
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



Ecole doctorale
Perspectives interculturelles :

écrits, médias, espaces, sociétés

UNIVEILSITEDEME;Iz

Sujet de thèse

LOEXPRESSION DU DROIT
(EN ARABE, FRANÇAIS ET ANGLAIS)

ET LES PROBI,ÈMNS DE TRADUCTION - LE CAS DU
DROIT CIVIL

Thèse de I'Université de Metz

en Linguistique

Soutenue le 06/0712001 par Abdel karim EL AMARI

sous la direction du Professeur Jean-Claude LEJOSNE

Membres du iury :

Akila Sellami BAKLOUTI Maître-assistant à I'Université du Sud (Sfax, Tunisie)

Bayza EL QASEM IUaûûe de ourlërerre à I'Université de la Sorborne Notrvelle (Paris m)

Jean-Patrick GUILLAUME Professeur à I'Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris m)

Jean-Claude LEJOSNE Professeur à I'Université de Metz

Catherine SCHNEDECKER Professeur à I'Université de Metz

LlMz
c4 loz

Année universitaire 2000-200 I





Ecole doctorale
Perspectives interculturelles :

écrits, médias, espaces, sociétés

UNIVERSITEDEMETZ

Sujet de thèse

L'EXPRESSION DU DROIT
(EN ARABE, X'RANÇAIS ET ANGLAIS)

ET LES PROBT,ÈVTNS DE TRADUCTION-LE CAS DU
DROITCIVIL

Thèse de I'Université de Metz

en Linguistique

Soutenue le 06/0712001 par Abdel karim EL AMARI

sous la direction du Professeur Jean-Claude LEJOSI\E

Membres du iurv :

Akila Setlami BAKLOUTI Maltre-assistant à I'Université du Sud (Sfax, Tunisie)

Fayza EL QASEM t{aftredeourftrenæàl'UniræniE &laSorbmneh[undle(Filism)

Jean-Patrick GUILLAUME Professeur à I'Universite de la Sorbonne Nowelle (Paris ltr)

Jean-Claude LEJOSI\IE Professeur à I'Université de Metz

Catherine SCHNEDECKER Professeur à I'Université de Metz

Année universitaire 2000-200 I



A la mémoire de mon père...



REMERCIEMENTS

Ma gratitude et ma profonde reconnaissance s'adressent tout d'abord à J-C- LE"IOSNE- qul

a accepté la charge de diriger cette thèse. Il a su orienter ce travail au moyen de

nombreuses discussions que nous avons eues tout en me laissant une complète autonomie.

J'adresse également mes remerciements à Madame F. ELQASEM, Maître de

conférence à l'université de la Sorbonne nouvelle (Paris III), pour I'intérêt qu'elle a bien

voulu porter à ce travail et porrr sa participationaujury de ceffe thèse. Enoutre, elle abien

voulu assumer la responsabilité de co-rédiger le pré-rapport-

Mes remerciements s'adressent aussi à Monsieur Jean-Patrick GUILLAUME,

Directeur de I'U. F. R. Orient et Monde Arabe, Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris

III) qui a bien accepté de se charger de la lourde tâche d'établir le pré-rapport de ce

travail.

Je tiens à remercier Madame Catherine SCHNEDECKER, Professeur à lUniversité

de Metz, pour I'honneur qu'elle m'a fait en acceptant de participer au ju.y de cette thèse et

ensuite pour le vif intérêt qu'elle a porté à mon travail.

Je saisis cefie occasion pour remercier très chaleureusement tous mes amis, aussi

bien pour les marques de sympathie que pour le soutien qu'ils m'ont apporté tout au long

de cette thèse.

Enfin, je remercie ma mère, mes frères, ma sceur et tous les membres de ma

famille pour leur soutien sans lequel ce travail n'aurait pu voir le jour-



Description Transcription Latine Nom de la lettre Lettre

attaque vocalique (assez) e hamza 3

b francais b bà" rJ

t français t tàe r)

th anglais de thins t tàa L',

i francais g grm e
h fortement aspiré h hâe È
j espagnole de jota ou
ch allemand de Bach

h hâ" È

d français d dâl )

th anglais de rftr's d dâl 5

r roule r rà" )
z français z zay J

s français S srn rlr,

ch français de chat S 5tn LT,

s emphatique s $âd uO
d emphatique d dâd tÊ

t emphatique t tà" b
d emphatique z zàe b
Contraction au niveau de
larynx

c
"ayn e

r grimseyé @aris) ç
D 9ayn è

f français f fr" 19

k emphatique q qâf .i
k français k kâf t'J
I français I lâm J
m français m mrm .P
n français n nun ù

h aspiré h hâ' o
w anglais de way w \ryaw 9
y français d yeux v yà" É

a long a alif

TRANSLITTÉRATION DES CARACTERES ARABES

Remarque :

Le lecteur trouvera dans le présent travail de recherche différents systèmes de
translittération. Nous soulignons que par respect aux textes sources, nous avons reproduit
quelques termes avec leur translittération d'origine. Les termes entre crochets [...] ont été
translittérés par nous-même.

Compte tenu du fait que l'étude porte sur trois langues à savoir I'arabe, le français et
I'anglais, les textes étudiés suivent I'ordre pré-cité.
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Introùrction

Le sujet abordé dans le cadre de la présente étude passe pour très délicat : Cest celui de la

traduction juridique. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle il a été relativement peu

exploré par les chercheurs. La pauweté de la bibliographie démontre, en efffet, la modestie

des recherches portant sur le zujet.

Devant ce vide relatif, nous avons jugé opportun de tenter d'apporter une modeste

contribution à la thématique définie.

Le fait de choisir la traduction juridique comme centre de l'étude appelle diverses

tâches. D,abord, il requiert une analyse des mecanismes intervenant dans les situations ou les

langues sont en contact; d'autant que ces contacts ont été intensifiés de manière

spectaculaire au cours de la dernière décennie, dans le contexte actuel de la mondialisation'

Par ailleurs, la traduction, indépendamment du zupport ou mode, reste un

phénomène complexe obéissant à des règles encore mal connues quant aux mecanismes mis

en jeu lors du transfert d'un texte d'une langue A vers une langue B. Iæ problème est posé à

deux niveaux : d,une part, celui de la substance elle-même, Cest-à-dire le langage, d'autre

part, le problème de la ré-expression dans le plein respect de la semantique du texte source,

le processus étant placé dans un environnement flou appelé, faute d'une meilleure

expression, génie de la langue-

Traduire peut se définir sommairement par "le fait de ré-exprimer dans une langue ce

qui a été exprimé dans une autre". En surface, on pourrait penser.que l'opération est limitée

à un changement de code linguistique. En realité, les praticiens savent que cette

simplification est nettement abusive. En profondeur, la traduction met en jeu tout un

ensemble de paramètres extra-linguistiques qui se conjuguent ou se superposent à la simple

opération de transfert selon des modes encore mal connus'

C,est dans cette optique que notre travail de recherche s'inscrit. Il a pour objectif de

faire ressortir certains des processus intervenant dans l'activité traduisante prise dans sa

globalité, etr faisant intervenir les traits linguistiques aussi bien que les traits extra-

linguistiques.

Lorsque I'activité traduisante s'applique au domaine juridique, on peut avancer sans

risque que l,importance des problèmes au delà du code linguistique sera renforcée tant la

construction et la fixation d'un système juridique est l'émanation d'un environnement culturel

et politique.

L'activité traduisante appliquée au juridique amènera donc une forme de

confrontation entre plusieurs aspects de branches de la science généralement séparées'
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Uétude sera donc, par essence, pluridisciplinaire: elle touchera à plusieurs domaines, à

savoir le strictement linguistique, le juridique et le civilisationnel. En d'autres termes, on dira

qu'il s'agit là d,une étude entrant dans le cadre de la juri-linguistique et étendue à la

traduction et nous chercherons à voir, à partir de l'illustration retenue, comment ces trois

volets sont intimement imbriqués.

Cependant, il convient aussi d'en définir les limites et de preciser les priorités. Notre

étude de la problématique de la traduction juridique reste une étude sur le langage avant

d'être une étude sur le droit. Le titre du présent rapport doit rester à l'esprit: il s'agit de saisir

les modalités de I'expression du droit, en suivant une démarche comparatiste.

En d,autres termes, l'étude est essentiellement linguistique par le fait qu'elle a pour

objectif principal d'analyser les moyens linguistiques utilisés dans la confection des textes

juridiques. Elle s'opère dans le cadre d\rne "linguistique juridique" qui examine les signes et

concepts linguistiques que le droit met en æuwe. L'expression "linguistique juridique" peut

être contestée; toutefois, elle serait admise dans la mesure où il s'agt dtrn langage dont le

contenu est juridique. Si on peut se permettre un raccourci, on dira que Cest du linguistique

portant sur du juridique.

il conviendra donc constamment de conduire la réflexion sur deux plans. La

réflexion essentiellement linguistique dewa porter sur I'analyse des diftrentes composantes

langagières mises en æuwe par le texte juridique, en particulier le texte législatif, pour

transmettre un certain contenu. cette première approche se propose donc d'analyser l'étude

des signes linguistiques dans I'usage du droit.

par ailleurs, la réflexion portera sur la substance juridique elle-même telle qu'elle sera

portée par le signe linguistique. Nous savons guo, pour cette langue de spécialité plus que

pour toutes autres, nous sommes obligés de passer par l'étude du droit. Cette interaction

fait que le langage juridique n'est saisissable que lorsqu'il devient un fait linguistique éclairé

par le droit.

Nous sommes alors amenés à poser la question suivante : le "génie" d'une langue A

peut-il être en mesure de ré-exprimer le droit exprimé par une langue B qui a aussi son

,,génie" propre ? Cette question restera un æ(e directeur pour nos recherches.

Dans ces conditions, le devoir de fidélité sémantique imposé à la traduction devient

encore plus difficile à observer. Il est lié à la satisfaction de deux paramètres : la bonne

compréhension du texte source et l'authenticité de la reproduction dans la langue cible.
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Cette notion d'authenticité est elle-même à mettre en rapport avec la notion de "génie de la

langue" introduite plus haut.

Plus qu'ailleurs, le problème est culturel plus que proprement linguistique. Le droit

est pense et élaboré, sur le fondement de principes et de valeurs, avant même que les

hommes cherchent à le coucher dans un moule linguistique.

Pour plus de pertinenc{e, l'étude a été conçue dès le départ cornme une étude

comparative dont les composantes, cependant, ne sont pas indépendantes les unes des

autres. La composante de départ est l'émanation d'une culture du monde arabe alors que

les corpus utilisee pour la comparaison receptrice renvoient à des cultures reconnues en

étant en rédigés en français et en anglais.

I-e choix d'un corpus arabe ne doit évidemment rien au hasard. Il a un double

avantage pour le chercheur observateur : celui de suiwe un traducteur qui, contrairement

aux recommandations de la profession, ne traduit pas vers une langue maternelle, et celui

de placer un représentant d'une culture nettement nétrangère" ou une personne acculturee

devant la gageure consistant à transmettre des concepts et notions renvoyant à une

philosophie qui, au mieux, ne sera pas la sienne, au pire, heurtera ses convictions

profondes.

Pour répondre à toute cette série de questions, l'étude a été conduite en trois

temps. Dans la première partie, I'attention porte presque exclusivement sur l'étude

linguistique. Cette partie contournera la problématique de la traduction du point de we de

la stricte linguistique. En effet, il s'agira de capter la specificité du langage juridique en

tant que matière appelée à être traduite; ensuite de voir comment les linguistes traitent la

traduction cornme procédé de transfert linguistique, ceci à la lumière des théories de

traduction ou des théories linguistiques périphériques ou plutôt auxiliaires, à savoir la

terminologie, la sémantique, la lexicologie, la lexicographie, etc...

Cette réflexion, comme annoncé plus haut, est suivie, dans la deuxième partie, par

la question de la dimension juridique. L'étude est alors centrée sur I'aspect strictement

juridique du type de langage correspondant : En fait, nous essayons de relever les

particularités de ce langage et de voir les effets ou les incidences de ces particularités sur

le processus traductif ou sur le produit fini, sachant qu'on étudie ce langage en comparatif

dans trois langues naturelles. En d'autres termes, cette partie de l'étude se place dans le

cadre de la sociologie juridique et doit être reliée à deux de ses corollaires . les

composantes du langage même et les processus de I'interprétation juridique.



Introduction

La troisième partie sera æçée, comme son titre I'indique, sur une étude analytique

des langages observés et comparés à partir des corpus originaux en arabe et de leurs

traductions en français et anglais, en centrant I'attention sur les problèmes de traduction

que l'on peut observer lors du processus traductif. Cette partie mettra en évidence la

nature de ces problèmes et propos€ra quelques explications quant aux conditions qui

régissent le transfert d'un texte juridique d'un système linguistique à un autre, tout en

s'efficrçant de préserver les traits originaux.

4
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EI{ TRADUCTIOI\



Chapitre I - Les langues de spécialité en traduction

t.t. GÉNÉnat trÉs

1.1.1. Définition de la langue de spécialité

Toute tentative pour clarifier la notion de langue de spécialité implique que l'on

s'aventure sur un "terrain glissant"r. Toutefois, il nous semble nécessaire, même

indispensable, dans le cadre de notre étude, de rappeler quelques définitions

proposées par des linguistes spécialistes.

D'abord, notons que le principe ou la notion de langue de spécialité, quoique

très controversée, a acquis un statut particulier dans les pratiques langagières,

notamment celles liées à I'enseignement des langues à des fins professionnelles ou

didactiques.

En théorie, il est facile de dire que chaque domaine du savoir possède une

langue, sa langue, c'est-à-dire une forme de perception et de conceptualisation, une

nomenclature de description ou d'expression. Dans chaque profession, on emploie un

jargon technique et "souvent des mots de la langue courante dans une acception

singulière, généralement opaque à la compréhension du profane"t. En conséquence,

les langues de spécialité divergent de la langue dite 'courante' ou 'générale', non

seulement au niveau de la sémantique, mais aussi à celui de la stylistique propre au

domaine d'activité. Cependant, pour Gemar 3, quel que soit le domaine d'exercice, le

texte réalisé, avec tous ses éléments de sens, de syntære et de stylistique, reste "le

produit d'une langue de spécialité mise en discours".

Nous rappellerons ici quelques définitions qui nous semblent capter au mieux

les aspects fondamentaux d'une langue de spécialité :

o pour Galisson et Costea, les langues de spécialité sont définies comme "les

langues utilisées dans les situations de communication (orales ou écrites) qui

impliquent la transmission d'une information relevant d'un champ d'expérience

particulier";

BEDARo, C., La traduction technique : principe et pratiques, Montéal, Linguatech, 1986, p. 170.

Gen,tn& J{., "Traduction et langue juridique : apports méthodologiques de la jurilinguistique",

Taller de Letras, Vol. 18, 1990, p. 85.

Gevnn" rC, ibid.,p. 85.

KocounrK, R., La langue française de la technique et de la science. V/iesbaden, Brandstetter
Verlag, 1982, p. 17.
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o Hoffrnant parle de "a complete set of linguistic phenomena occurring within a

definite sphere of communication and limited by specific subject, intentions and

conditions";

. Juan C. Sager et al., cité par Kocourek6, définit les langues de spécialité comme

"a means of linguistic communication required for conveying special subject

information among specialists of the same subject".

Bien que ces définitions proviennent de sources differentes, elles mettent en relief

non seulement I'aspect linguistique et fonctionnel, mais aussi le caractère spécialisé

des objets de la communication.

Notons que cette notion complexe de langue de spécialité, comme nous venons

de le voir, peut également être définie par rapport à trois paramètres proposés par S.

Berrada et Y. EliasT.

a) Lalangue de spécialité / langue générale :

La langue de spécialité peut se définir comme étant une sous-langue ou un sous-

ensemble de la langue générale, mais qui se differencie d'elle par des particularités

lexicales, c'est-à-dire des termes techniques exclusifs par rapport à un domaine

donné, ou sémiotiques, tels les signes mathématiques ou autres.

b) Langue de spécialité / domaine d'activité :

La langue de spécialité est un outil de communication, un système linguistique

propre à une activité scientifique, juridi{u€, économique ,...etc.

c) La langue de spécialité / domaine d'extension :

La langue de spécialité est considérée comme un système linguistique utilisé par un

groupe restreint de spécialistes dans un domaine défini.

Devant la multitude des domaines du savoir, il paraît nécessaire de subdiviser

la langue en sous-langues dans le but de cerner l'objet de la connaissance visé-

Cependant, faut-il waiment parler de sous-langues ? ne convient-il pas plutôt de

parler juste d'un vocabulaire relatif à un domaine ? Alain Ref fait remarquer "qu'il

Kocouner,R., ibid., p. 17. "(Jn ensemble complet de phénomènes linguistiques se manifestant

dans un cadre de communication défini et limité par un objet, des intentions et des conditions
propres". ,'Un mode de communication linguistique requis pour fransmette une information sur un

sujet particulier enfie spécialistes du même sujet".

KocouneK, R., jâid. ,p. l7. "Un mode de communication linguistique nécessaire pour ûansmetffe

une information sur un sujet particulier à des spécialistes du même sujet".

BeRRenn, s. et ELns, y., Traduire le discours économique,Tanger, Publication de I'Ecole

Supérieure de Traduction, 1992,p. 14.

KocouneK, R., ibid.,p. 18.
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n'y a pas à proprement parler de langue mais des 'vocabulaires', 'des usages' et des

'discours' de spécialités".

Par ailleurs, ne serait-il pas pertinent de se poser une question corollaire à la

précédente : s'agit-il waiment de langue, ou juste de style ou de registre ? Kocoureke

nous propose la réponse suivante : "la langue de spécialité est plus qu'un style, plus

qu'un registre et plus qu'un vocabulaire ou une terminologie de spécialité. C'est un

ensemble complet de ressources qui possède plusieurs styles, plusieurs registres et

plus que des caractéristiques lexicales".

Il s'ensuit qu'une langue de spécialité ne peut être réduite à une terminologie

ou à un registre, non plus à un vocabulaire. Elle utilise des termes, des symboles non

linguistiques tout en faisant appel au fond des ressources d'une langue donnée,

empruntant sa s5rntære, sa sémantigue, sa morphologie, etc. On peut donc la définir

cornme "l'usage d'une langue naturelle pour rendre compte techniquement des

connaissances spécialisées"ro. En fait, la langue de spécialité est d'abord "une langue

en sifuation d'emploi professionnol"", une langue en spécialité qui a pour fonction

majeure le transfert des informations techniques, ou, de manière plus globale, des

connaissances spéciali sées.

Cette notion de connaissance nous amène à parler de la technicité, un

paramètre variable dépendant d'abord du domaine du savoir, ensuite de la nature de

la communication.

Nul ne conteste le fait que les coruraissances spécialisées soient dénommées

linguistiquement par des termes, qui peuvent être des mots ou groupes de mots de la

langue générale. Par conséquent, recourir à I'opposition de la langue générale par

rapport à la langue de spécialité tend à réduire celle-ci à une simple terminologie, ce

qui n'est pas le cas.

En outre, I'assimilation d'une langue de spécialité à un domaine du savoir

implique que chaque domaine est opaque et bien délimité par rapport à un autre. Or,

les pratiques quotidiennes montrent bel et bien l'échange des notions qui s'effectue

entre les différents domaines. Bedard'2 souligne que "sur ce plan, les frontières entre

domaines ne jouent plus".

t BenneDA, s. et ELIAS, v., ibid., p. 15.
r0 LERAT, P., Les langues spécialisées, Paris, P.U.F., 1995, p.21.
rt LERnr,P., ibid.,p. 21.
f2 BEDARD, c., ibid., p. 171.
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Pour conclure sur ce point, nous empruntons une citation à P. Leratr3 : "la

notion de la langue spécialisée est plus pragmatique. C'est une langue naturelle

considérée en tant que vecteur de connaissances spécialisées".

1.1.2. structures et fonctions d'une langue de spécialité

Avant même de traiter de cette question, il convient de préciser ce qu'on entend ici

par structue(s) et fonction(s) d'une langue.

La notion de fonction de la langue renvoie aux buts que souhaitent affeindre

les usagers de cette langue, et aussi aux dispositifs linguistiques qu'une langue offre

à ses locutetrrs. Pour Rondeautn, "on confond parfois, à tort, fonctions de la langue et

domaines d'utilisation. Dans des expressions comme 'langue de travail', 'langue

d'enseignement', 'langue de gestion', il s'agit de domaines d'utilisation de la langue

et non de fonctions, encore moins de formes particulières de la langue t...1.
Cependant, chaque domaine d'utilisation génère ses propres besoins linguistiques,

surtout terminologiques. La manière de satisfaire à ces besoins est de première

importance en aménagement linguistique".

Kocourekt5 déclare que, d'après Emile Benveniste, les fonctions du langage

sont "diverses et si nombreuses que cela reviendrait à citer toutes les activités de

parole, de pens ée, d'action, tous les accomplissements individuels et collectifs qui

sont liés à I'existence du discours".

La très grande majorité des études faites sur les langues de spécialités ne

couwe, a priori, que I'aspect lexical des faits de langues. Le nombre important des

dictionnaires de langue existants en témoigre. Lexicographe et terminologue ne

s'intéressent qu'aux mots, unités minimales significatives. Et pourtant, il se trouve

que les langues de spécialité ne peuvent se limiter au niveau du mot, sachant qu'il

existe d'auffes caractéristiques qui depassent ce niveau.

1. Traits d'ordre lexical

n faut d'abord noter avec Hoffrnannr6 que certains caractères spécifiques sont

communs à toutes les langues de spécialité, alors que d'autres sont propres à

certaines langues de spécialité.

rr LERlr, y., ibid.,p.20.
r' RONDEAU,G.,lntroduction à la terminologie, Monhéal, Gaêtan morin Editeur, 1981, p. XXVII.
15 KocoungK, R., ibid., p. 18.
f 6 RoNIDEAU, G., "LÆs langues de specialiæ", Lefrançais darc le monde, rnai-juin, l979,no 145, p.76.
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Parmi les caractères specifiques on peut citer :

. I'univocité, ou ce que Rondeautt appelle monoréferentialité, à un terme ne peut

corespondre qu'une notion et une seule, contrairement à ce qui se passe avec la

langue commune. En principe, il ne doit pas exister de nuances lexicales en langue

specialisée. Cette monoréferentialité implique I'absence de la synonymie;

o l'appartenance d'un terme à un domaine, c'est-à-dire que la charge ou la valeur

sémantique d'un terme est déterminée par rapport à un ensemble de notions faisant

partie d'un domaine bien défini. "La notion véhiculée paf, un terme se délimite,

principalement, pour un specialiste de domaine, par la place qu'elle occupe dans le

système de notions de ce domaine, système structuré qui fait partie intégrante des

connaissances du spécialisteu 18.

2. Traits d'ordre syntaxico-sémantique

Ces caractères sont de deux ordres :

. syntagmatique : la langue de specialité à tendance à privilégier I'usage d'un

terme sur un autre. Par exemple, dans le domaine médical, I'expression ' bloc

opératoire ' est plus usitée que celle de salle d'opëration utilisée en langue

commune.

I morphosyntæ<ique : tel verbe privilégie tel tlpe d'objet; en langue militaire, par

exemple, otr préfere dire organiser un assaut plutôt que organiser une attaque. Ces

caractères sont parfaitement connus dans le domaine de la traduction technique.

3. Caractères d'ordre stylistique.

Hoffmannre, après Budagov, énumère les caractéristiques du style scientifique : "ll

précisioq simplicité, clarté;2/ rigueur logique;3l échanges avec la langue commune;

4/ délimitation rigoureuse des valeurs sémantiques choisies avec soin; 5/ recours

fréquent aux nombres, signes et symboles".

Contrairement à ce qu'on pounait croire, I'aspect émotif ou affectit,

caractérisant d'autre type de communication, ne fait pas défaut à la communication

17 RoNoenu,G., ibid., p. 30.
rr RoNoenu,c., ibid., p. 29.
f e RoNuEnu, c., "LÆs langu€s de ryécialité' , Le frmgis dor le rmon&,rnai-jurn, lg7g,no 145, p. 76.
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de spécialité, même si ces langues visent I'impersonnalisation, ou ce que Rondeau2o

appelle la dépersonnalisation. Pour lui, "ce caractère varie, évidemment, d'une

discipline à I'autre en ce sens qu'il sera plus accentué, pâr exemple, dans un acte

notarié ou une police d'assurance que dans le compte rendu d'une séance de

commission parlementaire. Il n'en reste pas moins qu'il est fondamental et commun,

à des degrés divers, à toutes les C.S.T. (Communications Techniques et

Scientifiques); c'est d'ailleurs surtout par lui [e caractère de dépersonnalisation] que

les C.S.T. se distinguent de toutes les autres formes de communication".

On peut donc dire que la dimension émotivité ou appréciation reste présente

dans les textes spécialisés. Kocourek2' dit, en ce sens, "qu'il y a aussi l'émotivité

latente, non inhérente, admiration, ironie, mépris, qui accompagnent la

démonstration, la critique, I'accord. L'exigence stricte de I'impersonnalité se

présente elle-même comme forme d'émotion".

Parallèlement à I'absence d'émotivité, on pense généralement que les langues

de spécialités ne répondent à aucun souci d'esthétique. C'est aussi une erreur :

I'aspect esthétique, au sens large, est présent dans les textes spécialisés. "Ce serait

négliger le fait qu'il existe en technique et en science un certain idéal linguistiQuo,

par exemple la précision du contenu, la concision de la forme, l'élégance et la

systémicité de la terminologie employée, la réduction de la synonymie et de

I'ambiguilé, en bref toutes les propriétés idéales liées à I'intellectualité et la

particularité de cette langue"22.

1.1.3. Existe-t-il un langage juridique ?

Tout d'abord, il est utile de mentionner que nous n'allons pas débattre de la

difference existant entre langue et langage. Nous admettons que cette nuance

d'expression n'existe qu'en français, du moins par rapport aux langues qui font

I'objet de ce travail.

L'anglais fait appel à une dénomination language, qui est, semble-t-il, globale.

Elle peut couvrir aussi bien la notion de langue que celle du langage au sens français.

La difference n'est saisissable que lorsqu'on ajoute un adjectif au mot language pour

20 RouoEnu,G., Introduction à la terminologie, op. cit.,p.28.
2t Kocounr,K, R., La languefrançaise de la technique et de la science, op. cit., p. 19.
22 KocouRgK, R., ibid., p. 20.
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que cette langue devienne une sous-langue ou langage au sens français, par exemple :

legal language (langue juridique). On remarque que cet amalgztme terminologique en

anglais est également présent en arabe dans le terme iiJ nuquel s'adjoint un adjectif

++-rttpour renvoyer à une sous-langue (ou langage),4$-Ét! i;l ouùy6l iiJ .

I est clair que le droit est véhiculé par un langage. Selon le dictionnaire

Lexique de termes juridiquês", le droit serait "l'ensemble des règles régissant la vie

en société et sanctionné par la puissance publique". Cette définition fait apparaître

trois paramètres essentiels. Le droit comme ensemble des règles, I'homme comme

acteur ou manipulateur de règles, et la société comme champ d'applications des

règles. Cet ensemble reste conditionné par un vecteur coilrmun qui est la langue,

sachant que "là où il y a société, il y a d'abord langue"24.

Dans ces conditions, doit-on parler de langue (ou de langage) du droit en

donnant à 'langue' sens défini par Meillet2s: "un système rigoureusement lié de

moyens d'expression, un'système fortement organisé, un système rigoureusement

agencé où tout se tient". Ou peut-on simplement parler d'une langue (ou langage) du

droit comme d'une forme particulière d'expression ? En reponse à cette question,

Mounin26 déclare : "au sens propre, il n'existe pas de langage du droit en soi mais

seulement, à I'intérieur de la langue [française], un vocabulaire de droit et sans doute

quelques tours syntæ<iques spécifiques". Par conséquent, la langue ou le langage du

droit se réduirait à I'existence de quelques emplois spécifiques de la langue

commune.

Le droit est un phénomène social aussi large que la langue; sa mise en

application depend étroitement de la langue qui le porte. Pour cette raison, comme le

souligne Legault,2T tton ne peut pas séparer le droit de son expression. C'est pourquoi

l'étude du droit par le Uiais de son langage nous conduit à une interprétation de

I'ensemble des phénomènes juridiques". Autrement dit, l'expression du droit nous

éclaire sur la teneur juridique, laquelle, à son tow, couwe un problème juridique.

23 Gurruen, R., et Vrruceut, J., Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz, 1993, p.209.
21 Souruoux, J.-L.et LERAT, P., Le langage du droit, Paris, P.U.F., 1975,p.9.
23 MouNN, o., Clefs pour la sémantique, Paris, Edition, Seghers, 1975, p. 80.
26 MouNtN, G, ibid., p. 80.
27 LEGnUIT, G. , " Fonctions et stnrctrues du langage juridique" , Meta (numéro spécial traduction

juridique), vol. 24, nol,mars, 1979,p. 20.
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Le langage du droit existe comme un fait de langage "assez typique"2E. Cette

manifestation est confirmée par le fait que le grand public tend à appréhender ce

langage comme rébarbatif et étrange, voire abscons. Le posfulat est que le langage

juridique n'est pas immédiatement compréhensible par les gens non initiés au droit;

il faut, au préalable, avoir des connaissances juridiques pour comprendre ce que le

droit veut dire. "La communication du droit se heurte à un écran linguistique"2e qui

suscite "un sentiment d'étrangeté chez le plus grand nombre" 30.

Cette inaccessibilité du profane au langage du droit fait que ce langage reste

"en dehors du circuit naturel d'intercompréhension qui caractérise les échanges

linguistiques ordinaires entre les membres d'une communauté linguistique"t'.

il faut reconnaître que cette opacité est le produit d'une longue évolution

historique qui a façoruré le langage juridique, en lui attribuant un statut particulier par

rapport à la langue générale. "Il y a un langage du droit parce que le droit énonce

d'une manière particulière les propositions. Les énoncés du droit donnent corps à un

discours juridique"32.

En partant d'une observation simple, le langage juridique ne se manifeste pas

seulement dans les termes, mais aussi dans les textes qui énoncent le droit. Ces textes

sont en soi "des messages, ils assurent une communication - de type linguistique -

d'un contenu de type juridique"tt; exemples : textes de loi, jugements, contrats, ...etc.

Par conséquent, ils doivent, de par leu nature normative, êhe considérés comme des

actes juridiques, puisqu'ils portent des messages de type particulier s'adressant au

public, en \ re d'une application particulière.

Ces messages de loi se manifestent bien évidemment, comme tout autre

message linguistiguo, au travers de phrases formant les maillons du texte juridique.

Leur rôle est d'exposer les motifs, les dispositifs, les conditions, les stipulations

qu'une loi veut mettre en relief. Parallèlement, ce sont ces maillons, otr tant

qu'énoncés, qui forment le discours juridique.

28

29

30

3 l

32

33

CoRNU, c., Linguistique juridique,Pais, Montchrestien, 1990, p.17.
ConNU, c., ibid., p.19.

SouRtoux, J-L., et LERAT, v., ibid., p. 10.
CoR].tu, G., ibid., p. 19.

CoRI.tu, G., ibid., p. 20.
MouNIN, c.,"La linguistique corrme science audliaire dans les disciplines juridiques", Meta,Yol.24 :
1,1979,p.  16.
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Chapitre I - Les langues de spécialité en traduction

Reste à savoir en quoi le discours que portent ces textes est linguistiquement

juridique. De toute évidence, comme le dit Cornuto, "cette spécificité ne tient pas aux

termes de l'énoncé car elle se ramène à celle du vocabulaire". Or, "la notion de la

langue juridique ne se réduit pas à un simple exercice de terminologie et de style"35.

Le vocabulaire ne constitue qu'une composante de ce langage. Pour Cornu, "la

juridicité du discours tient de sa finalité"3u. Donc, tout discours qui a pour orientation

la création ou la réalisation du droit est considéré comme étant jwidique.

Cette finalité commande deux facteurs primordiaux dans un discours : la

logique et le ton, lesquels sont détectables par leurs marques linguistiques. "La

logique du discours laisse des marques de sbuctures; le ton du discours laisse des

marques de style"tt. LIne logique déductible du raisonnement juridique qui suit un

enchaînement phrastique clair et ciblé. Et bien évidemment un style qui rejoint cette

logique dont I'objectif est de servir le droit.

Pour conclure sur ce point - I'existence d'un langage (ou d'une langue) du droit,

on peut dire que "le langage juridique est un langage de spécialité : un ensemble de

termes, d'effets stylistiques, de formes grammaticales spécifiques qui le distingue de

I'usage linguistique commun. Il aêté créê par les spécialistes du droit pour répondre

à leurs besoins de communication en fonction des principes de droit. C'est donc une

forme linguistique influencée à la fois par des confraintes linguistiques et des

contraintes extra-linguistiques, d'où un état de tension permanent enfre I'objectif de

compréhensibilité et de la transmission de coruraissances spécialisées"38.

Pour Claude Boucquet3e, "le droit, en tant que langage, devrait être analysé dans

rure démarche sémiotique les signes linguistiques décryptés au travers des règles

d'une sémantique propre".

Conuu, G., ibid., p. 21.
GEMnR, J.-C., "Réflexions sur le langage du droit : problème de la langue et de style", Meta,
Décembre, 26 : 4, 1980, p. 341.
Coruqu, G., ibid., p. 21.
CoRNU, G., ibid.,p.2l.
Dtoten" 8., " Le langage du droit et la nouvelle ûaduction juridique", L'actualité terminologique,
Vol .20,  no5,  1987,p.7.
Bouquer,c., Pour une méthode de traductionjuridique, Lausanne, Editions CB, 1994,p.7.
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1.1.4. Le langage (ou langue) juridique et la langue courante

Il paraît nécessaire d'opposer la langue de spécialité à la langue générale pour saisir

d'une façon claire et satisfaisante la difference entre les deux. Bon nombre de

chercheurs se sont penchés sur la question mais restent divisés entre ceux qui prônent

I'existence d'un langage de spécialité comme un système à part entière excluant les

éléments de la langue générale, et ceux qui disent qu'il est impossible de tracer une

ligne de démarcation entre les deux entités.

Entre ces deux extrêmes, il existe une position moyenne consistant à considérer

qu'il y a un mouvement de va-et-vient entre la langue de spécialité et la langue

coûlmune, Kocourek écrit qu"'il est wai que la langue de spécialité fait appel au

fonds de la langue commune"$.

Rondeauar présente un schéma illustrant parfaitement cet échange enfte la

langue de spécialité et la langue commune.

Comme le montre le schéma, le grand cercle représente I'ensemble lexical

général d'une langue, laquelle englobe aussi bien la langue de spécialité que la

langue commune. Cette dernière, de par sa nature tolérante, conununique avec

d'autres zones de langues de spécialités. C'est pourquoi, et sans surprise, on peut

trouver des formes linguistiques dans deux zones, voire plus. Le passage peut

s'effectuer réciproquement de la langue commune à la langue de spécialité. De

Beaugrandea2 déclare "every LSP (Language for Specific Purposes) overlaps heavily

KocouRrK, R., ibid., p. 15.

Rononnu, G., Introduction à la terminologie, op. cit., p. ZS.
De BEAUGRAIDE R, "Special kngrrage and Linguistic Theory", Unesco-Abed-Lsp Nenslettt, VoL 10, n"
2,1987,p. 3. "Toute langue de specialite a une gande aire en cornmun avec au nmins rure langue genémle et
elle a toute liberté pou user de parties çelconçes de cetb d€rnière sans jutification expliciæn.
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with at least one LGP (Language for General Purposes) and is free to use any parts of

the latter without express justification".

C'est la zone mitoyenne, selon Rondeau a3, c'est-à-dire la zone limitrophe de

celle de la langue conmune, qui joue le rôle de tremplin, non seulement entre les

differentes langues de spécialité, mais également entre la langue commune

garantissant I'emploi commun de certaines formes linguistiques entre ces différentes

langues; c'est pourquoi "il y a des mots qui sont communs à la langue générale et aux

langues de spécialité"e.

En acceptant I'idée que les langues de spécialité puissent être considérées

comme des usages particuliers faits de la langue générale et caractérisés par certains

vocabulaires spécialisées et certaines tournures relatives atu( domaines du savoir ou

d'activité, il serait maintenant opportun de savoir si cette notion de spécialité prise

telle quelle est applicable au langage juridique qui fait I'objet de cette étude.

Dans les pays de droits, le droit est écrit et prononcé dans lalles langue(s)

officielle(s) du pays. Si le pays est unilingue, le droit est monolingue. Si le pays est

officiellement diglossique ou triglossigu€, I'expression du droit I'est généralement

aussi (exemple : Canada, Suisse), étant donné que le droit est un phénomène social

lié à rure langue qui en est vecteur.

Toutefois, le langage juridique se caractérise, à I'intérieur de la langue générale,

par une terminologie véhiculant la matière du droit, pil une syntæce 'particulière'

servant ses objectifs (exemple : I'impersonnalisation pour marquer le critère de la

neuûalité, critère de riguetu en droit) et aussi par un style qui étoffe la texture du

droit. Ces caractéristiques octroient au langage juridique son identité et sa spécificité

en tant que langage de spécialité.

Le langage du droit est un langage technique de groupe. En ce sens, il est l'outil

de communication linguistique pour véhiculer un contenu technique entre les

différentes catégories professionnelles juridiques, qu'il s'agisse des avocats, des

magistrats, des huissiers, etc. Le langage du droit selon Cornuos, "est le trésor

commun de ceux qui ont une formation juridique [qui le reçoivent...le dispensent]".

RotIoEAu ,G., ibid., p. 24.

D^e,nggluet, J.," Niveaux et réalisations du discours
traduction.' essals de jurilinguistique, collectif réalisé
Montéal, Linguatech, 1982, p. 55.

CoRNU, c., ibid.,p.22.

juridique", in: Langage du droit et
sous la direction de GEMA& J.-C.,
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Le cercle s'étend, bien entendu, plus largement à la communauté des juristes et au

législateur qui est la source de la création du droit.

Dans les pays de droits, le droit établit des règles qui régissent la condition de

I'homme dans la société. I concerne toutes les composantes du tissu social. Si I'on

tient compte de I'hétérogénéité, de la diversité sociale et de la nature de I'objet de

droit, serait-il sage d'user des expressions de la langue courante ou est-il nécessaire

de donner un aspect technique à ce langage qui, normalement, s'adresse aussi bien

aux profanes qu'aux initiés au droit, suivant la mærime " nul n'est censé ignorer la

loi".

Ce double rapport de choix de langage simplifié ou technicisé crée un

sentiment d'embarras ou un dilemme pour le légiôlatetu qui doit produire un texte à

la porté des utilisateurs. Cette question est objet de polémique; certains optent pour le

langage coruant et clament que "[e législateu] parlera la langue familière à tout le

monde" @enthan)6. D'autres, comme F. Gen/t, gui considèrent le langage juridique

comme un instrument de la technique jwidique, cherchent avant tout à "dégager et

isoler de la langue commune une langue technique s'adaptant spécifiquement à sa

fintt.

Malgré tout, les législateurs sont censés, pour des impératifs pragmatiques, de

s'exprimer de manière compréhensible, et si nécessaire, utiliser un langage technique

qui garantisse la clarté et la precision, afin d'éviter toute arrrbigurté dans

I'interprétation. Des difficultés à cet égard entraîneront une mauvaise application de

la législation ou du prononcé des jugements.

Pour conclure sur ces réflexions concernant la langue (ou le langage)

juridique en tant que langue (ou langage) de spécialité, et la langue courante, nous

retiendrons une citation de De Beaugrandeot : "any tæronomy would soon show that

no clear borders exist between different LSPs in any sense comparable to those

between, sâ|, English and Danish. LSPs tend to share much of their ressources not

merely with LGPs, but also with each other".

6 CoRNU, G., ibid., p. 319.
'7 CoRl.tu, G., ibid., p. 319.
'n De SEAUcRANDE, ibid., p. 3. "Toute taxonomie montrerait assez rapidement qu'il n'existe pas de

frontières bien définies ente les diverses langues de spécialité qui soient comparables à celles qui
peuvent exister ente, disons, t'anglais et le danois. Les langues de spécialité partagent une grande
part de leurs ressources, non seulement avec les langues générales, mais aussi les unes avec les
auEes".
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Chapitre I - Les langues de spécialité en traduction

1.2. TRADUCTION ET LAI\GAGE JURIDIQUE

1.2.1. Le langage juridique en tant que langage technique

Comme nous l'avons vu précédemment, le langage du droit est un langage de

spécialité qui tient sa spécificité de sa matière - le droit lui-même. Un langage qui

véhicule et transmet son message grâce à quelques outils linguistiques qui lui sont

propres et qui lui confèrent un aspect technique plus ou moins égal à celui des autres

sciences.

La technicité du langage juridique relève de ses applications, "il est

technique, principalement, parce qu'il nornme, secondairement par la façon dont il

énonce (c'est-à-dire surtout par son vocabulaire, parfois dans son discours)"4e.

Le droit nomme toutes les réalités juridiques susceptibles de toucher aux

intérêts morau( ou physiques de l'homme dans la société et aussi dans son

environnement. De ce fait, le droit crée ses règles régissant les institutions publiques,

les activités économiques, les institutions sociales, etc.

Le droit à une nature pluraliste. En général, il est divisé en plusieurs

catégories pour mieux cerner et régir le domaine ou les domaines qui lui sont

attachés. En conséquence, et un simple coup d'æil sur les programmes

d'enseignement dans les facultés de droit suffit à le confirmer, il existe différents

droits : droit adminisfratil droit fiscal, droit maritime, etc. Ainsi, le droit appréhende

des réalités, crée des faits juridiques, leur attachant des effets de droit.

Plus généralement, le droit "nomme tous les éléments que la pensée juridique

découpe dans la réalité, pow en faire des notions juridiques"5o. Ce découpage est

essentiellement responsable de l'émergence d'un vocabulaire technique capable de

décrire cette pensée. En ce sens, chaque branche du savoir est dotée de sa propre

terminologie "le droit ne fait pas exception à cette règle. La terminologie juridique

est une langue technique à I'intérieur de la langue usuelle"sr.

CoRNU, c., ibid.,p.24.

ConNU, G., ibid.,p.24.
KERBY, J., "La ûaduction juridique, un cas d'espèce", in :
de jurilinguistique, collectif réalisé sous la direction de
1982, p. 5.

Langage du droit et traduction : æsais
GEMA& J-C., Montréal, Linguatech,
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Chapitre I - Les langues de spécialité en traduction

Le langage juridique est technique parce qu'il est "savant, on pourrait encore

dire qu'il est scientifique. Plus simplement, il est précis"52. Cette technicité est due,

en fait, à tous les éléments linguistiques mis en æuvre pour atteindre la précision,

valeur essentielle dans l'écrit jwidique.

On peut dire, de prime abord, que le langage juridique se distingue d'autres

langages par des qualités propres aux textes scientifiques, en particulier la clarté, la

précision et la concision. Il se distinguo, "en un mot, par sa rigueur"53.

o la clarté : tout texte de loi doit être clair, compréhensible €t, si possible,

facilement mémorisable. Tout dépend de son accessibilité. Car un texte de loi est

créé pour être appliqué par et pour le citoyen soucieux de savoir où sont ses droits et

ses devoirs. Pour cette raison, il est inacceptable d'émettre rm texte de loi obscur. On

sait que la réalité offre de très nombreux exemples contraires, avec des textes de loi

qui ne peuvent êfre décryptés que par des juristes;

o la précision : chaque mot a une portée juridico-sociale qui dépasse largement le

cadre de la simple sémantique lexicale. Un texte imprécis ouvre la porte à toutes

sortes d'interprétations qui peuvent avoir des conséquences indésirables. Yon Maley,

reproduisant une citation de Dickson, écrit que "legal drafting seeks a degree of

precision and internal coherence rarely met outside the language of formal logic or

mathematics. Legal language, then, must not only be precise, it must be more precise

then other styles of language"tn.

o la concision : la loi ne parle pas pour ne rien dire. Chaque mot dans le texte a

une place importante, c'est un usage de la langue bien ciblé. C'est dans se sens que le

langage du droit, à la différence de celui de la littératue, cherche à être plus objectif

et direct évitant tout suspens d'où la nécessité de mot précis, de phrase claire, et de

texte concis.

Ce triple objectif du langage juridique amène à parler du style législatif, c'est-

à-dire la manière que le législateur adopte pour rédiger une loi. Le postulat est le

CoRl.tu, G., ibid., p. 25.

Covncs, A., "La réalisation de la version française des lois fedérales du Canada", in : Langage du
droit et traduction: essais de jurilinguistique, collectif réalisé sous la direction de GEMAR, J.-C.,
Montéal, Linguatech, 1982, p.90.

MALEv, y., "The Language of Legislation", Language in Society, March 16-1, 1987, p. 36. "Les
textes légaux, dans leur rédaction, cherchent à avoir un degré de précision et de cohérence interne
que I'on ne ûouve que rarement en dehors de la langue de la logique formelle ou des
mathématiques. La langue juridiçe, dans ces conditions, se doit d'être non seulement précise,

mais aussi plus précise que les aufres registres de langue".
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suivant : étant donné que le droit est un mode particulier d'expression, le législateur

à, lui aussi, un mode particulier de rédaction. Laurence M. Friedman dit, à ce propos,

que 'Judges certainly do not write the way other people do. The most obvious

characteristic of legal writing is legalism itself. The opinion is presented as a

reasoned argument, cold, neutral, deductive. It avoids all hints of pression or

emotiontt55.

On peut tenter d'opposer le style législatif à d'autres styles de la langue (style

littéraire, style poétique), en analysant l'écrit législatif. Selon Covacs, ce tlpe d'écrit

comporte trois éléments essentiels : "la terminologie, la formulation, la

composition"56.

1. La terminologie

La terminologie est I'ensemble de termes qui forment le texte. "Ils sont tantôt

porteurs d'un sens ponctuel, tantôt les deux à la fois"tt. C'est pourquoi il est difficile

de déceler le rapport entre le vocabulaire juridique et la langue usuelle.

Le langage juridique emprunte bon nombre de ses termes à la langue

courante, mais il leur donne une signification spéciale, relative au droit et si "le sens

courant des termes du droit est aisément compréhensible, leur sens juridique est,

comme le fait remarquer Hart, souvent anormal. Des mots comme 'société', 'droit'

ou 'devoir' n'ont pas de conhe partie dans le monde des faits, ce qui rend leur

définition difficile"st. On pourrait proposer une classification des termes en trois

classes selon les niveaux de langues : termes ayant une acception courante, termes

ayant une acception spécialisée, et termes proprement spécialisés.

2. La formulation

La formulation est tributaire de la terminologie, c'est son agencement qui lui donne

corps tout en respectant les règles linguistiques de la langue, quelle que soit la

langue. La formulation doit observer quelques règles, généralement strictes, qui

FrueoNanhl, M. L., "Some comments on legal interpretation", Poetics Today, 9 : I l, 1988, p. 96. "les
juges n'écrivent certainement pas cornme les autres. La canctéristique principale des documents
légaux est justement le légalisme. La position exprimée est présentée sous forme d'un argument
raisonné, froid, neute, déductif. Il évite toute allusion à une pression ou une émotion."
Covecs, ibid.,p.87.
Covncs, ibid., p.88.

GRorrleR, E. et REED, D., La lexicologie juridique : principes et méthodes, Québec, Les éditions
Yvon Blais inc, 1990, p. 2.
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relèvent de la graphie, la syntæce, et aussi de I'usage. Bref, de la grammaire ou du

génie de la langue juridique.

3. La composition

La composition colrespond à l'étape rédactiorurelle pour laquelle tous les éléments

de la terminologie et de la formulation sont mis en ceuwe; c'est l'étape la plus

importante qui donne naissance à I'ceuwe, l'écrit législatif. Elle est cruciale parce

qu'elle doit produire un texte de bonne tenue, respectant les règles linguistiques. Le

texte juridique doit être neutre et objectif car la loi "s'adresse à I'entendement, et non

à la sensibilité"5e.

Le texte juridique doit aussi exclure les effets de style : l'écrit légal est censé

rejeter tout emploi de termes imagés, métaphoriques, etc. "La loi s'exprime avec la

dignité qui convient à la parole de I'Etat"@. De ce fait, l'écrit est appelé à favoriser

I'emploi de tous les moyens susceptibles de préserver cette dignité respectant les

trois critères fondamentau( : clarté, précision et concision.

La technicité du langage juridique relève de la natue-même de son discours.

Le discours juridique est un discours à deux facettes : il est à la fois réferentiel et

conceptuel.

Il est référentiel parce qu'il renvoie à un réferent appartenant au domaine

juridique. "Sont réferentielles les expressions permettent au locuteur de désigner au

destinataire un ou plusieurs objets particuliers de I'univers du discoursrr6r. frslivers

du discours, dans ce cas, est le domaine juridique.

On peut dire que la référentialité n'est pas une caractéristique exclusive du

droit : elle ne fait pas défaut dans la langue générale, quoiqu'elle puisse y être

implicite. Le droit, en quête de clarté, rend cette réferentialité plus explicite, en usant

de quelques outils linguistiques tels que déictiques (pronominaux ou adjectivaux),

auxquels il faudrait ajouter les expressions du [pe 
'sus-mentionnée', 'ainsi défini',

'ledit', etc.

Les renvois de texte à texte, d'article à articles, de disposition à disposition

sont multipliés. Exemple donné par Bourcier : "[.....] ces sanctions, prévues à I'article

5e Covncs, e., ibid., p. 88
60 Covncs, e., ibid., p. 88
6r BouRcten, D., "Information et signification en droit. Expérience d'une explication automatique de

concepts", Langages, rnars, no53, 1979,p. 16.
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X, peuvent être prononcés dans les conditions prévues aux articles..."ut. Ce système

de renvoi est I'une des causes essentielles pour lesquelles le profane doit avoir

recours aux juristes pour une éventuelle explication d'un texte de loi.

Dire que le discours juridique est concepfuel nécessite une mise au point

approfondie sur la terminologie, laquelle contribue à la constitution d'un faisceau de

notions délimitant I'univers de son discours. Le terme, dans cette perspective, est le

porteur du concept, c'est-à-dire, sa manifestation physique, laquelle repose sur une

organisation cognitive reliant le sens et la forme. En quelque sorte, le terme est réduit

à une enveloppe qui englobe le concept en tant qu'union entre une forme linguistique

et son sens.

Le discours conceptuel juridique est plus complexe. Pour le rendre plus

explicite, oil a recours à la définition de ces concepts, sachant que "la définition,

fondamentale dans I'organisation du discours jwidique, délimite le sens des concepts

pour un texte ou pour un domaine du droit"63.

Dire que le langage juridique est un langage technique implique qu'il met à sa

disposition des termes spécialement conçus pour lui, rien que pour lui. Or, nous

savons qu'il y a échange entre cette langue de spécialité et la langue générale; en fait,

"une des grandes difficultés du vocabulaire juridique réside dans ses relations avec le

langage général"*. On se contentera de dire le langage du droit est technique par son

objectif, tout en observant des relations de mutualité avec la langue générale, sa

source. C'est une relation de complémentarité, au,service du législateur.

Quand la question du choix enhe langage technique et langue générale se

présentera, seuls les moyens garantissant la clarté et la précision du texte dewont

primer. Si le terme technique est considéré comme le seul porteur, avec précision, de

I'idée du législateur, ce terme dewa s'imposer. Si, dans le cas contraire, un tel terme

n'est pas disponible, on aura recours à des expressions courantes, selon les besoins.

Dans la mesure du possible, otr pourra associer les deux procédures afin que le

profane confronté à un texte de loi puisse procéder correctement au décodage.

En somme, le langage juridique ne peut être réduit au seul registre du droit,

ot, par là-même, tre peut être remplacé par le langage ordinaire. Une certaine

BouncrcR" D., ibid., p. 16.
Bouncten" D., ibid., p.22.
Gnorr'rcn" e. et Rgen,o., ibid.,p.2.
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complémentarité entre les deux émerge, sachant que "le langage du droit baigne dans

la langue qui le porte; Les marques techniques ne sont pas des points en relief sur le

fond clair de la langue commune"6s.

1.2.2. La traduction juridique en tant que traduction technique

L'expression 'traduction technique' peut être ambiguë par le fait qu'elle renvoie aussi

à I'ensemble des techniques employées dans le processus traductif. De ce fait, c'est

la haduction elle-même qui est technique. Or, dans cette expression, il s'agit bien

évidemment de traduire un texte appartenant à un domaine classé comme 'technique'

et c'est le domaine qui conGre au texte cette appellation de 'technique'. Il convient

donc de préciser en quoi un texte est 'technique' et de définir un texte de nature

technique.

La procédure classique pour ce faire consiste à opposer texte technique et

texte littéraire, après avoir relevé les caractéristiques des deux types. L'opération est

cependant vite invalidée : des textes littéraires peuvent faire appel à des notions

techniques et l'écrit technologique n'est pas forcément dénué de qualités littéraires.

La distinction se fera par le contenu. Dans le texte technique, le contenu

informatif prime sur la forme d'expression. En revanche, dans le texte littéraire, la

forme d'expression tient une place prépondérante et c'est un paramètre essentiel pour

évaluer le talent d'un auteur. Une traduction est technique parce qu'elle porte sur des

textes de natrue pragmatique. Jean Delisle6 définit les textes techniques corïrme

"ceux qui servent essentiellement à véhiculer une information et dont I'aspect

esthétique n'est pas dominant".

Cette définition se fonde sur deux caractéristiques : I'une renvoyant à

I'information, I'autre à I'esthétique. Nous avons déjà souligné le fait que I'opposition

classique entre les deux tlpes de textes n'est pas waiment tributaire de ces deux

caractéristiques, les deux dimensions co-existant à des degrés differents dans les

deux catégories. La distinction repose plutôt sur la valeur informative pratique que

porte le texte technique; c'est d'ailleurs de là que vient sa technicité. Dans un roman,

le contenu informatif n'est pas, en termes relatifs, aussi important. En revanche, dans

65 Conxu, G., ibid., p.25.
6 DURIEUX, ctt., Fondement didactique de la traduction technique, Collection 'Traductologie', tro 3,

sous la direction de D. SELESKOVITCH, Paris, Didier Erudition, 1988, p.23.
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des cas extrêmes, la valeur informative du texte technique peut être capitale; on

citera I'exemple de la notice d'utilisation d'une machine pouvant devenir dangereuse

en cas d'erreur de manipulation.

Autre difference, le texte technique a une visée pragmatique étroitement liée à

I'application qui lui confère une valeur pratique. Cette valeur fait généralement

défaut dans tous les textes littéraires. Dans ceffe perspective, les textes techniques

sont des textes qui traitent de sujets techniques appartenant à un domaine de savoir

ou une activité qualifiée de technique.

Le mot technique dans I'expression 'ffaduction technique' renvoie

essentiellement à la nafure des connaissances portées par le texte : un texte technique

véhicule naturellement des informations techniques. De ce fait, la traduction

technique a I'ambition de traduire des connaissances qui sont elles-mêmes techniques

et qui, effectivement, présentent des difficultés de traduction.

Les spécialistes utilisent une langue de spécialité pour faciliter

I'intercompréhension et ainsi, en quelque sorte, gagner du temps. Ils recourent à des

notions particulières relevant de leur champ d'activités, celles-ci étant souvent

opaques pour le traducteur. Il est en effet relativement rare que le traducteur

appartienne au cercle des spécialistes.

Jean-Luc Descamps6T qualifie la langue de spécialité de langue thématique,

instrumentale, de métier : c'est "un langage pratiqué par une collectivité pour

répondre à ses besoins spécifiques d'intercommunication". Cette définition reste

générale. Les besoins spécifiques d'intercommunication expliquent et justifient les

caractéristiques essentielles de la langue de spécialité, en premier lieu I'emploi d'un

vocabulaire qualifié 'd'ésotérique' par Durieux6s. Ce dernier donne I'exemple

suivant : un spécialiste en médecine parlera de nécrose myocardiaque due à un

syndrome coronarien là où le profane dewa comprendre une destruction des fibres

musculaires du cæur suite à une mauvaise irrigation de celui-ci.

La nature du vocabulaire spécialisé, pour les raisons évoquées plus haut, crée

un "climat d'insécurité" car ce vocabulaire est fondé, dans la majorité des cas, sur des

notions 'barrages' qu'on ne peut cerner que par une connaissance préalable du

domaine auquel appartient le vocabulaire.

67 DuRIeux, cu., ibid., p. 25.
68 Durueux, cu., ibid.,p.25.
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Ouhe le vocabulaire, viennent les tournures particulières qui constituent un

trait distinctif de la langue de spécialité. Durieux souligne que "la syntaxe de la

langue juridique diffère de celle de la langue usuelle. Il n'est pim rzre, en effet, de

trouver le sujet en début de paragraphe, puis le verbe correspondant au dit sujet dix

lignes plus bas, et entre les deux, tout une série d'incises"6e.

Saisir la difference entre texte spécialisé et texte littéraire nous amène à poser

que les textes spécialisés représentent une catégorie à part, qui a pour souci essentiel

la transmission de connaissances bien définies. A I'inverse, les textes littéraires se

placent, selon Berman, dans "la catégorie de la transmission d'expériences de l'être-

dans-le-monde, ces expériences se rassemblant et s'articulant dans les æuwes

rattachées à un genre déterminé (poésie, roman, essai, théâtre, etc.)"70.

Traduire un texte spécialisé, selon Berman, "c'est traduire un message

possédant à la fois des contenus déterminés, une forme discursive déterminée, une ou

des terminologies déterminées et une finalité déterminée"7t.

Il est wai que tout texte contient un message. En langue de spécialité, le

contenu, de par sa nature pragmatique, a "plus" de valeur par rapport à celui de

l'æuwe littéraire "où la langue est le médium d'une révélation de l'être-dans-le-

monde"7z. Pour le texte spécialisé, la langue est un outil, "un instrument de

commturication"T3. Par conséquent, pour les besoins de la communication, la

traduction du texte spécialisé doit obéir à rur nombre de règles garantissant sa

fiabilité et sa clarté, en bref, sa rigueur.

Les informations soumises à fiaduction doivent se plier au code linguistique

cible, sans aucun dommage pour le sens. Le texte qui le porte doit conserver son

identité et son intégrité. I vise généralement le même public, le même aspect

discursif et le même ton. Il n'y a que le code linguistique qui changerait. En terme

matériels, le texte cible doit garder l'image qu'il avait dans le code soruce

parfaitement T":Tr.

DURIEUX, cu., ibid., p. 25.

BERMAN, A., "Traduction spécialisée et ûaduction littéraire", in: La traduction littéraire,
scientifique et technique, Actes du colloque international organisé par I'association européenne des
linguistes et des professeurs de langues (AELPL), le 2l et22 mars199l, Paris, Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Métiers, p. 11.

BERMAN, t., ibid.,p. I l .

BERMAN, a,., ibid.,p. 11.

BERMnN, n., ibid., p. I l.
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La traduction spécialisée respecte, d'après Berman, "trois paramètres

fondamentaux : la fiabilité, la rapidité, la rentabilité"74. Dans la traduction littéraire,

les paramètres de rapidité et de rentabilité n'ont généralement pas la même

importance. En revanche, la fiabilité reste le paramètre commun à toutes les

traductions. Toute procédure de traduction spécialisée doit tenir compte des

paramètres précités.

Pour cela, KocourekTs, identifie trois étapes nécessaires dans le processus

traductif d'un texte spécialisé :

- I'interprétation du texte de départ, lequel est nafurellement en langue source;

- la détermination des éléments linguistiques pertinents du texte source, pour

laquelle il sera surtout question des mots clefs qui véhiculent le contenu;

- la production d'un texte cible, rédigé, bien sûr, dans la langue cible, tout en

respectant l'équivalence notionnelle entre les éléments linguistiques déterminés dans

la deuxième êtape avec cerD( de la langue cible. Kocourek dit à ce propos que

"linguistiquement, I'aspect dynamique essentiel de la traduction est la recherche des

équivalences entre les éléments linguistiques pertinents de deux textes, de deux

langues"76.

Il est reconnu que la problématique de la traduction est centrée sur celle

d'équivalence, laquelle est quasiment inexistante dans certains domaines tel que le

juridique. Il est claire que s'il existait une équivalence absolue entre les langues, il

n'y aurait en principe aucun problème de traduction et la translation d'un texte d'une

langue à I'autre serait un processus automatisable.

Dans l'état actuel de nos connaissances, et puisque qu'il est impossible de

trouver des équivalences totales pour tous les constituants porteurs de sens, qu'ils

soient terminologiques, stylistique, typologique, I'objectif visé sera le meilleur des

pis-allers, celui dans lequel on retrouvera le plus grand nombre des constituants

originaux. En conséquence, les traducteurs de textes spécialisés mettent I'accent sur

ce qui est à leurs yeux fondamental, à savoir le message, alors que des constituants

tels que esthétique ou style sont relégués au rang de I'accessoire.

71 BERMAN, n., ibid., p. I l.
75 Kocounr,K, R., La langaefrançaise de la technique et de la science, op. cit., p. l8l.
76 KocoungK,R, ibid.,p. l8l.
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Le langage juridique, comme langage de spécialité, n'échappe pas à cette

règle. Sa traduction est soumise à toutes les exigences d'un texte spécialisé. "On

appellera 'traduction technique' aussi bien la traduction de textes juridiques,

scientifiques, etc. que proprement technique "tt. La ressemblance entre ces différents

textes provient de la valeur informationnelle portée par des éléments sémantiquement

pertinents qui véhiculent les notions ou concepts, rangeant ainsi le texte dans un

domaine du savoir et lui conférant ce qu'on appelle sa technicité.

La tradustion juridique suit les mêmes étapes que pour n'importe quel texte

jugé cornme un texte technique, avec des nuances importantes. Il y aura d'abord,

selon Claude Bocquet, "le décryptage du message de la langue source, dans le

signifiant de la langue source : c'est la phase que les linguistes qualifierait de

sémasiologique"Ts. La deuxième phase, toujours selon Bocquet, consiste à "comparer

les institutions du pays de la langue source avec les institutions du pays de la langue

cible, dans le langage duquel on va rédiger la traduction"Te. Lors de cette étape, le

texte juridique se démarque du texte scientifique ou technique : contrairement au

langage scientifique, le langage juridique, de par sa nature sociale, ne peut être

reconnu que dans les frontières du pays émetteur, au travers des institutions qui le

mettent en oeuvre. Ensuite, intervient en phase finale appelée recryptage du message

dans la langue cible en respectant, bien sûr, le génie de cette dernière. Cette dernière

phase est aussi délicate pour le traducteur juridique, car les systèmes juridiques

existant dans le monde ne sont pas facilement tansférables, à cause de leur

complexité et leu diversité.

Cette diversité implique la création et la manipulations d'un nombre

considérable de concepts propres au système, qui ne sauraient être interchangeables.

Par conséquent, recourir à une traduction terme à terme est rarement envisageable en

traduction juridique, alors qu'elle peut l'être pour les textes technico-scientifiques.

Hallilday. et al. suggèrent que "dans les textes technico-scientifiques, la traduction

Lnoulnel, J.-R., Traduire : théorème pour la traduction, Paris , Petit bibliothèque payot, 1979, p.
14.

Bocquur, c., " Traduction spécialisée : choix théorique et choix pragmatique. L'exemple de la
traduction juridique dans I'aire francophone", Parallèles, no l 8, 1996, p. 7 4.

Bocquer, c., ibid., p. 7 4.
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terme à terme est normalement possible, étant donné qu'il est plus probable de

trouver un wai équivalent pour un terme"to.

Ce qui prime dans toute traduction dite technique, c'est la masse

informationnelle à traduire, "rendre le contenu cognitif veut dire exprimer tout le

contenu et rien que le contenu du texte; si possible, pas d'omissions (perte), pas

d'ajouts (gains) sémantique"tr. Soit une fidélité sémantique totale.

On notera que la phase de rédaction n'est pas moins importante que les deux

autres, elle est elle-même une forme de traduction. Elle potura être conduite en

parallèle avec la haduction du contenu, elle lui donne sa typologie, c'est-à-dire sa

structure et une forme finale cotrespondant à celle du texte soruce. Un texte juridique

français traduit en anglais doit respecter la typologie juridique anglaise. On peut dire

que la traduction s'occupe du fond et la rédaction s'occupe de la forme. L'une ne va

pas sans I'autre, elles se complètent.

En fin de compte, la traduction juridique n'est une traduction technique que

parce qu'elle s'applique aux textes reconnus comme ayant un certain degré de

technicité et eu€, à ce titre, la traduction suit, grosso modo, la démarche qui

s'applique aussi aux textes technico-scientifiques, sachant que "lorsqu'il s'agit de

données scientifiques, la correspondance précise est relativement facile à obtenir

parce guo, dans les sciences naturelles et en matière technique, le vocabulaire est

généralement univoque; il peut même s'exprimer par des symboles qui excluent

I'ambiguiTé"82.

Malgré tout, en matiere jwidique, lorsqu'on est confronté à une situation où

la correspondance est quasiment inexistante, les difficultés de la traduction sont

aggravées; I'explication se trouve dans la diversité des systèmes juridiques, elle-

même liée au fait qu'il existe une relation étroite entre la notion juridique et la langue

dans laquelle cette notion s'exprime et aussi le pays où elle a émergé.

to KocouneK, R., ibid., p. 182.
tr KocouneK, R, ibid., p. 182.
t2 PIcEoN, L-p., "Traduction juridique -

traduction : essais de jurilinguistique,
Montréal, Linguatech, 1982, p.273.

l'équivalence fonctionnelle.", in: Langage du droit et
collectif réalisé sous la direction de GEMAR, J-C.,
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1.3. PROBLÈMES DE TRADUCTION ET LAI\GUE DE SPÉCIALITÉ

1.3.1. DéfTnition de la traduction

Traduire c'est trahir; ou traduire c'est travestir. Telle était l'idée reçue à propos de la

traduction. Cette attitude négative est probablement due au fait que I'on a pas eu,

pendant longtemps, d'étude systématique de la traduction. Il était alors facile de la

définir par ces formules subjectives. Il est aussi possible que ce jugement doit être lié

au fait que la traductionaétê longtemps associée à la création artistique, au point de

dire que la traduction est un art, écartant toute possibilité de fondement scientifique

de cette discipline.

Cette association est partiellement waie, dans la mesure où traduire les écrits

expressifs revient à traduire l'émotiorurel et I'informatif, caractères prédominants

dans les æuwes littéraires. Le fraducteur, face à ces écrits, est tenu non seulement de

transposer le texte de manière à hansferer fidèlement le contenu intellectuel, mais

aussi à rendre au texte ses facteurs émotionnels. "Pour traduire les éléments

subjectifs, il faut d'abord les saisir, pow ensuite les recréer. Le traducteur doit donc,

dans le cas d'ouwages de littérature, se hisser au-dessus du simple savoir : il doit

faire preuve aussi de sensibilité artistique"s3.

S'il est wai que la traduction littéraire est un art qui re,pose sur le choix

esthétique que le traducteur doit faire, cela ne justifie en aucun cas la présomption

associant I'art à la fiaduction. En effet, la haduction littéraire n'est pas un tout, mais

juste une partie de la traduction générale qui englobe d'aufres genres de traduction.

Et même lorsqu'il s'agit d'un texte littéraire, traduire ne relève pas seulement d'une

démarche artistique isolée. Le processus traductif ne peut se réduire à une simple

opération qui trouverait son essence dans I'inspiration.

Traduire est une opération intellectuelle qui exclue toute émotivité. Traduire,

coûtme le dit Van Hoof, est "une forme de I'activité humaine qui s'apparente

davantage à une science qu'à un art"8a. Partisan de la scientificité de la traduction,

Van Hoof écrit que "fraduire, en effet, c'est peser, c'est comparer, c'est confronter

deux systèmes linguistiques, non seulement deux lexiques, deux syntues, deux

Veu nooF, H., Traduire l'anglais : théorie et pratique, Paris, Louvain-la-Neuve, Editions Duculot,
1989, p. 10.

VnN goor,u., ibid., p. 10.
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structures, mais aussi deux génies, deux conceptions de la vie"Es. Cela revient à dire

que traduire dépasse le niveau des langues pour transposer les cultures.

De par sa nature analytique, la traduction s'occupe fondamentalement de

l'étude du fonctionnement d'une langue par rapport à une autre. On peut dire qu'elle

est comparatiste. Ceci place le comparatiste, en I'occulrence le traducteur, dans une

position qui I'oblige, a priori, à avoir une connaissance aussi large que profonde;

d'abord, de sa langue maternelle, ensuite de la langue étrangère, étant donné QU€,

dans la plupart des cas, on traduit dans sa langue maternelle. Newmark ajoute que

"traduire est un exercice extraordinairement difficile, qui exige une curiosité sans

bornes, et pour les choses autant que pour les mots, (...) des connaissances

linguistiques et non-linguistiques sans cesse renouvelées, une part de flair et

d'imagination, ainsi que de I'intelligence et, par dessus tout, du bon sens"8u.

La difficulté et la complexité de la traduction vont à I'encontre des croyances

qui prétendent qu'il suffit d'avoir un bagage langagier pour traduire. En réalité,

traduire est une opération qui va bien au-delà des connaissances linguistiques,

condition nécessaire mais non suffisante. Il faut disposer, en plus, de connaissances

d' ordre non-linguistique.

Les connaissances linguistiques ne peuvent être qu'instrumentales, elles ne

peuvent avoir aucun effet, sauf si elles sont reliées à une technique traductionnelle et

des connaissances culnrelles servant la cause de la traduction. Sur la base de toutes

ces considérations, il paraît facile de hacer les grandes lignes de ce qu'il convient de

faire afin de permetfre la mise au point d'une méthode de traduction valide. En tenant

compte de la nature comparatiste de la traduction, il convient d'abord de prélever et

d'identifier tous les éléments dominants des deux systèmes linguistiques opposés;

ensuite de relever les éléments qui constituent un obstacle au processus traductif.

Ceci n'est possible qu'avec I'aide des disciplines voisines de la traduction, qu'elles

soient purement linguistiques ou en relation avec les sciences du langage. Une fois

ces obstacles définis, il restera à dégager les mécanismes et les techniques pour les

surmonter.

La problématique fondamentale de la traduction réside dans l'élaboration

d'une théorie qui assurera le passage d'un texte d'une langue de départ à une langue

Vnn Hoor,u., ibid., p. I l.

Ven Hoor ,H., ibid., p. I l.
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d'alrivée tout en tenant compte de tous les facteurs mis en æuvre dans le texte de

départ, qu'ils soient linguistiques ou non-linguistiques.

La traduction est un fait de communication qui exige nécessairement la

confrontation de deux langues. Elle est, par conséquent, un acte de communication

bilingue qui est "possible, non en raison de parallélismes d'expression mais de

parallélismes de pensée, de parallélismes de situationtt 87. Par parallélismes de

situation, or entend une situation descriptible dans les deux langues. Ce qui

permettra, bien évidemment, I'interchangeabilité des deux textes (TneTn) dans une

situation identique. Là ou il y a interchangeabilité de situation, il y a forcément

traduction.

La traduction peut être définie comme une opération de transcodage. Les

problèmes que rencontre cette opération se manifestent dans le processus de

codification. Le locuteur d'une langue encode son message suivant les règles du

système linguistique auquel il se réfère. Tant que les langues sont differentes, les

codifications le sont aussi. La codification suit un schéma qui va du sens à la forme.

Or, la traduction suit le chemin inverse partant de la forme au sens. Elle décode ce

que le locuteur de la langue de départ encode pour enfin, l'encoder dans la langue

d'arivée. L'objectif essentiel est de produire un texte (T2) avec un contenu égal à

celui du texte (Tr), en dépit du changement de code linguistique.

En termes généraux, il est possible de concevoir la traduction comme la

reformulation d'un texte d'une langue (Lr) dans une autre langue (Lz). Pour Tatilonss,

"traduire, c'est reformuler un texte dans une autre langue, en prenant soin de

conserver son contenu". Cette définition est centrée sur deux points : le contenu,

c'est-à-dire I'information à laquelle le texte fait réference, et les moyens permeffant

de consen/er cette information". Dans le même sens que Tatilon, Fedorov souligne

que "traduire, c'est exprimer d'une manière exacte et complète par les moyens d'une

langue ce qui a été déjà exprimé par les moyens d'une autre langue, en conservant

I'unité indissoluble du contenu et de la forme"8e.

Tout texte, dans son contenu, renvoie à une information liée à I'expérience

humaine. Cette expérience peut-être exprimée de différentes manières au sein d'une

E7 VnN goor,u., ibid., p. 75.
tt Tnttlou, c., Traduire, pour une pédagogie de la traduction, Toronto, GREF, 1986, p. 7.
te G.a,RNIER, G., Linguistique et traduction,Caen, Paradigme, 1985, p. 18.
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même langue, mais toujours avec la même invariance sémantique. Cette flexibilité de

ré-expression implique de très près le traducteur, lequel doit effectuer le choix le

mieux adapté d'une structure linguistique par rapport à une autre, permettant ainsi la

production d'un texte traduit (Tz) qui est I'image, est non I'ombre du texte (Tr). Le

traducteur doit saisir tous les éléments, tels que registre, ton, t1pologie..., lesquels

garantissent au texte son originalité.

I1 est évident, comme le confirme Tatilon, guo "tout texte présente un contenu

dont I'information est hautement diversifiée"s. Par information, Tatilon fait

réference aux differentes informations qu'on peut avoir sur le texte et qui dépassent

le message. Cette information, qualifiée de textuelle, repose dans son analyse sur

quatre types d' informations.

o L'information référentielle

C'est une information prédominante dans les textes. On peut dire qu'elle est leur

raison d'être. Cette information se manifeste au niveau des mots comme outils de

pensée, lesquels traduisent au monde réel les pensées isolées. On distingue :

o L'information pragmatique

n s'agit d'une information qui concerne le discours. Elle relève d'une relation

multilatérale concernant d'abord I'utilisation pratique du texte, ensuite le rapport

entre auteurs et lecteurs. A ce niveau, il faut distinguer quatre autres types

d'informations :

o L'information générique concernant le type du texte

"Tout texte présente des caractéristiques génériques évidentes, qui permettent sa

description typologique"et. D'abord, son appartenance à un domaine quelconque

(technique, scientifique, juridique), ensuite son genre (bilan, rapport, circulaire).

Enfin, sa finalité ou son objectif (inforrner, démontrer, instruire, etc.).

o L'information identificatrice provenant de I'émetteur

Cette information, comme le mot identificatrice I'indique, attache plus d'importance

à I'auteur qu'au texte. D'habitude, tout texte porte une signature qui ne peut être

qu'une empreinte identificatrice donnant des renseignements sur le texte lui-même,

au travers de laquelle il est possible de déterminer I'affitude et le rapport de l'auteur

(émetteur) avec le lecteur (récepteur).

eo TaTILoN, c., ibid.,p.8.
et TnrlLoN, c., op. clf., p. 10.
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o L'information incitative dirigée vers les lecteurs

A ce niveau, on peut parler des impressions que I'auteur veut donner à ses lecteurs.

Cette information détecte les réactions que le texte cherche à produire chez les

lecteurs.

o L'information situationnelle concernant la distance sociale

La distance sociale entre I'auteur et le lecteur se mesure par le biais du registre

employé . La nature de la relation auteur/lecteur se définit par le langage utilisé. Elle

varie selon les participants de la communication; en conséquence, on distingue

differentes sortes de registres (soutenu, courant, familier, etc.).

o L' information dialectale

Cette information concerne la langue. Un texte, de par sa langue, peut révéler un

faisceau d'informations supplémentaires. Ainsi, comme le dit Tatilon : "en traversant

I'espace, le temps et les communautés qui les utilisent, les structures d'une langue se

chargent d'un surcroît de sens, de nuances sémantiques qui viennent s'ajouter à leurs

signifiés (lexicaux ou grammaticaux). C'est ainsi qu'un texte peut aussi

communiquer à ses lecteurs une information supplémentaire - diachronique,

géographique, socioculturelle, concernant la langue qu' il utilise"e2.

o L' information diachronique

Il s'agit de I'emploi uniforme des structures archaiQues dans un texte - par exemple,

nonobstant,fais cevoudras - qui situent le texte dans son contexte historique.

o L'information géographique

Les mots utilisés dans un texte peuvent donner une idée sur ses origines

géographiques. Le postulat est que la langue peut varier d'un pays à un autre même

quand on parle la même langue. Dans I'aire francophone, par exemple, le français

parlé en France difftre légèrement de celui parlé au Canada(lave-linge pour machine

à laver au Canada).

o L'information socioculturelle

Cette information provient de I'emploi de la langue par certains groupes sociaux ou

professionnels. Chaque groupe s'identifie par le langage utilisé, un phénomène bien

connu des sociolinguistes. Chaque groupe rattache à ses besoins de communication

un langage; ainsi, on distingue le langage militaire, politieu€, technique, etc.

o L'information stylistique
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Elle concerne l'écriture du texte. Par écriture, on fait réference au style - genre

rédactionnel - ou procédé d'écriture particulier à un domaine. On peut distinguer

differents styles, le style administratif, juridigu€, commercial, etc.

Les types d'informations exposés ci-dessus seront d'une grande utilité pour la

traduction, cette activité qui, depuis très longtemps, est devenue indispensable pour

senrir les multiples exigences de la communication entre les communautés parlant

differentes langues. J-R. Ladmiral définit la traduction comme "un cas particulier de

convergence linguistique : au sens le plus large, elle désigne toutes formes de

médiation interlinguistique"e3. Ayant une fonction de médiateur interlinguistique, "la

traduction consiste à reproduire dans la langue réceptrice le message de la langue

source au moyen de l'équivalent le plus proche et le plus naturel, d'abord en ce qui

concerne le sens, ensuite en ce qui concerne le st5rle"eo.

Il est question, dans cette définition, de deux points essentiels, le sens et le

style, dont la reconstitution repose sur une approche analytique et comparative en

trois étapes. Premièrement, analyser le texte dans la langue source pour déterminer

les éléments pertinents; deuxièmement, transferer les éléments résultants de cette

analyse dans la langue cible; troisièmement, restructurer ces éléments en un texte

recevable dans la langue d'arrivée. Ceci, en optant pour les transformations

nécessaires adaptées au génie de la langue receptrice.

Il s'avère que, dans tout procédé naductil le sens, comme contenu concepfuel

et affectif d'un texte, prime sur tout transfert interlinguistique. Le vocabulaire, la

syntæ<e, la morphologie sont des aspects de la structure superficielle, c'est-à-dire de

la forme dont le choix est déterminé, a priori, par le niveau sémantique.

Cependant, devant I'abondance des moyens formels (tournures, termes, etc.)

susceptible de représenter la structure sémantique, c'est-à-dire le sens, le traducteur

est amené à faire des choix adéquats pour représenter la structure sémantique

conforme au texte. Ce choix de structures ou moyens d'expression constitue le style.

C'est au niveau du style que les langues varient le plus entre elles. Comme le

soutient Taber, "une bonne traduction cherchera à représenter le style du texte

Y3 Lnnn,ttRnI-,J-R., ibid.,p. l l .
e{ TABER" c., "traduire le sens, taduire le style.", Langages, Décembrc 1979, no 28, p. 55.
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original par un style fonctionnellement équivalent plutôt que formellement identique

dans la langue réceptrice "e5.

Le mot traduction est ambigu, il peut renvoyer à la traduction, action de

traduire et à la traduction, produit traduit. Quand elle est action, c'est un phénomène

vivant qui met en æuwe tous les moyens techniques pour panrenir à la traduction au

sens de'produit'.

Tout écrit entend transmettre un message adressé par un destinateur

(émetteur) à un destinataire (récepteur). Le gage de son existence dépend de sa

fonction. S'il est privé de cette fonction, l'écrit devient insensé. L'acte de traduire

répond aux mêmes exigences que I'acte de langage. Il nécessite I'existence d'un

émetteur et d'un récepteur, à la seule difference que dans la traduction, le traducteur

devient à la fois récepteur et émetteur. Il est récepteur du texte original, émetteur du

texte traduit. Le schéma% suivant illustre le procédé :

Thieberger, dans la même direction que Van Hoo , propose le schéma suivant :

TRADUCTION

Recepteur B

(Milieu - source) (Milieu - cible)

Ce schéma ne présente aucune difference par rapport aux autres schémas trouvés

dans la littérature traductologique, excepté sur le point des milieux (source - cible).

Thieberger suggère qu'on ne parle pas de langue mais de milieu où l'énoncé évolue

"selon l'æ<e vertical, une première fois comme original, puis sous la forme traduite.

es TeeE& c., op. cit., p. 57 .
e6 Vnu uoor,n., ibid.,p.79.
e7 THIeeeRcER, R., "Langage de la taduction", Langages, Décembrc 1972, no28, p.79.

TR

EEmetteurA
I+

RecepteurA

A Emetteur

J
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L'acte de traduction ne suit qu'apparernment I'axe horizontal"es. Pour lui, "le milieu

cible est presque toujours beaucoup plus restreint que le domaine de ce qu'on appelle

habituellement une langue. La langue anglaise et la langue allemande, pour ne citer

que ces deux exemples, désignent les champs tès vastes à I'intérieur desquels le

milieu-cible doit être déterminé pour chaque traduction"ee. Ceci paraît théoriquement

logique, mais très difficile à réaliser, surtout quand il s'agit de traduire des textes

émanant de milieux diamétralement opposés; ce qui est le cas pour le corpus étudié

en détail dans la troisième partie du présent travail.

En guise de conclusion, traduire est une tâche qui paraît facile, dans la mesure

où cette opération se contente de pinser un texte d'une langue à une autre.

Cependant, ce passage de texte demeure délicat. Il exige un nombre considérable de

facteurs afin de parvenir à un transfert interlingual parfait. Tatilon résume cette

situation en disant que "haduire est une opération qui a pour but de fabriquer, sur le

modèle d'un texte de départ, un texte d'arrivée dont I'information soit, dans chacun

de ses aspects : référentiel, pragmatique, dialectal, stylistigu€, aussi proche que

possible de celle contenue dans le texte de départ "r0o.

1.3.2. Théories de traduction

Une théorie de ftaduction a pour objectif de légitimer la pratique traductionnelle. Elle

se doit de justifier la possibilité de traduire en dépit des arguments avancés par

certains détracteurs qui prétendent que I'acte de traduire est impossible. On peut dire

que la problématique traductiorurelle réside en fait dans l'élaboration d'une théorie

qui tiendra compte aussi bien des facteurs linguistiques que des facteurs extra-

linguistiques mis en oeuvre dans une opération traduisante.

Toute langue est capable de décrire I'expérience de I'homme. Jackobson

soutient cette thèse en disant que "toute expérience cognitive et sa classification sont

réferables en n'importe quelle langue existante "101. Auhement dit, tout ce qui peut

être décrit par une langue, peut l'être aussi par une autre.

Toutefois, chaque langue organise d'une manière particulière I'expérience de

I'homme. V/orf déclare que "chaque langue est un vaste système de structures,

et THreeeRcE& R., ibid.,p.79.
ee THrpseRcE& R., ibid., p. 79.
roo T.e,TtLoN, c.,ibid.,p. 13.
fot Vnw Hoor, ibid.,p.73.
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different de celui des autres langues, dans lequel sont ordonnées culturellement les

formes et les catégories par lesquelles I'individu analyse la nature, aperçoit ou

néglige tel ou tel type de phénomène ou de relations, dans lesquelles il constnrit

l'édifice de sa connaissance du monde"ro2. Van Hoof se range à cette optique en

disant que "la langue est le moule dans lequel une communauté coule sa pensé"ttrO3.

Les différences entre les langues et les communautés ne peuvent qu'amplifier

la problématique de la traduction. Ces différences font que chaque code de

communication linguistique est un code fermé. Or, la pratique de la traduction, qui

ne date pas d'hier, montre bel et bien qu'il est possible de communiquer même si on

parle differentes langues, en rejetant, par conséquent, toute hypothèse

d'incommunicabilité.

Il est wd, comme le souligne Van Hoo[ que "deu( peuples ne pensent pas de

même en toutes choses, aussi leurs langues ne peuvent-elles coihcider en tous points.

Lorsque I'une des deux possède un mot pour lequel n'existe aucun équivalent dans

I'autre, on peut parler d'une véritable lacune lexicale. Ces lacunes peuvent se

manifester sur le plan linguistique ou extra-linguistique"r@. Prenons deux exemples

simples: maire n'a pas d'équivalent en arabe marocain, adoul n'a pas d'équivalent en

français, étant donné que la société française et la société marocaine ne voient pas

I'organisation sociale sous le même angle. Ceci ne peut cependant pas être pris pour

une preuve justifiant f impossibililité de traduire car - et ce qu'il faut retenir - tout

acte de parole a une visée communicative dont la langue est le vecteur. La langue

n'est qu'ur outil de communication des messages, ce n'est pas une fin en soi.

Suite alD( considérations exposées ci-dessus, il conviendra d'établir une

méthode de traduction basée sur une théorie valable qui légitime le fait traductionnel

et facilite sa pratique.

I1 est wai que la théorisation de la traduction n'est pas aussi vieille que la

traduction elle-même; elle date de la deuxième Guerre Mondiale, date à laquelle les

essais de théorisation ont commencé à faire leur apparition, avec quelques ouwages

théoriques à fondement linguistique. Le mot 'théorie', appliqué à ces travaux, est

inadéquat: aucun chercheur n'a pu élaborer de théorie au sens défini par James

Veu soor, ibid.,p.74.
VnN Hoor, ibid.,p.24.
Ven Hoor, ibid.,p.24.
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Holmes. Une véritable théorie, selon lui, est "a series of statements, each of which is

derived logically from a previous statement or from an uiom and which together

have a strong power of explanation and prediction regarding a certain

phenomenon"ros. Et il ajoute que "most of the theoritical presentations that we have

had until now, although they called them theories are not really theories in the strict

sense. They have an air of unclair thinking about the problems before them without

the strict logical development of a theory"106.

L'ouvrage de G. Mounin,'Les problèmes théoriques de la traduction',vadans

ce sens. L'auteur cite quelques problèmes que I'on peut rencontrer lors de la

haduction, mais sans leurs apporter de solution satisfaisante. Néanmoins, il serait

ingrat de ne pas reconnaître guo, même s'il n'a pas élaboré de véritable une théorie

de la traduction, il a au moins balisé le chemin pour d'auhes.

NidatoT propose une classification suivant I'ordre chronologique des théories de la

traduction.

o philogical theories;

o linguistic theories;

O sociolinguistic theories.

Les théories philologiques, les plus anciennes, se sont appliquées au genre du texte

littéraire jusqu'à la seconde Guerre Mondiale, date à laquelle les recherches

linguistiques commencent à se développer. Ce développement donne naissance arD(

théories purement linguistiques, c'est-à-dire, aux théories se préoccupant, de par leur

fondement, du fonctionnement de la langue. Elles s'intéressent aux correspondances

lexicales, grammaticales, etc.

J.C. Calford, dans son ouvrage A Linguistic Theory of Translation, tente de

cerner et d'expliquer le phénomène traductif dans le cadre d'une approche

linguistique. Pour lui, la traduction opère sur le langage. Cette relation étroite entre

r05 DELtstE, 1., L'analyse du discours comme méthode de traduction : initiation à Ia traduction
française des textes pragmatiques anglais : théorie et pratique, Qtlawa, Editions de l'Université
d'Ottawa, 1984, p. 50. "IJne série d'assertions, dont chacune est logiquement dérivée d'une
assertion précédente ou d'un axiome, et qui, ensemble, peuvent expliquer et prédire un phénomène
Conné".

f06 DEltste, 1., ibid., p. 50. " La plupart des théories que nous avons eues jusqu'à présent, bien
qu'elles soient appelées ainsi, ne sont pas waiment des théories au sens strict du terme. Elles ont
une vague réflexion-concernant les problèmes abordés et ne suivent pas le développement logique
d'une théorie".

ro7 Gnnmen" G., op.cit., p. 29.
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traduction et langage justifie le fait que I'analyse de I'opération traduisante ne peut se

faire hors du cadre linguistique. "Since translation has to do with language, the

analysis and description of the translation-process must make considerable use of

categories set up for the description of language. It must, in other words, drawn upon

a theory of language -a general linguistic theory"rot. Mounin affirme, dans le même

sens que Calford, que "toute opération de traduction comporte, à la base, une série

d'ànalyses et d'opérations qui relèvent spécifiquement de la linguistique, et que la

science linguistique appliquée correctement peut éclairer plus et mieux que

n'importe quel empirisme artisanal" ræ.

Les limites des théories linguistiques ont poussé les chercheurs à réorienter

leurs effons. Ils se sont aperçus que le champ de la traduction dépasse le niveau

linguistique; c'est ainsi que sont nées les théories sociolinguistiques. Nida, promoteur

des théories sociolinguistiques, s'est aperçu que la traduction opère effectivement au-

delà du niveau linguistique. Selon lui, "translating always involves communication

with the context of interpersonal relations. The model for such activity must be a

communication model, and the principles must be primarily sociolinguistic in the

broad sense of the term"rro.

Sa longue expérience de la traduction biblique lui a appris gu€, pour traduire,

connaître une langue est une condition nécessaire mais non suffisante, et qu'il faut y

ajouter une connaissance approfondie des civilisations vers lesquelles on traduit. Ce

qui I'incite à abandonner I'expression target language au profit de I'expression

receptor language. La modification terminologique témoigne de son souci d'adapter

le message à traduire à la mentalité du peuple à qui ce message est destiné. On ne

parle plus, dans le cadre d'une théorie sociolinguistque de target language. On parle

de message à transmettre dans une langue réceptrice.

Delisle écrit, à propos de Nida : "ce théoricien a été conduit tout naturellement

à insister sur les faits de culture, en raison de la nature des textes scripturaires et de la

CerroRo, J., A Linguistic theory of translation, Oxford, O.U.P., 1965, p. 54. " Puisque la
taduction porte sur la langue, I'analyse et la description du processus de traduction doivent se
faire en tenant compte de I'ensemble des catégories de la langue. Autrement dit, elles doivent êhe
basées sur une théorie de la langue - une théorie linguistique générale".

GnntqtER, G., ibid., p. 33. " La taduction implique toujours la communication dans un contexte de
bilinguisme. Le modèle pour une telle activité doit être un modèle de communication fondé
essentiellement sur des principes sociolinguistiques au sens large du terme".

DELISLE, !., op. cit.,p.56.
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multiplicité des langues et des civilisations dans lesquelles il faut le traduire"rrr. Il

ajoute " (un autre) des grands mérites de Nida est d'avoir montré que, pour traduire,

les connaissances de langues ne suffisent pas et qu'il faut y ajouter celle des usages,

des mæws, de la civilisation de ceux qui les portent"r12.

Pergnier, voulant rompre avec les schémas de pensée antérieurs, va, en effet,

dans la direction tracée par Nida. Il écrit que "il semble qu'on se soit adresser en

priorité à la théorie qui traite des systèmes linguistiques, malgré l'évidence qui nous

montre que la traduction n'opère par sur les langues, mais sur les messages, et que

c'est seulement parce que ces messages sont eux-mêmes linguistiquement médiatisés

que les problèmes de traduction relèvent de la linguistique de la languet'il3. il propose

un schémarra montrant l'évolution théorique de la pratique fiaduisante :

39

Schémas théoriques

( Conception de la traduction )

la - L.D. +L.A

2a-M.D. -+M.A.

S chémas méthodologiques

@rocédés de traduction)

lb . AD VERBUM

2b . AD SENSUM

En fait, Pergnier n'apporte rien de nouveau à ce que Nida a fait. Ce dernier

avait déjà mis I'accent sur I'importance du message dans la ftaduction : le message

est le seul qui reste malléable et adaptable au génie de la langue réceptrice.

On peut dire également que ce changement de cap mettant I'accent sur le

message est dû effectivement à une prise de conscience de la nature complexe du

langage lui-même. Pergnier, tente d'expliquer cette complexité par le biais d'une

nouvelle dichotomie dans laquelle le langage se manifeste : universalité et diversité.

L'universalité renvoie au fait que toute coûlmunauté humaine est dotée d'un

langage fondé sur les mêmes caractères; c'est-à-dire que sa réalisation s'appuie

principalement sur les moyens phoniques et les moyens de langue ( au sens

saussurien). La langue est définie par Pergnier coûlme "un ensemble fini de moyens,

permettant d'engendrer un nombre infini de messages"rrs. Il ajoute que "l'exercice du

rrr DgLtsLE, t., ibid., p. 56.
rf2 DEttsle, 1., ibid.,p. 56.
rrr Prncwrcn, M, Fondemant sociolinguistique de la traductiott, Ville neuve d'Ascq, P.U. de Lille, p. 165.
f r'r PERGNIE& M., ibid.,p. 260.
rr5 PeRcMen,M., ibid., p. 13.
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langage fait appel à une capacité co-extensive à I'espèce homme, est universelle dans

son principe"r16.

La diversité s'observe simplement par I'existence d'un nombre considérable de

langues à travers le monde. Elles ont été forgées culturellement, si bien que chaque

langue renferme des particularismes propres à la communauté qui la parle.

L'existence des langages est tributaire de celle des langues. Leur diversité

soulève un problème crucial lié à I'impossibilité de traduire, si I'on tient compte de la

définition habituelle qui associe le langage à la possibilité de communiquer. Pergnier

souligne ce fait en disant : "Il est d'usage courant de définir le langage comme un

moyen de communication, cependant (outre que cette fonction de communication

n'est pas la seule, d, peut-être, la plus essentielle du langage), la diversité des

langues, par lesquelles et à travers lesquelles il se réalise, a pour conséquence que

des individus appartenant à des communautés linguistiques differentes ne peuvent

pas communiquer. On peut donc se demander si le caractère d'essentielle diversité du

phénomène langue, qui en fait un obstacle à la communication universelle (ou,

pourrait-on dire, un 'instrument' de non-communication), ne le définit pas aussi

sûrement, comme fait humain inéductible à d'autres phénomènes de nature

biologique, que les caractères généraux qui constituent I'unité du langagerrrrT.

On peut dire que le langage a un caractère universel; il peut jouer le rôle de

vecteur de la communication inter-communautaire. En revanche, la langue,

considérée comme un fait social limité dans I'espace, participe à la consolidation des

obstacles et renforce plutôt I'incommunicabilité entre les commwrautés. Le langage,

de par son caractère universel, peut, à I'inverse de la langue, faciliter la

communication. Or, on ne peut dissocier le langage de la langue, sa réalisation en

dépend. Une théorie sociolinguistique de la traduction doit considérer le langage et la

langue en même temps et avec le même intérêt car, coûtme le dit Pergnier, "alors le

langage est une capacité universelle, et que la langue est un fait social, c'est-à-dire

collectif, I'un et I'autre ne sont en fait accessibles à I'observation que sous la forme

de manifestations toujours singulières, individuelles. Nous ne sommes jamais en face

du langage dans sa généralité ni même d'une langue, dans son abstraction, mais en

PeRcwtER,M., ibid., p. 13.

PeRcNteR, M., ibid.,p. 14.
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face d'actes de paroles, c'est-à-dire 'd'événements' linguistiques, toujours singuliers

et toujours caractérisés par les circonstances particulières de leur émission""t.

L'intérêt de l'étude de toute théorie de la traduction se situe entre les messages

et les langues. La traduction aura pour objectif de rendre les actes de paroles, c'est-à-

dire les messages, communicables, sachant que "le message est le pivot de

l' opération traduisante" I re.

En procédant ainsi, la théorie de la traduction aura surmonté la diversité des

langues dans lesquelles les actes de paroles sont exprimés, dépassant par là-même le

caractère social non coiltmunicable, pow aller chercher ce qui est universellement

saisissable et communicable, à savoir le message.

Une approche theorique de la traduction, selon Pergnier "doit donc en premier

lieu, pensons-nous, faire porter I'accent sur la définition de ce qui est à fiaduire

(c'est-à-dire, sur le message), et sur ses rapports avec ce qui le médiatise, c'est-à-dire

les deux langues dans lesquelles il est énoncé. C'est autour de cet æte central que

doit, pensons-nous, s'organiser la problématique de la traduction. Il nous semble

donc nécessaire de déplacer le centre de gravité des problèmes théoriques de la

traduction, des considérations sur la langue vers les considérations sur le message"tto.

Changer de centre de gravité ne veut pas dire exclure de toute étude le moyen

de médiation qu'est la langue. L'existence ou la réalisation du message depend

essentiellement de la langue; c'est pourquoi la linguistique appliquée à la traduction

ne doit négliger ni le message, ni la langue. "Elle doit être une linguistique de la

parole autant qu'une linguistique de la langue, et étudier les conditions de la

communication aussi bien que les rapports entre les systèmes de signes et le contenu

conceptuel qu'ils médiatisent" r2r.

pour conclure, la traduction, en tant qu'opération diff,rcile et complexe, reste

insaisissable dans le cadre d'une théorie linguistique. Elle tient sa légitimité du

caractère universel du langage. Le mot clef dans la traduction est, sans conteste,

l'équivalence du message. A cet égard, Mounin écrit que "la traduction n'est pas

justiciable d'une loi du tout ou rien. C'est toujours, et c'est seulement, la recherche

acharnée de l'équivalent le plus approché d'un message qui passe d'une langue à une

Itt Pe,Rcllten,M., ibid.,p. 14.
rre PeRcnten,M., ibid., p. 20.
f2o PERGNIER, u., ibid.,p.17.
f 2r PeRcNIen" u., ibid.,p .22.
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autre; et, à cet égard, I'une des plus belles victoires de la diflTcile communication

entre les hommesrrr22.

Cette nouvelle orientation dans la linguistique se justifie par la prise de

conscience que Jost Trier explique parfaitement : "chaque langue est un système qui

opère une sélection au travers et aux dépens de la réalité objective. En fait, chaque

langue crêe une image de la réalité, complète, et qui se suffit à elle-même. Chaque

langue structure la réalité à sa propre façon et, par 1à- même, établit les éléments de

la réalité qui sont particuliers à cette langue donnée"r23.

1.3.3. Les problèmes de traduction

Depuis très longtemps, la traduction était considérée comme un exercice littéraire.

Auhefois, ceffe activité était I'affaire d'écrivains qui traduisaient pour d'autres

collègues, en se fondant sur des techniques empiriques puisées dans la rhétorique et

la stylistique.

Le changement d'attitude vis-à-vis de la pratique traductionnelle est survenu

dans la période de I'après guerre, date à laquelle la prise de conscience du besoin

d'analyser et de théoriser ceffe pratique est ressorti d'ture conjonction entre la

linguistieu€, cornme science, et la traduction, corrme champ d'application, afin de

mieux cerner les problèmes traductionnels.

La promotion des recherches linguistiques sur la traduction est née de

I'obligation d'harmoniser les rapports linguistiques intra- et inter-communautaire.

Toutefois, cette harmonisation a dû faire face à ure série d'obstacles émergeant de

deux facteurs corollaires : le premier résidant dans la diversité culturelle; le second,

dans la diversité des langues.

Il n'est pas opportun de rappeler que les langues désignent des réalités non-

linguistiques par des mots spécifiques façonnés par une civilisation. La pluralité

culturelle a pour conséquence logique la disparité linguistique qui fait que deux

langues differentes ne peuvent avoir les mêmes mots pour désigner les mêmes

réalités.

La traduction, par conséquent, aura pour tâche de transferer des réalités d'une

civilisation pour les insérer dans une autre. Ce passage ne se fera pas sans aucune

MotrNtN, c., Linguistique et traduction, Bruxelles, Dessart et Mardaga, 1976,p. 105.

MotrNtN, ç., ibid., p. 45.
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difficulté; dans ce sens et pour sa part, la traduction a fait I'objet d'une recherche

théorique intensive portant sur les problèmes linguistiques, qu'il s'agisse de

sémantique, lexicologie ou syntæ<e.

Les civilisations diffèrent. Leurs visions du monde difftrent aussi. Mounin

écrit que "les Indiens pyallup de la côte ouest du pacifique ont soixante termes pour

désigner le saumon tandis que nous [FrançaisJ n'en avons qu'un"r2a. S'il ont

soixante, c'est que les Indiens pyatlup distinguent soixante catégories de saumon,

alors que le français ne fait pas cette distinction. Cela ne relève pas de la richesse ou

de la pauweté des langues, mais de la façon dont I'homme perçoit son

environnement. Ainsi, les gens vivant en milieu rural feront la difference entre

différentes formes de la pluie, tandis que le citadin ne fera pas de distinction de ce

t1pe, absfraction faite de sa densité ou de l'époque de l'année.

D'auhes difficultés proviennent des langues elles-mêmes. Chaque langue à une

façon qui lui est propre de désigner des réalités universelles. A titre d'exemple,

Mounin cite que "les processus grâce auxquels le lait se transfofine en produit solide

par fermentation lactique, par exemple, sont des processus universels. Pourtant

Jakobson obsenre que I'anglais d'Amérique n'a qu'un mot pour désigner les produits

: cheese,là où le russe en a au moins deux, syr et tvorod,rn.

En fait, les obstacles traductionnels sont la conséque,nce de l'étroite relation

ente langue et civilisation; on ne peut dissocier I'une de I'aufre. Les obstacles

d'ordre linguistique sont, en effet, le reflet des differences culturelles qui se

matérialisent dans la langue.

On peut donc dire que le découpage de l'expérience humaine est tributaire de

la pratique sociale. L'exemple de la fermentation du lait montre, par exemple, gu€

même si le procédé est universel, son lexique est structuré d'une façon qui répond à

la pratique sociale. En bref, le procédé est universel, le produit est local. Ainsi, on ne

peut trouver d'équivalence totale pour le mot de I'arabe marocain laben ,A, dans une

civilisation où le laben n'existe pas ou est préparé differemment,

Une autre difficulté émane elle aussi de la langue, mais, cette fois-ci, de

I'agencement des rurités signifiantes qui constituent le message. Mounin illushe ce

phénomène en donnant un exemple justifiant que la manière de concevoir le monde

t2' MouNtN, G., ibid., p. 72.
r25 MoLwttg, G., ibid.,p. 82.
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est aussi présente au niveau syntalcique. "Si I'on admet que dans la phrase anglaise
'He gazed out of the open door into the garden', le génie de la langue anglaise et la

mentalité anglo-s:xonne manifestent leur préférence pour le concret en ce que la

phrase française colrespondante 'il a regardé dans le jardin par la porte ouverte',

conformément au goût français pour le plan abstrait de I'entendement, va droit au

résultat, mais n'indique qu'ensuite le moyen - alors on peut soutenir que la traduction

est impossible, que la phrase française laisse échapper I'essentiel de la phrase

anglaise, le goût du concret, etc."t26.

La non-équivalence syntærique ajoute à la difTiculté de traduire. Il est wai que

la langue est le moule dans lequel une communauté coule sa pensée. Les differences

entre les syntæ(es reflètent les differences entre les mentalités, lesquelles restent

conditionnées par la civilisation. L'arabe, par exemple, est doté d'outils linguistiques

distinguant entre le singulier, le duel et le pluriel, qu'ils soient féminin ou masculin.

Cette distinction est inexistante en anglais ou en français, sauf à la troisième

personne du singulier et du pluriel, il/elle, ils/elles. You drive me crary et tu me rends

fou sont deux traductions qu'on peut juger d'équivalentes. Pourtant, il faut d'abord

définir le genre du réferent you et de tu povr les traduire correctement en langue

arabe.

Cependant, ces arguments ne doivent pas compromettre la traduction, ni aller

dans le sens de I'impossibilité. C'est I'analyse des traits pertinents des situations

auxquelles les deux messages renvoient qui doit être prise en compte. Mounin

propose une méthode appelée 'équilibre des volumes' pour récupérer les naits

pertinents perdus dans une phrase et les transférer dans rure autre, pour garantir

l'équilibre des messages.

La technique d'équilibre des volumes est d'une importance cruciale,

considérant que traduire revient à respecter les conditions de transfert du message et

à I'adapter au génie de la langue réceptrice. Les langues ne sont pas "égales"; elles ne

sont donc pas transposables; le génie de chacune ne peut être respecté que si l'on

recours à un équilibre des volumes.

Le problème majeur de la pratique traductiorurelle ne provient pas du seul

transfert d'une langue à I'autre. Il provient aussi du passage d'une civilisation à une

autre. Mounin, évoquant I'incompatibilité entre les civilisations, ajoute que "quand

t26 MoLTNIN, G., ibid.,p. 84.
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telle réalité non-linguistique d'une civilisation donnée n'existe pas pour la

civilisation dans la langue de laquelle on veut l'évoquer par la traduction, rien

d'étonnant que les termes manquent pour I'y désigner : rouble, versets, dollar, yard,

boomerang ou gorgonzola, témoignent à la fois de I'existence de ce problème, et de

sa solution : I'emprunt pur et simple du terme, qui presque toujours accompagne le

cheminement de la chose elle-même à travers le vaste monde"ttt.

Du passage d'une civilisation à une autre découle un autre problème qui,

depuis très longtemps, a été objet de polémique. Faut-il opter pour une traduction

littérale ou une traduction littéraire ? Autrement dit, doit-on axer la traduction sur la

fidélité ou sur l'élégance ? La lettre ou I'esprit ? On ne peut répondre ni par

I'affirmative, ni par la négative, cff les aléas de la traduction peuvent imposer I'un ou

I'autre, ou les derx à la fois. Par conséquent, comme le souligne J.-R. Ladmiral

"toute théorie de la traduction est confrontée au vieux problème philosophique du

Même et de I'Autre : à strictement parler, le texte cible n'est pas le même que le

texte original, mais il n'est pas non plus tout à fait un autre"tts.

Par ailleurs, le terme de fidélité rahit une anrbigui'te portant sur la façon dont il

faut traduire ? Faut-il être fidèle à la lettre ou à l'esprit ? Ce débat assez classique

débouche sur une antinomie fondamentale pour la problématique de la traduction. Le

problème de la possibilité ou de I'impossibilité de traduire.

On ne peut tout à fait nier qu'il existe des problèmes insolubles en soi et qui

alimentent cette thèse. Néanmoins, la pratique quotidienne montre que la traduction

est possible et que, malgré ses obstacles, les sciences du langage peuvent tenter de

comprendre le processus traductionnel et lui apporter quelques solutions, même si

elles sont partielles.

La linguistique actuelle s'accorde sur le principe qu'il convient, pour tout acte

de traduction, de faire passer le message qui ressort de la parole au sens saussurien

du terme : ce qu'on traduit, c'est ce que I'auteur dit, abstraction faite de la langue.

Ainsi, I'ampleur du problème se voit quelque peu réduite.

On sait que la linguistique s'est penchée sur la traduction, sans toutefois

apporter les solutions concrètes tant attendues du traducteur. Son apport se limite à

I'information: elle prépare les traducteurs à réfléchir sur ce qu'ils font, de façon plus

tn MoLINtrI, c., ibid., pp. 8l-82.
t8 LeopmeL, J-R., Traùrire, théorème pur Ia traùrction, op. cit., p. 16.
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ordonnée et cohérente voire scientifique. Ceci en les rappelant gue, comme le

souligne Mounin, "pour traduire une langue étrangère, il faut remplir deux

conditions, dont chacune est nécessaire, et dont aucune en soi n'est suffisante :

étudier la langue étrangère; étudier (systématiquement) I'ethnographie de la

communauté dont cette langue est I'expression. Nulle traduction n'est totalement

adéquate si cette double condition n'est pas satisfaite"r2e.

1.3.4. Le traducteur face à la traduction

Il est largement admis que le contexte ou la situation joue un rôle pre,pond érant dans

tout acte de communication. La situation apporte un certain nombre d'informations à

I'interlocuteur, lequel peut alors en faire usage afin d'interpréter le message qu'il

reçoit.

Le traducteur, en se plaçant d'abord à la place du lecteur, devient interlocuteur;

ainsi, il communique passivement avec I'auteur du texte original par le biais de son

texte. Le traducteur, devant la tâche qui lui est confiée, doit réactiver cette

communication tout en lui redonnant toutes les informations pertinentes susceptibles

d'apporter des éclaircissements aux destinataires. Dans une telle forme de

communication, décortiquer la situation est de rigueur. Le traducteur essayera de

collecter plus d'information sur I'auteur du texte à fraduire, son époque, etc., tous ces

paramètres jouant pour I'interprétation du texte source et conditionnant sa traduction.

Rappelons QU€, à la difference de I'acte de communication ordinaire, le

traducteur redit dans une autre langue ce que I'auteur a dit à I'adresse d'autres

personnes. Delfort souligne que "la tâche du traducteur est donc, idéalement, de

placer les lecteurs du texte-cible dans une situation où lui-même s'est trouvé quand il

a découvert le texte source"tto. En sonrme, le haducteur est censé recréer la même

situation dans une deuxième langue, tout en garantissant les mêmes effets gu€,

normalement, le texte-source a su produire.

La reproduction, selon Rochardr3r, repose sur trois principes qui guident

I'opération traduisante : la compréhension, la déverbalisation et la ré-expression. Ces

tze MouNIN, G., Les problèmes théoriques de la traduction, op. cit.,p.236.
r30 DetroRt, M.-F., "Le ûaducteur omniscient", n: La traduction, Actes du XXIIIème Congrès de la

Société des hispanistes français, 13-15 mars 1987, publiés sous la direction de J. CnNAVAccro et
B. BangoRD, caen, cenfie de Publication de I'université de caen, p. 89.

r3r Rocgano, M., "Le traducteur, créateur rigoureux ou pourquoi faut-il avoir le réflexe traducteur",
Traduire, no157, septembre, 1992, p. 14.
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critères, pour leur mise en æuvre, dépendent des compétences du traducteur. Celles-

ci se mesurent par la capacité du traducteur à reproduire, à partir d'un texte rédigé

dans une langue pour un but précis, un autre texte équivalent dans son ensemble;

c'est-à-dire un texte cohérent qui répond aux mêmes exigences qualitatives que

celles du texte de départ, respectant évidemment le vouloir-dire de I'auteur, sa

logique et la langue réceptrice.

Le devoir de la tâche traductionnelle, souligne Gémar, "consiste à restituer

dans le texte d'arrivée (TA), toutes les nuances de sens contenues dans le texte de

départ (TD). Pour cela, il lui faut préalablement comprendre tout à la fois les mots,

les notions et les discours de (TD) €t, à la suite d'une double opération,

sémasiologique d'abord, puis onomasiologique, tendre vers la reconstruction du

sensrf r32 où seule "la fusion des connaissances et des compétences du traducteur est le

véritable gage de la qualité de la haduction" ajoute M. Rochardttt.

Le traducteur doit être très rigoureux dans sa démarche, son souci étant de

saisir le sens du texte à traduire. Mais il est aussi créateur, dans la mesure où il

cherche les structures adéquates qui peuvent redonner au message son sens dans le

TD. En effet, si nous admettons que cette langue a une façon qui lui est propre de

voir le monde, nous pouvons dire gu€, généralement, deux idées identiques ne

s'expriment pas de la même façon dans deux langues différentes. Si nous nous

intéressons au message, lequel a un caractère universel, nous voyons que chaque

message, une fois saisi, est malléable; la tâche du traducteur ou son art créateur

consiste à inventer les stnrctures ou les formes d'expressions les mieux adaptées à la

transmission du message.

En ce qui concerne la traduction technigue, le traducteur sera tenu d'aborder le

texte technique dans un cadre different de celui du traducteur littéraire. Le traducteur

technique, dans I'exercice de son activité, peut échapper à une contrainte qui s'impose

au traducteur littéraire : celle de la forme, "son souci est celui de I'exactitude et de la

précision du vocabulaire"t3o, et non de l'élégance stylistique qui reste une partie

intégrante de la traduction des æuvres littéraires.

r32 GeN{nR" J.-c., "Traduction et la langue juridique : apports méthodologiques de la jurilinguistique",
op. cit.,p. 85.

r3r RoCHARD,M., ibid.,p. 16.
13{ CIRY, 8, Commentfaut-il traduire 7 Paris, P.U.F., 1985, p. 58.
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n est tenu de connaître, en cas de traduction technique, tous les termes

techniques que comporte le texte, et de savoir comment ils se rendent dans la langue

cible. Pour mieux travailler, il doit se documenter, et éventuellement se spécialiser

dans une branche technique. Il est tenu, donc, d'acquérir "une intelligence très sure

du sujet traité. C'est par ce biais que se retrouve et s'impose la spécialisation qui

régit tout notre siècle..., si bien que certains posent comme æ<iome que le spécialiste

d'une technique sachant traduire est préférable au traducteur plus ou moins initié à la

technique donnée"r35.

Pour faire une bonne traduction, P. Danis suggère que "le traducteur est appelé

à consulter des spécialistes, aussi bien dans le domaine [jwidiquel que dans le

domaine visé par I'instrument qu'il doit traduire"ttu.La collaboration entre traducteur

et spécialiste est d'une grande importance et elle ne peut que servir au mieru< la cause

haductionnelle. Pourtant, de nombreu( traducteurs se réservent le droit de travailler

seuls, sans faire appel à aucune aide extérieure spécialisée. Il est donc nécessaire de

recommander à la profession d'aller puiser dans d'autres ressources et de ne pas se

limiter aux outils classiques tels les dictionnaires ou ouwages de réferences, etc.

Comme on sait, le dictionnaire seul ne peut répondre exclusivement aux questions

que pose le traducteur, sachant qu'on ne traduit pas les mots directement, mais les

mots en situation ou en contexte.

Cette collaboration devient un impératif imposé par le développement

technique. On ne peut concevoir qu'un spécialiste du domaine technique, même s'il

connaît les deux langues, s'improvise taducteur. Ce serait réduire la pratique de la

traduction à rHr exercice empirique non structuré. Le développement des écoles de

haduction dans le monde montre que nous avons bien une science appelée

"traductologie", réservée à ceux qui désirent devenir traducteurs. Ces écoles ont le

même statut que les autres écoles et déliwent des diplômes spécialisés.

Il convient de souligner que la pratique traductionnelle met le traducteur dans

I'embaras. En effet, celui-ci se voit confronté à une situation que Ribé et Olivera,

qualifient "de dilemme déontologique et idéologique du traducteur"ttt. Ce dilemme

CARY, n., ibid., p. 60.

DnNIs, P., "Dans les coulisses", Meta (spécial taduction juridique), Vol. 24, no l, mars 1979, p.
128.

r37 RIBE, 8., et OLtvERl,, M., " Les présuppositions du discours : un dilemme pour le traducteur", Meta
(spécial taduction juridique), Vol. 24,no l, mars 1979,p.132.

t35

t36
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se manifeste par une diffrculté de nature technique qui se résume alnsl : comment

doit-on procéder pour garantir fidèlement le transfert d'un contenu d'une langue à

une autre ? Le traducteur est tenu par la déontologie de mener à bien son travail,

c'est-à-dire de produire un texte traduit de qualité égale au texte source.

Toutefois, il ne peut rester passif vis- à- vis du texte à traduire; sa position de

lecteur lui impose d'abord une certaine attitude interprétative, qui lui permettra, par la

suite, de reformuler le texte-cible à sa façon. L'interprétation reste omniprésente dans

la lecture du texte-source. C'est un procédé relatif qui peut nuire à I'objectivité,

critère fondamental à toute traduction. Ceci pose un problème d'une autre nature, se

ramenant à la question suivante : le traducteur a-t-il le droit de mettre en jeu ses

convictions ?

A priori, il est clair que la tâche du ffaducteur se limite au transfert d'un

message d'une langue à une autre, avec une neuffalité absolue. Néanmoins, dans la

pratique, cefie neutralité est altérée, d'abord par le fait que c'est lui qui interprète le

texte-source et lui aussi qui reformule le texte-cible; ensuite, par le fait que les

langues ne sont pas similaires; ce qui lui donne le droit de manier la langue à sa

manière, à condition de restituer la valeur sémantique du message dans la langue-

cible.

La première étape, dans une démarche de traduction, consiste à préciser le sens

du texte-source. Le sens dépend naturellement de la sornme des signifiés des mots,

ainsi que de I'ensemble des circonstances, c'est-à-dire, de la situation dans laquelle

tous les éléments de la communication interviennent (émetteur-récepteur, référent,

code, ...).On ne traduit pas les mots directement, mais les mots contextualisés.

En guise de conclusion sur le traducteur et ses difficultés de traduire, nous

empruntons une citation de Ladmiral soulignant que "c'est la consistante nécessité

d'avoir à concilier un ensemble d'impératifs diftrents, dont I'accumulation fait

qu'en bout du compte ils sont contradictoires. Dans l'idéal, en effet, une traduction

dewa'rendre' le sens exact, mais aussi la connotation, une métaphore ou une 'image',

telle allusion ou référence culturelle, un jeu de mot reposant sur le double sens,

possible d'un terme, mais aussi des effets qui se situent au niveau du signifiant,

comme des allitérations, un nombre de syllabes (de pieds), etc... La complexité

émane de la disparité des systèmes linguistiques qui n'offrent pas de facilités aux
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traducteurs. Deux langues ne peuvent pas forcément avoir des équivalences qui

coincident dans tous les aspects avec celles de la langue-source"tt8.

1.4. LES SCIENCES LINGTTISTIQUES ET LA TRADUCTION

1.4.1. La terminologie et la traduction

1.4.1.1. Le fondement de la terminologie

Depuis des siècles, chaque domaine a un jargon qui lui est propre, une nomenclafure

par laquelle il est recormaissable et il se définit, qu'il soit professionnel ou

scientifique. Le terme de 'terminologie', désignant un ensemble de termes propres à

un domaine, est apparu au 18" siècle en allemand, dans les écrits du professeur

Christian Gottfried Schiitz (1747-1832). La terminologre donc n'est pas une

discipline récente. L'homme a senti le besoin de créer un vocabulaire pour décrire les

réalités qu'il observe. La terminologie, écrit Rondeau, "n'est pas un phénomène

récent. Aussi loin, en effet, que I'on remonte dans I'histoire de I'homme, dès que se

manifeste le langage, on se trouve en présence de langues de spécialité, qu'il s'agisse

de la terminologie des philosophes grecs, de la langue des affaires des commerçants

crétois, des vocables spécialisés de I'art militaire, etc."r3e.

La terminologie comme discipline s'est développée au 20' siècle dans un

contexte, d'abord industriel, puis commercial, pour répondre à des besoins sociaux

d'harmonisation linguistiguê, faisant obstacle à la libre circulation de la technologie.

Sa raison d'êfre est de faciliter et d'optimiser la communication entre spécialistes. En

fait, le développement de la terminologre est la manifestation d'un phénomène qui

date des temps modemes; celui de I'interdisciplinarité, en premier lieu, et la micro-

spécialisation, en second lieu. L'interdisciplinarité, ajoute Rondeau, a "comme

conséquence nécessaire la normalisation terminologique, car I'univocité des termes

est une condition essentielle à la communication enfre spécialistes de disciplines

différentes"t*; la micro-spécialisation, d'après lui, "a pour effet d'accentuer le besoin

de création néologique en terminologie"ror.

Le développement industriel et I'apparition de nouvelles sciences font que les

besoins terminologiques augmentent. De ce fait, le fondement d'une discipline

capable de gérer et de résoudre les problèmes d'ordre terminologique est devenu

r3t Lepulnnl, J.-R., "Le taducteur et I'ordinateur", Langages, nol16, décembre 1994,p. 14.
rre RoNDEAU,G., Introduction à la terminologie , op. cit.,p.l.
f'fo RoNnnnu,G., ibid., p. 2.
rf r RoNDEAU , o., ibid., p. 2.
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impératif, pour différentes raisons. D'abord, le besoin d'optimiser I'efficacité

communicative entre des locuteurs spécialistes interdépendants. Ensuite, celui de

faciliter le contact entre les langues de I'industrialisation. Rondeau écrit sur ce point

que "les occasions de pÉNser de I'une à I'autre sont plus fréquentes et la connaissance

de la terminologie de chaque langue devient nécessaire"tot.

On peut donc dire que la terminologie, dans son développement comme

discipline autonome, est tributaire, d'une part, de "l'essor vertigineux des techniques

et d'autre part, les besoins accrus de communication entre peuples de langues

différentes trr43. Les découvertes .technologiques accélérées ont fait apparaître le

besoin d'avoir des appellations et un étiquetage. Ces besoins peuvent être grands

dans une même langue; ils peuvent devenir énormes dans des situations de langues

en contact, un phénomène connu des fraducteurs techniques. Il s'agit, dans le

contexte de la traduction, de créer une équivalence notionnelle entre termes dans

chaque langue, évitant ainsi le problème des lacunes lexicales.

La terminologie, étant une discipline nouvelle, cherche à se donner le statut de

science à part entière. La difficulté qu'il y a à lui donner une dimension scientifique

provient du fait qu'elle se base essentiellement sur d'autres disciplines voisines,

lesquelles I'ont devancée, notamment la sémantique, la lexicologie et la

lexicographie. En fait, la terminologie peut-être considérée comme une branche qui

tire son essence de ces disciplines.

D'ailleurs, pour certains chercheurs, comme l'écrit Dubuc, "la terminologie se

ramène à une simple lexicographie technique. Pour eux, la terminologie a pour tâche

de réwrir les concepts importants propres à une discipline ou à une activité, de les

définir rigoureusement et de les classer par ordre alphabétique dans un lexique

classique"r{. Nous en déduisons que le travail de terminologie est ni plus ni moins

qu'un travail de lexicographie, mais qui s'attache exclusivement aux langages

techniques.

Rounenu,G., ibid., p. XX.
DUBUC, R., Manuel pratique de terminologie, Paris, CILF, lg7ï,p. 13.
DuBUc, n., ibid., p. 14.
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Le terme 'terminologie' a un double sens. Dans son premier sens, il désigne

I'ensemble des termes d'une activité professionnelle ou d'une discipline scientifique.

Ainsi, on parlera de terminologie médicale, juridique, commerciale, etc.

Par extension, le mot terminologre désigne la démarche qui permet

d'inventorier, de grouper et de structurer les termes propres à un domaine ou à une

activité. Dans ce dernier sens, la terminologie, d'après Dubuc, "implique une fonction

de recherche et d'inventaire du vocabulaire en situation, un processus d'identification

notionnelle qui permet non seulement de circonscrire les concepts de base, mais

encore de mettre au jour toute cette aire du vocabulaire qu'on appelle le vocabulaire

général d'orientation scientifi que (VGOS)" t15.

Par ailleurs, la difference fondamentale entre la terminologie et les disciplines

voisines réside dans leurs fonctions. La terminologie a une fonction exclusivement

communicative, c'est-à-dire qu'elle essaye de repondre aux besoins d'expressions;

ceci en encodant des termes qui couwent des réalités notionnelles ou conceptuelles.

Dans cette perspective, la tâche du terminologue consiste à répondre aux

questions que posent les techniciens telles que "comment appelle-t-on I'objet

qui...?", "comment désigne-t-on I'opération qui consiste à...?" Or, en lexicographie,

I'action du lexicographe tourne autour de la question "que signifie le terme... ? En

somme, le lexicographe a pour tâche de décoder un message; le terminologue, en

revanche, encode le message de façon à ce qu'il soit exprimé rigoureusement, ceci en

rattachant une dénomination à toute notion .

Dans l'état actuel de son évolution, la terminologie peut êfie définie comme

étant "l'nrt de repérer, d'analyser et, au besoin de créer le vocabulaire pour une

technique dornée, dans une situation concrète de fonctionnement de façon à

répondre aux besoins d'expressions de l'usager"'*. IJn art fondé sur des pratiques

empiriques. Ses méthodes n'ont pas la rigueur reconnue aux méthodes scientifiques.

Dans le même sens, Henri Ratraingoson ajoute gu€, "à côté de la lexicologie et

la lexicographie se développe depuis quelques décennies une nouvelle discipline qui,

pour les uns, reste encore un art qui n'exige pas une formation linguistique poussée,

et pour les autres, se veut une science qui doit avoir sa place au sein de la grande

famille linguistique. C'est donc une notion encore fluctuante et une discipline qui n'a

r'ri DuBUc, n., ibid., p. 14.
r'f6 DuBUc, n., ibid.,p. 14.
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pas encore fini de chercher sa voie"rat. Toutefois, un affinement des démarches

théoriques est susceptible de promouvoir la terminologie au rang des sciences

linguistiques. Pour I'instant, écrit Dubuc, "il serait abusif de la considérer comme

sciencetttnt.

Néanmoins, la terminologie, en quête de statut, se définit comme une activité

intellectuelle, se penchant sur l'étude scientifique des termes. C'est une discipline qui

cherche à se structurer. Ceci n'est possible que par une théorisation donnant

naissance à une méthodologie pouvant servir, par conséquent, de guide pour la

démarche du terminologue. Le souci, donc, est de donner les moyens techniques

susceptibles de répondre aux besoins de l'étude scientifique des termes, conrme par

exemple : "comment identifier les notions propres à un domaine précis ?", et

"comment procède-t-on à leur désignation... ?".

La terminologie est une activité prescriptive. Son objectif est de créer,

organiser et unifier le vocabulaire utilisé dans un domaine. Ratraingoson écrit que

"normalement, le terminologue est appelé à préciser le sens des mots, et plus souvent

à consigner des usages, mais aussi à combler des lacunes par des recours à la création

néologique. Par rapport à la lexicographie qui est plus une activité de description, la

terminologie apparaît donc plus comme une activité de normalisation"rae. La

terminologie, donc, a pour vocation de produire un vocabulaire spécialisé qui permet

aux spécialistes techniciens de s'exprimer d'une manière claire et compréhensible.

Selon une définition récente donnée par I'I.S.O. (Organisation Internationale de

Standardisation), la terminologie est définie comme "l'étude scientifique des notions

et des termes en usage dans les langues de spécialité" (1990,I.S.O. 1087). Selon la

définition, la terminologie a un caractère scientifique. Elle est, par conséquent, basée

sur une ou plusieurs théories légitimant sa scientificité.

En tant que pratique théorisée, la terminologie moderne apparaît en 1931 sous

I'influence d'Eugen Wûster, ingénieur autrichien, qui publie une thèse donnant

naissance à la théorie dite wiisterienne. Ainsi, les travaux terminologiques en Europe

de I'Est commencent à prendre un caractère systématique; ceci grâce, d'abord, à

t17 RnHenGoSoN, H., "Lexicologie, lexicographie, terminologie", in : Guide de recherche en
lexicologie et terminologie, Paris, Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), 1985,
p. 12.

f'8 DuBUc, n-, ibid., p. 15.
r4e RnHentcosoN, H., ibid., p. 13.
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l'établissement des postulats fondamentaux de la pratique terminologique, ensuite, au

développement d'une méthode de havail.

L'école soviétique, pour sa part, a participé massivement au développement de

la terminologie en tant que science dérivée de la linguistique. Elle a le mérite de

coordonner les travaux théoriques et I'ensemble des problèmes terminologiques dans

un cadre linguistique. Rondeau écrit "il faut dire que c'est en U.R.S.S. qu'est née la

terminologie comme discipline scientifique, au moment où s'élaboraient en Autriche

des méthodes terminologiques" t5o.

Le Canada, I'U.R.S.S. et I'Autriche occupent une position de leader quant au

développement de la terminologre. La palme revient au Canada qui a deployé de

grands efforts pour établir une méthodologie terminologique. L'U.R.S.S., en

revanche, oriente ses efforts vers le développement théorique de la terminologie.

L'Autriche est, comme le souligne Rondeau, "animateur international et plaque

tournante indispensable à la coordination"rsr.

1.4.1.2. La théorie générale de Ia terminologie : théorie de \iliister

Dans les années trente, et sous I'influence de I'ingénieur autrichien Eugen Wtister, les

ffavaux terminologiques coillmencent à prendre une forme systématique grâce aux

postulats fondamentaux qu'il avait définis. Dans un ouwage inspiré de sa thèse de

doctorat, 
'Wtister 

énonce les fondements seruant à la systématisation des travaux

terminologiques. Les préoccupations de 
'Wûsterts2 

"sont, à cette époque, d'ordre

purement méthodologique et normatif'. Ce qui paraît évident, cffi Wuster était avant

tout un ingénieur industriel. Et pour que les échanges internationaux se développent,

il était nécessaire d'établir des normes d'ordre terminologique, pour faciliter

I'harmonisation industrielle.

Rondeaut53 ajoute que "la terminologre est pour lui (Wûster) un outil qu'il s'agit

de mettre au point de façon rationnelle, afin qu'il puisse serir de la façon la plus

efficace possible le but pour lequel il est créé: l'élimination des ambiguïtés dans les

communications scientifi ques ou techniques".

rs{r RoNnenu,G., Introduction à la terminologie, op. cit., p.7 .
r5r RoNoenu,G., ibid.,p. 9.
r52 RoNopeu , c., ibid., p. 6.
f 5r RoNneAu, G., ibid.,p. 6.
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Wûster essaye de conduire une étude scientifique de la terminologie. Dans un

article intitulé La théorie générale de la terminologie,il établit des rapports étroits

enffe la terminologie et les autres sciences telles Ia logique, la linguistigue,

I'ontologie, etc.

Par ses efforts pour donner un caractère scientifique à l'étude terminologique,

Wtister peut être considéré comme le fondateur de la terminologie moderne. Sa

démarche, résolument onomasiologique, a pour visée la normalisation.

Normalisateur, V/tister est aussi lexicographe; il publie en 1968,'La machine-

outil', un dictionnaire multilingue qui couwe les notions fondamentales et justifie la

démarche onomasiologique préconisée par liauteur. D'ailleurs, c'est à partir de sa

pratique, à la fois terminologique et lexicographique, qu'il commence à enseigner la

matière sous l'étiquette lexicolog and lexicogaphy with special consideration of

terminologlt and the standardisation of language, à I'université de Vienne. Ce cours

servira de base pour un manuscrit publié à tite posthume sous le tihe Théorie

générale de la terminologie et de la lexicographie terminologique.

La conception de Wtister et sa place prepondérante au sein de I'I.S.O. marquent

les pratiques de cette dernière. Ainsi, il rédige les premières versions des documents

du comité techni que TCl37 .

L'optique wûsterierute est conceptuelle. Sa théorie des notions se fonde sur les

notions et étudie les rapports qu'elles enfietierurent entre elles. Elle est fondée sur le

rapport existant entre la linguistique et la terminologre. La theorie saussurienne, qui

considère le signe comme une entité psychique composée d'un signifiant et d'un

signifié, servira de référence, ce qui permet à Wtister d'intégrer la linguistique

saussurienne dans son 'modèle lexicale'.

On peut dire que V/tister s'écarte de la linguistique par sa théorie du terme.

Néanmoins, il faut reconnaître que cette théorie est fondée sur des rapports

analogiques qui prennent racine dans la théorie saussurienne du signe. Lerat rappelle

que "terminology, according to its founding father, Eugen Wi,ister, is firmly based in

Saussurian linguistic theory, especially that of the sign, the semiotic triangle and the

relations between its components" r5a.

f5'r LERer, p.," Les fondements théoriques de la terminologie,", La Banque des mots, no spécial, 1989,
p. 51. "La terminologie, selon le père fondateru Eugen Wiister, est essentiellement basée sur la
théorie linguistique saussurienne, celle du signe, du triangle sémiotique et des relations entre ses
composantes".
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Les principes et les méthodes de la terminologre ont permis I'unification du

travail terminologique. Un travail qui consiste, d'une part, à analyser les notions, à

les classer en systèmes, et à expliquer leurs relations avec les dénominations; d'autre

part, à analyser leur rapport avec les individus ou objets tenant la place de réferents.

La théorie wûsterienne est le fruit d'une longue expérience. Elle a été conçue à

partir de la pratique industrielle de Wtister. Sa théorie dite "théorie générale de la

terminologie" s'appuie sur trois principes.

D'abord, I'objet principal dans toute étude terminologique est la notion. Celle-ci

est obligatoirement désignée par wre dénomination. La notion et la dénomination

forment les deux faces du terme. Ensuite, la terminologie est une discipline,

synchronique et interdisciplinaire. Elle est synchronique dans la mesure où elle

cherche à dorurer au terme une signification moderne, processus visible quand il

s'agit d'une néologie.

Elle est interdisciplinaire, car elle s'appuie sur d'autres disciplines comme la

logique, I'ontologie, I'informatique, etc. Wûster écrit "ces sciences ont toutes avec la

théorie générale de la terminologie un trait essentiel en commun : elles ne s'occupent

des notions et des dénominations que d'une manière générale, d'une manière

formelle. Autrement dit, elles n'examinent que les relations entre les notions et les

dénominations"r55.

L'objectif essentiel de la terminologie est la systématisation du vocabulaire

d'un domaine. Celle-ci n'est possible que par la délimitation des notions. La

définition de la notion pose un problème fondamental à la terminologie. Wtister,

s'appuyant sur le structuralisme saussurien et, plus exactement, sur la théorie du

signe, a dû intégrer I'extra-linguistique pour valider sa théorie conceptuelle. Lerat

écrit que "pris entre langue et langage, entre langue et parole comme la linguistique

n'a cessé de l'être depuis lors, Wûster présente un 'modèle lexical' là où I'on attendait

une théorie de signe, et s'attarde sur les distinguos saussuriens après avoir mis

I'accent sur les objets et les concepts". Ce modèle, continue Lerat, comme "hommage

rendu par l'école de Vienne au maître de Genève, ne résout pas le problème que doit

gérer la terminologie (utiliser les mots pour parler des concepts, utiliser les concepts
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pour classer les objets, traiter comme objets des concepts et des mots), mais il a le

mérite de tenter une intégration du sémiotique dans la linguistique"r56.

L'école viennoise haite le terme dans un cadre théorique sous la forme du

triangle sémiotique suivant :

Signe obj et

Ce schéma présente un avantage considérable. Il a une configuration générale

compatible avec les théories linguistiques. Claude HagegetsT souligne que "c'est le

signe comme unité à deux faces solidaires qui renvoie aux objets et aux notions".

Ainsi le schéma précédent se développe de la manière suivante :

dénomme 
,

-t

a pour nom

Le modèle développe ses relations entre les composants du triangle. La première

relation relie I'objet au concept par un procédé de conceptualisation. La deuxième

relation identifie le concept parrapport à I'objet. C'est un procédé informatif qui nous

renseigne sur I'objet par le biais du concept. La troisième relation relie le signe à

I'objet en le dénommant et, par une relation réciproque (quatrième relation), I'objet

anra un nom. La cinquième relation est orientée entre le signe et le concept en lui

116 LER rrT, Y., ibid.,p. 52.
ts? LERAT, Y., ibid.,p.52.

Concept

CONCEPT
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attribuant une signification. La dernière relation va du concept au signe; elle est

exprimée par une expression.

Par ailleurs, de ce modèle découlent trois relations bi-univoques qui se

résument comme suit :
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Ces trois relations s'intègrent autant dans la terminologie que dans la linguistique.

Leur étude peut se faire dans un cadre sémiologrque car, pour la linguistique et la

terminologie, le signe constitue le fond du débat et ne peut être clairement défini que

par une science qui rattache le signe au fait social, telle la sémiologie. Heribert Picht

explique que "if we define semiotics as the science of signs, the signs which are of

interest for terminology are those signs which are concerned with the representation

of concepts and knowledge in the broader sense"rs8.

En somme, la theorie, par sa notion conceptuelle, ne s'écarte de la linguistique

que par le terme. Mais sur le fond, elle reste fidèle à la linguistique . La notion du

terme, en fait, équivaut à celle de signe.

La difference, en effet, provenant d'une vision idéologique correspondant aux

finalités de la terminologie, la normalisation. Pour 
'Wûster, 

le domaine de la notion et

celui des termes sont deux domaines indépendants. La signification d'un terme

dépend de la notion qui lui est subordonnée. Autrement dit, à un terme ne peut

correspondre qu'une seule notion. Or, en linguistique les deux composants du signe

(signifiant/signifié) appartiennent à un même domaine. Le signe, donc, est rure unité

composée mais indissociable. Il tire sa valeur du système de la langue.
'Wtister, par sa théorie sémantique, vise à la normalisation, ultime objectif de la

terminologie. Ceci repose sur le postulat de la bi-univocité enfte notion et terme, une

univocité bijective qui cherche à éliminer la synonymie et I'homonymie afin de

pouvoir garantir une communication optimale.

ttt Plcttr, H., "The multidiscipltnary nature of terminologie : Remembering
Yol.J/8, 1994195, p. 144. "Si nous définissions la sémiotique comme la
signes qui sont intéressants pour la terminologie sont les signes qui
représentation des concepts et des connaissances au sens large".

Eugen'Wûster.", Alfa,
science des signes, les
sont concernés par la

Concept

Signe

Signe

Objet

Objet

Concept
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l.4.l3.Recherchesméthodologiquesenterminologie

La terminologie, comme toute autre discipline, accorde une grande importance aux

méthodes de travail. La méthodologie vise ici à assurer et à donner une rigueur aux

travaux terminologiques. 
,,La production de terminologies sûres, grâce à I'application

méthodique de procedés d'analyse et de vérification sans cesse rafftnés, se retrouve

comme but fondamental vers lequel tendent tous les groupes organisés de

terminologues, qu ils soient soviétiques, allemands, autrichiens, français,

britanniques, scandinaves, canadiens, québécois, etc' " t 5e'

La recherche terminoloFque passe par trois operations. La première, c'est la

collecte, qui consiste à dépouiller un corpus aussi large que possible et qui est

éfioitement liée au domaine faisant robjet de la recherche, domaine médical,

juridique, économique, etc. La deuxième operation est le traitement qui consiste à

délimiter les notions; c,est-àdire de cerner la notion dans un sous-ensemble

notionnel et d,en préciser le sens au moyen de définitions ou d'un contexte ' La

troisième étape consiste à faire diffuser les données terminologiques par les

organismes comfftents. La diffusion a pour objectif d'unifier I'emploi d'un terme'

Selon les objectifs specifiques déterminés par les usagers, les travaux

terminologiques se divisent en deux catégories principales. L'une liée aux modes de

traitement, l,autre aux langues en présence. En ce qui concerne les modes de

traitement, on distingue deux types de recherches terminologiques : I'une dite

thématique tandrs que I'autre est ponctuelle. Quant au langues en présence, la

recherche terminologtque peut-être interne, c'est-à-dire qu'elle s'exerce à f intérieur

d'une même langue. Elle peut aussi s'exercer sur derx ou plusieurs langues. Elle est

comparatiste.

La terminologie ponctuelle a pour tâche de répondre à la demande de I'usager;

c'est-à-dire de lui fournir des réponses de qualité dans un délais très bref. Rondeau

souligne clairement que "la terminologie ponctuelle a pour but de fournir des

réponses de qualité, dans les délais les plus brefs, à des questions specifiques

localisées dans le temps et dans I'espace"t*.

La terminologie ponctuelle ne se caractérise pas seulement par le facteur temps

qu il faut optimiser, mais aussi par la nature même de la démarche de I'usager- Dubuc

r59 Rolounu,c., Intrduction à la terminologie, op- cit-, p. 60.
t60 Rortopnu,G., ibid., p. 65.
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ajoute que "la recherche ponctuelle vise à résoudre un problème isolé de

terminologie pour répondre à un besoin immédiat"r6r.

Répondre à la demande revient à résoudre d'abord un problème isolé dans un

temps optimal. Deux contraintes rendent la tâche du terminologue plus délicate car la

qualité de la réponse donnée au problème posé dépend largement de la marge

temporelle laissée pour la recherche.

La recherche terminologique thématique, en revanche, a pour objectif majeur

d'établir, d'une manière exhaustive, I'ensemble des termes relatifs à un domaine du

savoir ou à une activité professionnelle etc., soit à I'intérieur d'une même langue ou

pil rapport à deux ou plusieurs langues. La recherche thématique, écrit Dubuct62,

"cherche à réunir le vocabulaire autour d'un thème ou sujet central, en règle générale,

elle se propose des objectifs à plus long terme".

La recherche thématique, dans ses démarches terminologiques, suit des étapes

précises. Elle commence par le repérage du vocabulaire, la délimitation des unités

terminologiques, ensuite par I'analyse contextuelle et, dans le cas de la terminologie

bilingue ou multilingue, elle recherche des équivalences par recoupement des

notions.

Le repéru1a, en tant que première étape, permet au terminologue d'identifier les

expressions dans le texte appartenant au thème de la recherche terminologique. Ceci

suppose de la part de I'expert une double compétence : la première est linguistique, la

deuxième est thématique, c'est-à-dire une connaissance du domaine étudié afin de

pouvoir identifier les notions appartenant au thème de la recherche.

L'étape de la délimitation des notions pose un problème fondamental en

terminologie. Il concerne la définition de I'unité terminologique. Aucune définition

précise et complète n'est donnée. Dubuc ajoute que "pour la terminologie, la question

(de définition), n'est guère plus facile à démêler. On peut poser en principe que

I'unité lexicale ne répond pas aux mêmes nonnes que I'unité terminologique. L'unité

terminologique étant beaucoup plus liée à la notion identifiée en situation concrète

d'emploi que I'unité lexicale"163.

f 6r DuBUc, n., ibid., p. 23.
t62 Duguc, *., ibid.,p.23.
163 DuBUc, n., ibid.,p.29.
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Ce postulat est donné sur la base d'une comparaison entre I'unité

terminologique et l'unité lexicale. On peut retenir que I'unité terminologique est

identifiée en situation d'emploi. Ceci grâce à des déterminants qui peuvent être des

relationnels ou des accidentels.

Les déterminants relationnels sont définis comme "ceux qui impliquent une

relation essentielle et directe entre le déterminant et le déterminé de telle sorte que la

suppression du déterminant change la signification du déterminé". Dubuc continue

en donnant I'exemple suivant : "prenons comme exemple I'expression calculateur

universel (general purpose computer); le déterminant n'a qu'une portée qualitative,

mais précise ou identifie un tlpe de calculateur qui se distingue des autres

analogiques, spécialisé, etc. C'est évidemment I'analyse de la notion qui nous

renseigne sur la portée effective du déterminant. Le même déterminant peut tantôt

avoir une fonction de relation, tantôt n'être qu'un simple qualificatif circonstanciel.

C'est la différence entre charitable institution (maison de bienfaisance) et charitable

man (homme charitable). Dans le premier cas, la valeur relationnelle est nettement

identifiable, tandis que dans le second, I'adjectif charitable remplit une simple

fonction de caractérisation circonstancielle. Charitable institution forme une unité

terminologique, mais non pas charitable man"tu.

En ce qui concerne les déterminants accidentels, ils ne modifient pas le sens du

déterminé. Ils ne modifient que certains aspects, telle la taille, dans I'exemple

suivant : un petit avion et un gros avion ne sont differents que par leur taille, donc le

déterminant taille ne peut faire partie de I'unité terminologique.

L'analyse contextuelle, dernière étape de la recherche thématique, repose

essentiellement sur I'identification des éléments révélateurs de la notion que recouvre

I'unité terminologique. Le contexte peut donner tous les descripteurs identificateurs

de la notion. Ainsi, il est possible d'avoir un contexte définitoire, qui donne des

indications précises sur la notion sous une forme de définition; ou d'avoir un contexte

explicatif, qui explique un procédé par exemple-

Il est clair que toute recherche terminologique cherche à décrire les notions des

termes. La description n'est possible que par la création d'un dossier qui regroupe

tous les renseignements utiles à la délimitation , à I'explication et au classement de la

notion au sein du réseau notionnel d'un domaine donnée. Il faut noter qu'il n'y a pas
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un modèle unique du dossier ou, plus précisément, de fiche terminologique. Chaque

organisme ou groupe de recherche terminologique peut établir un modèle de fiche

selon ses propres critères.

Comme nous I'avons vu plus haut, les travaux terminologiques peuvent porter

sur une ou plusieurs langues. Dans le cas de la recherche multilingue, les fiches

terminologiques sont aussi multilingues. Ceci signifie que la même notion, présentée

dans sa langue d'origine, doit être présentée dans une ou plusieurs langues

correspondantes.

La notion est désignée pour une dénomination qui prendra le nom d'entrée ou

de vedette lors de I'investigation de son champ notionnel, ainsi que dans la recherche

de son équivalence dans les langues correspondantes. La dénomination équivalente

constitue une enhée ou une vedette au même titre que la première. Le schéma'65

suivant illustre le procédé :

Dénomination A : entrée (langue A)

Not ion:N

Dénomination B : équivalent ( langue B)

Notion: N

Dénomination C : équivalent ( langue C)

Notion : N

Cette conception, issue de la pratique traductionnelle, présente un inconvénient que

Rondeau qualifie de dangereux : "on voit le danger que présente une telle conception,

inspirée des méthodes traductionnelles. Elle se fonde, en effet, sw I'hypothèse qu'une

notion N reste toujours égale à elle-même d'une langue à I'autre, ce qui, su le plan

linguistiQU€, est inacceptable" 16.

Il est certes vrai qu'une notion ne peut être égale à elle même d'une langue à

I'autre. Ceci est dû au fait que chaque culture par le biais de sa langue, découpe le

monde. Mais il est probable qu'on peut trouver des notions, surtout les notions

recouvrant un procédé industriel ou une technique soit-disant universel, qui restent

égales à elles-mêmes.

f65 RoNoeeu,G.,Introduction à la terminologie, op. cit., p. 83.
f66 RoNoEAu,G., ibid.,p. 84.
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En résumé, quelque soit le type de la recherche terminologique, thématique ou

ponctuelle, monolingue ou multilingue, la notion est le pivot de toute recherche.

André Clas écrit à ce propos que "la recherche terminologique partira toujours de la

notion. La notion - le concept - individualise I'objet ou le phénomène et, par

conséquent, la classe, car elle étabtit des comparaisons, des différenciations, des

rapports, des relations. Il y a analyse et synthèse et dégagement de caractères. Ce

sont des caractères qui délimitent une notion par rapport aux autres notiontttr.T.

1.4.1.4. Terme : notion et dénomination

La terminologie est une discipline qui a pour objectif l'étude des termes, le mot

terminologie peut avoir un sens que Kocourek la définit comme suit : "terminology is

the whole of (technical) terms, the 'term' being a defined lexical unit, i. e., one used

in a sense explicitly defined by users"t68.

Le terme, pour Rosemarie Gliiser, est défini comme "any conventional symbol

representing a defined concept. The term as an entry in a specialized dictionary or

glossary is accompanied by a definitionttr6e.

Dans la pratique, chaque terme est considéré comme étant une monnaie à

double face. L'une porte sur la notion, I'autre sur la dénomination. En théorie, la

dénomination des notions, souligne Rondeau, "compte un aspect linguistique et un

aspect philosophique" I 70.

En ce qui concerne I'aspect linguistigu€, la dénomination des notions touche à

la sémantique lexicale, car les termes sont des faits de langue similaires arD( unités

lexicales; elle touche aussi à la syntil(e en ce que le terme peut prendre une forme

syntagmatique c'est- à dire, une expression. Elle touche finalement à la sémiologie en

ce que les termes sont des signes dans lesquels le signifié recouwe le signifiant.

67 CLAS, A., "Méthodologie générale de la recherche terminologique", n: Guide de recherche en

lexicologiê, oP. cit., P. 7 5.
6r KocounrK, R., ',synonymy and semantic stnrcture of terminologie", Travaux linguistiques de

prague,vol. 3, tg6g, p. rr. ,'La terminologie est I'ensemble des termes techniques, le terme étant

une unité lexicale déf:rnie; c'est-à-dirc uttè unité lexicale qu'on utilise dans un sens clairement

défini par les usagers".
r6e GtÂseR, R., ,'Relation between phraseology and terminology with special reference to English.",

AW, vol. 7/g, lgg4tgs,p. 44.',Tout symbole conventionnel qui représente un concept défini. Le

terme, cornme entrée d-'un dictionnate spécialisé ou d'un glossaire, est toujours suivi d'une

définition".
r7o RoNpenu ,G., ibid., p. I l.
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L'aspect philosophique, en terminologie, se manifeste dans la partie 'signifié'

du terme ou ce qu'il convient d'appeler'notion'. Il est philosophique et touche à

I'ontologie en ce que les notions correspondent à des entités concrètes ou abstraites

auxquelles il faut donner une représentation linguistigu€, c'est-à-dire une forme

linguistique. Helmut Felber mentionne que "there is no thought without object, the

thought is always directed towards an object". Il ajoute aussi que "human thought

operates with concepts. They are components from which our thought world is

formed. The concept is a thought entity composed of characteristics assigned to

properties of objects"r't.La relation étroite entre le concept et I'objet constitue le

volet principal de I'aspect philosophique de la terminologie. La conceptualisation

d'une entité nécessite bien évidemment un étiquetage ou une appellation qui lui fait

réference, d'où le signe.

Dans la theorie générale de terminologie, Felber I'exprime clairement : "the

assignment object - concept - sign takes a key-position. The individual entities of the

three worlds are a unity in form of a triadttrT2. Q1 peut en déduire que le terme, dans

sa manifestation, regroupe les trois mondes : le monde des objets, le monde des

concepts et le monde des signes.

Dans un raisonnement simplifié, le terme est considéré comme un signe

linguistique au sens saussurien. Il est composé d'un signifiant et d'un signifié comme

le montre le schéma ci-dessous.

La démarche terminologiquettt:

Signe linguistique général

Signfiant

Supe liqguistiquc terminologf que

Stgntfiant (forme extérier.re)

(contenu notionnel)
Démarche:

Srgnrfié Signifié

t 7 l FELBER, H., "Terminology research : its relation to the theory of science", AUa, vol. 718, 1994195,
p. 164. "n n'y a pas de pensée sans objet, la pensée est toujours orientée vers I'objet". "le
raisorurement humain fonctionne avec des concepts. Ils sont des composants qui forment note
univers de pensée. Le concept est une entité psychologique formée de caractéristiques affectés aux
propriétés de I'objet".

FELBER, u., ibid., p. 167. "l'assertion objet- concept- signe prend une position clé. Les entités
propres des trois mondes constituent une unité sous forme de triade".

RoNoenu, c., ibid., p. 12.

tT2
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Ce qui le distingue des autres signes linguistigue, ajoute Rondeau"o, "c'est d'abord

que son extension sémantique se définit par rapport au signifié plutôt que par rapport

au signifiant". Le souci de la terminologie ne porte pas sur ce qu'une forme

linguistique quelconque veut dire. La démarche terminologique part d'un concept

(signifié) pour lui trouver une représentation dans un monde physique, c'est-à-dire

une dénomination.

Ceci étant, le terme ne peut être dissocié de son domaine. 11 est toujours lié à un

réseau sémantique qui constitue le domaine de son appartenance. Le terme est

caractérisé par le fait que sa partie 'signifié' est définissable par rapport à tout un

ensemble de signifiés qui appartiennent au même domaine.

Une deuxième caractéristique du terme réside dans le fait eu€, pour une notion

donnée, il y 
", 

en principe, une dénomination et une seule. Ce postulat d'univocité

entre dénomination et notion est fondamental en terminologie. Cette relation est bi-

univoque et implique que le terme est monosémique.

il est à retenir que le terme est une forme linguistique spécialisée, qui

représente une notion elle-même spécialisée et définie dans un domaine particulier.

Ses modes de formation varient. Il peut être un simple mot de la langue commune;

puis il acquiert un statut spécialisé et devient terme relié à une notion. "C'est

(également) ainsi que pour désigner un électron qui n'est pas apparié dans un atome,

on fait appel au mot 'célibataire', qui devient dès lors un terme dans le domaine de la

chimie physiqurrrrT5. La qéation néologique reste aussi un procédé de formation. Sa

légitimité se fonde dans I'inexistence d'un signe linguistique pour désigner une

nouvelle notion. La formation néologique peut se faire par dérivation, juxtaposition,

etc.

Le terme se caractérise par le fait que son homonyme ne peut-être source

d'ambiguiTé. Ce caractère repose d'abord sur le principe de la monosémanticité;

ensuite il se fonde sur I'appartenance de tout terme à un réseau sémantique donné, ce

qui fait que le terme (dénomination - notion) est clairement identifiable par le

contexte, lequel lui donne sa place dans le réseau notionnel du domaine. Autrement

dit, deux termes qui ont la même forme linguistique ne peuvent couwir les mêmes

notions. Le terme peut se résumer sous la formule suivante :

Rouoenu ,c., ibid., p. 12.

RoNonau,G., ibid., p. 200.
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T(terme)='W=W

A) La dénomination :

La dénomination est le signe linguistique ou tout simplement I'appellation par

laquelle une notion est désignée. On peut dire qu'elle est la forme externe du terme

qui représente, naturellement, la notion qu'elle porte.

La relation entre dénomination et objet est une relation qui s'impose d'elle-

même. Alain Rey souligne que : "la construction,des objets de connaissance s'opère

par I'activité logique, discursive, c'est-à-dire au moyen de signes. Dans I'expérience

culturelle, les signes du langage et notamment les noms sont employés à cet effet : il

faut nommer pour distinguer, pour recoruraître et finalement pour connaîtrttt176. Ainsi,

le développement du lexique ou terminologie provient du besoin de dénommer les

objets de la connaissance dans chaque culture.

La terminologie étudie la forme linguistique (dénomination) et son rapport

avec le contenu notionnel. Le rapport comme nous venons de le voir, est une relation

de monoréferentialité. Cela ne signifie pas que la même forme linguistique ne peut

être réutilisée. Chaque nouvelle utilisation donne naissance à un nouveau terme

exclusif par rapport au domaine dont il est originaire.

B) La notion :

La notion de 'notion' en terminologie équivaut à celle du concept en philosophie et

"peut se déduire de façon générale comme une re,présentation abstraite composée de

I'ensemble des traits commun essentiels à un groupe d'entités (objets ou idées) et

obtenue par soustractions des caractéristiques individuelles de ces entités", écrit

RondeautTT.

La notion donc est une représentation abstraite des entités. Elle est le fruit

d'une conceptualisation que I'homme fait de son monde. Autrement dit, I'homme par

ses capacités mentales structure son monde par le biais de concepts. Felber ajoute

que "concept formation is a creative act of human being. It is not a passive process

forming an image of the objects, as was assured by Aristotle. The human mind

176 REY, A., La terminologie : noms et notions,
'rt RoNoenu, ibid., p. 22.

Que sais-je ?,îo 1780, Paris , P.U.F., 1992,p.49.
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structures the world of objects by extracting segments (objects) of it by way of

concepttttlTs.

Dans les travaux de terminologie, les recherches peuvent être internes - elles

s'effectuent dans le cadre d'une même langue - ou elles peuvent être externes - elles

s'effectuent dans une optique comparative bi-ou multilingue.

La recherche multilingue suit les mêmes démarches que la recherche

terminologique monolingue et applique les mêmes principes, sauf qu'elle est

différentielle ou comparée. Le rapport de la bi-univocité entre notion et

dénomination est une loi fondamentale en terminologie.

La terminologie multilingue, en fait, procède en deux temps : dans un premier

temps l'étude terminologique pour un terme se fait dans chaque langue, puis, dans un

second temps, vient la comparaison des termes en vue d'une éventuelle équivalence.

L'équivalence d'un terme d'une langue (Lù doit obéir au même rapport que le

terme de la langue (Lr). Les deux termes, même s'ils appartiennent à deux langues

differentes, doivent couvrir la même notion. Rondeau rtt résume cette idée dans la

formule suivante :

r (L)=r( r r )=

T(L,) -T(Lr)est la situation idéale souhaitée, notamment en traduction. Dans la

pratique, la réalité est tout autre. On ne trouve dans tous les cils deux termes

recouwant la même notion dans des langues differentes. Gabriel Otman souligne que

"la terminologie est une activité qui traite du langage humain, entité éminemment

complexe en soi, et, plus précisément d'un aspect touchant au système sémantique de

la langutttrto.

La difficulté provient alors de la différence des systèmes sémantiques, qui, eux

aussi, sont tributaires de la façon dont I'individu structure les réalités vécues. En

résumé, chaque langue découpe le réel d'une façon propre à elle, constituant ainsi un

système sémantique lié à la conception faite du réel; c'est la raison pour laquelle,

pour un terme donné, il est possible de ne trouver ni une équivalence totale, d même

partielle T(L,1 * f(I, , ).

r7t FELBER" n., ibid., p. 165.
fæ RoNoenu, ibid., p. 32.
fto OTMAN, c., "Terminologie et intelligence artificielle", La Banque des Mots, no spécial, 1989, p.64.

t#),,=[#),,
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Il peut ariver aussi qu'une notion soit inexistante dans une langue autre que la

langue d'origine. On peut dire que la terminologie comparative se fonde sur la

démarche terminologique avec, d'abord, une comparaison entre les notions d'une

langue à I'autre, puis l'établissement du rapport notion-dénomination.

La pré-éminence de la notion sur la dénomination est justifiée par I'essence de

la terminologie, laquelle se ramène à la question suivante : comment désigne-t-on

I'objet ou le procédé, ces derniers étant la notion à dénommer ?

1.4.2. La sémantique et la traduction

Nous avons mentionné dans la partie consacrée à la traduction que celle-ci est à la

fois processus et produit. Si on considère la traduction cornme processus de

communication consistant à faire passer un message d'une langue à I 'autre, pour

lequel le traducteur fait office de médiateur, nous devons admettre que cette

médiation est de nature non-verbale et réside d'abord dans la prospection de ce qui

convient d'appeler le sens, ensuite, dans la restnrcturation de ce sens en langue-cible

ou la ré-expression.

En tant que processus, la traduction met en évidence la relation ou le rapport

avec la sémantique. L'articulation entre les deux repose essentiellement sur le sens.

Le haducteur ou I'interprète, dans sa démarche analytique, part de la forme

linguistique pour cerner le sens de son texte de depart, puis il le ré-exprime sous

d'autres formes linguistiques porteuses des mêmes sens en texte d'arrivée.

Sommairement, le processus traductif piuse nécessairement par deux étapes :

l'étape du décodage et l'étape de I'encodage. La première consiste à comprendre le

texte de départ tandis que la deuxième étape consiste à reformuler pour ariver au

texte cible.

L'étape de la compréhension, à notre avis, est cruciale et déterminante dans la

traduction car le traducteur en tant que médiateur est, au premier lieu, récepteur du

sens. Une bonne compréhension conduira à une saisie parfaite du sens qui, à son

tour, contribuera à une bonne traduction. En ce sens, Hildegund Biihler ajoute que

"we should, therefore, pay increased attention to the study of source text analysis,
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which is the conscious effort to master the decoding phase of the translation

processttttt.

n y a donc consensus sur le fait que le sens est au cæur de I'opération

traduisante. Le sens, comme tout autre phénomène de la langue, est un objet d'étude

pour les sciences linguistiques. La sémantique en fait son objet unique; comme le dit

Mounin, la sémantique "est traditionnellement définie, depuis Bréal, comme la

science ou la théorie des significations. Il serait toujours prudent d'ajouter : des

significations linguistiques seulemenlrrls2. Par'significations linguistiques seulement',

Mounin essaye d'éviter soigneusement la confusion qui pounait surgir entre

'sémantique' et 'sémiologie'. La seconde peut être définie coûtme la science des

procédés ou systèmes de communication et centrée sw les significations non-

linguistiques (interprétation d'un tableau, d'un dessin, ...).

Il convient donc de bien tracer la frontière entre sémantique et sémiologie.

Lyons définit clairement la sémantique linguistique, disant qu'elle est "l'étude du sens

des mots, des phrases et des énoncés"r83.

Suite à cette définition, nous admettons, premièrement, que les niveaux de

I'analyse sémantique difGrent et peuvent aller du mot, du syntagme, de la phrase, de

la proposition jusqu'à l'énoncé. Deuxièmement, cette hiérarchisation des niveaux

d'analyse pose le problème suivant : quel est réellement le niveau de I'analyse

sémantique ? Il était largement admis que la sémantique porte essentiellement sur le

premier niveau qu'est le mot, considérant ainsi la langue comme un'sac à mots'.

La théorie de sens est venue ébranler cette notion qui considérait la langue

comme une nomenclature, une liste de termes. Saussure souligne que "cette

conception suppose des idées toutes faites préexistant aux mots" et il ajoute "si les

mots étaient chargés de représenter des concepts donnés d'avance, ils auraient

chacun, d'une langue à I'autre, des correspondants exacts pour le sens : Or il n'en est

pas ainsittrs4.

BûuLER, H., "suprasentential semantics and translation", Meta (spécial traduction juridique), Vol.

24,no 1, mars 1979,p.456. "Nous devons donc renforcer I'attention accordée à l'étude de I'analyse

du texte source, c'est-à-dire à l'activité consciente visant à maîtriser la phase de décodage du
processus traduisant".

MoLININ, o., Clefs pour la sémantique, Paris, Seghers, 1972,p.8.

LERer, P., Les langues spécialisées, op. cit.,p.82.

MoLrNrN, G., Les problèmes théoriques de la traduction, op. cit., p. 21.
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La position saussurienne est mise en évidence surtout dans la pratique

traductionnelle. Il serait faux d'admettre que la langue ne serait qu'un repertoire de

mots, avec chaque mot correspondant à un objet. Cette vision simpliste

présupposerait que le monde serait ordoruré de telle manière que chaque objet a une

désignation (dénomination) qui lui est propre dans chaque langue naturelle. Dans ces

circonstances, le passage d'une langue à une autre ne poserait aucun problème,

considérant que l'équivalent de la désignation dans la langue de départ existera

obligatoirement dans la langue d'arivée. Or, en pratigu€, une simple consultation

dans un dictionnaire bilingue ou multilingue le montre bien : pour chaque mot, il

existe plusieurs équivalents.

Par ailleurs, la notion de langue-nomenclature, affirme Saussure "laisse

supposer que le lien qui unit un nom à une chose est une opération toute simple, ce

qui est loin d'être vrai"r85.

Toujours selon la théorie structurale saussurienne, le sens d'un mot est défini,

ou plus précisément, dépend de I'existence des autres mots qui décrivent la même

réalité désignée par ce même mot. A titre d'exemple, le sens du mot livre est délimité

par I'existence des mots cahier, magazine, revue, etc. Pour la sémantique structurale,

ces mots ne constifuent pas un inventaire, mais un système bien structuré pour lequel

chaque mot est en relation avec les autres. Ce qui lui permet d'avoir une valeur

sémantique. La partie conceptuelle de la valeur d'un terme est constituée par les

rapports avec les autres termes de la langue.

Les théories linguistiques modernes ont pris conscience de I'importance qu'il y

a à analyser les relations exactes entre énoncé et signification. Leur objectif est de

définir les systèmes de relations qui constituent les langues, afin de mieux

comprendre le phénomène 'sens'.

Le rapport sémantique/traduction est justifié par le fait que la traduction opère

sur le sens. Vinay et Darbelnet soulignent que "le traducteur (...) part du sens et

effectue toutes ses opérations de transfert à I'intérieur du domaine sémantique"186.

Toutefois, cerner le sens n'est pas une opération simple, elle est qualifiée de

délicate et son étude ne I'est pas moins. Lerat écrit : "l'étude du sens est cruciale,

It5 MoLrNtN, G., ibid., p.22.
It6 VINAY, J-P., et DnRgel-NET, J.,

traduction, Paris, Marcel Didier,
Stylistique comparée du français et de l'anglais : méthode de
1 9 8 8 ,  p . 3 7 .
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mais on ne sait comment s'y prendre"ttt. Nous verrons dans les pages qui suivent

comment certaines théories sémantiques traitent le sens.

1.4.2.1. Sens et théorie de Meltëuk

"Tout usage du langage humain n'est qu'un procès constant de traduction; la langue

(au sens saussurien) est une machine traductrice qui permet au sujet parlant

d'exprimer ses pensées, désirs, impressions, etc., ptr la parole, et à I'auditeur, d'en

extraire les pensées, désirs, impressions, etc. codés par l'émetteur'r88. Ceffe assertion

peut se résumer sous la forme suivante :

Utilisation du langage : Traduction

Mel'ôuk, en posant ceffe hypothèse, se base sur le postulat de Jakobson : "le sens d'un

signe linguistique est sa traduction dans un autre signe"rse-

Le langage humain se caractérise par deux aspects fondamentaux. Chaque

événement linguistique est la manifestation de ces aspects, qui sont le contenu

(l'information à exprimer), et les phénomènes acoustiques ou graphiques portant

cette information. Cette distinction amène Mel'ëuk à considérer que le contenu peut

avoir pour désignation sens et le support physique (qu'il soit acoustique ou

graphique) de ce sens, texte.

La distinction sens/texte établie ainsi se voit justifiée par une orientation

théorique. Pour Mel'Cuk, la description des langues humaines peut se faire dans le

cadre d'une théorie de la correspondance entre les sens et les textes ou inversement.

Ceci est clairement expliqué par Mel'ôuk lui-même : "... la description d'une langue

(ou de la langue, si I'on veut) ne peut être rien d'autre qu'un système de règles faisant

conespondre à chaque sens donné tous les textes exprimant, d'après les témoins de la

langue, ce sens et vice versa, à chaque texte donné, tous les sens qui peuvent être

exprimés par ce texte"rs.

La langue, par conséquent, n'est qu'un système de correspondance sens/texte.

Autrement dit, I'utilisation d'une langue n'est que la traduction des sens dans les

textes et inversement. Décrire une langue repose essentiellement sur la description

LERAT, P., Les langues spécialisées, oP. cit.,p. 187.

Met'ÔUX, E., "Théorie de langage : théorie de traduction", Meta., vol. 23,1978,p.272.

Met'Ôut< ,8., ibid., p. 272.

Mgt'Ôut< , 8., ibid., p. 273 .
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des règles de correspondances régissant le système traductionnel. C'est dans cette

perspective que Mel'euk a présenté son modèle :

Modèle <Sens <+TexteD (MST)

Ce modèle est translatif. 1 s'oppose aux modèles génératifs : "la marque principale

du modèle ,sens<âtexte, (MST) est que le MST est un système exclusivement

transformatif ou transductif, et non point un système génératif : on se propose de

remplacer un générateur de textes (ou bien de structures, etc-) par un transducteur

( sens ë texte Drrlel.

IÆ MST a pour objectif de chercher la correspondance textuelle de chaque sens

et inversement. Uétablissement des règles formelles de correspondances sens e

texte est tributaire de I'existence d'une langue formelle capable de décrire la relation

sens € texte.

etrant à la description des textes, elle ne pose aucun problème majeur. Elle

peut passer par le biais des différentes formes de réécriture, telle la transcription

phonétique ou phonologique. Le sens, en revanche et à défaut de langue formelle

(transcription sémantique), reste diffrcile à décrire et pose un problème pour la

construction du modèle (MST). Car, on ne peut concevoir un modèle sans 'notations

sémantiques', celles -ci ayant pour but de décrire les sens avec un degré de précision

comparable à celui de la phonologie.

pour l'élaboration de son modèle (MST) Mel'èuk pose cinq restrictions que

nous allons résumer ci-dessous. Premièrement, le MST est ptrrement fonctionnel, il

est considéré comme un procédé de description des relations que l'on peut observer

entre le sens et le texte. Deuxièmement, les transformations dans ce modèle sont

décrites cornme des correspondances entre sens et texte et inversement; "le MST est

donc un modèle de la compétence chomskyienne, et non de la performance"tt'.

Troisièmement, "le feed-back entre le sens et le texte produit (le changement

éventuel du sens d'entrée sous I'influence du texte de sortie, etc.) n'est point

considér6rrre3. Quatrièmement, seule la fonction communicative (la langue comme

ldEL'ôuK E., "Esquisse d'un modèle linguistique du type 's€ns (Jtexte"', Les problèmes actuels

en pslrclnlinguistique. Actes du colloque international organi# par le C.N.R.S. à Paris, du 13 au
17 décembre 1971, p.290.

lvlrt'ëuK E., nEsquisse d'un modèle linguistique du type 'sens êtexte* , op. cit., p. 292.

lv{sL'ëuç 8., ibid, p.292.
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transformation (sens <âtexte>>) est prise en compte. Cinquièmement, le MST ne tient

compte, ni de I'acquisition ni du perfectionnement du langage.

Après avoir posé les restrictions pesant sur son modèle, Mel'ôuk propose une

langue formelle pour une analyse sémantique du langage. Il précise que "le

formalisme de notre langue sémantique est le langage des graphes connexes orientés

(au sens mathématique du terme), appelés réseaux : chaque expression dans cette

langue, appelée représentation sémantique (Sem R), contient un ensemble de points

(-næuds, ou sommets) liés par des flèches (:arcs)"'*.

Chaque næud du graphe représente une unité sémantique (mis en guillemets

sémantèmes). On distingue deux sémantèmes : d'une part les foncteurs, regroupant

les prédicats, les quantificateurs et les connecteurs logiques, €t les constants

regroupant noms propres et noms (de classes) d'objet. Chaque arc du graphe est

numéroté, identifiant ainsi les arguments des foncteurs correspondants :

'P '
rrr ; ' r . ,  |  

.  <1. ' I 's igni f ie que les sémantèmes'X'et 'Y'sont les premier et

deuxième arguments du sémantèmo'P', foncteur à deux places"res.

Le graphe, ainsi décrit, prend la forme d'une sémantique représentée

symboliquement par (SemS). A cette structure sémantique on surimpose une autre

structure sémantico-communicative (Sem-CommS) qui représente ce qui est

communiqué du thème.

Les deux structures forment ensemble la représentation sémantique :

SemR - {SemS, Sem - CommS }

Mel'ôukt'u propose ce schéma pour illustrer une représentation sémantique :

fe{ Mrl'ôur, E., "Théorie de langage : théorie de traduction", Meta, vol. 23, 1978, p.274.
res Mel'Ôutc, E., "Théorie de langage: théorie de traduction", op. cit.,p.274.
rer MEL'ôurc, E., "Théorie de langage : théorie de traduction", Meta, vol. 23, 1978, p.275.
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On pcut verbaliser (r.) <lc la façon suivante :

Lauteur cle ce di:icours I voir A3: 'sujct parlantla---J-i* discours']
parlc dc [ : rhÈme. ou I ]' la quantité des tTrsglnï . qdgn dedent au momenl
à . . .d iscàunIc tsr -à{ in iàprc lcnt : le tempsIA l ]dç ladctent ioncst inc lus [+21
dnns le tcmps 

' 
I A4 ] dc cr àircours ] à causc 

't 
Bli uniqrrment de I rtn opinions

sur la rcligion ôu kurs opinions sur-la politique IC l-2 l;
l,'aureur ào ce discours insiste emphariquement sur le fait qry cettc quantitÉ ne

devient pas tour à fair moindre tAi-2" Bt-2] au mornent du discounil

ll cornrnuniquc t A3I quc [ = rhème, ou U I care quantité devicnt (toujours lu
momËnr ou ôiscoïrr fea nj-*l) ptus grdaË cn rn.itunt Êr relicf le fait I rMPH
dans Cj t q"i fi qu"fite de cer aixroisscmcnt causË que tûut le rnonde 5'altrrrrc .

Une représentation sémantique, donc, ne représente que le sens d'un énoncé

donné, abstraction faite des moyens linguistiques de toute nature (lexique,

grammaire). Dans une représentation sémantique, le tout est représenté par les unités

sémantiques (- sémantèmes) et les unités communicatives.

Ceci implique etre, pour un sens donné, il est possible d'avoir une série de

paraphrases; ce qui est important pour le modèle "sens <â texte", Mel'ôuk ajoute, est

que "ce fait - I'abondance synonymique des langues naturelles - a une importance

primordiale pour le modèle <<sens <+texte>>. Il en découle que la correspondance
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directe entre les sens et les textes est impossible : elle est interdite par la variété

immense de textes quil faut faire conespondre à un sens donné, en cas général"tet.

pour une correspondance directe sens e texte, il est essentiel de considérer

d'autres niveaux de représentation. L'un porte sur I'organisation phrastique (le niveau

de représentation syntaxique (Syn R), I'autre porte sur I'organisation interne du mot

(le niveau de représentation morphologique (Morph R). Puis un troisième qui est le

niveau phonique.

Tous ces niveaux doivent être subdivisés en deux sous niveatx : I'un profond (D.

de deep) et I'autre de surface (S. de surface) pour que le modèle, dans ses démarches,

ressemble à la présentation suivante :ttt

1. Représentation sémantique (Sem R) : SENS

2. Représentation syntaxique (Syn R) :

a- Profonde (D SYn R);

b- De surface (S SYn R).

3. Représentation morphologique (Morph R) .

a- Profonde (D MorPh R);

b- De surface (S MorPh R).

4. Représentation phonique (Phon R) :

a- Profonde, ou phonologique (D phon R: Phonol R)

b- De surface, ou phonétique (S phon R: Phonet R) : TEXTE.

On note que la représentation profonde est liée au sens, en revanche, celle de surface

vise la forme phonique.

Iæs représentations de tout niveau constituent une langue formelle ou une langue

sémantique qui représente, bien évidemment, l'énoncé linguistique. La langue

formelle, donc, en tant qu'expression symbolique représentant un énoncé

linguistique, part d'un sens donné pour arriver à un texte et inversement en passant

par une série de traduction. Ainsi, le modèle de , Mel'ëuk peut se résumer de la façon

suivante.

Sem ReD syn R<+S Synt ReD Morph R<+S Morph ReD Phon ReS Phon R.

Ce modèle donc est bipolaire, il va dans les deux directions sens etexte et texte <+

sens.

tn h{gr-'ôrx, 8., "Thârrie de langage : theorie de traduction^, Meta, vol. 23, 1978, p. 278.
te8 frlel'ëuç 8' ibid., p. 278.
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En guise de conclusion, on pourra rappeler la manière dont Mel'ôuk résume

sa conception de la langue nafurelle : "on propose de considérer toute langue

humaine cofirme un système de correspondances entre les sens et les textes, ces

correspondances étant établies sur quelques niveaux de représentation differents. Un

modèle linguistique apparaît donc comme un système de traduction entre les

représentations linguistiques. La linguistique devient, dans cette optique, une science

de la traduction, I'usage du langage humain constituant un procès de traduction"rs.

1.4.2.2, Sens et théorie de Pustejovsky

Il ne s'agit pas dans le présent exposé de faire une analyse exhaustive de la théorie

pustejovskienne, mais plus simplement de relever la pertinence contextuelle dans

l'attribution des sens aux mots, dans le cadre de la théorie dite 'Qualia Structure' .

Selon certaines théories sémantiques, le mot, unité lexicale, prend son sens à

partir de tout un ensemble de traits sémantiques qui lui sont attribués. La linguistique

a longtemps considéré le mot indépendamment de son contexte. Pustejovsky

souligne que "computational and theoritical linguistics have largely treated the

lexicon as a static set of word sense, tagged with feature for syntactic,

morphological, and semantic information"2m. Cette description rappelle la démarche

suivie par les lexicographes. Le mot est considéré comme une matrice englobant un

certain nombre de traits sémantiques. Là où le mot se place, la matrice se place aussi.

Cette perspective rejette I'idée selon laquelle le mot peut adopter des sens differents

en fonction du contexte, exemple, damefolle, voiturefolle, vachefolle.

Pustejovsky ecrit que "it is my opinion that the representation of the contexte

should be viewed as involving many different generative factors that account for the

way that language users create and manipulate the context under constraints, in order

to be understoo6tt2or.

t99

200

MEL'ôuK,8., "Théorie de langage : théorie de taduction", Meta, vol. 23, 1978,p .272.

PusrHovsKy, J., The generative lexicon, Cambridge, Mass: MIT Press, 1995, p. l. "La
linguistique théorique et la linguistique computationnelle ont pour longtemps considéré le lexique
comme un ensemble de mots a sens statique, ayant des étiquettes avec des informations
syntaxiques, morphologiques et sémantiques ".

PusrerovsKy, J., ibid., p. 7. *A mon avis, la représentation du contexte dewait ête considérée
cornme impliquant differents facteurs génératifs, qui comptent pour la façon dont les usagers de la
langue créent et manipulent le contexte afin d'être compris".
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Conscient du problème du contexte et de sa valeur dans l'évaluation du sens,

Pustejovsky opère dans le cadre d'une sémantique lexicale générative que lui-même

définit comme "the study of how and what the words of a language denote"2o2. La

théorie pustejovskienne se distingue des autres théories par I'approche qu'elle fait du

lexique : le lexique n'est pas statigu€, et le contexte génère le sens.

Lorsqu'on évoque le contexte, on fait souvent allusion à la structure syntæ<ique

génératrice elle- aussi du sens. Le lien entre syntæ<e et sémantique est élucidé

expressément par Pustejovsky disant que "without an appreciation of the syntactic

structure of a language, the study of lexical semantics is bound to fail. There is no

way in which meaning can be completely divorced from the structure that carries

itr203.

Un mot peut avoir différents sens. Pour cerner ce sens fuyant, Pustejovsky

propose une approche basée sur la qualia stntcture, qu'il définit comme suit : "these

qualia are in fact structures very much like phrase sfiuctural descriptions for

syntactic analysis, which admit of something similar to transformational operations

in order to capture polymorphic behavior as well as sense creation phenomena"2u.

La qualia structure est, en effet, la façon dont le mot encode I'information. Elle

repose sur quatre niveaux d'interprétation contribuant à la délimitation du sens du

mot. "qualia structure specifies four essential aspects of a word's meaning (or

qualia) :

- Constitutive: the relation between an object and its constituents parts;

- Formal : that which distinguishes it within a larger domain;

- Telic; its purpose and function;

- Agentive : factors involving in its origin or 'bringing it about"'205.

2o2 PusrelovsKY, J., ibid., p. l. "L'étude de ce que les mots dénotent et comment ils revêtent des
significations dans la langue".

PusrerovsKY, J., ibid., p. 5. "Sans tenir compte de la syntaxe d'une langue, l'étude de la
sémantique lexicale est vouée à l'échec. On ne peut concevoir la signification d'un mot dissocié de
la stnrcture syntaxique qui le porte".

PusranovsKY, J., ibid.,p.76. "Ces qualia sont, en faig des stnrctures qui ressemblent de près aux
stnrctures de description adoptées dans I'analyse syntaxique, qui permettent les opérations
tansformationnelles pour saisir aussi bien le comportement polymorphe que le phénomène de la
création du sens".

PusrerovsKY, J., ibid., p. 76. "I-a Qualia stracture spécifie quate aspects essentiels dans ( la
signification du mot (ou 'qualia' 

): le Constitutif : la relation ente I'objet et ses différentes
composantes qui le constituent ; le Formel : ce qui distingue I'objet dans un large domaine; Le
'telic' : sa finalité et sa fonction; L'agentive: les facteurs s'impliquant dans son originc ou sa
création".



Chapitre I - Les langues de spécialité en traduction 78

il n'est pas nécessaire qu'un mot ait tous les aspects mentionnés ci-dessus. En

revanche, chaque mot a une qualia stntcture.

La qualia structure peut sembler n'être qu'une description matricielle exposant

les propriétés sémantiques d'un mot. Ce n'est pas le cas. La sémantique générative

n'est pas une sémantique atomiste comme I'analyse componentielle. Pustejovsky écrit

que "there are of course many ways of approaching the definition of a word, and

qualia might seem at first to be a simple listing of case role or named features

associated with lexical items. This is not the case however. What Qualia structure

tells us about a conce,pt is the set of semantic constraints by which we understand a

word when embedded within the language. The mode of explanation that

characteri zes a word as denoting a particular concept is potentially distinct from the

manner in which that word is used in the language"2*.

Il ne s'agit pas non plus de traits sémantiques, mais de confiaintes obligeant un

interlocuteur à interpréter le contexte. La valeur du contexte est cruciale car elle

donne des indices permettant la bonne interprétation.

Dans les trois exemples suivants, Pustejovslqlot relève la pertinence du

contexte dans I'attribution du sens. On y voit le verbe enioy endosser une

signifi cation particulière dans chaque exemple.

a- Mary enjoyed the movie last night (watching)

b- John quite enjoys his morning cofee (drinking)

c- Bill enjoyed Steven's last book (reading)

La compréhension du verbe enjoy, dans ces trois différents contextes, dépend

largement de I'interprétation des propriétés associées aux objets. Dans le contexte de

la phrase (a) movie renvoie ù watching, dans (b) coffie à drinking et, dans (c), à

reading.

Il est donc évident que le contexte joue un rôle important dans I'interprétation

du sens. Les exemples ci-dessus montrent que la créativité lexicale est un fait que la

linguistique ne peut étudier sans se réferer au contexte qui I'a engendrée. Le contexte

PusrerovsKy, J., ibid., p. 86. "Il y a certainement differentes façon de définir le mot. La qualia

peut paraître comme un inventaire de situations ou de caractéristiques associées aux unités

lexicales; pourtant ce n'est pas le cas. Ce que la qualia stnrcttue nous dit à propos d'un concept,

est I'ensemble des confraintes sémantiques par lesquelles nous comprenons le sens d'un mot

intégré dans le langage. Le mode d'explication qui caractérise un mot dénotant un concept

particulier est potentiellement différent de la façon d'utiliser le mot dans le langage".

PusrprovsKY, J., ibid.,p. 88.
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est crucial pour une sémantique lexicale générative car il pose ce que Pustejovsky

appelle des constraints. Et ce sont ces constraints qui nous permettent d'interpréter

convenablement le sens d'un mot.

Pour une représentation sémantique, I'analyse pustejovskienne repose

parallèlement sur I'argument et sur la qualia structure. Cette dernière n'est qu'une

partie de la représentation sémantique. Elle tient compte aussi de ce qu'il appelle

argument type, lequel n'est, en quelque sorte, que I'interprétation ou les

interprétations possibles qu'on peut donner d'un item. Pustejovsky donne la

représentation sémantique générale suivante :

ct,

La représentation reste incomplète car elle donne les qualia tout en ignorant le typing

argumenl, c'est-à-dire les multiples sens qu'un item peut avoir, ou ce que Pustejovsky

et Anick appellent Larical Conceptual Paradigm (L"p)'o'. Ceci peut se résumer dans

la représentation sémantique suivante :

fl,

lenct=x: t ,  I
ARGSTR: I  ' l

LARG2 = y:rz J

QUALTA=[;ffiJr=r(r,.)]

Une représentation sémantique prend en considération aussi bien les arguments

(type argument T) que les qualia. Ces derniers sont de quatre espèces.

o Formal Quale: cet aspect differencie un objet par rapport à un ensemble d'objets.

Il y a deux sortes de structures possibles associées à cet aspect, quand il s'agit d'un

typage simple (simple typind.La valeur duformal est identique à I'argument type.

2ot PusrerovsKY, J., ibid.,p. 91.
20 PusrelovsKY, J., ibid.,p. 96.
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[*II

I encsrR - [enct = x : t] | 
zto

LquauA= Bonrr,rnr- *]l
Le Formal représente lui-mêmela typing restriction dans I'argument de structure.

S'agissant d'un dotted typing, la valeur du Formal définit la relation entre les

arguments de tlpes différents :

q

lenc1'=x:nf
ARGSTR=I  ' l

LARGZ=t : r r l

euALrA :W;;;r::= .0,,)]

ARGSTR=[enCr-x : t ]

[FoR]rdAL - x I
QUALIA = 

[oor*TrvE - R(e, y, *l

2ll

o Agentive Quale: concerne la manière dont un objet est créé. Le mode de création

constifue un mode d'explication. "How something comes about is an important mode

of exploration for distinguishing objects and events in the world"212 :

ct

213

o Quant au Constitutive Quale, il réfère aux différents constituants de I'objet. Il peut

s'agir de matériaux constituant I'objet ou de la relation entre ce même objet et

d'autres :

hand

IRG,STR = fAna= .r : limâ]

lronu,ll=x I
OUALIA- I  .  . I' 

ICOruST 
- part - of (*, y : body))

2ro PusranovsKY, J., ibid., p. 96.
2rr Pusrr.lovsKY, J., ibid.,p. 96.
2)z PusruovsKY, J., ibid., p. 98. "Comment les choses se concrétisent est un mode important

d'exploration qui permet de distinguer les objets et les événements dans le monde".
2r3 PusrerovsKY, ibid., p. 98.
2rr PusralovstcY, lô1d., p.99.
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Cette représentation montre une appartenance réciproque, la main fait partie du corps

et le corps a une main.

. Le Telic Quale définit la fonction et la finalité d'un concept (item) :

Concernant la fonction, I'exemple suivant I'illustre :

Knife

8r

ARGSTR-[enA--xitooll

fFORJT,TAL_x I
SUALIA = 

lrrtr, = cut(e,r, yil

Quant à la finalité :

beer

ARGSTR = l,nnA = x i tiquidl
fFzRMAL-* I

QUALIA : 
lrrrrt - drink(e, y, *))

215

En conclusion, nous dirons que la théorie de Pustejovsky met I'accent sur

I'importance du contexte dans la délimitation du sens. Ainsi, elle admet un fait

souvent ignoré des théories linguistiques, la 'créativité lexicale'. L'être humain est

doté d'une capacité à jouer avec le langage, au point qu'un même mot peut revêtir de

multiples sens. Pow cerner le sens dans le contexte, Pustejovsky propose Ia qualia

structure.

1.4.3. Étuae lexicologique et traduction

1.4.3.1. La lexicologie

"La lexicologie (qu'on appelle aussi quelques fois lexicographie) est une science peu

connue. On s'imagine généralement qu'elle a pour unique objet la confection de

dictionnaires, travaux dont on ne conteste pas I'utilité, mais pour lesquels on éprouve

un certain mépris. En réalité, la réalisation des dictionnaires ne constitue qu'un aspect

(non le plus important) des études lexicologiques", écrit G. Matoté"u-

La confusion entre lexicologie et lexicographie se justifie par le statut mal

défini de la lexicologie en tant que discipline autonome. Cette situation a eu pour

2ts PUSTEIovSKY, ibid.. p. 100.
216 MeToRE, c., La méthode en lexicologie, Paris, Didier, 1953' p. 9.
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conséquence le fait que les recherches en lexicographie, au sens strict du terme, sont

restées modestes. Matoré affirme que jusqu'aux années 50, il n'y avait pas de

lexicologie : "on pourrait dire que; jusqu'à une date récente, il n'existait pas en France

de lexicologie, mais seulement des lexicologues"2rt.

Toutefois, de nos jours, et malgré son statut contesté, on admet I'existence une

branche de la linguistique qui se consacre à l'étude du lexique. Georges Mounin2rs

définit la lexicologie comme "la science qui étudie le lexique ou le vocabulaire".

Cette définition est complétée par le dictionnaire lTebster qui considère la

lexicologie comme étant "une branche de la linguistique qui traite de la signification

et de I'utilisation des mots"2re.

La lexicologie a donc pour champ d'étude le système lexical pris dans sa

totalité. En ce sens, elle cherche à étudier les systèmes de formation des mots, c'est-

à-dire les stnrctures qui constituent les mots, leurs identifications (explications), leur

classement, leurs origines (étymologie).

La diversité des niveaux de la recherche lexicale a amené G. Mounin22o à dire

que la lexicologie est "une science qui cherche à fixer les principes et les méthodes

de la lexicographie qui, elle, serait la science et I'art de la composition des

dictionnaires et du lexique".

La lexicologie s'est imposée dans le champ linguistigu€, mais ses fondements

théoriques mal définis I'empêchent d'acquérir un statut autonome dans la linguistique

moderne. Josette Rey-Debove souligne que "deux raisons essentielles s'opposent à la

naissance d'une lexicologie digne de ce nom, relevant toutes deux des caractères qui

opposent la grammaire au lexique"22r.

La première raison réside, en fait, dans la compétence lexicale : tout usager

d'une langue maîtrise évidemment le système grammatical de sa langue dont les

règles sont limitées. Or, quand il s'agit du lexique, nul ne peut affirmer que tout

usager d'une langue maîtrise parfaitement et exhaustivement tout le lexique. Ce qui

peut être connu des uns peut être ignoré des autres. La raison de cette disparité est

2t7 MntoRq c., ibid.,p.9.
2rt R.tHnrncosoN, H., "Lexicologie, lexicographie et terminologie", in : Guide de recherche en

lexicologie et terminologie, op. cit., p. I l.

ReHelncosoN, H., ibid., p. I l.
ReHnncosoN, H., ibid., p. I I
Rey-oegovE, J., "Le domaine du dictionnaire", Langages, no19, septembre ,1970,p.3.

2t9

220

22r
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justifiée par un constat simple, le lexique est formé d'un incalculable nombre d'items

que ne I'on peut maîtriser totalement. Rey-Debove ajoute : "bien qu'on ne dispose

d'aucune procédure valable pour recenser le lexique à un moment donné, on peut

estimer que le lexique d'une langue de civilisation corrune le français ou I'anglais

dépasse 200 000 mots sans les noms propres, et on pourrait probablement atteindre

aisément le chiffre de 500 000 mots (par exemple avec des nomenclatures

terminologiques). Or, le vocabulaire de I'usager moyen se situe aux alentours de

20.000 mots (évaluation intuitive proposée par Hockett)" 222.

La capacité à assimiler les règles grammaticales est due donc au fait que celles-

ci sont en nombre fini, conhairement au lexique qu'on ne peut maîtriser

exhaustivement. Rey-Debove ajoute que "le lexique n'a de réalité que pour une

communauté linguistique -tous les usagers -et non pas pour tout usager. Ce fait

fondamental est une constante linguistique dont la base est socio-cultuelle. Le

lexique est profondément lié à la connaissance du monde, à la différence de la

grammaire"223.

La deuxième raison s'opposant à la description du lexique est d'ordre

sémantique. La linguistique ne dispose pas d'une théorie sémantique capable de

décrire le lexique d'une manière systématique. Les sémanticiens recourent aux

définitions des dictionnaires dont le mérite revient aux lexicographes; en ce sens, la

sémantique n'a pas apporté grand chose, et a liwé la lexicologie à son propre sort.

La lexicologie, en quête d'un fondement théorique, est pour le moins une

science récente. Niklas-Salminen le confirme : "la lexicologie, qui étudie les unités

lexicales d'une langue, est une science relativement récent"tr224.

En conséquence, ses méthodes ne sont pas arrivées à maturité et leurs résultats

ne sont pas complets et satisfaisants; ceci est dû au fait que "le lexique, au lieu de

constituer un système au sens strict, forme un ensemble ouvert et non autonome.

C'est pour cela que I'on ne peut pas en donner une description systématique ou

simple"225.

Toutefois, la lexicologie, par son objet de recherche, le lexique, est dépendante

méthodologiquement de la linguistigu€, étant donné que le lexique se situe au

222 REY-DEBovE, J., ibid., p. 4.
22t Rny-oeeovE, J., ibid., p. 4.
221 Ntrclas-SnLMINEN, A., La luicologie. Paris, Armand Colin,1997, p. 5.
22r Nxlns-SnLMINEN, e., ibid., p. 5.
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canefour des autres branches linguistiques telles la phonologie, la sémantique, la

morphologie et la syntæ<e.

Elle peut aussi dépendre de I'anthropologie culturelle; comme le souligt" Alain

Rey : "son unité est sémantique, dans la mesure où elle vise une réalité sociale, elle

est liée à la théorie de I'histoire de la société"226.

Tenu par les deux pararnètres, linguistique et culturel, I'objet de la lexicologie

est l'élaboration d'une théorie qui prend en compte le fait lexical, d'abord, au niveau

micro-strucfural en tant que lexique, vocabulaire, idiome etc.; ensuite, au niveau

macro-stntctural en tant que phénomène associé à une Éalité socio-culturelle qui se

manifeste évidemment dans la pratique langagière.

Dans une théorie générale du fait lexical, Rey pose une théorie fondée sur

quatre facteurs de dépendance. Le système dépend donc :

1. "de la définition d'un objet partiel dans la langue, ou dans le langage : le

lexique;

2. des hypothèses résultant des differents modèles de la langue, concernant

I'articulation du lexique dans ce "système";

3. de la connaissance des lois internes du lexique, considérée comme un

ensemble fonctionnel de signes;

4. de la corutaissance de son fonctionnement au sein des groupes sociaux et dans

I'expérience humaine, qu'elle soit langagière ou, plus généralement, sémiotiquer'22?.

Les deux premiers facteurs peuvent s'intégrer dans une théorie linguistique (théorie

lexicale), mais ne peuvent à eux seuls constituer une théorie lexicologique. Le

troisième facteur relève partiellement de la linguistique. Il est le point d'intersection

entre le linguistique (le signe - mot) et I'extra-linguistique (concept). Le quatrième

point est plus extra-linguistique, il s'intègre dans une théorie pragmatique (théorie de

l'énonciation du discours). On sait que "la lexicologie est une discipline linguistique

qui a pour principal objectif la description des mots : leur structure, leur signification,

leur pragmatique et leur fonction"22E.

REY, A., Le lexique, images et modèles : du dictionnaire à la lexicologie, Paris, Armand Colin, p.
158 .

REY, n., ibid., p. 159.
DogRovoLsKIJ, D.,"Les problèmes généraux de lexicologie et de phraséologie", in : Eudes
lexicales, textes réunis par Hiltrand Dupuy-Engelhart, Reims, P. U. de Reims, 1993, p. 87.
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Par son objectif et sa démarche, la lexicologie se distingue d'une discipline

voisine, la terminologie, et ceci sur plusieurs points importants. Powtant, à première

vue, tout porte à croire que leur objet d'étude est le même, "l'unité lexicale".

ll est certes wai que I'unité lexicale constitue I'axe majeur de recherche pour les

deu< disciplines. Néanmoins, la divergence idéologique fait que la terminologie a

une vocation normalisatrice, s'intéressant uniquement à un sous-ensemble de mots :

les termes. Le mot "terme" renvoie naturellement à un sous-ensemble de la langue

générale, ici une langue de specialité. En revanche, la lexicologie, de par sa vocation

descriptive, porte sur toute unité lexicale de la langue générale- Sa démarche est

sémasiologique; elle a pour point de départ la forme linguistique pour en tirer les

valeus sémantiques; c'est pourquoi on distingue les sens propres, figurés ou dérivés,

etc.

Contrairement à la lexicologie, la démarche terminologtque est

onomasiologique, elle consiste à rechercher quelle(s) dénomination(s) on peut

affecter à une notion. Ceci en we d'éliminer toute synonymie qui constitue un

élément d'enrichissement du langage en lexicologie.

En résumé, la lexicologie, science encore fluctuante, est dans I'incapacité de

former une théorie descriptive et de proposer une systématisation lexicale susceptible

de lever une frontière entre la lexicologie et la lexicographie et ainsi d'éviter

I'ambiguité et la confusion entre les deux. Dans l'état actuel des choses, elle ne peut

être considérée comme m support suffisant et satisfaisant pour la traduction.

1.4.3.2. La lexicographie

Nous avons dit plus haut que la comfftence lexicale ne peut être la même pour tous.

Ainsi pour avoir des renseignements sur des choses ignorées, les personnes recourent

au dictionnaire, outil indispensable, leur permeffant de développer leurs

connaissances sur le monde, et, par la-même, améliorer la comStence lexicale dans

la langue maternelle ou étrangère. De ce point de vue, les dictionnaires son des objets

qui parlent de la langue par le biais de la langue elle-même.

La double fonction de la langue, en tant qu objet et moyen, fait que la

lexicographie peut se définir comme étant le domaine (technique) de confection des

dictionnaires, et oomme la discipline qui propose une réflexion (théorique ou

pratique) sur les méthodes de confection des dictionnaires.

85
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En effet, la lexicographie dépend éhoitement d'une dimension utilitaire dans le

sens où elle doit satisfaire le besoin informatif désiré par I'usager. Elle est soumise à

un rapport client + produit. Jean et Claude Dubois22t donnent un aperçu de cette

discipline: "lexicographie ou confection des dictioruraires, est alors une activité

tournée vers la production d'objets manufacturés, définis par des besoins (une

destination) et des utilisations (pourquoi ils sont faits), par les nonnes de fabrication

(les règles qui président à leur production), par les conditions commerciales de leur

vente, le pouvoir d'achat des utilisatetus et le prix de revient de I'ouwage (le "coût"

des réponses aux questions que les lecteurs sont susceptibles de poser, c'est-à-dire le

prix de vente du dictionnaire). La lexicographie, définie à I'intérieur d'un processus

général de fabrication, fait partie de I'industrie du liwe, dont elle partage les traits

caractéristiques. Le dictioruraire est un produit".

Le fait de considérer le dictionnaire comme produit commercial ne va pim sans

influencer sa finalité. De fait, le champ du havail dictionnairique est strictement

linguistique de par sa nature; il nécessite naturellement I'intenrention des spécialistes

du domaine linguistique et non du commercial.

n est évident donc que l'élaboration des dictionnaires repose sur une

théorisation faite par des linguistes, qu'ils soient lexicologues ou lexicographes, étant

donné que la lexicologie et la lexicographie se complètent, même si la première est

descriptive alors que la seconde relève de la linguistique dite appliquée.

L'objet donc de la lexicographie est de pixser des commentaires aux

définitions, aux formes linguistiques utilisées par une communauté quelconque, et

d'informer le public sur les faits pertinents qui concernent I'emploi de chaque forme.

Comme le mentiorute Ratraingoson "la lexicographie s'intéresse à la description de

I'ensemble de la langue dans son fonctionnement. Elle vise I'ensemble du lexique

propre à une certaine communauté linguistique et aborde son étude à partir des unités

lexicales réellement utilisées, plutôt qu'à partir de notions. Elle vise à assurer la

communication générale en diminuant l'écart entre les connaissances de chacun et

celles des autres. Elle situe I'usage des mots et décrit le maniement de la langue dans

les diverses situations de communication et choisit les unités lexicales qu'elle décrit

en tenant compte de leur distribution dans les diverses situations de réalisation"23o.

22e J. et ct. Dtigots,Introduction à la lexicographie : le dictionnarTe, Paris, Larousse, 1979,p.9.
2!o RlHerhtcosoN, H., ibid.,p.12.
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Accomplir toutes ces tâches n'est pÉN si simple. Le lexicographe, dans sa

démarche, doit agir avec rigueur et précision quant aux renseignements qu'il entend

offrir aux usagers, et avec compétence dans la sélection et la présentation des

renseignements pertinents. Ces trois contraintes (rigueur, précision et compétence)

font que la lexicologie peut être considérée comme à la fois une science et un art.

L'aspect scientifique réside, en fait, dans le recours à la linguistique générale

(phonologie, phonétique, grammaire...) pour décortiquer les phénomènes de langue.

Le lexique se situe au ciurefour des autres secteurs de la linguistique, la phonologie

et la morphologie pour la forme des mots, la sémantique pour leur signification, et la

syntære pour leurs propriétés combinatoires. Ainsi, le lexicographe comprend que, au

niveau de la langue, le signe linguistique est une entité constituée par le rapport du

'signifié' et du'signifiant'.

La contribution de la linguistique se manifeste au niveau du mot, (signe

linguistique), objet de l'étude lexicographique, laquelle se penche sur I'entité

constituée par le rapport du signifiant (mot sonore ou graphique) et le signifié

(concept ou notion).

L'analyse lexicographique essaye d'expliquer ce rapport signifianVsignifié, oil

relevant les thèmes pertinents identifiant les signifiés conceptuels (sémèmes). Ceci

ne doit pas poser, en principe, de grand problème quand il s'agit d'élaborer un

dictionnaire monolingue. Les difficultés sunriennent quand il s'agit d'wr dictionnaire

bilingue ou multilinguo, alors qu'il est question de chercher des équivalences

contenant tous les sèmes et rien que les sèmes relevés dans le mot-source.

Au niveau du discours, le signe linguistique doit être traité dans son énoncé et

non pas comme un mot isolé. La structure intrinsèque du signe linguistique peut

changer quand ce dernier est mis en situation, c'est pourquoi, il est pertinent de

considérer le signe linguistique dans son environnement (linguistique et extra-

linguistique) qu'est l'énoncé. E. Buyssenst" montre que "le véritable signe

linguistique n'est pas le mot isolé comme le prétendait une tradition linguistiguo,

mais l'énoncé, représentant un acte sémique lié immédiatement à une situation

extralinguistique". Un mot, ajoute-t-il, n'est "qu'une fraction dénuée d'indépendance

23r GAK,v.c., "La langue et le discours dans un dictionnaire bilingue", Langages, nol9, septembre
1970,p. 106.
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susceptible de transformations sémantiques et de neutralisations au sein de ce 'grand

signe' qu'est l'énoncé"232.

En conséquence, les travaux lexicographiques, en particulier en bi- ou-

multilinguo, doivent tenir compte de la dimension de dependance entre mot et

énoncé. Le dictionnaire bilingue qui, en principe, sert d' outil de traduction, est

contraint de considérer, premièrement, le niveau de la langue auquel le mot vedette et

sa traduction établissent un rapport d'égalité sémique dans les deux langues;

deuxièmement, et cela au niveau du discours, le lexicographe est amené à montrer les

possibilités de traduction dans les énoncés usuels. Il est wai que satisfaire à cette

condition n'est pas chose facile, mais il est nécessaire de le faire pour que le

traducteur ou I'usager du dictionnaire puisse prendre connaissance du sens du mot

ainsi que de ses équivalences fonctionnelles en discours.

L'opération devient plus délicate quant à la présentation d'un dictionnaire de

spécialité. Il conviendra d'abord de traiter des concepts dont les spécialistes ont

besoin; ainsi, I'activité lexicographique sera axée à la fois sur I'information et sur la

spécialité, matière et activité.

En ce qui concerne le dictionnaire de spécialité bilingue, la même démarche est

recommandée dans les deux langues : dans un premier temps, on analysera chaque

langue de spécialité séparément; puis, dans un second temps, on les jutaposera. Ceci

n'est pas tout à fait évident, car l'élaboration du dictionnaire de spécialité bilingue

pose le problème de'1'équivalence', terme cher aux traducteurs.

En général, les dictionnaires (de spécialité) bilingues présentent un déficit au

niveau du degré d'équivalence (équivalence totale, équivalence partielle, équivalence

zêro). Dans ce cas, ils ne sont d'aucun secours pour le traducteur.

1.4.3.3. Le dictionnaire

Produit de la lexicographie, le dictionnaire répond à des exigences d'information et

de communication. Son objectif est particulièrement pédagogique, puisqu'il cherche

à combler les lacunes informationnelles qu'un individu peut avoir dans sa langue

maternelle ou dans une langue étrangère.

Si I'on cherche à définir en quoi le dictionnaire est-il pédagogique, on peut dire

qu'il vise à faciliter la communication linguistique lié au besoin de traduire

7t2 GAK, ibid.,p. 106.



Chapitre I - Les langues de spécialité en traduction 89

clairement et conectement les messages d'une coilrmunauté linguistique avec

laquelle on est en contact, ou bien par le besoin d'élucider, au sein d'une même

langue, le sens d'un mot employé par un auteur. Grosso modo, le dictionnaire offre la

possibilité de développer la qualité du savoir des utilisateurs de la langue à différents

niveaux : sémantique, syntaxique, morphologique, etc.

Outre le caractère pédagogique, le dictionnaire est le témoignage de

I'hégémonie de la langue sur une culture qui, du coup, s'identifie à elle et s'exprime

par elle. Jean et Claude Dubois soulignent que les dictionnaires sont "les signes d'une

culture avancée, sont aussi des objets culturels, intégrés en tant que tels à cette

culture : ils témoignent d'rure civilisation. Ainsi, le dictionnaire unilingue (ou

dictionnaire de langue) est le liwe par excellence : dépositaire du 'trésor' commun

que la langue constitue par les locuteurs, il en tient en quelque sorte les 'archives', il

est le lieu privilégié de réference à la connaissance et au savoir linguistique et

culturel. C'est I'ouwage dans lequel des membres de la communauté se reconnaissent

en tant que sujets parlant le français et participent à la même culture"t3t.

Pris dans sa dimension culturelle, le dictionnaire peut être considéré comme un

discours impliquant naturellement la culture dont il est le 'représentant', et la langue

par laquelle ceffe culture s'exprime.

Dans le contexte monolinguo, la dimension culturelle n'a pas d'incidence

majeure sur la confection des dictioruraires monolinguos, car la société parle la

langue qui décrit sa culture. Cependant, dans un contexte de bi-ou multilinguisme, la

confection des dictionnaires bi-ou multilingue a une autre dimension. Fabriquer un

dictionnaire de ce genre, c'est confronter, non seulement deux langues, mais aussi

deux cultures. La tâche n'est pas aisée. Le contexte de bilinguisme suppose QUe, pour

un mot X de la langue de départ, il existe une équivalence Y dans la langue cible, et

réciproquement. Ce cas de 'bijection synonymique' est rarissime. Il suffit d'examiner

les entrées d'un dictionnaire bilingue pour s'apercevoir que la bijection synonymique

n'est pas prédominante dans les travaux lexicologiques, car le monde est conçu

differemment d'une langue à I'autre.

Devant cette situation, les lexicographes ont recours à des équivalences

partielles ou équivalences imparfaites. C'est pourquoi le dictionnaire offre souvent

une série de synonymes pour un seul terme. "ces synonymes étant soit des mots

æ3 J. et cf . DuBots, Introduction à la lexicographie : le dictionnalre, Paris, Larousse, 1971, p. 8.
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uniques, considérés comme renvoyant au même objet signifié, soit des propositions

qui sont formées d'un terme de base suivi d'une relative restrictive et qui sont

données comme équivalentes au mot d'entrée (c'est-à-dire se référant elles aussi au

même 'objet', à la même 'chose'). Chaque mot de la langue A correspond à un

ensemble de synonymes de la langue B : Il existe donc des paires synonymiques

entre A et B. Ces paires sont chevauchantes : il y a des recouwements partiels entres

les paires synonymiques du mot X et les paires synonymiques du mot Y de chacune

des deux langues.

La multifude des synonymes met le traducteur devant ce que Darbelnet

appelle des 'bifurcations' : le traducteur est obligé de choisir entre deux ou plusieurs

équivalents. Darbelnet souligne que "là où il n'y a pas bifurcation, les causes d'erreur

sont réduites au minimum. Nous disons qu'il y a bifrrcation lorsque la traduction

d'un mot oblige à choisir entre deux ou plusieurs équivalents. Ainsi, on ne peut

traduire en français le verbe to land (v. intr.) dans le domaine des transports qu'en

choisissant entre débarquer et atterrir. Il se trouve, en effet, que I'anglais ne distingue

pas lexicalement entre le fait d'aborder la terre ferme en descendant d'un navire ou en

y arrivant du haut des airs. Il convient d'insister sur le fait que le choix est obligatoire

pilce que le français ne possède pas de terme conunun à ces deux actions"23s.

Le problème de l'équivalence devient plus délicat quand il s'agit de

confectionner des dictionnaires juridiques bilingues. Car il faut mettre là deux

systèmes juridiques en face-à-face. Recourir aux démarches lexicographiques

traditionnelles, c'est-à-dire à l'énumération des synon)rmes imparfaits, reviendrait à

condamner la traduction juridique à l'échec. Le bon fonctionnement du droit repose

essentiellement sur la précision de ses termes. La terminologie juridique, écrit Lucie

Lauzière, "se distingue des champs terminologiques par le fait qu'elle nous force à

découper la réalité en tenant compte à la fois de I'aspect linguistique et de I'aspect

juridique d'un terme ou d'un concept donné. Ainsi, pour assurer l'équivalence exacte

d'une terminologie juridique bilingue, il faut s'assurer non seulement de la

correspondance des deux langues mais aussi de la correspondance des deux systèmes

j uridiques auxquels les termes étudiés appartiennent respectivement"236.
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J. et ct. Dueors, ibid., p. 35.

DARBEI-NETJ., "Dictionnaires bilingues et lexicologie différentielle", Langages. septembre 19't.0,
nol9, p. 94.

Lnuztrnn, L., "IJn vocabulaire juridique bilingue Canadien", Meta,vol.24, mars 1979,p. I I l.
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Théoriquement, les problèmes des dictionnaires juridiques se posent dans les

mêmes termes que pour les dictionnaires généraux, mis à part le fait que la difference

culturelle vient ajouter une dimension juridique, laquelle met en cause, non

seulement I'aspect linguistique, mais aussi I'aspect juridique. Ainsi, devant une

bifurcation, le haducteur juridique opère un choix de terme adapté au système et au

contexte juridique. Par exemple,louer peut être traduit par to lease, to rent, to hire.ll

appartiendra au traducteur de faire le bon choix du terme en fonction du contexte.

Devant le relativisme et la complexité des langues, les dictionnaires

(notamment juridiques) ne peuvent être d'une aide quelconque que si les entrées sont

accompagnées de définitions explicitant la notion portée par ces termes vedettes.

Dans le cas contraire, le dictionnaire peut être source de confusion, particulièrement

pour le traducteur juridique.
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2.1. DROIT ET SOCIÉTÉ

2.1.1. La philosophie du droit

Parler de la conception du droit, c'est en fait parler de son fondement. Le fondement du

droit, à son tour, est un objet de recherche complexe qui intéresse, plus encore que les his-

toriens du droit, les philosophes et les sociologues.

I est évident que toute société a besoin d'une organisation structurée et

hiérarchisée, afin de garantir une certaine stabilité et, par là-même, la continuité et le

confort dans I'harmonie sociale. Denis Tourett note que "dans tout groupe social, les

dirigeants ont intérêt à demeurer dirigeants et entendent donc confôler les règles sociales

qui permeffent le fonctionnement du groupe en fixant le comportement de ses membres".

De ce point de vue positiviste, I'Etat serait responsable de l'établissement des règles de

fonctiorurement qui gèrent le comportement social. Ceci n'est possible que par la création

d'un code (des lois) auquel toute la société sera appelée à se soumettre.

La polémique philosophique sur le fondement du droit fait que différents courants

émergent relatant le droit à I'homme et reformulant ainsi le débat, l'être humain est-il dé-

terminé par sa nature ou conditionné par sa culture ?

Selon la théorie naturaliste, le patrimoine génétique détermine le comportement

social des individus. Toruet2 ajoute que "l'être humain est déterminé depuis sa conception

par son patrimoine génétique, son génotype, ce qui relève de I'inné"; ce qui pourrait être

wai si I'on considère l'évolution humaine d'un point de vue historique. L'être humain est

par nature sociable. Sa sociabilité est déterminée par des règles de conduite établies dans

chaque groupe, chaque société, chaque communauté.

La théorie culturaliste est considérée comme antithétique de la première tout en lui

étant complémentaire; elle part du posfulat selon lequel "l'être humain est, à la naissance,

une 'page blanche' sur laquelle il écrit son histoire dans le cadre d'un environnement, d'un

milieu, qu'il modèle selon sa volonté"3.

Une troisième théorie, qui est en quelque sorte le résultat de I'association des deux

précédentes, considère que "l'hoûlme est par nature un être de culture", ainsi que l'écrit A.

Gehleno.

' TouRrT, D., Introduction à Ia lu,icologie et à la philosophie du droit, Paris, Litec, 1995, p.273.

t TouRET, D., ibid., p. 6.

3  TouRg, t ,o , ib id . ,p .7 .

t  TouRrt ,o. , ib id. ,p.8.
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Dans ces conditions, le droit serait donc avant tout un phénomène social dont la

diversité ne serait que la conséquence de la multitude des cultures. Chaque société a des

caractéristiques culturelles qui lui sont propres et qui, par conséquent, moulent la concep-

tion de I'organisation sociétale. Partant, comme le note Battifol, "Aristote estime naturel

que les lois ne soient pas les mêmes en Perse et à Athènes"s. Montesquieu, continue

Battifol, affirme que "les differences dans les conditions géographiques et sociales entraî-

nent nécessairement cette diversité".

Le droit en tant que phénomène social, depend étroitement des caractères de la

société considérée. Il se constitue d'une manière plus ou moins spontanée, notamment par

la voie de la coutume. Il est donc un produit dont la création n'est nullement délibérée.

Néanmoins, il peut être une oeuvre volontaire, particulièrement dans les sociétés modernes,

pour lesquelles il est impératif d'intervenir afin de rendre les règles compatibles avec les

faits juridiques. Battifol écrit à ce propos que "le juriste intervient quand la vie sociale, se

compliquant, requiert une certaine organisation du droit spontané, mais son rôle se bome à

mettre en forme une matière qu'il n'a pas créée. Le législateur intervient en dernier, son

rôle doit rester subsidiaire et respectueux du droit spontané; celui-ci est, en effet, une créa-

tion de l'esprit du peuple qui lui est aussi naturel que sa langue"6.

En revanche, la loi, en tant qu'æuvre volontaire, ne peut-être considérée directement

comme un fait social. Sa relation avec le fait social se manifeste dans son objectif, qui est

de consacrer (ou d'assigner) des règles aw( faits sociaux, les aménageant en fonction des

besoins de la société.

Par ailleurs, I'activité législative est, dans son essence, un phénomène social. En

effet, le législateur ne peut agir en toute neutralité; son appartenance à rure société et en

même temps à une culture est un fait acquis qui, en quelque sorte, s'impose à lui. La

pression sociale agit intensément sur la conscience des auteurs des textes de loi. Ainsi,

Battifol conclut eu€, dans le texte législatif, "on doit donc retrouver I'expression de la

conscience collective; les solutions législatives et judiciaires seront étudiées moins dans les

motifs dont elles se parent que dans les influences morales, politiques, émotionnelles, des

milieux qui les ont, à I'insu même de lews auteurs, déterminées"7.

' BnttlFor-, H., Introduction à la philosophie du droit, Que-sais je ? Paris, P.U.F., 1989, p.29.
6 BntrlFol, H., ibid., pp. 29-30.
' BerttFoI-. H., ibid.,pp.32-33.
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Le droit comme produit de la conscience collective ne peut se dissocier de la

société qui lui a servi de berceau. Le droit est fait pour et par la société. Celle-ci impose ou,

du moins, se trouve inconsciemment dans une situation où il est nécessaire de créer une loi

pour gérer les situations. L'acte du législateur ne peut surgir d'une volonté arbitraire ou

spontanée; il reste tributaire d'un besoin social ou, plus précisément, d'une contrainte juri-

dique pour combler le vide juridique.

La philosophie du droit, note Christian Atias8 "s'attache notamment à essayer de

comprendre ce qu'est le droit, à quoi il se reconnaît, quels sont ses buts et ses fondements".

C'est par une démarche philosophique juridique qu'il est possible d'étudier les principes

sur lesquels est fondé chaque système de droit et, ainsi, de dire que l'ordre social adoptant

ces principes est acceptable.

En conséquence, ce domaine de la philosophie se voit assigner la responsabilité de

chercher (et critiquer) les concepts juridiques (contrats, propriétés...), et d'établir le rapport

entre les concepts et les réalités socio-juridiques. Elle est donc amenée à en examiner le

contenu, à essayer d'en faire apparaître la rationalité, la Justesse'. Cette étude, là encore, ne

peut s'effectuer hors du contexte social, c'est-à-dire du milieu auquel le droit s'applique. "Il

en résulte que les thèmes de philosophie du droit sont rarement très éloignés de la question

des rapports entre la société et ceux qui font le droit, qu'ils soient asservis à la réalité

sociale ou qu'ils s'efforcent de la gouverner, que leur action se caractérise par le recours à

la contrainte ou par la recherche du juste, ce sont toujours les conditions sociales ou les

buts sociaux du droit qui demeurent en cause"e.

pogr ce faire, la philosophie du droit doit s'attacher aux postulats fondateurs du

droit et vérifier qu'ils sont Justes' et relèvent bien du rationnel. Il faut reconnaître,

cependant, euo, appliquée au droit, la notion de rationnel est floue et relative' en variant

d'une cornmunauté à I'autre. Par exemple, comme on sait, le concubinage est toléré dans la

plupart des pays 'occidentaux' alors qu'il ne peut l'être dans le monde arabo-musulman.

Par ailleurs, le droit fait appel au postulat de la continuité dans le temps. La loi n'est

pas, en principe un objet ad hoc; elle est conçue pour durer. Pourtant, toute loi est appelée à

changer dès qu'il s'avère qu'elle est devenue incompatible avec une situation nouvelle. "Les

lois sont des réactions à des événements antérieurs; si les solutions changent, c'est notam-

ment parce que les précédentes n'avaient pu empêcher certaines pratiques

ArtAs, c., EpistémologieiuridiEte, Paris, P.U.F., 1985, p. 63.

ArLAs, c., ibid.,p.64.
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dommageables"to. En d'autres termes, la conjoncture détermine la continuité de la loi dans

le temps ou le contraire. On citera ici I'exemple du Maroc qui, jusque 1995, a continué à

appliquer le Code commercial de 1913; or celui-ci n'était plus adapté du tout à la situation

nouvelle générée par les changements socio-économiques sur la scène nationale et

internationale.

Enfin, la philosophie du droit cherche à définir un mode général ou des modes

généraux qui devrai(en)t être, en principe, applicable(s) à toute société. On pensera par

exemple aux Droits de lhomme, une initiative audacieuse qui est souvent confrontée à des

réalités locales qui en sont éloignées ou qui lui sont contraires. Le mode général et les

modes spécifiques peuvent aussi être en contradiction. Exemple significatif : celui de la

peine capitale. Certains pays signataires de la Convention des Droits de I'homme appli-

quent la peine de mort (les États-Unis, le Maroc...) alors que cette convention I'interdit de

manière catégorique.

Il est donc clair que les conditions d'une généralisation du droit en tant que contenu

acceptable ne sont pas réalisables. La raison en est des plus simples : les communautés

(sociétés) humaines se définissent des valeurs qui leur deviendront propres et qui peuvent

être partiellement ou totalement differentes, voire contraires, de celles promues par leurs

voisines. Le problème se pose à partir du moment où ces valeurs ont été conceptualisées.

Ce qui nous amène à faire quelques rappels sur le processus de conceptualisation sur son

produit, le concept.

Jean-Marc Trigeaud avance que le concept vient de la raison. Sans définir la

substance de cette raison, il indique la démarche suivie par la raison pour produire le

conce,pt : "La raison suit deux démarches assez spontanées : elle s'attache d'ur côté à la

méthode abstractive (théorie), et elle induit un élément général de I'expérience d'un doruré

pré-constitué; elle adopte d'un autre côté la pratique hypothético-déductive (sociologie) par

laquelle elle conjecture sur le réel donné, et tente d'interpréter celui-ci en fonction de

principes causalistes et efficients qu'elle a élaboré à titre d'hypothèses"rr.

Le concept serait donc le produit d'une dualité entre deux mondes parallèles : celui

de la théorie (monde abstrait) et celui de la société (monde réel), deux mondes reliés par un

pont, celui de I'intelligence humaine, laquelle extrait le concept de la théorie pour le

transposer sur la société, selon un ordre imposé par celle-ci. La théorie formera le concept

Arhs, c., ibid., p. 66.

Truceeuo,J-M., Introduction ù la philosophie du droit, Bordeaux, Edition Biere, 1992, p. 19.
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du droit, en tenant compte, naturellement, du fait que la chose juridique est une réalité

sociologique. La théorie conceptualisatrice, êtr conséquence, s'appuie sur I'expression
'droit-réalité', pour laquelle la réalité renvoie arD( champs d'application des concepts, la

société.

On notera que I'affirmation ci-dessus n'a de validité que si on parle du droit'positif,

c'est-à-dire du droit pour lequel I'homme est acteur dans sa création. C'est ce qu'on appelle

aussi 'le droit établi'.

Or la question de ce qui doit êhe la source du droit ne fait pas I'unanimité. Selon la

doctrine positiviste, le droit tire sa raison d'êfie de son existence même. Autrement dit, le

droit existe et doit exister tout simplement parce qu'il est nécessaire à I'existence même de

toute société. Le positivisme juridique metffa donc I'accent sur I'importance de I'autorité

publique dans la création (ou la formation) des règles de droit. Dans ces conditions, le droit

positif repose effectivement, voire exclusivement, surune volonté étatique. Mais il est clair

qu'il peut exister d'autres sources.

Dans les sociétés dites primitives, la source sera le plus souvent ce qu'il est convenu

d'appeler la coufume, laquelle se manifeste comme un ensemble de règles elles-mêmes

élaborées sur le fondement de pratiques observées spontanément pff une communauté

donnée et faisant partie de la mémoire collective.

Par ailleurs, il existe des formes du droit dont la source est partiellement ou

totalement de nature religieuse. Ceci est le cim pour le droit dans de nombreux pays

islamiques pour lesquels les concepts religieux ont été intégrés de manière plus ou moins

directe dans les codes législatifs. A I'inverse, certains pays, en particulier des pays

musulmans, ont cherché, plus ou moins artificiellement, à lar'ciser le droit du pays. Cela a,

par exemple, été le cas de la Turquie où Atattirk a fait adopter un code civil calqué sur

I'homologue suisse.

A I'instar du positivisme juridique, il est possible de parler du positivisme

sociologique. Pour cette doctrine socio-positiviste, le droit est constitué par des faits et des

phénomènes sociaux. En conséquence, il se construit de manière plus ou moins arbitraire

ou spontanée, à partir de la volonté de la société elle-même, et non pas celle de I'Etat. Son

fondement est doruré essentiellement par les usages, les mæurs.

Bemard Gilson explique que "la science du droit positif étudie le droit en vigueur

dans un Etat, qui acquiert un contenu positif de trois manières. Premièrement, le droit se

constitue par le caractère national d'un peuple, le degré de son développement historique et

les circonstances. Deuxièmement, la loi doit pouvoir s'appliquer à des situations données
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de I'extérieur. Troisièmement, la décision juridique doit fixer des déterminations ultimes

dans le réel"12.

Gilson ramène la problématique socio-positiviste et juridico-positiviste à une

dialectique bilatérale entre ces tendances. Pour lui, l'État est un opérateur indispensable

pour I'application du droit, lequel aura alors un caractère contraignant. L'Etat doit s'assurer

de I'application effective du droit, après avoir défini son champ d'application et en avoir

déterminé les objectifs réels.

On reconnaît chez Gilson une position hégélierure. Pour Hegel, rapporte Gilson, le

droit "se développe dans I'ordre de I'esprit et procède de la volonté. L'ordre juridique est

celui de la liberté réalisée, le monde spirituel produit par I'esprit. L'esprit est libre, il part de

I'intelligence et passe par le sentiment, la représentàtion, la pensée, pour se produire

comme volonté"t3. Dans ce contexte, I'esprit n'est rien d'autre que la conscience collective

de la cornmunauté, et la volonté n'est autre que la volonté de l'État, lequel pose, par sa

puissance souveraine, le droit, ce qui donne à ce dernier son caractère contraignant et

obligatoire.

On comprend donc que la diversité des droits et son caractère multi-dimensionnel

fait que "le terme droit correspond à un concept flou qu'il est malaisé de définir

rigoureusement"to. Néanmoins, le consensus s'est fait pour dire que le mot 'droit' renvoie à

ce qui est juste et équitable. Le pluralisme ou I'ambiguilé sémantiques du mot droit

provient en fait des rapports que le droit entretient avec divers domaines de I'existence et

des activités humaines. En fonction du domaine, otr parlera donc, par exemple, du droit

naturel, de diverses formes de droit subjectif, des droits de lhomme, etc.

En d'autres termes, la philosophie du droit tire son essence du rapport droit /

homme; elle reste donc liée aux relations entre la société et les actants du droit en quête de

ce qui est juste, en prenant en considération les conditions sociales et les buts à atteindre.

Ainsi, le milieu social est un paramètre déterminant de la philosophie juridique.

Autrement dit, aucune école philosophique ne peut ignorer la société pour qui le droit est

fait. il semble indéniable que la diversité et la multiplicité des cultures ont pour corollaire

la diversité des droits et ces derniers ne peuvent s'exporter d'une cultue à une autre sans

GILsoN,8., L'essor de la dialectique moderne et la philosophie du droit,Paris, Librairie Philosophique J.
VRIN, 1991, p.547.

GrLsoN, 8., ibid.,p. 548.
Goyenn-FABRE, s., Les fondements de l'ordre juridique, paris, p.u. F., 1992,p.2.
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causer de dégâts. "Le droit de chaque peuple est un membre du corps de ce peuple"r5 et

dont la greffe sur un autre corps peut se manifester par un rejet.

Il convient donc de souligner la relation très étroite qui existe entre droit et peuple.

Le droit évolue avec le peuple, il est la manifestation de son âme. Savigny note que "le

droit grandit avec le peuple, il se développe avec celui-ci et finit par disparaître lorsque le

peuple vient à perdre ses particularités profondes"tu. Savigny poursuit en écrivant "le droit

n'est qu'une des formes d'activités du peuple, qu'un aspect de la vie des hommes, qu'une

des manifestations du Volksgeist, de I'esprit populair"ttrT.

En ce sens, le droit se caractérise par le fait qu'il est la propriété exclusive d'un

peuple donné, et son existence dépendra étroitement de la vie de ce peuple. Il couwe et

enveloppe toutes les valeurs socioculturelles et philosophiques enracinées dans la vie dudit

peuple.

2.1.2. Les trois systèmes de droit étudiés

2.1.2.1. Le droit musulman

Le droit musulman tire son essence de la religion islamique. Il en est tributaire; son

existence en dépend au point qu'on ne saurait parler de droit musulman dans un pays non-

musulman. Le droit musulman "n'est qu'ure des faces de la religion de I'Islam"r8'

Le droit musulman, communément connu sous le nom de Charfd, prescrit à toute

persorule de confession musulmane la voie à suiwe en vue de la réalisation du juste et de

I'equitable, dans le cadre de la loi islamique. Autrement dit, la Chariâ régit les rapports

entre musulmans; elle garantit certains droits et impose des devoirs de toute nature. Ceci a

pour conséquence essentielle que I'Islam peut se définir à la fois comme une religion et un

système juridique, voire politique.

De nombreux non-musulmans entretierment I'idée reçue selon laquelle la Chariâ ne

serait faite que d'obligations auxquelles les croyants seraient soumis. En fait, et contraire-

ment à cette idée reçue, la Charid laisse une très grande place à la notion de droit prise

dans ses deux sens essentiels : droit en tant que jouissance et droit en tant qu'obligation.

rs DuFouR, A., "L'histoire du droit dans la pensée de Savigny", in : Archives de philosophie du droit, Tome
29, Dialogue, dialectique en philosophie et en droit, Paris, Sirey, 1984, p.225.

16 D(rouR" n., ibid., p. 221.
t7 DuFou& e., ibid.,p.225.
It DnvID, R. et JaURFRET-spINosr, c., Les grands systèmes de droit contemporains, Paris, Dalloz, 1992,p.

366.
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Comme tout autre système juridique, le non-respect de ses règles entraîne I'application des

mesures disciplinaires ou sanctions, conçues elles-mêmes en fonction de la loi islamique et

applicables par une autorité souveraine reconnue.

Étant si étroitement lié à la religion, le droit musulman est propre à la civilisation de

I'Islam. Bergstrasser écrit à propos de ce droit qu'il est "l'épitomé du véritable esprit mu-

sulman, I'expression la plus décisive de la pensée islamique, le moyen essentiel de

I'Islam"re.

La Charirî (droit musulman) s'est constituée à partir de deux sources scripturaires

sacrées : le Coran et la Sounna. Il n'est pas contesté que le Coran (défini comme I'ensemble

des paroles d'Allah adressées à son prophète Mahomet) est la prernière source du droit

musulman. Le Coran contient un nombre considérable de versets à caractère juridique,

appelés par les jurisconsultes 'versets légaux'. C'est ainsi que "les auteurs musulmans

distinguent les versets qui régissent le statut personnel (au nombre de 70), les versets

relevant du 'droit civil' (au nombre de 70), les versets à caractère pénal (au nombre de 30),

les versets réglementant la procédure judiciaire (au nombre de l3), les versets
'constitutionnels' (au nombre de 10) et enfin les versets concernant le 'droit international'

(au nombre de 25)'0.

La Sounna représente la deuxième source du droit musulman. La Sounna, définie

cornme I'ensemble des paroles et des actes accomplis par le Prophète, présente le compor-

tement qui sert d'exemple à tout croyant. La Sounna (ou tradition du Prophète) constitue en

fait wr guide que les musulmans doivent suiwe. Ainsi, les Hâdith fftaroles de Matromet)

peuvent être considérés comme une source authentique du droit musulman, leur légitimité

étant garantie par le Coran.

La Chariô, ffi tant que matière de droit, a besoin d'une science auxiliaire qui lui est

à la fois subordonnée et complémentaire, tel le fiqh, lequel a pour tâche d'en donner une

interprétation aussi exacte que possible. Le fiqh représente dans les faits la science du droit

musulman.

L'interprétation rationnelle de la loi divine, la Chariâ, a entraîné l'émergence d'un

grand nombre de courants de pensée marquant I'histoire de la pensée juridique musulmane.

Deux écoles ont vu le jour juste après la mort du Prophète : on les appelle sunnite et chiite.

DAvtD, R., et Jnurrner-sptNost, c.,ibid., p. 368.

DnvtD, n. et JeUTFRET-sptNost, c., ibid.,p.37l.
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Le courant sunnite, qui domine par le nombre de ses adeptes, est lui-même dominé

par quatre écoles de pensée.

- La première école est l'école, dite hanéfite, fondée en Irak par Abou Hanifa. On

en trouve les adeptes en Turquie, Jordanie, Afghanistan, Pakistan, Inde et dans

les Républiques musulmanes de I'ex U.R.S.S

- La deuxième école, très importante, est l'école dite malékite, fondée par Malik

Ibn Anas. C'est une école modérée, caractérisée par une certaine souplesse dans

I'interprétation de la Chariâ et par son attachement à la tradition. Elle tient

compte de l'intérêt de la loi islamique et de sa finalité. L'école Malékite s'est

repandue au Soudan, au Maghreb, en Ég1pte, au KoweiÏ, à Bahrein, dans les

Émirats Arabes Unis

- La troisième école, dite école hanbalite, a été fondée par Ahmad Ibn Hanbal;

elle passe pour être la plus rigoureuse des écoles, par son attachement à la lettre

plutôt qu'à I'esprit de la loi islamique. Le hanbalisme est suivi notamment en

Arabie Saoudite

- auant à la quatrième école, elle a était fondée en Ég1pte par I'imam Al-shafei

qui a cherché à concilier la doctrine hanafite et malékite. Cette école, appelée

école shafeite est dominante en Afrique orientale, en particulier en Tanzanie et

au Kenya.

Concernant le chiisme, l'école djéfarite, fondée par Saadek al Djàfar, est la plus

connue. Elle prévaut en Irak et en lran.

Les points de divergence entre ces écoles résident, en fait, dans des points que I'on

peut considérer comme relevant du détail par rapport à I'accord qui subsiste sur les princi-

pes fondamentaux. Par exemple, les chiites tolèrent le mariage de jouissance, alors que les

sunnites le condamnent. Les jurisconsultes musulmans contemporains tentent de rappro-

cher les écoles, tant sunnites que chiites. "Au regard de la Chariâ, il n'y a aucun obstacle à

prendre en considération les enseignements des spécialistes du fiqh, qu'ils appartiennent

aux quatre rites ou à d'autres, notamment lorsque cette méthode est susceptible de renforcer

I'intérêt général ou de faire face à un préjudice général", souligne M. J. Essaid2r. C'est dans

cet esprit que les jurisconsultes musulmans ont mis en æuwe un projet de codification

relatif au droit du statut personnel à l'échelle du monde arabo-musulman. Comme chacune

2t Essnlo, M.1., Introduction à l'étude du droit, Rabat, Collection Connaissance,1992,p. 102.
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de ces différentes écoles exerce son influence dans l'élaboration d'un droit doctrinal, la

naissance effective du projet se trouve retardée; en revanche, ceffe multiplicité des points

de vue conférera au résultat un caractère multinational à son statut juridique.

Comme on I'a dit plus haut, le droit musulman trouve son fondement dans le Coran

et la Sounna. Par ailleurs, il s'est créé des sources dites dérivées, à caractère rationnel :

l'ijmâ et le qiyâs. Ces nouvelles sources ont pour objectif d'expliquer, par la voie de

l'ijtihâd ou 'effort intellectuel', les principes fondateurs de I'Islam en général et du droit

musulman en particulier, toujours en se réferant aux deux sources incontestables. Les deux

tlpes de démarche, qu'on pourrait dire qualifier de jurisprudentiels ou même de doctrinanlx,

tendent à établir le rapport e,ntre le religieux et le rationnel. Ce rapport est fondé sur la rai-

son humaine et vise à établir des règles juridiques nouvelles, inspirées par l'émergence de

faits sociaux nouveaux qui n'ont pas encore été placés dans la perspective de la religion.

Autrement dit, les jurisconsultes oufouqahâ avaient besoin d'une méthodologie permettant

d'établir la relation enhe la révélation divine et la raison humaine, cette dernière devant

être reliée aux principes généraux hérités du Coran et de la Sounna.

L'titthâd n'aura de valeur que si I'intérêt porté à rur phénomène juridique permet

d'aboutir à une solution faisant l'objet d'un consensus (ijmâ) de la part des jurisconsultes

(fouqahâ).

Les positions par rapport à l'ijmâ sont partagées. Le chiisme le conteste alors que

les Sunnites le considèrent comme la troisième source de droit musulman. En effet, la

démarche est légitimée par la Sounna elle-mêrne, selon le hadîth ('paroles du Prophète') :

"ma communauté ne s'accordera jamais sur une erreur". En principe, I'uranimité requise est

celle de tous les croyants; cependant, dans la réalité, c'est celle des fouqahâ : "l'accord una-

nime de la communauté est I'accord entre juristes, voire entre certains savants seulementu .22

Le qiyâs ou 'raisonnement par analogie' est, comme l'ijmâ, lié aux textes scriptu-

raires, bien qu'il soit de dimension humaine. Jamal J. Nasir le définit comme "a process of

individual logical reasoning, sometimes being referred to as a personal opinion (reay) or

reasoned inferenc e (ijtihâd)B .

Le qiyâs rappelle, ou moins dans son principe, à la règle du précédent en droit an-

glais. Les fouqahâ ont la charge d'établir une analogie entre un cas juridique dont on a pu

dégager la règle juridique et un cas auquel cette règle peut être transposée : "Islamic jurists

DuRAtqD,8., Droit musulman, Droit successoral, Paris, Litec, 1990, p.26.

NnslR, t. 1., The Islamic law of personal status, London, Graham & Trotnan, 1990, p.23.

l 0 l
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define analogy as the deduction of a ruling on a case for which no provision is found in the

Quran or the Sunna from a similar case for which there is such a provision, on the strength

of a common factor"2a.

Contrairement à d'autres systèmes juridiques, le droit musulman ne reconnaît pas la

coutume comme source de droit. Celle-ci n'est pas intégrée au fiqh. Toutefois, ce dernier

adopte envers elle une attitude comparable à celle que lui accordent les droits

"occidentaux". "Les juristes musulmans ne classent pas formellement la coutume parmi les

sources du droit, mais elle est parfois admise pour compléter ou préciser I'application d'un

principe ou d'une règle de droit"25.

Cette sifuation est due au caractère même du rtqh ou, plus précisément, de la

Chariâ. L'essence de ceffe dernière réside dans les sources divines, ce qui lui conËre son

statut rurique. En conséquence, la coutume ne saurait en aucun cas égaler la Charîâ dans

ses fondements; elle doit donc être écartée comme source de droit, tout en restant admise

comme facteur permettant de rendre compatibles les règles dictées par le fiqh et la réalité

sociale.

Ce faisant, le fiqh admet une certaine marge de liberté, ce qui est essentiel pour

ceux qui doivent I'appliquer, à savoir les juges. Pourtant, I'importance accordée à la fonc-

tion du juge peut amener des situations de conflit entre lefiqh en tant que théorie et I'action

de juger en tant que pratique. A ce propos, I'exemple le plus connu dans I'histoire du

monde musulman est celui du compagnon du Prophète, Omar Ibn Alkhattab, lequel aurait

dû, lors d'un procès pour vol, appliquer la loi coranique à la letfe, à savoir ordonner

I'amputation de la main du voleu; pourtant, il renon ça à le faire. Dans son jugement, Omar

Ibn Alkhattab explique qu'il avait tenu compte des réalités du moment : le voleur avait été

contraint à voler pour ne piu mourir de faim.

Pour diverses raisons, le développement des sources doctrinales et

jurisprudentielles dérivées s'est figé au dixième siècle. Cette stagnation a créé un vide

juridique grandissant à mesure que se creusait le fossé entre les phénomènes sociaux

poursuivant leur évolution et les dispositions du droit existant. La nécessité de réformer et

Id. Ibid. p.23. : "un processus de raisonnement logique individuel, auquel on renvoie comme étant tantôt
nne opinion personnelle (reay), tantôt une inférence raisonnée (ijtihâd). Les juristes musulmans
définissent I'analogie comme la déduction d'un jugement sur un cas pour lequel on ne trouve pas de
disposition dans le Quran ou la Sunna à partir d'un cas semblable pour lequel il existe de telles
dispositions, sur le fondement d'un facteur commun,,.

DnvtD, n. et JnUTFRET-sptNost, c., ibid.,p.374.
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moderniser le droit musulman se fait sentir de manière de plus en plus pressante depuis le

19" siècle, et, plus encore, depuis le début du 20' siècle.

Certains états musulmans ont effectivement commencé à "occidentaliser" leurs

droits. "Le droit musulman a cessé d'être appliqué au profit de règles empnmtées aux droits

de la famille romano-germanique ou de la famille de la Common Law. Le droit constitu-

tiorurel et le droit administratit le droit civil et le droit commercial, le droit de la procé-

dure, le droit criminel et le droit du travail ont été de cette sorte occidentalisés dans nombre

de pays musulmans; ils ne conservent que peu des dispositions portant I'empreinte du droit

musulman"26.

Cela a étê le cas au Maroc, lequel a adoptê, par exemple, le code français du

courmerce de l9l3 à 1995, ou en Turquie, laquelle a repris le code civil suisse ou encore

au Soudan qui avait adopté deux droits parallèles, le droit musulman et le droit anglais.

Il est cependant un type de droit qui a largement échappé à ce mouvement de

réforme : le droit régissant le statut personnel. C'est bien celui qui a manifesté le plus de

résistance à toute modification inspirée d'un droit étranger émanant d'un pays de tradition

non musulmane. En matière de statut personnel, la codification est restée fidèle aux règles

élaborées par la Chariâ; en fait, il est difficilement concevable d'y introduire des règles

importées de systèmes allogènes, sous peine de le dénaturer complètement.

En d'autres termes, en dépit de toute I'influence qu'ont pu exercer les droits

"occidentaux" sur la législation musulmane, le code du statut personnel et de la succession,

qui fait I'objet de la présente étude, est resté fidèlement lié aux principes originaux du droit

musulmffi, à tel point que ce code peut êfre considéré comme le depositaire et le garant de

la permanence du droit musulman classique.

2.1.2.2. le droit français

Le droit français est reconnu comme émanant essentiellement du Code Napoléon de

1804. Ce monument historique qui n'a guère perdu de son influence, est le ftiit d'un

nombre considérable de facteurs, en particulier le sentiment d'injustice qui prévalait avant

la Révolution de 1789. Ceci a provoqué un bouleversement dans les institutions étatiques

dont la manifestation la plus profonde a été la separation de l'Égtse et de l'État et

I'introduction de la laïcité.

25 DAvtD, R. et JnUpFRET-sptNosl, c., ibid., p. 386.
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La laibisation du droit a entraîné le fait que certaines institutions, telle que mariage

ou état civil, qui entraient dans les attributions de I'Eglise, ont été dévolues à des

institutions étatiques purement civiles. Dès lors, le rôle de l'église s'est trouvé ramené à des

pratiques strictement religieuses.

Le Code Napoléon, lors de sa constitution, a tenu compte des apports d'autres

droits, notamment le droit romain, et n'a pas écarté la contribution du droit coutumi er. La

codification de 1804 ne s'estpas faite àpartir dezéro, elle est restée liée aux apports des

siècles précédents tout en intégrant les principes énoncés par la Révolution en tant que

manifestation sociale d'une quête de liberté et d'égalité, d'un refus du despotisme et de

I'injustice symbolisés par le monarque en place à I'epoQUe, Louis XVI.

Le Code Napoléon, en outre, a cherché à garantir une certaine uniformité des règles

de droit, considérant gue, avant la révolution de 1789, le pays n'avait pas un droit

uniforme. Hubrecht et Vermelle écrivent : "au sud de la Loire, dans les pays du Midi où

I'on parlait des dialectes de langue d'oc, ainsi qu'en Alsace, c'était le droit romain, plus ou

moins déformé, qui étaient restés applicables sous le nom de 'droit écrit'. Dans le Nord et

I'Ouest (pays de langue d'oil), on trouvait plusieurs centaines de 'coutumes' qui remontaient

au Moyen-âge, et avaient été officiellement rédigées au 16' siècle. Ces coutumes

régissaient, selon le cas, des territoires plus ou moins vastes : provinces, bailliages ou

même, simplement, une localité déterminée"21 .

Devant cette diversité, I'idée d'une uniformisation du domaine juridique est apparue

comme prioritaire. Le pouvoir politique représenté par Napoléon chargea une commission

de juristes de rédiger un projet de code civil applicable à I'ensemble de la France.

Le nouveau code chercha à satisfaire un besoin exprimé confusément par le peuple,

celui de 'la socialisation du droit', c'est-à-dire cclui d'avoir une forme de droit unique

applicable à tous, utr droit garantissant les libertés individuelles au sens le plus large du

terme, à I'opposé de I'arbitraire monarchique, d'un pouvoir absolu pour lequel le droit sert

les intérêts d'une catégorie de personnes et d'un système. Le code civil de Napoléon est

effectivement I'expression de la volonté d'un peuple; une volonté collective enracinée dans

I'histoire et constituant une source véritable de droit. En tant que tel, il "ne fait que

reproduire des règles fort anciennes qui, avant lui, régissaient seulement une partie de la

France"2t, des règles inspirées de droits hérités tels le droit romain ou le droit coutumier.

HueREcHT, G. et venuplr-8,c., Droit civil, (15" édition), paris, Sirey, 1993, p. 7.

HugREcHT, c. et VEnueue,G., ibid., p. 28.
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Cette évolution souligne le fait que la règle juridique, quelle qu'en soit la source, se

dégage de I'inconscient collectif sous ses divers aspects, en particulier comportemental et

intellectuel. Bergel explique fort bien que "[...] la règle de droit n'est issue que de

comportements, de décisions ou d'opinions qui n'avaient pas pour objet de créer des règles

générales et abstraites. La règle ne s'en est dégagée parfaitement et progressivement que

grâce à un raisonnement logique qui conduit à la saisir et à la formuler. Ainsi, la coutume

surgit des faits, la jurisprudence des décisions de justice, la doctrine des auteurs. Dans

d'autres cas, le droit procède d'actes délibérés ayant pour objet d'établir des normes ayant

un contenu déterminé et une formulation précise. Il s'agit alors d'un mode de formation

directe du droit correspondant à des sources écrites, la loi étant souvent considérée dans

certains systèmes de droit comme la principale, voire la seule source de droit. Elle y est

consacrée au nom de l'État et en tant qu'expression de la volonté générale"2e.

Le droit français n'échappe pas à cette règle; il est le produit d'une volonté à la fois

spontanée et ordonnée : spontanée car il est gênéré par le groupe social, ordonnée parce

qu'il émane d'un pouvoir législatif, représenté par le Parlement.

C'est ainsi que la coutume, conune source spontanée agissant parallèlement à la loi,

a gardé une place importante dans la législation française. "En France, Charles VII

ordorura, en 1453, par I'ordonnance de Montil-les-Tours, que les coutumes soient rédigées

par écrit. Il existe des recueils de couhrmes locales qui ont été rédigés sur ordre du

Ministère de I'intérieur au cours de la seconde moitié du 19t sièc1e"30. Ces recueils sont

compilés pour être consultés par le législateur. On citera également en exemple les textes

législatifs régissant la chasse et la pêche en France et on rappellera les conflits que

génèrent les incompatibilités entre ce droit national fortement marqué par la tradition et le

droit supranational (européen) qui se place au dessus de celle-ci.

Ces disparités entre la loi et la coufume ont conduit à de nombreuses interferences

en cours d'élaboration de I'une et de I'autre et ont pu s'étendre à d'autres sources de droit

telles que jurisprudence et doctrine. En conséquence, ces quatre sources qui contribuent

pour I'essentiel à la réalisation du droit, ont influencé le processus de manière à la fois

convergente et divergente, conduisant à un droit qui n'est pas dénué de confradictions

internes.

BERcEL, t.-t., Méthodes du droit : théorie gënérale du droit, (2'édition), Paris, Dalloz, 1989, p. 54.

BencEL, I.-L., ibid., p. 56.
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Pourtant, I'application de ces sources suit un ordre de priorité qui a fini par

s'imposer dans ses grandes lignes. Ainsi, on reconnaîtra la primauté du texte écrit (la loi); il

y aura recours aux autres sources, à savoir avant tout la jurisprudence et la doctrine,

accessoirement la coutume, essentiellement lorsqu'il y a vide ou carence juridique.

La jurisprudence est définie dans ce contexte comme un ensemble de décisions

judiciaires et de mesures individuelles classées en fonction du tlpe de litige, qui n'ont pas

la valeur générale et abstraite de la loi. Il faut noter QU€, en droit français plus que pour

d'autres droits nationaux, I'autorité de la jurisprudence en tant que source de droit est

largement contestée; pourtant, la majorité des juristes lui reconnaît une place importante

dans la formation du droit français. En bref, "quelle que soit I'opinion que I'on retienne, nul

ne peut prétendre à la connaissance du droit s'il ignore la jurisprudence qui, avec les textes,

est sans aucun doute I'une des deux mamelles du droit"3r. En tout cas, la congoverse

persiste sur la valeur de sécurité offerte par la jurisprudence par rapport à celle de la loi,

considérant que la première est le résultat d'une interprétation, voire d'une volonté

individuelle, celle du juge qui I'a énoncée puis promulgué. La question de la généralisation

est donc toujours posée. On insistera ici seulement sur le fait que le rôle essentiel de la

jurisprudence, en droit napoléonien tout au moins, est de combler un vide juridique ou

d'aider à la correction d'éventuelles incompatibilités dans les textes de loi. A ce titre, elle

peut jouer un rôle crucial dans le processus de modernisation de la loi et la référence à la

jurisprudence est indispensable à l'évolution du droit. En effet, le droit français, comme

tous les autres, ne peut se figer; les réalités sociales le rattrapent et le dépassent, le fossé

entre loi et réalité sociale se creuse, et c'est bien la jurisprudence qui permettra de corriger

ou édicter de nouvelles règles. Le droit, écrit Jean-Piene Gridel, "est une science vivante et

appliquée, se servant de la lettre et de I'esprit des textes, la jurisprudence définit le sens des

mots et ajuste le champ d'application de chaque disposition"32.

L'autre source qu'est la doctrine joue également un rôle complexe dans l'élaboration

du droit. Elle peut se définir comme le fiuit de la réflexion des juristes, tel qu'il est couché

dans la littérature juridique. En tant que commentaire, la doctrine peut exprimer des

critiques sur les textes existants. Elle peut aussi proposer d'autres textes mieux adaptés aux

situations juridiques. C'est à cet égard qu'elle peut être réformatrice et créatrice de lois. Elle

joue donc un rôle éminent dans la formation du droit en génér al. Lapratique doctrinale, par

MntrxvnuD, p., Introduction à l'ëtude du droit, paris, Litec, p.44.

GzuDEL, t.-P.,Introduction au droit et au droitfrançais,(2tu édition), Paris, Dalloz, lgg4,p. 300.
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sa démarche libre, consciente et non contraignante, ne saurait rester sans effet sur la

législation en général. Cependant, pâr opposition à la loi, les opinions doctrinales, aussi

diversifiées soient-elles, n'ont aucune valeur obligatoire; au même titre que la jurispru-

dence, elles contribuent à son élaboration etlou amélioration.

Comme dans le cas de la jurisprudence, le statut de la doctrine, en tant que source

de droit, et la part prise dans l'élaboration du droit français, restent controversés. En tout

cas, cette contribution n'est pas nulle : Boris Starck et al. écrivent "s'agissant de la doctrine

française, elle n'apparaît vraiment sur le plan scientifique qu'avec la rédaction des

coutumes. Les auteurs donnèrent des commentaires de coutumes, dont le plus célèbre fut,

au 16è*" siècle, celui de Dumoulin sur la coutume de Paris..."33.

Plus encore que d'autres droits nationaux, le droit français apparaît coûrme un

produit de I'histoire, une histoire qui se superpose souvent au processus éliasien de

civilisation. Du point de vue de l'élaboration du droit, ceffe histoire culmine avec la

codification napoléonienne : le code de 1804, æuwe législative célèbre, constitue un

monument du droit pour avoir su, de manière évidemment discutable, couwir ou intégrer

des composantes héritées de quatre sources, loi, coutume, jurisprudence et doctrine.

2.1.2.3. Le droit anglais

Le droit anglais présente des caractéristiques assez originales, essentiellement par

les sources dont il est issu. Par ailleurs, de par le rôle que I'Angleterre a pu jouer dans le

cours de I'histoire du monde, le rayorurement et I'influence que ce droit ainsi que ses deux

sources ont eu et conservent dépassent de très loin les limites territoriales du pays.

Cependant, or ne peut pas non plus faire l'équation entre droit anglais et droit des pays

anglophones ou des pays du Commonwealth; le droit anglais n'est même pas appliqué à

I'ensemble du Royaume-Uni, ni même à celui de la Grande-Bretagne; I'Ecosse, €tr

particulier, a vu son droit local entériné et renforcé à I'occasion du processus dit de

Dévolution. Malgré tout, corrrme le souligne Danièle Frisson, "une chose est sûre, en dépit

de son champ d'application géographiquement limité, le droit anglais constitue la base du

droit de la plupart des pays de langue anglaise. Même lorsque ces pays sont devenus

indépendants de I'Angleterre et ont élaboré leurs propres droits, I'influence du droit anglais

est demeurée : ils ont conservé la même manière de concevoir le droit, les mêmes concepts

33 SteRcrc, B. et al., Introduction au droit, (4" édition), Paris, Litec, 1996,.p. 176.
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juridiques et les mêmes méthodes que les juristes anglais. Ce sont tous des pays de la

Common law (Common law countries), influencés par la Common law anglaise, même si,

aujourd'hui, chacun dispose d'un système juridique qui lui est propre"s. Cette idée est

reprise par J. A. Jolowicz qui écrit : "dérivés du droit anglais, héritiers de ses méthodes et

de sa manière de penser, les droits des anciennes colonies britanniques ont, pour la plupart,

disposé d'un temps suffisant pour se développer indépendamment. Chacun de ces pays a

son législateur et sa jurisprudence; il est membre de la 'famille' de la Common law; dans

cette famille, la Common law anglaise est la mère, mais la majorité des enfants ne sont

plus pendus à ses jupes"35.

On voit donc le lien éhoit qu'il y a entre la Common law comme source de droit et

le droit anglais lui-même. Il faut lui adjoindre une auhe source dont la définition est tout

aussi floue :l'equity, d'après un mot emprunté au français'équité'.

Concernant d'abord la Common law,les historiens s'accordent pour dire qu'elle a vu

le jour dans les cours royales. Au moment de la conquête normande (1066), le roi

Guillaume, dit le 'Conquérant' trouva en Angleterre un système judiciaire qu'il déclara ne

pas vouloir changer. Or on considère que ces juridictions locales constituent la véritable

source du droit ou, plus précisément, de laCommon law. Bien qu'elles fussent fondées sur

un droit de flpe coutumier, elles ont servi de cadre à la fois pour la création de la loi et

pour son application. Comme le notent C. Bouscaren et R. Greenstein, "after the Norman

conquest these customs, or written laws, v/ere gradually brought into a uniform system.

The judges travelled round the country to the different courts and reported back on the

local customs and habits as a way of controlling local administration. Certain customs were

dropped, unless in specific cases they were justified, until what is called Common law

developed, that is to say that the customs which were common throughout the land became

a source of national law"36.

FRISoN, D., Droit anglais, les institutions britanniques, Paris, Ellipses,l993, p. 5.

Jelowtcz, J. A., "[Jne générale du droit anglais", in : Droit anglais, (2" édition), sous la direction de
JALOWICZ, J. A., Paris, Dalloz, 1992, p. 1.

BousceneN, C. et GReBNsretN, R., Les bases du droit anglais, Paris, Ophtys, 1993, p. 2. "après la
conquête normande, ces coutumes ou lois écrites furent progressivement fondues pour enfier dans un
système unique. Les juges voyageaient dans tout le pays pour aller dans les différents tribunaux et
remaniaient les us et coutumes locaux, ce qui était une manière de contôler l'administration locale.
Certaines coutumes tombèrent en désuétude, à moins de se justifier dans des cas précis, jusqu'à ce qu'il est
convenu d'appeler la Common law se mette en place, c'est-à-dire que les coutumes qui étaient conrmunes
à tout le pays devierment la source du droit national".
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Au début, ces textes de nature juridique étaient l'émanation d'une situation locale et

traduisaient un sentiment de justice limité dans I'espace. La Common law, comme le

qualificatil common I'indigue, est sortie d'une nécessité politique, d'un besoin de mettre en

place un droit qui soit applicable à tout le territoire soumis au nouveau pouvoir.

C'est ainsi que les nouveaux souverains de I'Angleterre commencèrent à désignen

des juges itinérants ayant le devoir de résoudre les litiges. Ce sont ces juges royaux qui ont

posé les bases d'une jurisprudence uniforme et reconnue dans I'ensemble de I'Angleterre et

les décisions rendues par ces juridictions, émanant des cours royales de justice, servirent de

fondations au droit anglais, lequel se substitua aux coutumes locales tout en devenant
'commun' à toute I'Angleterre.

Par essence, la Common law est un droit jurisprudentiel, composé de décisions

juridictionnelles dont I'objectif majeur est de résoudre les litiges plutôt que de créer des

règles de fond. Ceci lui donne un aspect particulier : le droit peut êfre ramené à une série

de techniques procédurales et ne vise plus à édicter des règles contraignantes.

On imagine que ce système peut rapidement se révéler insufÏisant ou inadapté, et

conduire à son contraire, c'est-à-dire des injustices. Pour corriger ces insuffisances ou faire

appel des injustices, il était en principe possible pour quiconque de recourir au roi et de le

prier d'exercer sa prérogative personnelle de justice. Les juges eux-mêmes pouvaient

également faire directement appel au roi, puisqu'il restait la source première de la justice

dans le royaume, ce qu'on appelait lafountain ofjuslice ('source de justice').

Dans la pratique, les plaideurs saisissaient le chancelier, 'confesseur du roi', pour

qu'il statue lui-même, en toute équité, au nom du roi. Lorsqu'il fut décidé de créer et

d'habiliter une juridiction spéciale, appelée à combler les lacunes de laCommon law,le roi

créa donc un conseil dont la présidence fut confiée au chancelier. Ce dernier se vit donc

confirmé dans son rôle de 'gardien de la conscience du roi', présidant un tribunal jugeant

avant tout de l'équité et logiquement appelé Equity. C'est dans cette entité à la fois parallèle

et concurrente de la Common law qu'on identifie I'origine du principe appelé equity.

La tâche du chancelier est clairement définie. Il "a généralement une formation de

droit canonique, élabore à I'occasion des affaires qui lui sont soumises, des règles

nouvelles plus modernes que celles de la Common law : la procédure suivie est plus simple

et plus juste et les règles de fond viennent corriger les injustices de Common law"37.

!7 FnoueNr, M., Les grands systèmes de droit éuanger,(6è* édition), Paris, Dalloz, 1994,p. 59.
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n faut préciser que les chanceliers siégeant à I'Equity étaient à I'origine des

ecclésiastiques. Par la suite, le poste fut confié à des hommes de loi, ce qui a permis de

dégager les règles de I'equity et ainsi de formaliser I'un des piliers du droit anglais.

De par sa structure, le droit anglais est donc essentiellement jurisprudentiel : il s'est

forgé progressivement, à partir de décisions prises dans I'esprit de la Common law ou

l'Equity. Partant, ce système se caractérise par le fait qu'il ne fait aucune place à la doctrine,

contrairement à la plupart des autres systèmes juridiques. Ce qui ne réduit pas les sources

du droit anglais à ces deux composantes; il existe une troisième composante : la loi qui

s'exprime par le biais de la loi ou act. Il s'agit d'un texte législatif émanant du Parlement,

organe souverain du royaume, âu pouvoir renforcé dans le cadre d'une monarchie

parlementaire. En ce sens, "les lois, æuvre du parlement, I'emportent sur la Common law et

I'Equity et peuvent donc moderniser celles-ci comme I'avait fait l'Equity à l'égard de la

Common law dans les siècles précédents"38.

En dépit de ce statut, la loi est considérée comme une source de droit secondaire,

jouant un rôle de correcteur; en d'autres termes, elle n'apporte que des corrections aux

insuffisances manifestées par la Common law etl'Equity. Par ailleurs, les lois sont conçues

dans un autre esprit : elles ont un caractère formel énoncé par écrit, elles s'appliquent à

tous et sont donc applicables à la lettre, en dehors du libre arbitre qui entoure le prononcé

de la Common law et de l'Equity . En ce sens, le juge aura pour tâche, non plus de dégager

de la loi des principes juridiques, mais de localiser dans les textes des solutions précisant

ou complétant les principes jurisprudentiels. Enfin, la loi a aussi un caractère contraignant

en étant l'æuwe d'un organe auquel même le juge est subordonné.

En résumé, il convient de considérer le système anglais comme fondé sur une triade

dont les pôles sont la Common law,l'Equity et, enfin, la Loi. Dans ce cadre, eu égard aux

circonstances historiques dans lesquelles les deux composantes essentielles que sont la

Common law etl'Equity ont émergé, le système se présente avec des caractéristiques bien

differentes de celles de la plupart des autres systèmes. En conséquence, prévaut en

Angleterre "une conception spécifique du droit, qui considère la règle juridique non pas

tellement en tant que règle générale et abstraite de conduite, mais davantage en tant que

moyen de résoudre et de terminer les litiges. D'où le développement d'un droit

It FRonaexr,M, ibid., p. 60.
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jurisprudentiel et non écrit, davantage æré sur le déroulement des procès, la procédure et

I'administration des preuves que sur les solutions logiques à apporter aux litiges"t'.

Le droit anglais est un droit jurisprudentiel qui repose essentiellement sur la règle

des 'précédents' judiciaires, c'est-à-dire sur les décisions antérieures prises par des juges et

appliquées dans des situations similaires. Sandevoir continue en disant que "par opposition

au système romano-germanieue, le système de la Common law accuse un caractère

procédural et pragmatique beaucoup plus que législatif et systématique. C'est un système

de droit plus inductif que déductif, plus expérimental que logique. Un système aussi dans

lequel apparaissent de nombreux concepts juridiques complètement differents, ou même

étrangers, par rapport aux droits d'inspiration romano-germanique"*. En bref, le droit

anglais est un droit dit "du cas par cas" et non un droit prescriptif, cherchant la

généralisation de la règle juridique énoncée.

2.2. L'INTERPRÉTATION

2.2.L L'interprétation juridique

L'interprétation juridique constitue un problème essentiel en philosophie du droit,

associé au problème du langage du droit qui rend la démarche interprétative encore plus

délicate. Scarelli écrit : "une science du droit comme science abstraite développera, à partir

d'un ensemble d'assertions initiales, un discours rigoureux et cohérent, que I'on peut

qualifier de juridique pour certains de ses critères"ar.

Le langage juridique se veut abstrait et général par les termes employés. Ce qui

appelle tout un faisceau d'interprétations qui dépendent, non seulement de la conception

que I'interprète juridique a du droit, mais aussi du langage utilisé par le prononcé du droit.

L'interprétation est prise entre les deux pôles de cette dualité, c'est-à-dire entre le droit

comme matériau et le langage comme moule de ce matériau ou comme support

linguistique; elle ne peut échapper au relativisme et à la subjectivité de I'auteur,

énonciateur de I'interprétation.

Interpréter, écrit Paul Ricoeur*2, c'est "dire quelque chose de quelque chose". Prise

lifféralement, la citation peut paraître absurde; pourtant, elle est valide dans la mesure où

3e SehtoevotR, P., Introduction au droit, Paris, Dunod, 1991, p. 50.
'fo Senoevot& p., Introduction au droit, op. cit., p. 50.
'rr Scnnr,llt,U., Qu'est-ce que le positivisme juridique? L.G.D.G., Paris, 1996, p.27.

12 AcUILn, Y.,Le conseil constitutionnel et la philosophie du droit, Paris, L. G. D.J., 1993, p. 56.
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"dire quelque chose" doit être compris ici comme étudier un arrière-plan ou, plus

généralement, un non-dit caché par la chose, en I'occurrence le droit. L'acte interprétatif est

sans aucun doute une opération dont le but ultime est d'éclaircir I'obscur dans les textes

juridiques.

La complexité de I'interprétation juridique est due, en fait, à la nature même des

composantes du texte, à savoir le droit, son langage ainsi que les acteurs du droit.

Aguila distingue trois théories interprétatives. Premièrement, la théorie cognitiviste,

laquelle considère que I'activité de I'interprète est de nature scientifique et consiste à

dégager le sens du texte. Le sens est là il suffit au lecteur de le cerner. "Le sens d'un

énoncé préexiste à I'interprétation. Il est 'objectif, immanent au texte, et simplement
'accueilli' par le lecteur"a3. La seconde théorie, appelée théorie réaliste, présente

I'interprétation comme un acte volontaire du juriste qui cherche à dégager une règle

juridique : "l'interprète crée lui-même le sens qu'il attribue à un texte. La signification est

l'æuwe de I'interprète"*. La troisième théorie, dite 'mixte', considère euÊ, lorsque le texte

est limpide, I'interprétation reste une activité de connaissance pour laquelle l'interprète n'a

aucun pouvoir appréciatif. Il lui suffit de se fier au sens littéral que porte les termes dans le

texte. En revanche, si le texte présente des ambiguités, générées par exemple par des

polysémies, I'interprète a une certaine liberté interprétative face au texte.

Le processus interprétatif amène la question centrale de la part d'arbitraire qu'il

implique. On peut être tenté de dire que cette part est très grande, dans la mesure où

I'interprète reste le maître du processus : c'est lui qui définit les règles et les objectifs. En

fait, il définit la méthode et c'est seulement pour elle qu'il peut procéder à sa guise. Le juge

détermine effectivement les modalités de I'interprétation : "rien n'interdit au juge de choisir

une méthode d'interprétation conforme à la solution qui lui paraît, sur le fond, la

meilleure"45.

En réalité, I'interprétation doit répondre à certains principes qui s'imposent au juge.

Ces principes sont d'ordre sociologique, en référence à la relation existant entre

I'interprétation et le système du droit. L'interprète ne peut dissocier le texte du cadre

juridique dans lequel il a été énoncé; or ce cadre est lui-même l'émanation, la manifestation

d'une société. En conséquence, I'interprétation est un processus guidé, dans une large

AcuLe, v., ibid., p. 56.

AcutLa, v., ibid.,p. 57 .

Acutt-n, v ., ibid., p. 59.
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mesure, par I'ordre social dont se dégage I'ordre juridique. L'interprète est garant du bon

fonctionnement du système juridique et du respect des valeurs sociales; il est tenu de

rechercher et maintenir l'équilibre entre I'ordre juridique et la vie sociale. A ce titre, le juge

peut se donner ou prendre des libertés vis-à-vis des textes, mais il ne peut le faire à l'égard

des valeurs sociales.

Et quand bien même I'interprète dispose d'une certaine liberté, celle-ci n'est pas

sans limites. Au contraire, elle est soumise à un certain devoir d'objectivité, cette valeur

résidant en I'occurrence dans son fondement : I'objectivité est définie ici comme le respect

de la cohérence entre I'interprétation, fait de I'interprète, et le système juridique, fait de la

société. "Le juge doit en effet répondre au cas, et pour cela parfois interpréter jusqu'à

I'innovation, mais demeurer en même temps cohérent avec le système de droit et avec la

rationalité juridiguo, par respect d'abord pour les justiciables qui attendent une prévision

raisonnable de la décision à intervenir..."46.

Cependant, comme nous I'avons dit plus haut, I'interprétation du juge ne peut être

objective à tous les degrés, en particulier aux plus élevés, quand on entre dans le domaine

de l'éthique et des valeurs morales universelles. Ces dernières ne relèvent pffi, à

proprement parler, du droit; pourtant, le sens éthique est nécessaire au bon fonctionnement

du système juridique. En ce sens, I'interprétation jwidique n'a pas de réelle scientificité;

elle a en revanche une dimension artistique : le j.rge, dans une certaine mesure, "travaille"

ses matériaux : la doctrine, le texte, la situation juridique, afin de dégager la règle la plus

adéquate par rapport au problème posé.

La légitimité de I'interprétation se fonde sur l'adage : "il n'y a matière à

interprétation que si le texte n'est pas claif'4?. Le texte, ou plus précisément la règle de

droit, est formulée d'une manière abstraite, mais il a vocation à gérer le concret en

mouvement, la société. Jean-luc Aubert écrit à propos de la règle de droit que "sa fonction

est d'ordonner le concret, la vie de tous les jours, les comportements de chacun dans la vie

sociale. La mise en æuwe de la règle de droit implique, donc, un passage de I'abstrait au

concret et il faut, pow cela, rechercher très précisément son sens"o8.

6
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AcutL.lr, v., ibid., p. 60

Acutte, v., ibid., p. 63.

AuBERT, J.-L., Introduction au droit et thèmes fondamentattx du droit civil, (6t* édition), Paris, Armand
Colin, 1995, p. l l8.

l l 3



Chapitre 2 - Expression du droit et société u4

C'est bien le passage de I'abstrait au concret qui légitime la pratique interprétative,

une pratique qui reste globalement influencée par les sources du droit telles que la

jurisprudence, la pratique, la doctrine, etc.

L'interprétation juridique reste indispensable, pour deux raisons. D'une part, le texte

juridique peut-être linguistiquement mal composé; dans ce cas, il peut être obscur sur lalles

raison(s) de sa composition, en quelque sorte, il s'annule. D'autre pd, le texte juridique n'a

pas toujours une grande large portée juridique, c'est-à-dire être généralisable à des réalités

en perpétuelle mutation. Comme I'explique Auber, "cela tient à ce que les situations de la

vie sociale sont exfraordinairement diversifiées, de telle sorte guê, dans la très grande

majorité des cas, il est possible d'affirmer directement que telle situation particulière entre

bien dans les prévisions de telle règle. Il faut, pour parvenir à cette conclusion, rechercher

I'exacte signification de cette règle et déterminer les hypothèses qu'elle a vocation à régir.

Ce n'est que dans les cas, relativement rares, où la provision expresse de la loi coihcide

exactement avec les circonstances de fait de I'espèce que, toute interprétation est exclue, la

loi devant être alors purement et simplement appliquée. Dans tous les autres cas, une

interprétation est nécessaire, qui suppose le recours à un certain nombre de techniques"ae.

Le besoin d'interpréter s'impose par le fait que législateur ne saurait tout prévoir et

que la loi ne saurait tout résoudre. L'interprète est souvent amener à se substituer au

législateur si la loi en vigueur n'a pas prévu la situation à juger. Toutefois, cette liberté,

comme dit plus haut, n'est pas absolue ni infinie; I'interprète doit toujours fonder la

solution proposée sur les éléments compatibles avec les valeurs morales de la société.

Devant I'ambiguilé de la loi et les lacunes ou zones d'ombre que présente le cadre

législatit les juristes recourent donc souvent à I'interprétation, dans I'espoir de dégager le

sens du texte lorsqu'il doit êhe appliqué à une situation juridique nouvelle, tout en se

réferant à I'esprit du texte instigateur de I'interprétation. Bruno Petit écrit que "interpréter,

c'est dégager le sens exact d'un texte par essence obscur ou ambigu. Il n'y a pas lieu, en

effet, d'interpréter une loi claire et précise"So.

L'élaboration du sens, en matière juridieuo, repose sur des techniques qui s'appuient

elles-mêmes sur les outils qui ont contribué à l'élaboration du droit, Êtr particulier la

doctrine, la jurisprudence, les commentaires faits sur les textes juridiques, etc.

AUBERT, J.-L., ibid., p. I19.

PETrt, e'Infioduction génhale au droit,(3' dition), Cnenoble, Presse Universitaire de Grenoble,1994,p. 50.
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Ces outils, qu'on peut appeler'supports interprétatifs' des lois, permettent de mieux

suiwe, en premier lieu, la volonté du législateur, c'est-à-dire I'objectif visé par le texte

juridique. Ceci peut commencer par une interprétation littérale, connue dans le milieu

juridique sous le nom d"interprétation grammaticale', un processus qui focalise sur le

lexique, en particulier les termes porteurs d'une forte charge sémantique, et leur

organisation ou syntæ<e dans le discours linguistique.

Si I'interprétation grammaticale ne porte pas de fruits, I'interprète pourra procéder à

une analyse dite logique, c'est-à-dire étendre son analyse au contexte du texte et,

éventuellement, des autres textes traitant de situations comparables, dans I'espoir de

dégager un sens dit "prévalent".

Quand il s'agit de dégager la signification des textes juridiques, il nous semble que

tous les moyens d'interprétation sont acceptables, à condition d'avoir une garantie que

I'interprétation sera cohérente et adéquate par rapport aux contextes sociaux. Ces moyens

redeviennent discutables si I'interprétation faite crée un décalage entre texte et réalité.

Le problème provient souvent du fait que le texte législatif ne prend tout son sens

qu'en relation avec sa finalité. Or celle-ci est directement influencée par la société; lorsque

les données sociales changent, le texte juridique peut acquérir un sens nouveau, sans

changer de formulation. La conscience de cette relativité de la justesse du texte juridique

peut servir de justification au fait QU€, même dans les états de droit, le juge peut être investi

d'un pouvoir appelé "pouvoir discrétionnaire".

Ce pouvoir appréciatif donne au processus interprétatif une grande importance. La

loi ne peut pas suiwe le rythme de l'évolution sociale; comme I'explique Xavier Labbée,

"la loi ne peut pas tout prévoir, il faut parfois I'interpréter"5r.

Les juristes [français] recoruraissent I'existence de deux sortes d'écoles

d'interprétation :

l. L'école exégétique, qui a dominé au 19" siècle. Elle recommande une interprétation

littérale de la loi; cette adhésion à la lettre de la loi plutôt qu'à son esprit s'explique par

I'idée que le Code Napoléon et les autres codes qui le suivent ont tout prévu d'une

manière satisfaisante; il est donc inutile d'aller au-delà de la formulation proposée du

texte juridique. Labbée écrit "la lettre étant censée I'emporter sur I'esprit, I'idée [...]

s'imposait assez logiquement au 19" siècle : après toute codification, on est enclin à

l l 5

5f LngeÉE, x., Les critères de Ia normejuridique,Yrlleneuve d'Ascq, Presse Universitaire de Lille, 1994,p.92.
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considérer que le code a tout prévu, et que, grâce à une interprétation grÉrmmaticale et

logique, on peut trouver dans la loi la solution de tous les problèmes"s2.

Cette ecole fait peu de cas des textes obscurs ou incomplets: I'interprète reste

nécessaire pour préciser ou éclairer le sens que le législateur a attribué au texte.

Parfois, le législateur fait expressément référence à la provision générale de la loi.

Ceci est le cas dans le code du stafut personnel et de la succession marocain, dans son

article 82.

2. L'école de la libre recherche scientifique, qui, contrairement à l'école exégétique, part

du postulat selon lequel I'interprète reconnaît que, pour telle ou telle situation, le

législateur n'a rien prévu. L'interprète dewa alors depasser le texte disponible pour

rechercher une interprétation cohérente par rapport au cadre juridique dans laquelle elle

se place et adaptée au problème posé. Pour cel4 I'interprète peut recourir à une analyse

scientifigù€, avec la mesure d'objectivité auquel le système I'autorise.

Les théories interprétatives des deux écoles restent fondées sur des convictions

personnelles, en rapport avec la pratique du droit pris dans son ensemble. Il en résulte que

les interprétations seront differentes d'un interprète à I'autre, au moins dans le détail.

Toutefois, quelque soit le juge ou I'interprète, il faudra tenir compte des paradigmes

imposés par le cadre juridique dans lequel on travaille : I'interprétation, tout en restant

influencée par les convictions du juge / interprète, reste ancrée dans ce cadre. Ainsi, un

texte en droit musulman ne peut être interprété dans le cadre d'un autre système juridique,

les fondements étant differents. Ronald Dworkin note que "les juges envisagent le droit

dans le cadre de la société, et non séparé d'elle, le climat intellectuel d'ensemble ainsi que

le discours commrm qui reflète et qui protège ce climat exercent des contraintes

conceptuelles qui pèsent sur I'imagination"53.

Les cultures proposent des systèmes juridiques differents par leur mode de

constitution, leurs caractéristiques et leurs philosophies. Ces paramètres influencent à la

fois le fond et la forme du droit ot, par conséquent, son interprétation. Cependant,

I'interprétation juridique n'a rien d'arbitraire. L'une des questions essentielles posées dans

cette recherche sera justement celle de savoir si, dans le processus d'extraction du sens en

cours dans la démarche interprétative juridique, on retrouve les paramètres en jeu dans

LeeeÉe, x., ibid., p. 93.

Dwonruw, R., f,'empire du droit, Paris, P.U.F., 1994, p. 100.
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I'interprétation traductionnelle, et, si c'est le cas, dans quelle mesure ces parirmètres suivent

les mêmes modèles d'application.

2.2.2. L' interp rétation traductionnelle

L'objectif est ici d'évaluer la pertinence de I'interprétation comme partie intégrante

du processus traduisant. 'Interpréter', pris au sens large, renvoie à la façon dont les

interprètes opèrent lors des conferences; au sens plus étroit, il renvoie à la compréhension

d'un texte donné telle qu'elle est rendue par le traducteur et, ensuite, à la restifution de ce

même texte dans la langue-cible.

Il est admis que l'écrit offre moins de points d'appui pour dêgager le sens que l'oral.

La raison en est que l'écrit est dissocié des circonstances ayant participé à la production de

l'énoncé. Le texte écrit, comme I'oral, est un acte de communication créé par ur auteur et

destiné à des auditeurs, ici des lecteurs. Alors que l'écrit a I'avantage d'être un objet qui

survit par le biais du signe graphique, il est séparé du contexte de création et il perd une

partie du sens attribué par I'auteur, de son 'vouloir-dire'; il est ainsi depourvu de "la

conscience des circonstances de sa production"5a. Et, puisque le processus d'interprétation

est étroitement lié à celui de la compréhension ('comprendre c'est interpréter', dit Lederer)

le nombre des interprétations auxquelles le texte écrit donne lieu sera augmenté par rapport

à celui du texte oral.

Toute tentative de compréhension implique un travail d'interprétation: le traducteur

interprète, I'interprète interprète. En ce sens, la démarche du traducteur et de I'interprète est

la même : elle part du texte pour arriver au sens, et du sens à un nouveau texte. Il en est de

même pour celle qui va d'un discours à son interprétation. Jean-Paul Sartre ss écrit que "dès

le départ, le sens n'est plus contenu dans les mots puisque c'est lui, au contraire, qui permet

de comprendre la signification de chacun d'eux; et I'objet littéraire quoiqu'il se réalise à

travers le langage, n'est jamais donné dans le langage; t...] aussi les cent milles mots

alignés dans un livre peuvent être lus un à un sans que le sens de l'æuwe en jaillisse; le

sens n'est pas la somme des mots, il en est la totalité organique".

Avec cette formule, Sartre explique que la perception de la totalité organique ne

peut s'éloigner de I'interprétation du lecteur. Les modes de conceptualisation de celui-ci

Leoene& M., La traduction aujourd'hui,le modèle interprétatif,Pais, Hachette, 1994,p. 18.

Leuenen" u., ibid., p. 23.
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vont fortement influencer la façon dont il va comprendre et, donc, I'interpréter. Interpréter

revient à dégager le 'vouloir-dire' d'un auteur, un vouloir dire qui ne se ramène pas à

I'alignement des mots et donc à une simple réalité langagière.

Le sens, reprend D. Seleskovitchs6, "est un vouloir dire extérieur à la langue,

antérieur à I'expression chez le sujet parlant, postérieur à la réception du discours chez le

sujet percevant [...] L'émission de ce sens nécessite I'association d'une idée non verbale à

I'indication sémiotique (parole ou geste, peu importe en soi le support qui se manifeste de

façon délibérée du sujet percevant). Dans cette perspective, on est amené à ne plus voir

dans I'agencement des mots que des indices, puisés par I'auditeur, (mais) ne servant au

premier que de jalons pour sa pensée, et au second que de tremplin pour la constmction du

senstt.

Le traducteur ou I'interprète procède de la même manière que I'interlocuteur ou le

lecteur monolingue. Il intervient dans le dégagement du sens, le ré-exprime "à sa façon",

au risque de tomber dans I'erreur. Ce danger inhérent à toute interprétation et traduction a

été dénoncé par D. Seleskovitch qui écrit : "le sens d'une phrase, c'est ce qu'un auteur veut

délibérément exprimer, ce n'est pas la raison de ce qu'il dit. Le sens ne se confond pas avec

des mobiles ou des intentions. Le traducteur qui se ferait exégète, I'interprète qui se ferait

herméneute transgresserait les limites de leurs fonctions"tt.

La saisie du sens se fait à deux niveaux qui opèrent simultanément. Le sens est

cerné d'emblée au niveau du discours que la langue porte natuellement. Les theoriciens de

la traduction, à se sujet, divergent. Les uns prônent le respect de la lettre pour garantir la

fidélité à I'autetu; polu eux "le sens est fuyant et le texte se prête trop facilement à des

interprétations abusives"5s; ainsi, interpréter ne peut senrir la cause traductionnelle. Pour

les aufies, le respect des signes linguistiques amènera toujours une certaine dégradation de

I'originalité de I'æuwe à traduire.

En réalité, il est de toute manière difficile de respecter le signe linguistigue, puisque

la traduction opère au-delà du niveau du signe. L'expérience de la traduction par machine

illustre d'ailleurs très bien l'échec de modes cherchant à respecter sans déviation le seul

signe linguistique. La traduction interprétative, au contraire, fait appel, non seulement aux

connaissances linguistiques, mais aussi aux connaissances extra-linguistiques, ce qui

56 LEDERER" u., ibid.,p.24.

57 LEDERER, u., ibid., p. 25.

5t Lenennn" u., ibid., p. 28.
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permettra une meilleure compréhension ot, par conséquent, une reformulation la plus

adéquate possible.

La traduction interprétative devra avoir au moins des qualités de souplesse pour ré-

exprimer le contenu en passant d'un code à I'autre, tout en dépassant les problèmes d'ordre

strictement linguistique. Ce qui primera alors, ce sera le transfert du sens, tout en

respectant le génie de la langue cible. Cette théorie n'est pas sans danger : I'interprétation

est faite par un individu dont les connaissances ne sont jamais illimitées, ce qui altérera le

vouloir-dire de I'auteur du texte source. Toutefois, on considère que cette théorie reste la

mieux adaptée, à condition que I'interprète fasse preuve de "bon sens". M. Lederer ajoute à

ce propos : "pour que le sens que comprend le traducteur rejoigne le vouloir dire de

I'auteur, il faut qu'il ait la volonté de le comprendre et qu'il possède des connaissances

adéquates. Elles ne seront pas intégralement celles de I'auteur -aucune connaissance'

aucune expérience n'est strictement identique chez deux individus -, mais elles doivent être

suffisamment partagées pour que les éléments cognitifs qui s'ajoutent chez le traducteur à

I'explicite du texte soient pertinents et pour que le sens n'ait rien d'hypothétique. Le sens

est ce que veut dire un auteur, ce qu'il veut faire comprendre à travers ce qu'il dit. S'il est

bien compris, il est même pour tout lecteur, que les connaissances de ce dernier soient

justes suffisantes pour le saisir ou qu'il dispose d'un savoir qui lui permette de le corriger,

de le contrer ou de le compléter"5e.

Le texte est formé d'une série de mots suivant une structure (synta:re) dont doit

émerger un sens (sémantique et pragmatique). Puisque les mots peuvent avoir plusieurs

sens (polysémie) et que le sens depend étroitement des autres mots de la phrase (contexte)

et du texte tout entier (co-texte), il faudra introduire d'autres éléments pour la

compréhension du texte : les élément cognitifs.

En fait, le sens ne sera cerné qu'après projection des éléments cognitifs dans les

éléments langagiers (mots, structures et textes). C'est par ce processus qu'il sera possible de

capturer la charge sémantique portée par les mots associée à la charge émotionnelle portée

par I'auteur. Valery Larbaudm écrit : "l'accès à cette 'compréhension intime de tout le

contexte' exige que soient identifiés les éléments rationnels (faits et choses, arguments)

qu'évoque I'auteur à travers les mots, mais aussi que soient ressentis les sentiments qu'il

veut faire éprouver".

LEDERER, M., ibid., p. 53.

LEDERER" M., ibid.,p.37 .
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L'opération traduisante incite donc le traducteur à activer toutes ses connaissances

linguistiques et extra-linguistiques pour expliciter I'implicite, ce "vouloir-dire" de I'auteur.

Ce faisant, le traducteur interprète le texte à traduire et le reconstitue à sa manière; il

devient en quelque sorte un deuxième auteur qui s'est inspiré d'un texte déjà écrit, tout en

faisant intervenir ses cormaissances encyclopédiques.

Dans toute traduction, il est donc bien difficile d'identifier la part de I'interprétation.

L'objet traduit est emprunt d'un caractère subjectif que M. Lederer explique ainsi :

"L'interprétation est subjective comme toute activité humaine, elle n'est pas
pour autant marquée par des partis pris. La production et la compréhension
d'un texte sont des activités subjectives car I'homme qui rédige, celui qui lit,
portent chacun à ceffe tâche leur propre manière de voir le monde et de le
ressentir, leur expérience vécue, par définition singulière, des associations
d'idées qui leur sont personnelles, etc... La pensée de I'individu, son savoir sont
subjectifs, ils lui appartiennent en propre; la forme de son expression est, elle
aussi, subjective. L'agencement des mots et des phrases pour exprimer des sens
est subjectif et ces sens eux-mêmes sont subjectifs. Cependant, si pour I'auteur
le sens est subjectif, pour le traducteur il devient objectif. Les études
traductologiques et d'abord celles portant sur I'interprétation de conference
consécutive et simultanée, ont clairement mis au jour I'objectivité du discours
interprété dans une inévitable subjectivité de I'expression : jamais deux
interprètes, et jamais non plus deux traducteurs ne produisent une traduction
identique d'un même discours ou d'un même texte. La difference capitale entre
une pensée singulière et sa traduction est que la première est subjective à la fois
sur le plan des idées et sur celui de I'expression alors que la deuxième, la
traduction, est objective sur le plan des idées mais subjective sur celui de la
formulation"dr.

Dans ce cadre, la difficulté résidera dans I'obligation de rester dans la limite de I'objectivité

textuelle, c'est-à-dire de rester fidèle au "vouloir-dire" de I'auteur, sans débordement

sémantique tombant dans I'erreur. "Pour interpréter, écrit D. Seleskovitch, il ne faut jamais

oublier que le but de I'opération est de transmettre un sens, qu'il convient de ne pas coller

aux mots et aux structures des phrases de I'original qui ne doivent pas être traduits tel quels

car ils ne sont que des signaux qui indiquent la route à suiwe et non la route elle-même"62.

L'objet de la traductologie est alors redéfini comme l'étude d'un "vouloir-dire"

conçu comme autonome par rapport aux signes linguistiques. Les signes linguistiques

balisent pour le traducteur-interprète le chemin à suiwe pour capter le sens. Il est

évidemment possible que le vouloir-dire dégagé ne couvre pas la totalité de la pensée de

I'auteur ou de I'orateur; on aura une situation de sous-traduction. Il faut noter que ceci ne

6r LEDERER" tvt., ibid., pp. 100-101.
62 SelesrcovtrcH, D. et LEonRgR, u., Interpréter pour traduire, Collection

Didier Erudition, 1984, p. I12.

'Traductologie', nol, Paris,
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peut être retenu comme un argument contre la traduction ou I'interprétation. Danica

Seleskovitch et Marianne Lederer écrivent : "le fait qu'il existe un vouloir dire qui n'est pas

toute la pensée, qui est pré-verbal, et donc non verb aI, et un sens déverbalisé qui succède à

la compréhension du discours explique qu'il est possible d'interpréter et de traduire toutes

les langues à partir de toutes les langues. La bonne interprétation transmet fidèlement le

vouloir dire d'un orateur, quelles que soient les différences entre la langue originale et la

langue de I'interprétation parce qu'elle s'effectue sans référence directe à la langue

originale"63.

L'acuité du problème de la fidélité interprétative grandit quand il s'agit d'un texte

relevant d'un domaine sensible. Les textes juridiques sont de cela : au problème

linguistique vient s'ajouter la difficulté propre au domaine juridique, exposée plus haut.

Plus que tout aufie, I'interprète juridique est amené à interpréter le texte relevant du

système juridique 'X' pour le faire entrer dans le cadre d'un aute système 'Y'. Or, comme le

rappelle M. Hamai, "les systèmes juridiques varient selon les traditions, les cultures, les

religions voire les régimes politiques"n. Cette diversité pose un problème de fond, celui

des notions ou concepts juridiques, et de leur universalité. Plus encore qu'ailleurs, la

traduction juridique appelle des opérations de transposition d'un système vers un autre

système. En principe, cette opération est proche de I'impossible. En effet, chacun des

systèmes juridiques s'est développé sur le fondement d'une philosophie propre; par

conséquent, il a élaboré un système notionnel spécifique à I'ordre juridique mis en place,

lui-même en adéquation avec certaines réalités sociales. Par exemple, le mot hypothèque

ne couvre pas les mêmes notions en droit français et en droit canadien. Toutefois, ceci

n'interdit pas d'interpréter de manière à rapprocher les deux systèmes. L'essentiel est que le

traducteur, comme le suggère R. Clive Meredith, "[He] may follow the letter of the law or

not, as he sees fit but he must always accurately reproduce the spirit of the law"65.

Sur ce point, il y a consensus : I'esprit de la loi doit gouverner le processus

d'interprétation, primordial dans le domaine juridique. Lawrence M. Friedman écrit : "if

you take seriously the writings of jurists, 'interpretation' is the very core of legal behavior

63

6,1

SelesrovtrcH, n. et LeneRER, M., Id. pp.26l-262.

HtM.nt, M., "L'interprète dans une institution judiciaire multilingue", Parallèles, noI l, Cahiers de l'École

de Traduction de Genève, 1989, p. 58.

CLIvE, M., "Some notes on English legal fianslation", Meta, Vol. 24 : 8, mars, 1979, p. 61. [Il] peut suiwe

la lette de la loi ou ne pas le faire, comme bon lui semblera, mais il dewa dans tous les cas reproduire

I'esprit de la loi".
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and the key to legal decisions; and what judges and jurists
from the words of the same text. The most obvious aspect
code or codes of laws. These ff€, of course, written
ambiguous or incomplete, which somebody (a judge, for
particular instances " 6.

La question qui se pose en traductologie juridique est alors la suivante : est-ilpossible de redonner dans le texte juridique traduit I'esprit qu,il avait dans la langue so*rceou plutôt dans le système juridique de depart, ce qui permettra une interprétation juridiqueen suivant la même démarche que celle qui a été suivie dans le cadre initial et mènera auxmêmes conclusions ?

Quelle que soit la réponse à cette question, or peut dire que linterprétationjuridique et I'interprétation traductionnelle sont differentes par nature, res objectifs étanteux-mêmes différents' La première cherche à dégager une règle de droit, alors que Iaseconde cherche plus simplement à transferer un texte (iuridique) d,une langue à une autresans mettre la règle de droit, si tant est qu'elle est crairement définie, au premier rang despréoccupations.

2.3. LES COMPOSANTES DU LAI\IGAGE JURIDIQUE
2.3.1. Les concepts juridiques

Le droit constitue un système organisé autour d'un ensemble de concepts formant re tissujuridique' Les concepts sont fondamentaux à la création de la règle juridique, laquelle estindispensable pour le fonctionnement du système.
Tout système de droit suit une organisation qui lui est propre, selon une philosophieconditionnée par le temps et I'espace sous Ia forme d'une volonté sociale. La volontésociale' ou plutôt la philosophie de la volonté sociale, met en æuvre un processus deconceptualisation qui parre son langage et en reflète l,esprit.
La construction intellectuelle du système juridique repose en conséquence sur resconcepts couvrant naturellement des notions adaptées aux orientations de l,ordre juridique.

do above all is extract meaning

of a modem legal system is the
documents, often difficult or

example) must 'interpret' 
to fit

6 FrueonaeN' M' L'' "some commelts onlegal interpretati on,, poetics Today,g : l, tggg, p. 95. "A bien lireles écrits des juristes' on doit colprendrJque 'l'-iriterprétation, 
est ru .*u, de tout comportement juridiqueet la clef des décisions judiciaires; ce.que lès juges ri 1., juristesro* rrr, avant tout, d,exhaire du sens desmots d'un même texte' La forme la plus d;ilË;un systgmrj*iàique moderne esr re code ou res codes., li:ili['J,::ffif,|Ëîi,ilriîri;îr*;';fJ"r,:Jr:Iî,0u" que,qu,una;l;o,;;,



Chapitre 2 - Expression du droit et société r23

Plus encore que dans les autres domaines, on comprend que la conceptualisation est un
procédé intellectuel visant à relier d'une manière compatible I'ordre juridique d,une société
donnée avec sa réalité sociale, Ptr la création de concepts capables de couwir la réalité
juridique, tout en restant adaptés à la réalité sociale.

Partant, parler du droit, c'est parler de son organisation intellectuelle, laquelle se
manifeste par son réseau concepfuel. Le droit, écrit P. Sandevoir, ,,va utiliser un certain
nombre de concepts, c'est-à-dire d'idées abstraites et générales, construites par l,esprit, soit
à partir de I'expérience, soit à partir d'un contenu mental en soi. L'esprit puise dans la
réflexion ou dans la réalité de la vie sociale des éléments ou des caractères avec lesquels il
façonnera une représentation générale. Cette représentation va alors constituer un genre,
qui traduira le réel et permettra plus facilement de I'expliquer ou de I'interpréter,'67.

Ces représentations générales "ne peuvent être déterminées, en matière jwidique,
qu'en fonction du droit positif et des réalités sociales"68. Il est wai que le droit élabore son
réseau conceptuel en fonction de la société à laquelle il s'applique; sinon, il ne servira pas
sa raison d'être. Le droit est créé par la société. Cette affirmation doit cependant être
nuancée, €rl particulier concernant les droits d'origine scripturaire. Ainsi, la
conceptualisation du droit musulman a une origine divine, tout en couvïant des faits
sociaux réels.

En tout cffi, la représentation conceptuelle des phénomènes juridiques est
indispensable à la formation du droit en tant que matière. "Le concept est avant tout un
mot, une étiquette appliquée sur des faits concrets"u'. Ce mot a une définition en deux
dimensions, I'une substantielle, I'autre formelle.

Concernant I'aspect substantiel de la définition, dans le cas du droit, I'opération
dépendra étroitement d'un appareil conceptuel complet, c'est-à-dire d,un réseau dont les
composantes (concepts) seront définies séparément, de façon à ce que chaque concept ait
une définition juridique propre et sans équivoque. C'est à ce prix qu,on peut assurer une
sécurité juridique (presque) entière, à I'abri du risque de la mauvaise interprétation. Un
réseau conceptuel dont les concepts seraient mal définis ou absents contribuerait de façon
directe à l'élargissement du décalage entre le droit et la société ou, plus exactement, entre
le phénomène social et la règle juridique.

Saruoevor& p., ibid.,p. l3Z.
BEncEL, t. L., ibid., p. 194.
Fonrserus,T., c-onceptualisme et empirisme en droit administratiffrançais, paris, L.G.D.J., lggT ,p.2gg.
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La définition substantielle renvoie donc à la consistance matérielle du concept. Elle

consiste à décortiquer les éléments constitutifs du concept. C'est wre description de la

substance, trait par trait, du concept envisagé, afin de relever les critères qui lui sont

associés et lui permettre d'affronter la situation réelle pour laquelle il est créé.

Concernant I'aspect formel, il s'agit de la désignation du concept, c'est-à-dire de

l'étiquette servant à le désigner. Chaque dénomination doit référer à un concept en principe

unique, conformément aux règles de la terminologie, surtout dans un domaine aussi

sensible que le domaine juridique.

La monoréferentialité dénominative est indispensable pour éliminer toute

possibilité de ressemblance, qu'elle soit substantielle ou formelle. Autrement dit, il s'agit

d'éviter toute imprécision qui pourrait obérer I'activité juridique. Ejan Mackay écrit à

propos de cette imprécision :"ce problème se pose de façon aiguë dans les recherches qui

visent à mettre au point des représentations formelles du droit ou du raisonnement

juridique"7o. La relation entre la langue, en tant que support, et le droit, en tant que matière,

ne peut être fortuitement établie. Elle est guidée par quelques principes pilotes tels que

simplicité, clarté et cohérence; ce sont là des conditions nécessaires pour que le concept

soit précis et opérant. La qualité des concepts se mesure en fait, avant tout, d'après leur

utilité. Pour être utilisable, le concept doit être simple; Fortsakis rappelle justement que la

simplicité du concept "se présente [. ..] comme une condition de sa précision : I'utilisation

de celui-ci se trouve grandement facilitée par I'exactitude de son contenu. Seule cette

dernière peut garantir contre de regrettables confusions. La précision d'un concept se

fraduit par conséquent par sa fidélité aux dorurées qui lui sont sous-jacentes. Ici, précision

est synonyme de cette qualité que Latournerie nommait 'adhérence aru< données' : La

première qualité (des concepts) doit être de ne pas tratrir, ni altérer, dans I'image qu'ils en

donnent les données auxquelles ils correspondent"Tr. La précision des concepts est donc

une nécessité car la précision de la règle juridique et, par conséquent, tout le système

juridique, en dépendent.

Comme nous I'avons déjà vu, tout système juridique est le résultat d'une interaction

importante entre plusier.us constituants : doctrine, coutume, jurisprudence etc., dont

l'évolution est, dirons-nous, autochtone. Ces constituants se créent, évoluent dans le cadre

d'une communauté bien définie [dans le temps et dans I'espace]. Ils donnent naissance à un

7o MncKlY, E, "Les notions floues en droit ou l'économie de I'irrprécision", Langages, Mars, no53, p. 36.
7t Fonrsnrus,t., ibid., p. 305.
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système juridique fermé, en ce sens que le réseau conceptuel correspondant ne peut

s'exporter ailleurs pour avoir été conçu pour la communauté qui l'a crêê. Il est wai que

certains systèmes, ou plutôt certains codes du système, ont pu être exportés (par exemple :

le code suisse en Turquie, le code de commerce français au Maroc). Mais cette

transposition, lorsqu'elle a lieu, ne se fait pas sans altérer les systèmes juridiques des deux

pays. Jean-Claude Gemar écrit à ce sujet : "un système juridique repose sur un édifice

social et politique répondant aux aspirations, aux us et coutumes d'un peuple. Cet édifice

est rarement comparable à celui d'un autre pays, même si les origines de leurs systèmes

politiques ont des points communs. Montesquieu avait déjà fait observer que 'c'est un très

grand hasard si celles (les lois politiques et civiles) d'une nation peuvent convenir à une

autre'. Cette constatation est toujours actuelle. Il en découle une relativité certaine des

concepts"?2.

La spécificité des concepts juridiques pose de sérieux problèmes quand il s'agit de

traduire un texte juridique d'une langue à une autre. Traduire un texte juridique revient à

transposer deux systèmes differents. Or, nous savons déjà que les systèmes juridiques ne

sont pas rigoureusement semblables, ce qui pose le problème de la correspondance des

concepts : "Tel concept de L. D. peut ne pas avoir de correspondance dans L. A. Pis, telle

notion existe dans les deux systèmes mais ne recouvre pas les mêmes réalités"73.

En bret l'étape de I'analyse conceptuelle, quelle soit terminologique ou juridique

peut servir la cause traductionnelle dans la mesure où elle propose au traducteur une

explication des concepts, voire du concept correspondant en langue-cible, ce qui lui permet

d'opérer le choix relativement adéquat poru sa haduction. Mais il serait utopique de dire

gu€, par ce biais, on peut espérer surmonter les obstacles de la traduction. Ils existent et

existeront aussi longtemps que les systèmes jwidiques seront différents.

2.3.2. Le style juridique

La communication suppose un émetteur et un récepteur manifestant un intérêt commun

pour le thème, objet de la communication. Par ailleurs, toute cornmunication orale ou écrite

extériorise la pensée du sujet parlant moyennant I'usage de la langue.

Genann, J.€., "Réflexions sur le langage du droit : problème de langue et de style", Meta, Décembre,2413,
1981,  p.  343.

Gelunn, t.1., ibid., p. 343.



Chapitre 2 - Expression du droit et société r26

L'émetteur se souciant de la qualité de la communication use d'outils linguistiques

susceptibles de servir son objectif; c'est pourquoi il cherchera le vocabulaire adéquat, les

structures phrastiques convenables, le ton adapté à la situation. L'émetteur opère de façon à

créer une cohérence textuelle et stylistique destinée à impressionner le récepteur et à créer

chez lui les conditions de la recevabilité (acceptabilité).

Tout système linguistique complet dispose du matériau nécessaire lui permettant au

locuteur d'opérer le bon choix concernant le lexique, les structures syntæ<iques et

stylistiques qui conviennent à la sifuation de communication.

La situation de communication est un paramèfie pertinent lors de la genèse de

l'énoncé. "Le fait stylistique" écrivent Marcel Cressot et Laurence James "est donc d'ordre

à la fois linguistigue, psychologrque et social : il faut que nous soyons compris. Aussi bien

ne parlons-nous pa.s à un enfant comme à une grande personne, à une personne cultivée

comme à une personne inculte. La considération de la conscience linguistique du

destinataire n'est pas le seul facteur qui joue. La hiérarchie sociale intervient et nous oblige

à hiérarchiser nos modes d'expressions : nous ne parlons pas de la même façon à un

supérieur ou à un égal, à un indifférent ou à un intime; mieux, les circonstances peuvent

nous amener à atténuer ou à accroître la distance sociale qui existe entre le destinataire et

nous. Cette hiérarchisation de nos modes d'expression est encore réglée par le cadre même

de la communication : on ne parle pas dehors comme on parle à la caserne; un discours de

réunion publique ne saurait revêtir I'allure d'un discours académique"to.

Comme toute aufie communication linguistiQu€, la communication juridique

consiste à transmetfie un message à portée encodé par un émetteur (organisme d'Etat, juge,

etc.) à I'adresse d'un récepteur, en adoptant un style, c'est-à-dire "une manière d'écrire"tt. Si

I'on admet cette définition, le style juridique est la manière d'écrire des juristes. Cette

définition confirme I'hypothèse qui avance que le juriste a une façon particulière de rédiger

sa communication, laquelle le distingue des autres. Une étude stylistique s'impose pour

interpréter le choix de langue fait par le rédacteur juriste et, par la-même, relever les

particularités de l'écrit juridique ou législatif,

Le législateur, en tant que créateur de lois, a appris à s'accommoder de certains

critères intentionnels définis par sa fonction. Dans son style, il adopte un ton élevé,

convenant à la souveraineté dont il est investi; c'est pourquoi il exclut tout usage de

71 CRrssot, M. et JnMEs, t-., Style et ses techniques, Paris , P.U.F., !947,pp. 15-16.
7t SuHAMy, u., Stylistique anglaise, Paris, P.U.F., 1994, p. l.
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langage familier. Par ailleurs, le langage utilisé doit rester neutre, coilune gage de son

impartialité.

Pour ce faire, le législateur (rédacteur) procède à un choix serré de mots, tournures

syntæriques, temps et modes, etc., pour servir sa cause et atteindre des objectifs qui ont

pour nom efficacité expressive, intelligibilité et compréhension de la règle de droit ou

plutôt du langage juridique.

Pour des raisons pragmatiques et pratiques, le style législatif est tenu de respecter

des critères de fonctionnalité : clarté et simplicité; la loi est avant tout un acte (cf. les mots

anglais pour la loi act et le fait de la décider enactmenf). Comme I'explique Emmanuel

Didier : "le droit n'a pas de sens hors de I'action, qui ne peut avoir lieu sans que les

principes soient exprimés. Le rôle de I'expression dans le phénomène juridique est

fondamental... "76.Lerôle de I'expression juridique restreint la marge de choix dont dispose

le législateur, lequel doit observer une certaine rigueur de style, à I'opposé de celle du

poète ou de l'écrivain. Le texte juridique n'est pas une æuvre littéraire, encore moins une

æuwe poétique; c'est un texte porteur d'un contenu juridique qui exige un langage très

précis et étroitement lié aux fonctions essentielles du droit.

Le langage juridique est en fait un langage de raison : il est censé garantir l'équité et

la justice parmi les justiciables. C'est un langage dont les maîtres-mots sont objectivité et

impartialité, ce qui dewa être ressenti dans son 'ton'. "La justesse de ce ton a de multiples

conséquences. Aucune licence ne lui est donnée de jouer d'ironie ou de plaisanterie, de

laisser percer la moindre pointe de polémique, de sarcasme, de satire (ou même

d'humou ?). La loi est sérieuse". Et Cornu de poursuiûe : "dans le genre, I'objectivité et

I'impartialité sont une autre face de cette neutralité. Le style de la loi est sans passion ni

prejugés, sans marques d'arbitraire"77.

La question du style juridique ou législatif réside, en fait, dans le choix des termes

et de I'organisation de la phrase. Il paraît que le langage du droit est un langage spécifique

au droit, c'est-à-dire qu'il fait appel à une terminologie particulièrement et spécifiquement

juridique et une syntaxe propre au domaine juridique. Cependant, comme I'explique G.

Cornu, "pour la syntaxe, la griillmaire et le vocabulaire de base, le français juridique n'est

Dtupn" 8., Droit des langues et langues du droit au Canada : étude comparée du droit linguistique e! de
Ia jurilinguistique des provinces et de l'É,tat Fédéral en Common Law et en Droit Civil,dôctoràt d'État,
Paris I, 1984, p. 6.
CoRl.tU, a., Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 1990, p.317.
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que le français"?8. Ceci n'est pas contradictoire avec le fait que l'écrit juridique est

reconnaissable par certains termes et certaines tournures syntaxiques. On peut poser que

c'est la fréquence d'emploi qui donne cette particularité, plutôt que I'exclusion de certaines

formes linguistiques. Ce constat est applicable plus aux termes qu'aux structures

syntæriques.

Le législateur, dans sa rédaction des lois, optera pour un style concret : le droit a

une réaction effective et non-fictive. L'acte juridique s'applique à un fait social palpable,

réel. Le style juridique est un style réaliste. Le législateur crée certains effets de style par le

recours à certaines techniques pour mettre en évidence I'objet de la règle juridique. Ainsi, il

utilise les inversions pour mettre I'accent sur I'essentiel de I'article de loi. "Le législateur

porte en tête de l'énoncé l'élément qu'il veut introduire en premier dans I'esprit du

destinataire"Te. Cornu donne quelques exemples :

I - le verbe placé en tête : lorsqu'il ouwe l'énoncé législatif, le verbe marque la valeur

primordiale de I'action.

2- la protection : "peut-être placée sous la sauvegarde de justice..." (C. Civ., art., 431);

"ne peuvent être saisies..." (art. 2092-2).

Le choix de la voix passive ou active dépend aussi de I'importance que le législateur donne

au sujet ou à I'objet. Quand I'accent est mis sur le sujet (son rôle, sa mission, son pouvoir),

la voix active est recommandée. "Le juge examine" (art. 231), "Le juge prononce" (art.

332).

En revanche, si I'attention se porte sur I'objet, le législateur utilise la voix passive.

Elle permet de recenher toute I'importance de l'énoncé juridique sur I'objet de I'article. "La

garantie de la dot est due par toute personne" (art. 1440), "Le divorce peut-être

prononcé..." (art . 229).

On ne peut ici passer en revue toutes les caractêistiques du style juridique.

Toutefois, nous admettons que ce style se fonde sur le langage juridique, lequel met à

disposition toute une panoplie d'outils linguistiques, notamment les verbes dits
'performatifs' tels que avouer, léguer, reconnaître, etc., lesquels sous-tendent un

mouvement, une action, illustrant la devise juridique 'parler, c'est agrr' : J.-L. Sourioux et P.

Lerat, soulignent que "le langage du droit est un langage, et la parole juridique n'est pas

séparable des 'actes' juridiques"to. Des actes dont la réalisation repose sur des verbes.

CoRl.tu, c., ibid., p. 320.

CoRNU, c., ibid., p. 328.
Souruoux, J-L. et LER.AT, P., Le langage du droit, Paris, P.U.F., 1975, p. 50.
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2.3.3. Le discours juridique

Tout document parlant du droit peut être qualifié de juridique. Il peut s'agir, dans ce cas, de

tout document dont la juridicité est attestée par le contenu; par exemple, un cours de droit,

des articles dans rme revue spécialisée, la jurisprudence. Cependant, la notion de juridicité

est mal définie. Au sens plus restreint, est qualifié de juridique, au premier degré, tout

document émanant d'une institution législative reconnue par I'Etat. La souveraineté de

I'Etat donne une valeur exécutoire incontestable à sa parole qu'est le texte juridique.

Devant la variabilité de cette notion, on distingue deux types de documents : une

première catégorie, que nous qualifierons de para-juridique car les documents n'ont aucune

portée juridique au sens strict du terme, mais participent à l'évolution du droit, une

deuxième catégorie, dite juridique, caractérisée par son caractère normatif avec des

documents établissant des règles auxquelles les citoyens sont soumis. Leur caractère

obligatoire provient de l'Éht, qui en est le seul garant.

La parole de l'État passe par le biais des textes juridiques porteurs de la règle

juridique, laquelle, de par sa fonction, a un caractère normatif. A propos de ce paramètre,

A.-J. Arnaud écrit : "le fait qu'elle soit'posée' selon certaines formes, et la sanction que lui

accorde I'Etat au nom du détenteur du pouvoir de créer du droit, or dorment assez de

précisions pour fiacer les contours des énoncés jwidiques"sr.

Tout document juridique est porteur d'une pensée juridique qui, dans son

expression, nous liwe un discours. La pensée juridique véhicule une idéologie qui n'est

saisissable qu'au niveau du discours juridique. Le discours du droit, c'est la loi et le texte

juridique s'inscrit dans une logique juridique qui s'intègre dans la loi. L'interprétation

discursive des textes se pratique en renvoyant au cadre juridique général de la loi. "il n'est

pas de document juridique qui échappe à la règle. Les règlements, par exemple, ne sont que

le reflet des textes généraux auxquels ils renvoient, et dont ils ne sont que I'application"82.

Par textes généraux, il est fait référence aux textes para-juridiques, lesquels, comme nous

I'avons vu, participent aussi à la formation du droit.

Le discours juridique, en cours de formation, ne peut résister à toute idéologie : une

idéologie délimitée par le créateur de la loi et est influencée par la relation droit/société.

Autrement dit, le fondement du droit et la création de la loi tiennent compte d'un paramèhe

déterminant, celui de I'ordre social auquel la règle juridique est destinée. La rationalité

tr ARNnuD, A. J., "Du bon usage du discours juridique", Langages, mars, 1979, no53, p. ll7 .
'2 ARl.nuD, A.1., ibid.,p. t23.
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juridique veut que le système juridique soit compatible avec les aspirations de la sociéte.

"Si le peuple ne reconnaît pas sa voix dans le droit auquel il doit se soumettre, c'est parce

que ce n'est pas sa voix"83.

La voix du peuple, c'est son langage et la forme de son expression dépend du

système conceptuel construit. Celui-ci peut se définir comme étant tout à la fois un moyen

d'analyser le monde vécu, une philosophie de la vie et un mode de construction de la

réalité.

L'expression juridique ou, par extension, le discours juridique, reflète d'une manière

très nette la spécificité de chaque peuple. I1 est le médium par lequel I'interférence enfie le

droit et la société se manifeste, dans un cadre communicatif bilatéral; de la société,

créatrice du droit vers le droit lui-même et du droit, ensemble de règles imposées, vers la

société.

Cette relation dialectique fait que "tout acte juridique est en même temps - et dans

le même mouvement - un événement de la communication sociale générale. Un seul et

même événement communicationnel est raccordé à deux discours 'sociaux' differents, au

discours juridique institutionnalisé et spécialisé et à la communication générale diffuse"8a.

Cette bijection relationnelle entre droit et société permet de comprendre que les

deux systèmes, linguistique et juridique, sont corollairement fermés, de telle façon que I'un

sert I'autre, sans faire appel à d'autres systèmes extérieurs, qu'ils soient linguistiques ou

juridiques.

Nous admettons que le langage juridique est complexe; par conséquent, son

discours est plus compliqué qu'on le souhaite. Le langage juridique repose sur des

désignations dont I'emploi impose une grande vigilance et un grand soin dans le choix des

termes. On peut dire que seul le juriste est apte à manier ce langage avec iNsurance.

L'analyse du discours juridique se fait par le biais de sa nomenclature, celle-ci étant

difficilement dissociable de celle du discours. L'une et I'autre sont en rapport de

complémentarité. Darbelnet écrit que "la nomenclature, pour être opérante, ne peut se

passer du discours, et le discours, dans un domaine technigu€, n'a pas de raison d'être sans

la nomenclature. L'un et I'autre sont complémentaires; mais ils sont aussi dans un rapport

de supplétion"8s.

t3 ARl.tnuD, n. J., ibid.,p. 124.

t{ HegeRÀ{ns,!., Droit et démocratie,Paris, Gallimard,1997,p. 68.

t5 DeReBI-Ï.rET, J., "Réflexion sur le discours jruidique" , Meta, vol. 24, no l, mars , 1979.p- 33.



Chapitre 2 - Expression du droit et société

La relation s'explique par le fait que le droit est inextricablement lié à la langue. En

fait, le discours juridique, c'est le langage juridique mis en æuvre au service du droit, c'est

le langage juridique en action. Pour G. Cornu, "le discours juridique est la mise en æuvre

de la langue, par la parole, au service du droit. [...] Le discours juridique est, tout à la fois,

un acte linguistique et un acte juridique"t6. n est acte linguistique car il se manifeste

moyennant les dispositifs que la langue met à sa disposition pour en communiquer le

contenu. Le discours, en tant qu'acte linguistique, relève de la langue, c'est-à-dire de la

grammaire, de la syntære, du style, etc. en usant du lexique qui convient au vouloir-dire de

I'auteur.

Il est aussi acte juridique car il a une finalité strictement juridique. Sa raison d'êhe

est effectivement un contenu juridique destiné à prévoir ou à résoudre une situation

donnée. A ce niveau, tout porte à croire que le vocabulaire, exclusivement juridique,

occupe une position 'maîfresse' par rapport au contenu juridique. Toutefois, il est des cas

où il peut y avoir discours juridique sans qu'il y ait vocabulaire juridique. "fJn discours

peut être juridique même s'il n'utilise aucun terme d'appartenance juridique exclusive

(exemple : 'témoin, levez-vous'). Il peut être juridique même s'il n'utilise aucun terme

juridique ('faites évacuer la salle' "67.

L'analyse du discours juridique est une analyse à deux niveaux. Dans un premier

temps, elle consiste à analyser le vocabulaire porteur du sens juridique; et dans un

deuxième temps, à analyser le style, ou plus largement, les structures linguistiques

véhiculant le sens juridique.

, Pour ces deux opérations, le discours juridique a souvent recours à un langage

spécialisé. Il utilise très souvent des structures et des termes juridiques dénoncés par le

grand public comme formant écran. En fait, la juridicité de ce discours relève plutôt de la

finalité du message porté. G. Cornu soulève que "[...] le caractère juridique du discours

tient à la finalité du message : est juridique tout message qui tend à l'établissement où à

I'application des noûnes de droit"88.

L'article de loi pose une nonne, c'est-à-dire une règle de droit. Elle est énoncée pour

avoir une portée générale et non pour résoudre un cas isolé. Le discours porté par la règle a

CoRl.tu, G., ibid., p. 2ll.

CoRl.IU, c., ibid., p. 213.

CoRNU, G., ibid., p. 214.
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un caractère normatif; il marque la souveraineté du législateur et la généralité de l'énoncé

législatif.

Ces marques apparaissent sous diverses formes. Par exemple, celle des verbes

modaux 'de contrainte', qui font ressortir le caractère obligatoire et souverain de la loi

(devoir, ordonner, exiger, falloir, (s')obliger), dans "les époux se doivent mutuellement

fidélité, secours, assistance" (C. Civ., art. 212); "les époux s'obligent mutuellement à une

conrmunauté de vie" (C. Civ. , art. 215 ). Ou bien I'emploi de I'indicatif présent qui, à lui

seul, permet d'exprimer le droit et de milquer I'obligation, en se substituant à I'impératif.

G. Cornu ajoute à ce propos que I'indicatif présent qu"'il occulte celui qui donne I'ordre et

ne brandit pas le pouvoir d'ordonner. C'est une façon plus discrète, plus douce et plus

diplomatique de commander"se.

En bref, le discours juridique se manifeste sous des formes multiples que I'on ne

peut détailler dans la présente étude. Notre objectif sera plus simplement de faire apparaître

la spécificité du discours juridique et la relation entretenue avec le système juridique

adopté par la société parlant le langage porté par ce discours. Nous insisterons sur le fait

que le langage juridique et le discours sont, en quelque sorte, le reflet de la philosophie du

droit adoptée par la société. Autrement dit, chaque société à une philosophie du droit qui

lui est propre, et le langage juridique et le discours qui en sont l'émanation.

2.3.4. Le texte juridique

De nos jours, il est largement admis, pour des raisons pratiques essentiellement, que

"l'écriture apparaît inseparable de la loi"m. Les sociétés modernes considèrent que l'écrit est

un support plus sûr pour la conservation et mémorisation, surtout quand il s'agit de textes

ayant une charge sociale importante comme les textes juridiques.

L'écrit demeure dans le temps et dans I'espace. Les anciennes civilisations gravaient

des textes dans les grottes. En conséquence, Becane et Couderc constatent que "aussi

recherchera-t-on très tôt, pour la loi, la forme d'écrit la moins périssable. Le code

Hammourabi est gravé dans une stèle de pierre. La loi hébraïque est d'essence formulaire et

I'un des mots employés pour désigner la loi en hébreu dériverait de chokak qui signifre

tgravertttel.

te CoRNU, G., ibid.,p. 271.
eo BBc.eNE, J-c. et Couoenc,M., La /oi, Paris, Dalloz, 1994, p. 54.
er BgcANe, J-c. et CouoeRc,M., La lor, Paris , Dalloz, 1994, p. 54.
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L'écrit est aussi le procédé le mieux adapté pour que le droit atteigne ses objectifs

de meilleure accessibilité du public, de maintien de son intégnté (à I'abri du risque de

falsification) et de petmanence dans le temps. Selon Becane et Couderc, "l'écrit n'est pas

seulement une technique permettant de maintenir I'intégrité de la loi en assurant sa

permanence et sa validité dans I'instant. Il assura ur mode de publicité qui apparaît, dans

une société politique évoluée, comme le meilleur moyen de sa diffusion et le plus sûr

garant de sa connaissance, par le citoyen"e2.

L'écrit est alors associé au texte. Lucien Mehl doure du texte la définition

étymologique suivante : "le mot texte vient du latin texere, supin textum,'tisser' (texla
'toile'). En latin classique, textus, âu sens abshait, veut dire enchaînement des idées; le

texte, au sens français, se disait scriptum"e3. Nous voyons là que l'écrit transforme la parole

en lui donnant un support physique palpable, représenté par des graphes et suivant une

structure bien définie; il donne à cette parole un statut nouveau, indépendamment du genre

(publicitaire, littéraire, scientifi guo, j uridique, etc.).

J. Francis, pour sa part, définit le texte écrit cornme "tout ensemble de phrases

données d'une cohérence globale, présentant un début, un milieu et une fin. Ajoutons que

son unité transphrastique peut devenir I'objet d'un surcodage qui en fait une totalité"e4.

L'écrit juridique n'échappe pas à cette règle; c'est aussi un texte formé par une suite de

phrases dont I'unité hansphrastique est maintenue par le thème abordé dans le texte

juridique lui-màne. Comme nous I'avons dit plus haut : "la loi est également écriture.[...]

La loi, le droit se fraduisent dans la réalité empiriqu€, pffi des textes. La loi n'existe en effet

que dans ses manifestations -droits, habilitations, permissions consenties, obligations

imposées-. Or ces manifestations, ce sont des manifestations dans et par l'écriture. Le mot

lex, dans la Rome antique, est issu du vocable legere, qui signifie cueillir, rassembler,

parconrir, parcourir des yeux (legere oculis), et, par extension, lire. Or on ne lit que ce qui

est écrit. La loi est écriture, texte"e5.

Il est wai que la loi, dans certains pays, continue d'exister sous forme orale, alors

BECnNE, J.-c. et Counenc,M., La /ol, Paris, Dalloz, 1994, p. 55.
MEHL, L., "Essai de synthèse : une science du droit pour pemer les pratiques du texte", rn: Lire le droit :
langue, tute, cognition,Paris, L. G. D.J., 1992,p.495.
FReNcts, J., "IJne conception dynamique du texte, le problème de son applicabilité à la textualité
juidique", in : Lire le droit : langue, tu,te, cognition, op. cit., p.426.
TIMslr, G., "La science juridique, science du texte", rn:. Lire le droit : Iangue, tæte, cognition, op. cit., pp.
458-459.
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qu'elle est sous forme écrite, c'est-à-dire sous forme de codes, dans la plupart des nations

dites modernes. La loi se présente sous forme de texte ordonné. Le texte juridique répond

naturellement à une logique affirmée, définissant d'abord les objectifs, puis, en fonction de

ces objectifs, établissant les dispositions correspondantes de façon à ce que chacune couvre

un objectif juridique. Ainsi, la loi est généralement divisée en articles et chaque article

comporte une disposition. Si la loi ne porte que sur un seul sujet d'ensemble, elle

comportera quand même des subdivisions telles que paragraphes, sections, chapitres, etc.

Le texte juridique occupe cependant une place particulière par le fait exprimé

clairement par J. Francis : "l'article de loi est placé sous le signe de I'impératifjuridique"%.

Ceci aura évidemment une grande influence sur le choix du langage utilisé: les éléments du

lexique ont généralement une acception particulière, en rapport avec le domaine. Le mot,

même s'il appartient au fond de la langue cornmune, est présumé avoir une acception,

attribuée par le contexte.

En outre, le caractère de 'perscriptivité', qui est omniprésente dans le texte

juridique, influence le choix des termes et des modes. Le texte juridique formé de

propositions prescriptives énonce des démarches à suiwe, éventuellement rédigées

implicitement ou explicitement au mode impératif.

La majorité des juristes reste persuadée que le texte juridique a un caractère public,

dans la mesure où il est le fruit de la raison collective ou, plus exactement, de I'esprit

collectif. Le droit n'est pas l'æuvre d'une raison individuelle qui pourrait tout prescrire et

tout prévoir, mais de la collaboration de plusieurs esprits. Cet aspect lui donne un statut

particulier.

On peut dire que le texte juridique se présente, a priori, d'une manière tout à fait

differente des autres. Tout d'abord, au niveau organisationnel, le texte juridique a une

forme spécifique qui sert sa finalité. Alain Seriaux écrit :

"le découpage article par article du contenu d'une loi ou d'un règlement est une

solution heureuse qui, sans nuire à I'homogénéité de I'ensemble, assure des

subdivisions cohérentes au sein du corpus législatif ou réglementaire. La règle

générale est que chaque article tend à résoudre une question juridique précise

distincte, ptr conséquent, de celles envisagées par les autres articles qui le

suivent ou le précèdent, même immédiatement. L'article est donc un principe

d'unité et ce, à un double point de vue : tout ce dont traite I'article ne concerne

e6 Fruq,ucts, 1., ibid.,p. 434
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qu'une seule question juridique, rien d'autre que ce dont traite I'article ne sert en

principe à résoudre la question juridique envisagée. Même voisins, les autres

articles traitent d'autres questions"eT.

Il est donc clair que le texte jwidique se distingue nettement des autres genres de

textes par sa structure textuelle, son langage différencié et aussi par sa finalité; I'analyse du

contenu exige une compétence jwidique suffisante, pour ne dire savante.

2.4. SPÉcIFICITÉ NNS PROBLÈ*TNS DE LA TRADUCTION DU LAI\GAGE
JURIDIQTIE

Traduire un texte juridique est une entreprise semée d'obstacles. C'est une opération

complexe, consistant, non seulement à transferer un message linguisti{ue, mais aussi un

contenu juridique. Dans sa démarche, la traduction juridique superpose en fait deux

opérations traductionnelles : une opération purement linguistique conduite entre la langue

de départ et la langue d'arrivée, une deuxième opération, juridique celle-là, qui s'intéresse

au passage d'un système juridique correspondant à la langue de départ à un autre système

juridique colrespondant à la langue d'arrivée. Ceci se résume dans l'équation suivante :

Its + tc
T,=1

LS"+S,,
Dans ce genre de traduction, I'imbrication des niveaux linguistique et juridique pose des

problèmes des deur ordres. "Les problèmes juridiques et les problèmes linguistiques sont

si étroitement imbriqués qu'il est difficile de les aborder séparément", écrit J. Kerby'8.

Toutefois, nous essayerons de poser les deux types de problèmes séparément,

sachant que ce sera une tâche d'autant plus délicate que le linguistique porte le juridique et

que les deux dimensions restent étroitement liées.

2.4.1. Les problèmes d'ordre linguistique

La traduction juridique est une traduction dite technique, car elle renvoie à un domaine de

spécialité usant d'un langage spécifique comme moyen de communication entre

spécialistes, en I'occurrence les juristes, en oubliant souvent, d'ailleurs que les justiciables

représentent aussi un pôle essentiel de la chaîne de communication. En tout cas, on peut

SERJ.eux, A., Le commentaire de textes juridiqzes, Paris, Ellipses, 1997 , p. 9.

KERBY, J., "La traduction juridique, un cas d'espèce" , in; Langage du droit et traduction, Collectif réalisé
sous la direction de J.-C., GEMA& MonEéal, Linguatech, 1982, p. 5.
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admettre que les problèmes linguistiques rencontrés lors d'une traduction de texte juridique

relèvent de la technicité et de la spécificité de ce langage.

Comme nous I'avons vu précédemment, la technicité se définit avant tout par

I'emploi d'une terminologie dont les éléments ont une signification précise, voire exclusive,

propre à un contexte. En revanche, la spécificité dépasse le niveau terminologique pour

englober toutes les composantes linguistiques formant la texture du langage juridique, y

compris la syntære, les modalités du discours, le style, etc. Le langage juridique se

construit suivant des modèles d'énonciation qui portent la volonté du législateur par rapport

à la loi. Cette volonté dewa s'exprimer dans le dire du législateur; elle sera traduite par une

certaine structuration des composantes linguistiques qui forment le texte juridique.

Dans ce cadre, il est difficile de définir la marge de manæuvre dont il dispose, c'est-

à-dire de faire la part des contraintes imposées par le langage juridique lui-même, la

communauté qui s'exprime, et la volonté individuelle. Paul Valery écrit à ce propos : "nous

distinguons, comme une texture uniforme sur la carte du territoire des esprits... Ce n'est

après tout qu'une exploitation de certaines propriétés d'un langage donné. Selon la structure

et le mécanisme de ce langage, telles expressions seront possibles ou non, désirables ou

non, fortes ou faibles : ils n'en font pas plus engendrer des différences nationales

considérables, non seulement entre les manières d'écrire, mais encore entre les français

mêmes. Ce qui paraîtra assez bien défini dans une langue, paraîtra obscur ou arnbigu dans

I'autre, quoique étant dit au moyen de mots correspondants ou qui semblent tels. C'est là

tout le drame des traductions"s.

En d'aufres termes, les problèmes linguistiques peuvent être ramenés à une

interférence entre la dimension cognitive et la dimension culturelle, cette dernière étant liée

à I'irnage que chaque société a ou se fait de son environnement. Les outils linguistiques

dont la communauté aura besoin pour décrire une réalité sociale est tributaire de la

conception qu'elle en a. A titre d'exemple, on mentionnera le fait que les sociétés humaines

n'ont pas une même notion du temps. Par exemple, à en juger d'après le système des

grammaticaux en arabe, I'axe chronologique est divisé en trois temps principaux : passé,

présent et impératif; le futur n'existe pas comme temps grammatical et s'exprime par

I'addition d'une particule saoufa I sa (: 'nous ferons') devant le verbe. En français, le

système des temps grammaticaux est plus complexe, en faisant intervenir, à côté de temps

simples (présent, futur, imparfait, passé simple), des temps composés (passé composé,

et HAMII, M., "L'interprète dans une institution judiciaire multilingue", ParallèIes, nol l, 1989, p. 58.
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plus-que-parfait, etc.), lesquels se combinent avec le système modal (indicatif subjonctif,

etc.).

Le traducteur juridique est donc amené à concilier des systèmes linguistiques qui ne

sont pas superposables. Le problème est d'autant plus complexe lorsqu'on la nation est bi-

ou multilingue: le traducteur peut alors être amené à modifier les règles d'énonciation de la

langue source pour les rendre acceptables au système cible. A ce sujet, E. Didier,

s'appuyant sur I'exemple du Canada, écrit : "Il est aussi possible de modifier les règles

juridiques d'énonciations afin qu'elles permettent d'obtenir un produit plus acceptable

culturellement. C'est ainsi que le droit civil et la Common law s'influencent

réciproquement au Canada pour produire une nouvelle école de rédaction législative qui

emprunte à chaque tradition juridique ses meilleures idées en matière de rédaction

législative et réglementaire"ræ. L'accommodation est évidemment facilité lorsque les deux

systèmes coexistent depuis longtemps et il se produit ce qu'on pourrait appeler une forme

d'acculturation juridique. A I'inverse, dans le cas où les systèmes confrontés sont séparés

matériellement, en particulier par la distance géographique, le processus d'accommodation

est plus diffrcile et appelé à rester incomplet.

La tradition juridique crée un particularisme juridico-linguistique qui qualifie

chaque langage. La responsabilité du traducteur, dans ce contexte, est très lourde : il dewa

adapter un contenu juridigu€, résultat d'une pensée, exprimé selon les conventions du cadre

linguistique source, au cadre linguistique cible. Cette reformulation de la pensée dewa

impérativement se plier aux contraintes discursives et stylistiques de la langue cible. En

bret la reformulation dewa respecter ce qu'on appelle le "gé,lrie" de la langue cible.

A en croire certains théoriciens du langage, le respect total du "génie" de la langue

relève de I'utopie : chaque langue a une organisation du système linguistique qui lui est

propre. E. Didier souligne que "la traduction 'totale' est impossible car chaque langue

organise différemment les référents.[...] Mais ce constat n'est wai que sur un plan

strictement synchronique. Les langues évoluent comme les cultures, elles se rapprochent

en décrivant des réalités identiques (par exemple : le Droit International). Donc avec les

progrès de la connaissance des autres civilisations et le rapprochement des cultures, la

r(p DIDIER, E., "I-€ langage du droit et la nouvelle traduction juridiçre", L'actrralité terminobgique,Vol. 20, Fasc.

5 , 1 9 8 7 , p . 1 0 .
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traduisibilité s'améliore : c'est une opération dont le succès est variable et va en

augmentant" lol.

Généralement, le texte source pose aussi des problèmes qui peuvent altérer la bonne

compréhension du texte . La cause en est avant tout le phénomène de I'ambiguiïé lexicale

liée à la polysémie, celle-ci étant définie comme le fait qu'un signifiant peut avoir plusieurs

sens. Ce fait peut avoir des conséquences fâcheuses sur I'interprétation du texte à traduire.

La compréhension des textes juridiques n'est pas chose facile, "il faut comprendre non

seulement les termes qu'ils utilisent, mais aussi leurs conséquences juridiques'rro2. Par

conséquent, une mauvaise compréhension des termes entraînera forcément une mauvaise

traduction erronée et, donc, une application déviante du texte juridique.

En résumé, les problèmes d'ordre linguistique sont de deux ordres. D'une part, ils

sont de natue intra-linguale, en renvoyant avant tout à la langue source. La difficulté

provient de I'ambiguïté lexicale, liée à la polysémie des éléments terminologiques. D'autre

part, ils sont de nature inter-linguale. Le problème provient alors des differences culturelles

portées par les deux systèmes linguistiques qui ont chacun leur spécificité manifestée par

des modalités discursives, stylistiques, lexicales, etc. La difficulté devient énorme lorsque

ces modalités propres à un système ne sont pas partagées par I'autre système, lorsqu'elles

sont exclusives.

2.4.2. Les problèmes d'ordre juridique

Emmanuel Didier définit la traduction comme suit : "la traduction est la transposition d'un

message d'une langue à I'autre et d'un système culturel à un autre. La fiaduction juridique

ajoute parfois à cette double transposition le passage d'un système juridique à un aufre. Le

pumsage de la langue 'traditionnelle' d'un système juridique à une autre langue qui est la

langue 'traditionnelle' d'un autre système juridiqu"tt r03.

La transposition des systèmes juridiques pose des problèmes de nature

conceptuelle. Comme nous I'avons déjà exposé, tout système juridique développe un

réseau conceptuel qui répond à la philosophie juridique adoptée par la communauté

intéressée. Il est donc tout à fait naturel que les concepts juridiques soient confectionnés,

pour ainsi dire, sur mesure, selon les besoins de la communauté. Dans ce sens, les concepts

créés sont exclusifs par rapport au système qui leur a donné naissance.

Drptnn" e., ibid., p. I l.

DIDIER" e., ibid., p. 7 .

DIDIER" e., ibid., p. 9
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L'exclusivité notionnelle entraîne un écart considérable entre les systèmes

juridiques, faute d'équivalence conceptuelle. Ce particularisme juridique accentue d'une

manière tangible le problème de I'incommunicabilité et favorise, donc, le caractère

"intraduisible" des textes juridiques. Le particularisme des droits et I'impossibilité qu'il y a

à les superposer font guo, "même traduit avec soin, un texte juridique n'a pas le même

contenu d'un pays à I'auhe, d'un continent au continent voisin, ni même de province à

province, de tribunal à tribunal"ru.

Devant de tels constats, la qualité des traductions juridiques est tout à fait aléatoire.

Ce phénomène est bien connu des organismes chargés de la traduction dans les instances

internationales telles que O.N.U, Union Européerme. Toutefois, les traducteurs tentent tant

bien que mal de redonner aux systèmes juridiques un certain degré de communicabilité en

procédant à rure certaine réduction au communs dénominateurs et en visant ce qu'il est

convenu d'appeler I'harmonisation.

La tâche du traducteur juridique est en tous cas très délicate puisqu'il s'agit de

concilier deux systèmes juridiques fondamentalement differents de par les modalités de

leur élaboration, leur histoire et les raisonnements qui les sous-tendent. Le fait de pÉNser

d'un système à I'autre entraîne implicitement le passage d'un mode de pensée à I'autre,

d'une logique à une autre, "d'une méthode d'élaboration à une autre et surtout d'une

méthode de formulation à une autre"ro5. A titre d'exemple, la Common law explique Didier

"privilégie dans les lois une énonciation détaillée et personnalisée, alors que le Droit Civil

préfère une énonciation générale et animiste; la Common law impose des comportements

précis à des individus, alors que le Droit Civil énonce des principes généraux applicables
'en général' à tous" 16.

Ces traits propres à chaque système influencent directement la manière de

concevoir les réalités juridiques et, par conséquent, la structuration textuelle. Ce sont des

caractères qui s'identifient à I'image de la société, image qui est elle-même unique et

souvent exclusive.

Devant cette évidence, le traducteur juridique peut être découragé, sachant que son

travail serait imparfait. L'amplew de la problématique trouve son illustration dans les

AuR-eL, D., "Les termes élémentaires du droit", in : Inngage du droit et traduction, Collectif réalisé sous
la direction de J.-C., GEMAR, Montéal, Linguatech, 1982, p. 35.

Spnmen, M., "Pour tme dimension culturelle de la taduction juridiçe", Meta (spécial ûaduction), Vol. 24,no
1, Mars, 1979,p.78.
Dlolpn" e, ibid., p. 10.
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territoires où des systèmes juridiques differents sont mis face à face, par exemple au sein

de I'Union Européenne, en Suisse, au Canada et autres organismes ou nations ayant

plusieurs langues officielles.

Le cas du Canada est tout à fait exemplaire : deux systèmes ayant des

caractéristiques diamétralement opposées de par leurs origines y coexistent, la Common

law, système prédominant dans les provinces anglophones, et le système civiliste

prévalant dans les provinces francophones, essentiellement au Québec. Le gouvernement

canadien, conscient de I'ampleur du problème et de l'importance des enjeux socio-

politiques, ne ménage pas ses efforts pour proposer des solutions au problème de la

traduction juridique. Et c'est ainsi qu'on a vu émerger une science nouvelle baptisée

jurilinguistique qui se penche sur toutes les difficultés liées aux problèmes juridico-

linguistiques du pays. Nous avons là une expérience d'une portée universelle, susceptibles

de dégager des principes généralisables à toute situation semblable.

Au départ, le souci a été d'harmoniser les rapports entre le droit canadien, ptr

essence bipolaire, et le citoyen canadien, qu'il soit francophone ou anglophone. Le

problème de fond réside, en fait, dans la disparité des origines entre les deux formes de

droits dont le pays a hérité. La Common law a ses racines dans les juridictions royales

anglaises; c'est un droit jurisprudentiel qui repose sur le "bon sens" des représentants des

institutions juridiques, en I'occurrence les juges. Le Droit civil, en revanche, est d'origine

romaine; c'est un droit codifié, tirant sa force et sa cohérence de l'écrit et affiné par

I'administration napoléonienne en I 804.

De ces differences d'origine résultent des differences fondamentales dans la

manière d'appréhender une même réalité juridique et, donc, des différences de modes de

conceptualisation, de méthodes et procédures juridiques, de structuration des institutions

etc. Ceci se traduit naturellement par I'absence d'équivalences parfaites, à quelque niveau

que ce soit.

Conscient de la complexité des problèmes à ces deux niveaux (iuridique et linguis-

tique), le gouvernement canadien s'est mobilisé en créant des centres spécialisés en traduc-

tion juridique et, notamment, des centres de terminologie chargés d'élaborer un lexique

juridique bilingue susceptible de combler les lacunes juridico-linguistiques. C'est ainsi que

de nouveaux langages du droit émergent, pour expliciter la Common Law en français et le

droit civil en anglais. Gemar écrit que "la confédération canadienne, a instauré un ordre

linguistique bilingue au sein d'une société dont les deux 'langues officielles' symbolisent

les differences de mentalité opposant deux ethnies que séparent non seulement une barière
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linguistieue, mais encore, comme dans le cas du Québec, une 'vision particulière du

monde' se fondant sur une organisation sociale, politique et juridique fort différente à

I'origine . La rencontre de deux 'esprits' des lois contraires entraîne d'importantes

conséquences, notamment dans I'activité traduisante où le passage d'un système juridique à

un autre présente de ce fait des difficultés d'une grande complexité"rot.

On admet donc que les problèmes d'ordre juridique sont dus au manque de termes

capables de décrire la même réalité en deux langues différentes. Dans ceffe perspective, les

recherches tendent à réconcilier les différences entre les "mentalités" des deux

cornmunautés linguistiques du pays. Ceci conduit à des propositions qui ne font pas

I'unanimité. Ainsi, on a proposé pour le mot anglais tntst le terme français de fiducie. Ce

choix est contesté par E. Didier qui rectifie de manière péremptoire : "û:ttst en anglais n'est

pas 'fiducie' en français juridique de France"rot. On notera que ce refus se fonde sur un

argument qui pose le français de France comme la référence dans le cadre du processus

normatif; cette attitude peut êfie mise en cause comme étant teintée de nationalisme.

Quoi que I'on fasse, le dialogue entre deux cultures ne peut se faire sans

concessions réciproques. L'équivalence totale ou approximative ne sera possible que si les

deux cultures acceptent de rapprocher la façon d'appréhender une même réalité juridique.

Dans le cas contraire, une équivalence partielle serait retenue comme un pis-aller, pour

augmenter le degré de communicabilité entre les cultures.

En conclusion, on insistera donc sur ce constat selon lequel le droit n'est pas

universel. Le particularisme juridique ou le caractère national du droit est à I'origine de la

problématique traductiorurelle des textes juridiques, laquelle peut se r{rmener au fait qu'il

n'existe pas de réseau conceptuel universel pour tous les systèmes juridiques du monde. Le

constat est tout à fait applicable aux trois formes du droit qui nous intéressent, droit

français, droit anglais et droit musulman. Les adjectifs eux-mêmes manifestent I'ambiguiTé,

deux de ces formes sont désignées par un qualificatif politique, la troisième est assimilé à

une religion. La traduction entre ces trois systèmes ne saurait être intégralement

saisissable, ni au niveau linguistiQue, ni au niveau juridique.

Geunn, J-c., "Fonctions de la taduction juridique en milieu bilingue et langage du droit au Canada", in :

Langage du droit et traduction, collectif réalisé sous la direction de J.-C. GEMA& Montréal, Linguatech,
1982,  p.123.

DIueR, e., ibid.,p .9.
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Pour mieux servir les objectifs que I'on a fixés dans la présente thèse, nous avons choisi un

corpus que nous avons jugé adapté à nos besoins d'études en matière de traduction

juridique.

Il n'a été pas aisé de frouver un corpus complet, c'est-à-dire des textes originaux en

langue arabe traduits en français et en anglais; ce qui a limité le champ d'étude. Le corpus

est donc réduit et ne concerne que deux thèmes : le mariage et le divorce. Or, le statut

personnel englobe d'autres thèmes que nous ne pouvons développer, faute de textes traduits

dans les trois langues. Toutefois, ce corpus dont voici un descriptif est suffisant pour

mettre en avant notre conception de la traduction.

Il s'agit du code du statut personnel et de la succession connu au Maroc sous le nom

de la Moudawana. Un code élaboré en collaboration par deux juristes : [e professeur Rabha

Zeidgay, gui s'est chargée de la version arabe, et François Paul -Blanc, spécialiste du droit

marocain, qui s'est occupé de la version française; quant à la version anglaise, nous nous

sommes basés sur le liwe de Dawoud Sudqui El Alami et Doreen Hincheliffe, intitulé

Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World, dont nous avons pu extraire la

version anglaise qui nous intéresse, à savoir la partie qui porte sur le mariage et le divorce.

Notre objectif est d'étudier le réseau notionnel relatif à ce code ainsi que tous les

moyens linguistiques et extralinguistiques intervenant dans la production du texte

juridique.

3.I. LA NATTJRE DU TEXTE DE NÉTANT ET DU TEXTE D'ARRIVIfE

3.1.1. Le texte de départ ( Tp.)

3.1.1.1. Le statut du texte de départ ( Tn.)

Nous avons évoqué au chapitre "philosophie du droit" que la formation du droit n'est en

aucun cas fortuite. Elle répond, bien évidemment, à des exigences que la société s' impose

à elle-même et que le droit doit satisfaire.

Ce schéma est trop sommaire, la réalité est plus complexe que I'on croit.

L'évolution du droit est canalisée ou moulée de façon qu'elle soit, d'un côté, adapté à la

culture de la société; et qu'elle réponde d'un autre côté, le plus fidèlement possible, aux

attentes des justiciables. Autrement dit, le droit est créé pour la société et par la société

dans le but de régter les problèmes juridiques qui peuvent survenir. Le tout en conformité

avec I'esprit et le caractère socio-culturel de ladite société.
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La multitude des sociétés engendre,. de fait, nécessairement des divergences

philosophiques et, par conséquent, des systèmes juridiques, dirons -nous, distincts.

Force est de constater que chaque nation élabore un droit spécifique, qui

généralement prend une forme écrite sachant que l'écrit, semble-t-il, jouit d'un statut

privilégié. L'écrit garantit une fidélité et une authenticité coillmunicative par rapport à

I'oral.

C'est la raison pour laquelle on recourt, dans une codification de textes juridiques, à

l'écrit. Le droit n'est pas un phénomène ephémère. Il dure dans le temps car il évolue avec

la société qui lui a donné naissance, et dans I'espace car il est 'destiné' à être appliqué à

une population dont les frontières sont délimitées; par conséquent, et à titre d'exemple, une

codification du droit français n'est valable juridiquement que sur le territoire français. Il en

est de même pour le droit anglais ou le droit marocain.

La souveraineté, I'hégémonie d'un Éitat sur son territoire, se manifestent donc par la

publication de textes juridiques qui résolvent les problèmes juridiques posés par la société,

dans une dialectique socio-politique. Elle est sociale du fait qu'elle s'intéresse à

I'organisation de la société par la création de règles juridiques; elle est politique car elle

rappelle la souveraineté de l'État.

Dans ce contexte, et dans le cadre de notre étude, le droit marocain et plus

particulièrement le code du statut personnel, est conçu sur mesure pour la communauté

marocaine. Ce code prend la forme d'une compilation de textes juridiques touchant de très

prés la société dans toutes ses facettes, qu'elles soient économiques, juridiques ou sociales

et tournant autour diune institration très ancienne qui est le mariage et ce qui en découle, la

succession, la filiation, etc.

Le texte issu du code du stafut personnel revêt une valew juridique octroyée par

l'État et ses institutions reconnues. Par conséquent, il fait foi devant ces mêmes institutions

tels les tribunaux marocains. Le texte juridique est I'expression de I'Etat et en même temps

la parole de la société. il est en quelque sorte un canal de communication juridique

privilégié entre l'État et ses administrés.

La notion de texte ou plus précisément sa légitimité tire son essence de la

praticabilité et de la fonctionnalité au sein du système juridique auquel il appartient. Un

texte juridique français n'est fonctionnel qu'à I'intérieur du système juridique français, son

exportation à un autre système juridique est vide de sens, voire inacceptable. La raison est

simple, le droit n'est pas universel, il a un particularisme qui lui est spécifique de par ses

fondements. Le rapport d'exclusivité entre système juidique et communauté établit une
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interaction interprétative entre texte et audience réceptrice. "Notre notion de texte, donc,

comprend tout élément dans un document d'interprétation. Cette notion demande le

concours d'une instance réceptrice qui se chargera de la fonction interprétative; on peut

dire que, dans cette optique, un texte seul n'a aucun statut, aucune énergie (si ce n'est pas

potentielle) que le texte demande à être intégré dans sa situation globale de

production/réception" I .

Quant à la situation globale de production et de réception dans le cas des textes

juridiques de la Moudawana marocaine, le législateur a tranché d'une manière

incontestable que toute législation relative au statut personnel doit obserer les principes de

la Chariâ. M. El Kachbour souligne que :

"La constitution marocaine précise dans son

article 6 que I'Islam est la religion officielle

de I'Etat. L'article 100 stipule que I'Islam est

incontestable et que plusieurs textes du droit

civil considèrent les principes de la Chariâ

comme système général en se rapportant à

ses dispositions dans plusieurs cÉls

juridiques".*

Ceci a êté accepté sans contestation de la part

dans le domaine du statut personnel est restée

islamique, chère aux yeux de la population.

"Compte tenu de I'imbrication du code du

statut personnel et de la Chariâ, le Conseil

Suprême a decrété que : ne peut défendre ou

représenter les justiciables devant les

tibunaux specialisés dans le statut personnel

ir" crrUl dl.-ill LÈn ilal-ll '''âJl d-l

rrâilJ ilrrll uË.r è*.,)t Ol 
"Jr 

isl.c^ll J5.r-r

i,+l;.ll .l+y è-fl iJi 
"J' 

4j4 lOO cj.^-ill

*irJl û-dtill sêy; dr" +r'Jl ùl Jl e*lt*

LLl'i i$-"Tl 4'J-Éll iJrt+^ Or" cJ'-=: q*,.,ii
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des citoyens marocains car la législation

en conformité avec I'esprit de la religion

dplél -isi i+-iill dlr,=!l ù3,llJ ,-fi_r
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I HewsoN, L., Ies paramètres de la traduction, Thèse, Montpellier 3, 1987, p. 170.
* 

Traduction personnelle
.18 .rr, 1996,'D++Jl CIJJ i'rt ,ct i"[ -tJl , 1993 dù+r'36.!.-$lt cl.nlt û]ti, re. -r.*Kll
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que les avocats marocains musulmans"'. .3tt g *ol,.oll irJli-ll gjr.tJl

Nous concluons donc que les textes juridiques compilés dans la Moudawana détiennent bel

et bien une valeur juridique et une acceptabilité aussi bien de la part des institutions

étatiques que de la part des justiciables. Bret le texte juridique n'a de valeur juridique qu'à

l'égard de I'instance qui I'a créé. Il est symptomatique du système de droit et donc à la

culture.

3.1.1.2. Le texte de départ et son discours

La production des textes n'est pas hasardeuse; bien au contraire, elle émane de la volonté

de I'auteur de créer un texte qui lui est propre selon les normes qu'il a établies pour une

raison bien définie. La raison d'être du texte est tégitimée par le but à atteindre ou plutôt de

I'effet qu'il peut avoir sur le lecteur. I-a production des textes est tributaire de I'auteur du

texte et du lecteur, d'un contexte socio-cutturel facilitant le contact entre ces deux

protagonistes.

Tout texte écrit est un discours reflétant le vouloir dire de I'auteur. Ce discours n'est

saisissable que si le lecteur partage le même milieu culturel lequel constitue un lieu de

conditionnement aussi bien pour la production discursive que pour sa réception, Robin

écrit que : "contrairement à l'énoncé, le discours n'est un discours que par rapport à ce qui

le conditionne, qu'il faut donc I'envisager en terme de processus et non pas statistiquement

comme énoncé, que le discours n'est discours que rapporté à ses conditions de

production"4.

Rappelons que les conditions de production de la Moudawana émanent de

I'obligation d'élaborer un code propre au Maroc, et faire ainsi barrage aux législations

importées par le colonisateur français (ex. code des obligations et contrats). La législation

française avait, dans le fond, une idéologie qui consistait à occidentaliser les mentalités

autochtones selon une conception purement française résumée dans une philosophie laïque.

Le Maroc proclame indiscutablement I'Islam comme religion de I'Etat, son discours

juridique répond à I'aspiration de ses gouvernés, une aspiration qui trouve son origine dans

la religion. Il devient clair que la confrontation de deux discours, à savoir le discours

Traduction personnelle

.34 .cn , lgg6,6+\lJ Cl.;!I i ir , ,et ;.sI ,l:ll , 1993 dù+É 6. +;.-i'i!t cl,rlt ù,,E , .,^. .r.*xl

HewsoN, u., ibid., p. 172.
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religieux porté par le code du statut personnel et le discours "objectif' porté par le droit

positif laib, aura sans aucun doute des conséquences sur le processus traductif.

Le législateur interpelle ses administrés à travers un discours susceptible de créer

un effet intentionnel, se réduisant en deux choses qui vont de pair; d'abord I'acceptabilité,

ensuite le respect de la règle juridique.

Ce constat paraît général et évident. Chaque règle de droit est faite pour être

respectée selon le contexte général qui lui a donné naissance. Toutefois, chaque pays

formule son discours de la façon la plus appropriée et la plus acceptable par la population

gouvernée. Pour ce faire, le législateur fait appel à un outil linguistique capable de

transmettre le plus fidèlement possible le discours voulu.

En ce qui concerne le code du statut personnel marocain (et à I'instar de tout code),

ses règles sont impératives et incontestables du point de vue juridique :

"Il est de consensus en législation, enfiqh et

en juridiction que les règles comprises dans

le code du statut personnel sont à la base

des règles impératives liées au fond du

système général". *

ùT ,È el,àill3 +iill -r ëJ.jûll çf tl^=Jl $'+

cJ^-tS *to i;.--.^,'tt dlJÊ.ll furro os ii.^.o^ll rclgËll

.s"atJl ÊUàill -,;oJ++ cj.-r;-2.1- :el3s

Le caractère impératif de la loi incite donc le législateur marocain à puiser dans la langue

pour servir le discours juridique arabe. Le discours juridique arabe dispose naturellement

d'un nombre considérable de termes techniques recouwant des réalités spécifiques au

contexte marocain et (par extension au contexte arabo-musulman) dont nous citons

quelques exemples (que nous allons développer dans la partie 'traitement terminologique'),

article 5 : Adouls, Wali, Sadaq, Idda, Khol'; article 52 : Mouta'; article 53 : Dar el tiqua,

etc.

Le discours juridique fait aussi appel à ce qu'on appelle le vocabulaire de soutien,

un vocabulaire appartenant au langage usuel, notamment une catégorie verbale explicitant

I'aspect contraignant de ce discours dont voici quelques exemples :

: 22 dL-ilt Article 22 : En cas de répudiation

ot+ll cJ+ tel-l kjtt û! ,JlJ.-ll d^âj i+lj[','iJ prononcée librement par l'époux avant

33 .tr,1996 ,;r;qlt Ct-itJ i lL ,cL-:.r$ _,rlJl , 1993 cù+È3 6. i;.-i",ilt "Ir-!l 
i;lti, .r..r. r.*Xll

Traduction persorurelle
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l-t l$il k+ la consommation du mariage, l'épouse

répudiée a le droit à la moitié du

Sadaq.

;-.pl.-^ll , '.'""'ll 4r

: 28 dl.-ill

Ê.nJ U tu.;lt ir e-rs+

: 30 Ljl.-ill

eJiïl *É grrt' iÉ-x J-il| i+-r-!l -,ltr^il ','îJ

t6_rl"

Article 30 : La première éPouse doit

être avisée de I'intention de son époux

de lui joindre une autre éPouse...

Article 28 : Les

de la parenté par

que celles de

I'alliance.

prohibitions résultant

le lait sont les mêmes

la parenté ou de

: 54 dl'-ill

i .J=..b rr3q û-.Unlt ei;t ,' 'lLl r-r. L;,3-;
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Article 54 : It sera fait droit, sans délai,

à la demande de divorce formulée par

une femme pour vice affectant les

organes génitaux de I'homme et dont la

guérison n'est pas à esPérer.

Un aute aspect indispensable à tout discours juridique est celui de I'impartialité- Dans le

cas de notre corpus, elle se caractérise par une impersonnalisation du sujet parlant, en

I'occurrence, le législateur qui la concrétise par procédé de passivisation (exemple, I'article

54 mentionné ci-dessus : il sera fait droit : srt3t*,- article 54 ( alinéa 5) dr^;J+ill c!t+ Ot''r-g

,. 'J.ll iiJ,,- i 'l+t !t "il sera fait appel à des médecins spécialistes aux fins d'obtenir tous

éclaircissements utiles sur le vice allégué". Nous étudierons d'autres marques du discours

relatifs à la formulation de la modalité dans la partie réservée à l'étude phraséologique.

En résumé sur ce point, le discours reste dans sa globalité lié à I'esprit de la

religion. Il est avant tout discours religieux qui n'a d'existence qu'au sein d'une

communauté musulmane de par les notions employées. Quant aux formes linguistiques

utilisées, elles servent bel et bien leurs objectifs, comme dans tout autre discours, à savoir

le caractère impératif de la loi et l'écart entre le législateur et Ie gouverné.
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3.1.1.3. Production et système culturel

La production de toute oeuvïe est influencée directement et indirectement par

I'environnement de son auteur. L'æuwe est I'empreinte d'un certain nombre de facteurs,

agissant ensemble, conduisent I'auteur à concevoir ce produit selon des règles bien définies

pout' assurer une acceptabilité de la part du récepteur, qu'il soit lecteur d'un liwe ou

utilisateur d'un objet, etc.

Le droit met en évidence cette relation qu'on peut appeler abusivement la relation

vendeur-client. Le client étant les justiciables, le vendeur étant le législateur.

Cette relation 'commerciale' fait que le vendeur entre dans la logique du

consommateur afin de satisfaire du mieux possible les désirs de ce dernier; sauf qu'en

matière de droit, c'est une relation interactive qui prévaut. Autrement dit, le législateur

aussi bien que les citoyens participent à la formation des règles du droit. Cette interaction

est primordiale pour le bon fonctionnement du droit car elle implique l'acceptabilité,

condition nécessaire et suffisante, pour la crédibilité et la continuité du système juridique

et, par la même, son efficacité.

L'acceptabilité semble être un paramètre simple, mais en réaLitê elle est plus

complexe qu'elle ne paraît. Elle dépend étroitement de quelques paramètres socio-culturels,

à savoir I'histoire de la société, ses us et coutumes et aussi sa réalité socio-économique.

En élaborant une loi, le législateur tient évidemment compte de ces pilamètres dans

leu globalité afin de créer une loi adaptée et compatible avec la commrurauté. Dans cette

perspective, le cadre du statut persorurel en question révélera certainement quelques

aspects liés à la réalité vécue par les justiciables. Le code marocain est très éloquent à cet

égard. Il est issu d'un droit dont I'inspiration est tirée de la Chariâ et des principes de

I'Islam.

Le législateur a pris conscience du contexte sociologique en confectionnant les lois

qui répondent à la fois aux exigences imposées par l'évolution sociale et qui restent dans le

cadre de la philosophie islamique.

Il n'est pas étonnant dès lors que seul le code du statut personnel soit exempt de

toute influence du droit occidental. Car il touche à ute institution 'la famille'

biologiquement similaire à toutes les familles du monde, mais qui, à l'échelle

organisationnelle, est restée très attachée aux coutumes locales imprégnées, dans

I'essentiel, par la religion.

par conséquent, le texte produit, avant d'êfie le vecteur d'un contenu jtridique, est

avant tout, un message de culture au sens défini par le petit Larousse illustré : "ensemble



Chapitre 3 - Etude du corpus et enseignements r49

des structures sociales et des manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui

définissent un groupe, une société par rapport à une autre".

Nous pouvons ainsi dire que le texte, par le biais de son code linguistiQUo, véhicule

deux sortes d'informations. La première porte sur le sujet traité, dans notre cas, le droit; la

deuxième est d'ordre culturel : le texte porte des signes permettant aux lecteurs de le situer

dans son contexte culturel. Le plus apparent de ces signes est la langue elle même dans

laquelle le texte est écrit (sous réserye qu'elle soit la langue originale).

Dans cette optique, la relation bilatérale enfie I'information-sujet et I'information-

culture active la fonction interprétative du texte sollicitant le concours de I'instance

réceptrice qui est elle-même originaire du même contexte socio-culturel.

Tout texte est susceptible d'interprétation. Une bonne interprétation n'est possible

que si tous les éléments sont rassemblés (une borme connaissance de la langue ne suffit

pâs, il faut aussi connaître la culture). La relation entre la langue et la culture est

fondamentale car la langue désigne le contenu de la culture. "La langue reflète un certain

nombre de traits concernant I'organisation sociale, la religion, les croyances diverses, I'art,

la cosmogonie, etc..." souligne Mei11et6.

L'identité du destinataire ou du consommateur, pour retrouver la logique

commerciale, est pertinente, voire déterminante dans le processus de production. Le texte

doit répondre aux attentes des justiciables-consommateurs, à qui le texte est destiné.

Dans le cas de la présente étude, il s'agit bien de textes juridiques rédigés par I'Etat

tenant compte du milieu culturel qui n'est autre que la culture arabo-musulmane, et destiné

à une population de confession musulmane. Ceci ne veut pas dire que les auEes minorités

sont écartées. Il existe un droit propre à elles, notamment pour les juifs marocains.

L'écartement du législateur producteur de la loi du cadre religieux peut mettre en

péril sa légitimité. Bernard Botiveau écrit à ce propos qu' "aucun gouvernement ne peut

être considéré légitime par le seul fait qu'il gouverne; la façon dont le gouvernant est

parvenu au pouvoir importe moins que le fait qu'il doive continuellement se légitimer aux

yeux des gouvernés en leur faisant accepter I'idée que sa politique est bien conforme aux

enseignements de la Chariâ et qu'il n'en existe pas de meilleure alternative"T.

Nous soutenons sans réserve Botiveau dans son propos quant au code du statut

personnel et de la succession marocaine (la Moudawana). Le législateur est resté conforme

6 Sruo, F., Aspects culturels dans la traduction des textes littéraires, Thèse, Paris 5, 1994, p. 145.

7 Bonveeu, 8., Loi islamique et droit dans les sociétés arabes, Editions Karthala, Paris, 1993, p.322-
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à Ia Chariâ en rédigeant ledit code et même quand il s'est agi de le réformer. La relation

entre le producteur des textes et les gouvernés, dans ce cas, est un fil conducteur dénommé,

Chariâ. Ceci légitime à la fois la position de I'Etat vis-à-vis des gouvernés, et la valeur du

texte juridique.

Un droit garanti par les valeurs religieuses reconnues par tous leur paraît écarter le

risque de I'erreur du législateur humain. Dans ce sens, "une politique législative

respectueuse de ces valeurs permet de 'négocier' plus sûrement un devenir soumis dans tout

groupe humain à la Sunnat Allah, dans laquelle les réformistes voyaient la 'loi inexorable'

de I'histoire"8.

Pour résumer, I'interaction effective enfre situation de production et système

culturel est inévitable. Elle est active dans la mesure où le producteur des textes est

influencé pæ le milieu où il vit, c'est-à-dire sa culture. Le justiciable, consommateur,

réclame un produit selon un besoin réel émanant de la même culture du producteur.

3.1.1.4. L'audience réceptrice du texte de départ ( Tp.)

Il ne fait aucun doute que tout texte est destiné à une audience qui en fera usage. Toutefois,

et devant la multitude des textes traduits, il est difficile, voire impossible de définir d'une

manière exacte I'audience réceptrice du texte. Tout texte peut être lu, et son utilité ou usage

dépend de I'intention du lecteur. Le texte peut être lu à des fins pratiques,

informationnelles, ou juste coûlme moyen de distraction (la lecture des romans).

Devant ces divers usages du texte, il est donc difficile de cerner d'une manière

scientifique I'audience réceptrice; néanmoins, il convient d'admetfre qu'il existe trois

catégories d'audience définies par Hewson Lance comme "une catégorie de destinataires

identifiables, 'une catégorie de destinataires partiellement identifiables et une catégorie de

destinataires généraux. Si X envoie une lettre à Y, Y est le destinataire unique; le dépliant

publicitaire distribué gratuitement dans la rue est destiné à n'importe qui et à tout le monde

a priori, donc, à des destinataires non-identifiables"9.

Hewson continue, "il nous semble que I'on peut toujours identifier le destinataire

implicite de tout message, même quand le message s'adresse, ou semble s'adresser, à tout le

monde. Nous pensons donc que tout message a une destination précise, et que I'on peut

accéder à cette destination en examinant la triple visée par : (a) la classification du texte

8 BorrvEAU,8., ibid. ,p. 319.
9 HEwsoN, L. , Les paramètres de la traduction, Thèse, ibid. ,p.}Cd,.
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imposée par la société, (b) les conditions d'accès au discours, (c) I'intention du producteur

de discours"lo.

En tout cas, quand il s'agit de textes de nature juridique, la reconnaissance du

destinataire devient plus simple. Il pourrait immédiatement s'agir de toutes les personnes

manifestant un intérêt commun au domaine du droit qu'ils soient des professionnels

avocats, juges, enseignants, etc. ou des intéressés occasionnels qui ont des préoccupations

juridiques ponctuelles.

Il est donc évident que le texte juridique a une audience réceptrice ciblée définie par

le souci ou I'intention d'exploiter I'information juridique dans un but qui ne peut sortir,

quelques soient les circonstances, du cadre juridique, contrairement aux catégories des

destinataires généraux.

Nous avons évoqué précédemment que la relation production/système culturel est

conditionnée par I'identité du récepteur du texte juridique de départ. Le texte est conçu au

préalable de façon à garantir une compatibilité du système juridique avec le milieu socio-

culturel dans le but de créer une acceptabilité des lois et susciter I'intérêt des gouvernés à

ces mêmes lois.

Dans le cas du système juridique marocain, une lecture du code de statut personnel

et des successions (Moudawana) attestera que le législateur marocain a opéré, dans

l'élaboration de ce code, dans un cadre social imprégné de valeurs religieuses foncièrement

islamiques car I'Etat proclame I'Islam comme religion officielle. De plus, il s'est inspiré du

rite malékite, un rite modéré que les marocains prônent.

Dans un pays qui s'est toujours montré très attaché à sa religion et à ses traditions

islamiques, la consécration par la loi positive du droit musulman paraît tout à fait justifiée.

A I'avenir, il faut probablement s'efforcer d'adapter notre code du statut personnel aux

exigences du monde moderne et à l'évolution subie par la société marocaine.

De même, dans un pays dont la constitution proclame, dans son article 6, que I'Etat

"... garantit à tous le libre exercice des cultes", il est tout à fait naturel que les citoyens

marocains de confession juive continuent à être régis par leur propre droit hébraique et

qu'au sein de nos tribunaux, il y ait des rabbins pour appliquer ce droit.

Nul ne conteste que I'existence du droit témoigne de la souveraineté de l'Etat sur ses

gouvernés. Un droit qui tient compte de toutes les fractions de la société et

particulièrement les minorités.

t5 l

lo Hewsor.r, L. , ibid. ,p.214.
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En principe, la question de I'homogénéité du droit ne pose pas de problème majeur

dans les pays laïques étant donné que tous les citoyens sont soumis sans conditions aux

mêmes règles de droit. Les problèmes deviennent plus complexes quand il s'agit de pays

non-laïques où une ou plusieurs minorités coexistent.

En ce qui concerne le Maroc où deux communautés religieuses cohabitent, à savoir

une grande majorité de musulmans et une minorité juive, le problème est plus ou moins

épineux car il s'agit d'une minorité marocaine dont la confession est strictement différente

de celle proclamée par l'État. Toutefois, leur nationalité marocaine impose que leurs droits

soient reconnus notamment en ce qui touche au statut personnel et à la succession.

Sachant que le code du statut personnel et de la succession est issu d'un contexte

musulman, il serait incohérent de I'appliquer aux Juifs, de par la difference des religions et

des pratiques; quant au droit de la famille, les Juifs marocains jouissent d'un droit

spécifique de nature religieuse mais non codifié.

Pour remédier à cette situation et confirmer sa légitimité sur la minorité juive, le

législateur marocain a placé des juges juifs dans les tribunaux marocains en leur conférant

le droit de résoudre les litiges selon les règles imposées par la religion. Il est à noter qu'il

n'existe pas un code du statut personnel juif écrit, mais uniquement des jurisprudences

fondées sur la Torah.

En guise de conclusion, nous tenons à dire que I'audience réceptrice conditionne la

production des textes juridiques de départ. La valeur juridique n'est réelle que vis-à-vis de

I'audience pour laquelle le texte est destiné et pour laquelle il est produit. L'exemple du

Maroc est très illustratif à ce sujet. Il existe deux droits différents dans leurs fondements et,

donc, deux sortes de textes pour deux communautés qui coexistent sur le sol marocain.

3.1.2.1. Le texte d'arrivée ( Tn)

3.l.2.l.L Le statut du texte d'arrivée ( Te)

Parler du texte d'arrivée (Tn) implique qu'il s'agit d'un texte issu du processus

traductif. C'est une deuxième version du To. qui a changé aussi bien de code linguistique

que de milieu culturel.

On peut dire d'emblée que le texte d 'arrivée, en changeant de code linguistique et

de milieu culturel, a changé impérativement d'audience réceptrice. Il n'est pas question de

parler des mêmes conditions socio-culturelles qui ont donné naissance au texte de départ

(Tn). Le Tn ne parle plus la même langue et son contenu (message) ne concerne plus la



Chopitre 3 - Etude du corpus et enseignements 153

même civilisation. Le T6 a voyagé dans I'espace pour s'intégrer dans la civilisation

réceptrice selon la théorie du Thieberger. Par conséquent, le texte d'alrivée n'est plus

adressé à la même audience de départ mais à une autre audience dont l'évolution

historique, sociologique, économique sont différentes de celles de départ.

n est vrai que le milieu-culture n'imprègne pas les textes notamment d'ordre

technico-scientifique. Un procédé médical répond aux mêmes règles scientifiques, qu'il

soit rédigé en français, en anglais ou en arabe. Ceci ne réduit pas à néant les problèmes

relatifs au code linguistique. Certes, il existe des problèmes notamment terminologiques

mais, ils restent dissociés de la culture car il s'agit 1à d'un procédé universel, dirions- nous,

apatride. La transplantation du cæur est la même dans toutes les civilisations. La traduction

du mot transplantation dépend de la langue mais pas de la culnre.

Si on s'inscrit dans cette perspective, on peut dire que la valetu informationnelle des

textes scientifiques en question n'est pas mise en doute quelque soit la langue, étant donné

que le réseau notionnel dérivant du domaine scientifique est rebelle à toute valeur

culturelle. Il est transnational comme nous I'avons souligné ci-dessus.

Une telle perspective n'est pas sans incidences dommageables quand il s'agit de la

valeur informationnelle et pratique de textes ayant des notions appartenant à un code

linguistique et inextricablement liées au contexte socio-culturel géré par ce même code

linguistique. Le cas du tangage juridique est révélateur. La notion juridique dénommée

renvoie non seulement à la langue mais aussi au système juridique dont elle est issue.

La relation mutuelle entre notion et système culturel est dépendante de la culture de

départ, nonobstant le système juridique. Cet état de choses pose une problématique portant

sur la valeur des textes juridiques fiaduits. Le concept de la valeur juridique part du

principe que tout système juridique est fermé; il est gêré par une logique qui n'est pas

arbitraire, bien au contraire, elle se fonde sur le système juridique et le milieu culturel. Un

texte juridique ne peut être interprété qu'à I'intérieur de son système juridique d'origine.

Face à une telle situation, est-il possible de croire que le texte traduit garde la même

valeur juridique que celle du texte de départ ?

Si I'on adopte la théorie du milieu-cible, la réponse devient, pour nous, très claire

car traduire, dans ce cas, veut dire changer de code linguistiguo, de code juridique et, par

conséquent, de culture. Ce qui remet en cause le statut du texte d'arivée.

Le texte traduit est censé remplacer le texte de départ dans tous ses aspects aussi

bien linguistique que juridique. I-e plus important est que le texte d'arrivée soit
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interprétable dans le système juridique récepteur. Le texte juridique est traduit pour

satisfaire des obj ectifs j uridiques.

Dans le cas du corpus, sujet de notre étude, les textes juridiques arabes traduits en

français ou en anglais doivent avoir une valeur juridique vis-à-vis du système juridique

français ou anglais. Ce qui paraît, de prime abord, paradoxal; voire impossible, car les

fondements des trois systèmes juridiques en question sont distincts. Par conséquent, ils ne

permettent pas la transposition juridique. Le texte juridique n'a de valeur qu'à l'égard de

son système. Une notion comme le mariage posthume s'intègre bel et bien dans le droit

français et ffouve sa valeur jwidique au sein de ce même droit, mais elle n'a pas de valeur

juridique vis-à-vis du droit marocain.

La raison est simple, le droit marocain ne conçoit pa^s le mariage d'un vivant avec

un mort, mais le droit français I'accepte comme tel. Remarquons que le 'mariage

posthume' est traduisible en arabe c+t"lt+ glrjl. La notion, prise telle qu'elle est, passe donc

d'un code linguistique à un autre sans poser de problèmes mais elle ne passe pas du

système juridique français au système juridique miuocain. Le droit marocain ne reconnaît

pas le mariage posthume.

Jusqu'ici nous avons démontré la complexité de I'opération traduisante. Notre

démarche dans le cadre de la théorie du milieu-cible nous permet de déduire la possibilité

de traduire des textes juridiques d'un point de vue linguistique. Tandis que Ie point de vue

juridique pose problème quant à la valeur des textes, notamment quand il s'agit de textes

dont les notions s'inspirent de la religion, elles doivent êfre transposées aux systèmes de

droit larque, par le biais de la fraduction. Tel est le cas du code du statut personnel et de la

succession marocain fiaduit en français ou en anglais.

Sous un angle pragmatigue, le texte juridique est traduit pour une raison précise,

pour seruir un objectif précis. En ce qui concerne les textes objets de notre étude, il paraît

difficile d'admettre qu'ils servent une raison purement juridique car d'après ce qu'on vient

d'évoquer plus haut, le texte de départ (texte arabe) ne peut pas trouver sa place au sein des

systèmes récepteurs, en I'occrurence, le système français et le système anglais. Un texte

relatif au code du statut personnel même haduit ne peut être interprété dans le système

juridique récepteur.

Dans tel cas, la valeur de ce type de texte se limite au niveau informationnel. C'est-

à-dire que le texte véhicule une information mais elle est 'stérile' vis-à-vis du système

juridique-récepteur. Ces textes peuvent être utilisés comme support dans un cours de droit

islamique ou même devant un tribunal, français ou anglais mais toujours à tifre informatif.
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On ne pourrait y avoir recours devant les tribunaux d'un point de vue purement juridique;

sinon, ils remettraient en cause des textes juridiques issus du système juridique autochtone

et par la même sa souveraineté sur la population.

3.1.2.2. Le texte dtarrivée et ses caractéristiques

Parler du texte d'arrivée, c'est parler d'un texte traduit. Le texte d'arrivée est donc

extérieur à la culture d'arrivée, mais il est à la quête d'une bonne intégration aussi bien

linguistique que culturelle.

Conçue en ces termes, il faut dire qu'une intégration complète et satisfaisante

ressort de I'utopique. Il est communément repandu qu'un texte traduit perd de sa valeur,

chose tout à fait normale, cff la traduction ne peut réconcilier le linguistique et le culturel

faute de similitude entre les différentes civilisations et, bien entendu, entre les differentes

langues.

Dans cette optique qui est la nôtre, le texte d'arrivée perd de sa valeur objective

dans le sens ou il n'incarne plus le même caractère objectif voulu par son auteur initial.

Dans le cas des textes juridiques, il convient de rappeler que si I'objectivité est perdue, le

texte perd de sa valeur fonctionnelle ou pratique, car le texte juridique n'est objectif qu'en

fonction de son contexte créateur dont il dépend.

Le travail du traducteur consiste en principe à revaloriser [e sens du texte traduit de

manière à ce qu'elle s'insère dans la logique ou dans le raisonnement juridique du

récepteur. Il s'agit donc d'une réécriture ou d'une rédaction, marquée par la fidélité

textuelle, qui doit être lue de la même façon et créer les mêmes effets que la rédaction du

texte de départ.

Notre objectif est de considérer le procédé de réécritue des textes juridiques

contenus dans notre corpus pour voir comment le traducteur, respectant tous les paramètres

de la traduction et notamment la notion de fidélité, a æuwé pour traduire de I'arabe vers le

français ou I'anglais ?

Nous relèverons les caractéristiques textuelles relatives à chaque langue pour voir si

le texte d'arrivée prend réellement sa place dans la culttre d'arrivée.

Au niveau de I'organisation textuelle, la forme du texte ne pose aucun problème,

elle répond aux règles de I'organisation textuelle imposées par la langue d'arrivée (français

ou anglais).
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L'article peut comporter une phrase sous forme de définition, ex. : article 97 de la

Moudawana : "la garde consiste à préserver I'enfant, dans la mesure du possible, de ce qui

pourrait lui être prejudiciable, à l'élever et à veiller à ses intérêts".

Si besoin est, I'article se divise en plusieurs paragraphes, tel est le cas dans I'article

83 de la Moudawana :

o la filiation légitime est celle pour laquelle I'enfant accède à la parenté de son

père et suit la religion de ce dernier. Elle sert de fondement aux droits

successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu'aux

droits et obligations du père et de I'enfant.

o La filiation non légitime ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne

produit d'une façon générale, aucun des effets énumérés ci-dessus. Par contre,

cela entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation légitime,

en raiso{r du lien naturel unissant I'enfant à sa mère.

L'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la

filiation. Toutefois, I'adoption dite "de gratification" (el 'l+ll 
/ jaza) ou testamentaire

(par laquelle I'adopté est placé au rang d'un héritier du premier degré), n'établit pas le

lien de filiation et suit les règles du legs".

Chaque paragraphe expose un motif juridique relatif au thème de la filiation.

Remarquons que la traduction de ces textes est plus longue que la version originale. Quant

au niveau strictement linguistique, les traducteurs francophones et anglophones ont usé des

techniques de réécriture de leurs codes respectifs afin de rapprocher les versions originales

du génie de leurs langues.

L'emplacement en tête de la phrase des éléments à mettre en relief est d'usage

commun entre le traducteur francophone et anglophone, exemple :

Art. 83 : La filiation légitime est...

Art. 85 : L'enfant est reporté...

Art. 103 : La rémunération. . .

Art. 147 : La représentation légale...

Art. 43 : L'acte de mariage est...

Dans ces exemples, on remarque que I'essentiel se reporte sur I'objet par procédé de

passivisation qui recentre I'importance de l'énoncé sur I'objet lui-même tel : la filiation, la

rémunération, la représentation légale, etc.

Si I'accent est mis sur le sujet, c'est le sujet qui se place en tête art. 90 : "le juge

étayera sa sentence sur tous les moyens de preuve légalement admis en matière de désaveu
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de paternité". En fait I'accent est mis sur le rôle personnel du sujet et la pertinence de son

pouvoir, I'emploi du verbe à I'indicatif est révélateur à ce sujet.

Si I'accent est mis sur le verbe, il sera placé en début de phrase, tel I'article 26: " Est

prohibé, pour cause de parenté, le mariage de toute personne avec :

Ses ascendants;

Ses descendants;

Les descendants in infinitum de ses ascendants au premier degré;

Les descendants au premier degré de ses ascendants in infinitum".

D'autre part,Ia gên&alité du code du statut personnel se manifeste dans l'énoncé législatif

par I'emptoi de pronoms indéfinis comme aucun, toute, seul, etc., exemples :

Art. 5l : toute répudiation double ou triple ne vaut que comme répudiation simple,

quelque soit son mode d'expression.

Art. 90 : seul un jugement peut écarter la filiation patemelle d'un enfant ou décider

que la grossesse n'est pas l'æuwe de son mari.

Art. 14 : l o Seuls, l'épouse et le wali peuvent invoquer le droit à l'équivalence de

condition, requise pour la validité du mariage.

Remarquons que ces textes excluent tout usage du langage familier. C'est un

langage soutenu et soigné qui vise la neutratité chère à tout langage juridique.

Rappelons que la réécriture française ou anglaise s'est faite selon les règles de la

tradition rédactionnelle des deux langues; toutefois, on reproche à cette réécrinre, surtout

au niveau du discours, une certaine incompatibilité due, en fait, à la différence entre les

systèmes jgridiques marocain, français et anglais. Le texte traduit est étranger dans sa lettre

mais il est resté arabo-musulman dans son esprit.

3.1.2.3. Le texte d'arrivée et la double dimension culturelle

Tout vocabulaire exprime une civilisation. "Si I'on a dans une large mesure, une idée

précise du vocabulaire français, c'est qu'on est informé sur I'histoire de la civilisation en

France" I 1. Dans le même esprit, Nida écrit que "les mots ne peuvent pas être compris

correctement séparés des phénomènes culturels dont ils sont les symboles"12-

La relation entre vocabulaire et civilisation paraît évidente car toute civilisation

parle une langue qui véhicule sa culture. Dans une situation de communication entre deux

l l  S ruo ,F . ,  ib id .  ,p .53 .
12 Sero, F., ibid., p. 53.
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personnes partageant la même langue et la même culture, l'établissement du contact

linguistique se fait dans des conditions privilégiées évitant toute possibilité

d'incompréhension du message véhiculé.

La situation paraît moins évidente quand il s'agit de deux personnes qui ne

partagent pas la même langue, ni la même civilisation et qui doivent communiquer pour

une raison ou une autre. Le risque d'une potentielle incompréhension existe car les deux

personnes concernées utilisent deux codes tinguistiques différents et sont issues de deux

cultures différentes.

L'activité traduisante essaye du mieux possible de pallier à ces problèmes de

communication, et plus généralement de culture car la traduction ne se limite pas aux

problèmes spécifiquement linguistiques mais aussi aux problèmes de culture. Le traducteur

est à la fois linguiste et ethnologue : linguistique en raison de sa tâche, qui consiste à

transférer le contenu d'un texte d'une langue de départ à une langue d'arrivée; ethnologue

car son rô1e consiste à adapter le texte issu de la langue-culturel à la langue-culturez. Il

s'agit en effet, de recréer une certaine acceptabilité auprès de I'instance réceptrice du texte

traduit similaire à celle de I'instance réceptrice du texte d'origine, et ce dans le même cadre

de la relation interactive existant entre le code linguistique et la culture.

Le processus traductif fait appel au code linguistique d'arrivée qui entre en

complémentarité avec I'ethnographie de I'instance réceptrice, dans le souci de garantir un

transfert sémantique permettant à ladite audience réceptrice de cerner le sens du texte

traduit.

Le parallélisme enffe langue et culttue est déductible du code linguistique. Chaque

langue structure son système de la façon qui lui convient, c'est-à-dire qu'elle adapte le

système linguistique selon la conception qu'elle se fait du monde. Chaque société organise

les données de son expérience à sa manière. Ce particularisme organisationnel influence le

code linguistique à tous les niveaux. De ce fait, les langues varient au niveau de la

grammaire, morphologie, etc. ou à l'échelle des référents.

Le même parallélisme gère le droit et la société. Les phénomènes juridiques

appartiennent exclusivement à la société qui leur a donné naissance. D'un point de rnte

traductionnel et ethnographique, ces phénomènes ne peuvent être transportables d'une

société à une autre. La relation intrinsèque entre phénomènes juridiques et société semble

se répercuter sur le code linguistique. C'est pourquoi certaines notions juridiques ne seront

pas transposables dans un autre code, ce qui favorise I'emprunt lexical quand il s'agit de

traduire. L'équation à trois variables : code linguistigu€, code juridique et code culturel
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semble difficile à résoudre dans le cadre de théories de la traduction. De prime abord, on

peut dire qu'elle restera non-résolue du fait qu il est extrêmement difficile de transferer à la

fois des éléments juridiques, linguistiques et culturels. Si on réussit à transferer I'un, on

échoue dans I'autre. Il convient donc de I'appeler inéquation plutôt qu'équation.

La réussite ou l'échec relatifs de I'opération traduisante n'est puN sans conséquence

sur le texte traduit. Le texte d'arrivée revêt une double dimension culturelle : il appartient à

la langue d'arrivée par sa forme mais reste attaché à la langue-culture de départ par son

fond. C'est le constat que nous avons dégagé' d'une première lecture de notre corpus

juridique.

En fait, la double dimension est engendrée par l'écart linguistico-culturel des textes

en présence que la traduction est censée réduire. Le rapprochement des systèmes

confrontés, qu'ils soient juridique, linguistique ou culturel, laisse ses traces dans le texte

d'arrivée. A titre d'exemple, I'article 80 de la version française de la Moudawana cite que

"les adouls dressent I'acte de répudiation dès qu'ils en sont requis. Cet acte ne peut être

établi sans que ce soit administré la preuve du mariage. Si elle ne peut l'être, les adouls

soumettent I'affaire au juge".

Deux commentaires s'imposent à l'échelle notionnelle d'abord, la notion d'adoul ne

fait pas partie du registre juridique français (ni anglais). C'est une notion étrangère, au

système français mais exclusive au système juridique marocain. Ensuite, à l'échelle de la

pratique jgridique, dans le cas du divorce, nous déduisons que l'adoul est apte à enregistrer

le divorce. L'intervention du juge au sens 'occidental' n'est possible qu'en cas d'absence de

preuve de mariage. Or, en droit français ou en droit anglais, seul le juge a le pouvoir de

statuer quant aux problèmes de divorce.

Il s'avère donc que les disparités des notions et des pratiques juridiques entre les

deux systèmes, attribue la double dimension culttuelle au texte traduit, c'est-à-dire que le

texte d'arrivée se manifeste par le graphe étranger, en I'occurence, le français, mais il

véhicule un contenu juridique qui n'est valable qu'à l'égard du système juridique marocain.

En résumé, nous soutenons que tous les textes juridiques traduits détiennent une

double dimension cultuelle. Le passage d'un code juridico-linguistique à un autre est

toujours possible. Toutefois, I'intégration des textes juridiques traduits au système hôte est

loin de se réaliser car les systèmes juridiques mis en regard ne sont pas similaires. Ce qui

est naturellement le cas de notre corpus qui confronte les systèmes juridiques marocain,

français et anglais. Nous retenons donc que le texte traduit (article 80 par exemple) garde
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dans son esprit le droit marocain et dans sa lettre la langue française. (Le génie se limite au

code linguistique mais pas au code juridico-culturel).

3.!.2.4. L'audience réceptrice du texte d'arrivée (T n.)

Nous avons mentionné précédemment que tout texte, quelque soit son genre, a une

audience réceptrice. Cette dernière canalise la production du texte du fait qu'elle constitue

le consommateur préw pour ce texte. Par conséquent, elle contribue indirectement à sa

fonnation via un certain nombre de paramètres linguistiques et culturels.

Force est de constater que le texte en tant que produit intellectuel, et I'instance

réceptrice, consommatrice du produit entrent dans une bijection mathématique, par laquelle

I'un sert d'image à I'autre. Le texte se reconnaît dans I'audience, et I'audience se reconnaît

dans le texte, partant du prémisse qu'il est fabriqué sur mesure pour une instance précise.

Dans le processus de production, on ne peut négliger I'importance du code

linguistique qui participe massivement à établir la relation bijective entre texte et groupe

social. Pour une audience arabophone, il est plus logique que I'arabe soit le code privilégié

de communication, cffi I'arabe sera la langue la plus apte à transmettre d'une façon précise

le message du texte. Le graphe arabe une fois composé en mot, phrase, texte, transmet le

message qui n'a de sens réel que lorsqu'il est incorporé au contexte culturel arabe. Aucune

langue ne fait exception à cette règle. La lettre véhicule aussi bien la langue que la culture.

Dans cette optique, nous pouvons suggérer que lorsque le texte change de code

linguistiguÊ, tous ses paramètres de production changent. Un texte traduit de I'arabe vers le

français ne s'adresse plus à des arabophones mais plutôt à des francophones. Et pour qu'il

soit compréhensible par ces francophones, il doit s'intégrer dans la logique socio-culturelle

du francophone afin d'en saisir le message de la façon la plus adéquate qu'elle soit.

Ceci relève la pertinence du milieu culturel, paramètre déterminant dans la

production. Il devient clair qu'avec la traduction le texte change de code linguistique, de

milieu culturel et nécessairement d'audience réceptrice. Soulignons que I'identité de

I'audience réceptrice en milieu culturel (M-C) a une importance déterminante sur le texte

traduit, notamment quand cela concerne des termes de nature juridique. L€ décalage

culnuel entre la civilisation arabo-musulmane et la civilisation occidentale est notoire

quant aux pratiques sociales qui caractérisent les deux civilisations. Ce qui influenco, Pil

conséquent, le degré de l'acceptabilité du texte juridique traduit. Selon Hewson Lance, "le

texte d'arrivée est fondamentalement paradoxal, venu d'un extérieur souvent mal défini (du

point de r;11e de la langue-culture d'alrivée), il se trouve incorporé dans une langue-culture
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qui I'absorbe dans la masse de ses écrits, lui prêtant une identité (une réferenciation) qui

n'est pas la sienne..."13.

A I'instar de Hewson, notre conception du problème n'est pas hlpothétique, elle est

fondée sur la différence des philosophies du droit relatives aux deux mondes musulman et

occidental et le contraste qui peut en découler. Une lecture de la Moudawana donrrera une

idée de I'incompatibilité philosophique entre le droit musulman et le droit occidental en

général qu'il soit français ou anglais.

Les exemples sont multiples à ce sujet, toutefois nous allons extraire de la

Moudawana marocaine les exemples les plus révélateurs de la différence philosophique.

L'article 30 de ladite Moudawana cite que "la première épouse doit être avisée de

I'intention de son époux de lui joindre une autre épouse. De même, cette dernière doit être

avisée que son futur époux est déjà marié."

Sous cet article, le Marocain, soumis à cette règle de droit, est autorisé à être

polygame s'il le souhaite à condition qu'il remplisse les conditions stipulées dans le présent

article. Nous déduirons que la notion de polygamie est tolérée en droit marocain mais elle

est catégoriquement réfutée en droit français ou en droit anglais.

Un autre aspect résultant des différences philosophiques est illustrê par I'article 28

de la même Moudawana qui stipule dans son paragraphe trois que "l'allaitement ne

constihre un empêchement au mariage que s'il a eu lieu d'une manière effective et à cinq

reprises différentes au colus des deux premières années du nourrisson".

Nous déduirons qu'un allaitement effectif à cinq reprises constitue formellement un

empêchement au mariage selon le code marocain. Selon la théorie de Thieberger, une

transposition de I'article 28 au code français est impossible étant donné que le

gouvernement français encourage la création des banques de lait afin de fournir les

hôpitaux pédiatriques en lait matemel. Par conséquent, les nourrissons hospitalisés peuvent

être frères selon le code marocain et ne peuvent se marier. Ce qui n'est pas le cas en droit

français. L'allaitement ne constitue pas de lien de fraternité entravant toute éventualité de

mariage entre ces nourrissons, une fois adultes.

Une autre manifestation de la différence philosophique et culturelle réside dans

I'article 82 extrait de la version anglaise du code du statut personnel arabe qui cite que

"with regard to anything not covered by this law, reference shall be made to the most

appropriate or accepted opinion or prevailing practice of the school of Imam Malik" 1-

161

13 HewsoN, t., ibid.,p. 390.
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art.82: tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront

réglés en se réferant à I'opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite

malékite de I'Imam Malik). On peut dire que cet article ne peut être accepté par le système

hôte, en I'occurrence, le droit anglais qui ne reconnaît que la Common Law et l'Equity

comme sources de fondements, et renie par conséquence Ia Charùî qui lui est externe. A la

lumière de la théorie du milieu-cible, on peut donc mesurer le degré de I'incompatibilité

juridique des textes traduits, incompatibilité engendrée par la difference philosophique.

Cette dernière est partie prenante dans le conditionnement du milieu socio-culturel de

I'audience recevant le texte d'arrivée, ce qui n'est pas sans conséquence sur le processus de

traduction et sur la valeur du texte d'arrivée.

3.2. ÉTI'DE DES TEXTES JURIDIQUES ET DE LEURS TRADUCTIONS

3.2.1. Exploration terminologique

3.2.!.1.Délimitation des termes

Parler de la délimitation des termes, c'est évoquer le réseau notionnel dans lequel ces

termes se sont développés. Nous avons déjà vu au chapitre premier que la naissance du

terme n'est pas hasardeuse. Etle émane d'une nécessité absolue imposée par le besoin de

dénommer un objet, un procédé ou un concept. Chaque langue est dotée d'outils lui

permettant de créer des termes en fonction de ses besoins propres à la langue générale ou à

la langue de spécialité.

La notion de langage de spécialité met en évidence I'existence d'un domaine de

spéciatité relatif à une activité professionnelle ou autre, qui bien évidemment, constihre un

réseau bien structuré.

Parler de la structuration du domaine de spécialité, c'est évoquer en premier lieu la

nature de la communication, a qui la communication est destinée et la nature du langage

employé dans la communication.

Nul ne conteste que le langage de spécialité est conditionné par I'effrcacité

communicationnelle souhaitée par les acteurs de la communication spécialisée, les

spécialistes. L'optimisation de I'effrcacité de la communication suppose de préférence que

les interlocuteurs partagent le même savoir porté par la langue qui en est le vecteur.

Par conséquent, une communication de spécialité s'adresse à des spécialistes

manipulant un langage qui vise à faciliter [a communication en garantissant une
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compréhension optimale, le tout dans I'esprit de rendre commode I'exercice du domaine de

spécialité.

Faciliter I'exercice nécessite une maîtrise des termes recouvrant la pratique du

domaine. Nous avons déjà mentionné que chaque domaine développe un réseau notionnel

véhiculant sa matière scientifique, technique, littéraire, etc. On peut dire que le domaine de

spécialité s'exprime par son réseau notionnel, un ensemble de termes.

Dans le domaine qui nous concerne, notre souci portait sur la création des termes

juridiques. Nous avons démontré que contrairement au terme scientifigu€, le terme

juridique voit le jour sous I'effet conjugué de facteurs philosophiques, sociologiques,

culturelles, voire religieux.

Ces facteurs, pris dans leur ensemble, attribuent au terme un certain particularisme

qui s'explique dans le fait que les communautés ne peuvent avoir les mêmes factews de

formation de droit. Il devient clair que chaque réseau notionnel se distingue des autres. Les

droit français et anglais sont laïques, tandis que le droit marocain est resté fidèle aux

valeurs religieuses dont les fondements se trouvent dans Ie Coran et la Sounna.

Ces caractéristiques de fond influencent le processus traductif d'une manière

apparente, les traducteurs favorisent une méthode de traduction par rapport à une autre

selon leur choix. Il y a ceux qui prônent la traduction du discours; il y a ceux qui prônent la

traduction du sens et ceux qui prônent la traduction du message. Toutefois, le terme reste le

pivot de I'opération traduisante. Nous pensons que chaque théorie présente des limites au

moins en ce qui concerne notre corpus. Le statut personnel constitue un réseau notionnel

fermé, ces termes ne peuvent s'expatrier, ils sont formés à partir des convictions religieuses

et s'adressent spécialement à une audience réceptrice de confession musulmane. L' article

228 de La Moudawana, dont voici un extrait, illustre bien cette optique "il n'y a pas de

vocation successorale entre un musulman et un non musulman...".

Si on se place dans I'optique de I'analyse du discours comme méthode de traduction

préconisée par Delisle, et de la théorie du milieu-cible préconisée par Thieberger, nous

dirons que le discours religieux porté par le texte juridique arabe ne coïncide pas avec le

discours juridique français. Nous déduisons que le texte traduit ne s'intègre pas au milieu

cible, en I'occurrence, le milieu juridique français laïc par nature. Néanmoins, on admet

que la traduction du sens est bonne.

La rigidité des réseaux notionnels du code du staftrt personnel est le produit d'une

histoire, d'une religion et de pratiques sociales spécifiques à la communauté marocaine (et

par extension, à la communauté musulmane en général). Cependant, il existe des pratiques
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communes à toutes les sociétés, le mariage, le divorce, la succession; mais elles restent

tributaires de la conception que chaque communauté attribue à ces notions. Il est donc

possible de trouver des notions communes quant à la forme mais distinctes quant au fond,

par exemple : le mariage en français : Clgl on gllJl En arabe, les deux termes diffèrent

quant à I'usage, I'un est civil tandis que l'autre est religieux. Il en est de même pour le mot

fr. fiançailles ou an. bethrotal, les deux sont issus d'une pratique conventionnelle non-

attestée par aucun des deux systèmes juridiques; en tout cas, le droit français ne parle guère

de fiançailles. Or, en arabe, irtill est une pratique conventionnelle attestée par la pratique

sociale et par le droit marocain à laquelle on attribue un caractère religieux par la lecture de

la Fatiha (premier chapitre du Coran) selon I'article 2 de la Moudawana: "les fiançailles

ne constituent qu'une promesse de mariage. Il en est de même de la récitation de la Fatiha

(chap. ler du Coran) et des pratiques admises par I'usage en fait d'échange de cadeaux".

La délimitation des termes est effectivement liée au cadre socio-juridique, car ces

termes sont à la fois porteurs de la conception philosophique du système et sont vecteurs

de la pratique juridique. Une pratique qui n'est pas universelle mais locale. Elle est

géographiquement limitée, ce qui complique le processus traductif.

Nous pouvons dire en conclusion que pour quelques notions, il existe des

équivalences partielles dont la perte de la charge sémantique est significative (l'aspect

religieux). Heureusement que les textes eux-mêmes rééquilibrent la charge sémantique du

terme en question. [æs termes qui n'ont pas d'équivalence partielle ou totale, reflètent bel et

bien le particularisme notionnel du code de statut personnel.

Nous pouvons diviser ces termes en deux catégories, la 1ère catégorie des termes

traduisibles bien que leur traduction ne soit pas sémantiquement totale. Ces termes

recouwent des pratiques communes dans leurs formes aux systèmes confrontés; mais sur le

fond, elles restent distinctes. Quant à la deuxième catégorie des termes dits intraduisibles,

ils témoignent du fossé existant entre les différents systèmes juridiques. Ceci est tout à fait

justifié car chaque système juridique est un système fermé.

3.2.1.2. Recherche des équivalences dans les trois langues

Le dépouillement terminologique du corpus nous a permis de déduire qu'il existe des

équivalences en français et en anglais; toutefois, otr observe certaines équivalences en

français et en anglais existent tout simplement parce que la mémoire collective les a

conservées, même si elles ne sont plus d'usage. On peut alors distinguer deux sortes
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d'équivalences : une première équivalence dont le contenu sémantique existe mais dont la

notion en tant que pratique sociale a dispanr; une deuxième équivalence qui existe dans la

pratique mais dont les champs sémantiques ne coincident pas totalement.

L'évolution du droit français ou du droit anglais a permis de rompre avec les

tendances traditionalistes imprégnées des valeurs de l'église. La référence religieuse n'est

plus un paramètre déterminant dans le conditionnement des lois. Par conséquent, les droits

relatifs à la famille, en commençant par I'institution du mariage et de ce qui en découle, ne

s'inspirent plus de I'esprit ethico-religieux et embrassent un positivisme perçu comme le

garant des libertés individuelles; ainsi le mariage, dans sa dimension institutionnelle, est un

acte social défini en termes de contrat civil rebelle à tout rite religieux.

Le contexte n'est pas le même pour le droit marocain ou le droit musulman en

général. Dans toutes ses facettes, le code de la famille réfute toute forme de positivisme

juridique. Il est resté fidèle à sa source fondatrice, la Chariâ. Et si une évolution s'impose,

elle s'opère toujours dans I'esprit de celle-ci.

Si l'on a donné ce petit aperçu concernant les differences des systèmes de droit

dans la présente étude, c'est simplement pour justifier le fait que malgré I'existence de

termes équivalents pour traduire les termes arabes, les notions qu'il véhiculent peuvent être

partiellement différentes en raison de la formation des droits qui les portent. Toutefois, ces

notions traduites n'ont, heureusement, aucune incidence sur le contenu de l'article juridique

qui a su conserver son contenu sémantique, par le recours aux définitions. Exemple, Article

I de la Moudawana: "Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme

s'unissent en vue d'une vie conjugale commune et durable....".

Pour soulever les differences entre les termes arabes et leurs équivalents, nous

avons opté pour une analyse differentielle mettant I'accent sur les differences notionnelles

que portent ces termes. Commençons d'abord par les notions dont les pratiques n'existent

plus dans la civilisation occidentale :

Art.Z: i+titt lalbotba] Fiançailles Betrothal

Notons que alfro ba, dans la tradition marocaine, est une cérémonie préalable au

mariage. Son objectif est que les deux familles des futurs époux fassent connaissance et

puis les concernés, le futur époux et le wali de la future épouse, lisent la Fatiha (premier

chapitre du Coran) en guise d'accord attribuant ainsi une dimension religieuse au futur lien

matrimonial. La récitation de la Fatiha est indispensable pour tout acte de fiançailles.



Chapitre 3 - Etude du corpus et enseignements 166

L'importance de alfuo fra en droit marocain incite le législateur à lui consacrer une

place dans la Moudawana, à la difference des droits français et anglais. Sur le plan

linguistiguo, le dictionnaire Collins définit l'équivalent Betrothal comme suit : "is an

engagement to be married; (an old-fashioned word)". Quant au Petit Larousse, il définit les

fiançailles comme étant "une promesse mutuelle de mariage".

Les deux définitions dictionnairiques rejoignent celle de alho ba donnée par

I'article 2 de la Moudawana sur le point concernant "1'engagement", mais elles passent sous

silence un caractère essentiel celui du rituel qui se concrétise par la lecture de la Fatiha

(aspect religieux). Elle est une étape essentielle au mariage, mais elle est moins importante

en France ou en Angleterre; on peut s'en passer.

Art.l : 6li;ll fazzawàQl Mariage Marriage

Il est donc à noter que le fondement du droit a un impact sur le réseau notionnel. Certes, il

existe des notions qui semblent être les mêmes dans tous les systèmes juridiques; toutefois,

on leur reconnaît une différence, d'abord du point de vue de la pratique, c'est-à-dire que

leur praticabilité n'est pas la même; ensuite leurs conséquences juridiques diffèrent d'un

système juridique à un autre.

La notion du mariage est universelle mais elle reste astreinte aux traditions sociales

qui, elles-mêmes, influencent la pratique du mariage et ses conséquences juridiques. Nous

partons du postulat suivant : le terme même traduisible cache des differences significatives

qui ne sont que les signes de la différence culturelle.

Une remarque s'impose, le mot azzawâQ (mariage) pris dans un sens large a une

connotation civiliste, il est coruru comme étant un contrat civil, ce qui peut être wai.

Cependant, il faut signaler que c'est un contrat civil soumis aux règles générales du droit

musulman. D'habitude, les docteurs de I'Islam, au lieu de dire mariage au sens français ou

anglais, utilisent le mot Inikâhl ClSjll :notion reproduite dans I'article 3l (fasfuan-niftâh:

dissolution du mariage).

Le nikâfi (mariage) ne peut se définir sans que I'accent soit mis sur quelques aspects

essentiels. Pris comme tel, le mariage ne peut être considéré comme un simple contrat

civil, au sens défini par les systèmes occidentaux. Il faut insister sur la dimension

religieuse que recouwe le mot nikâh. Ce mot est reproduit plusieurs fois dans le Coran

dans son sens unique indissociable du caractère religieux du mariage. D'autre part, le

mariage place les époux dans une situation bien differente de I'association que l'on pourrait

faire dans les droits occidentaux. Il est établi un rapport de suprématie qu'exerce le mari sur
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sa femme, une suprématie attestée par la source fondamentale du droit musulman, le

Coran.

La dimension religieuse légitime le lien entre les epoux devant leur Créateur.

Ghazali écrit àpropos du mariage "il est la conséquence d'une grâce admirable de Dieu qui

a imposé à ses créatures un désir sexuel qui les oblige par là, malgré leur volonté, à assurer

la continuité de leur descendance", "il est aussi, ajoute-t-il, un auxiliaire de la religion"14.

Le mariage est par conséquent, le seul moyen autorisé par I'Islam de connaître

charnellement une femme, c'est le biais par lequel la femme devient religieusement

permise à son mari.

Le contrat de mariage sera apprécié par rapport à la religion qui justifiera sa validité

ou sa nullité. Dans la pratique, le mariage est célébré non devant rur officier d'état civil

conrme c'est le cas en France ou en Angletene. Le mariage est célébré devant deux adouls

représentant en quelque sorte la religion. Ils ont pour tâche de rédiger I'acte de mariage qui

sera homologué par le juge, représentant de I'Etat. Rappelons qu'aucun délai n'est fixé pour

la publication du mariage, condition nécessaire pour un mariage français ou anglais.

L'importance de la dimension religieuse en droit musulman apparaît clairement

dans le fait que le mariage entre une musulmane et un non-musulman n'est pas valide. Il est

nul.

Une aufre difference essentielle réside dans le fait que le mariage peut être

facultativement polygame. Il suffit de satisfaire à certaines conditions définies par le droit

musulman pour contracter mariage avec un mærimum de quatre femmes. Or, le mariage est

obligatoirement monogame en France. Il en est de même en Angleterre. Ces deur pays

qualifient respectivement la polygamie de délit et de crime.

Une autre difference se présente quant aux témoins : la présence de témoins le jour

du mariage est nécessitée par le souci d'éviter les mariages clandestins et de faire la preuve

que la consommation qui suit est I'effet d'un mariage et non d'une fornication. "C'est ainsi

que le mariage powra être prouvé, ici, conformément aux règles ordinaires, pil la

déposition de deux témoins mâles musulmans, sains d'esprit, juridiquement capables et

oudoul, c'est-à-dire honorables, attestant de la conclusion du contrat; mais, on se contentera

de témoignages moins précis et I'on acceptera "l'ouï-dire relatif aux sons des tambourins et

14 Dunero, 8., Droit musulman, Droit successoral, Paris, Litec, 1990, p. 80.
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à la fumée des cuisines du banquet"lS écrit Khalil. En droit français, le nombre des témoins

est fixé entre 2 et 4. Quant au droit anglais, il requiert au moins deux témoins. Le droit

musulman fixe le nombre des témoins, comme nous venons de voir, à deux adouls.

Art .5 : .d- [cad la în ] Adouls Two witnesses of

good character

Two witnessesArt. 80 ; utJÂl.,il [aSâhidân] Adoul

Les adorzls sont des officiers publics chargés de rédiger et de recevoir tout acte relatif à

I'achat, vente, donation, testament, mariage, répudiation, etc... En pratique, ils sont en

quelque sorte "des notaires traditionnels" dont la fonction est restreinte à tout ce qui touche

le domaine du statut personnel.

Jusqu'au 6 mai 1983, la fonction d'adoul ne nécessitait pas un diplôme universitaire.

Les candidats passaient un examen professionnel organisé par le ministère de la justice.

Aujourd'hui, ils doivent être titulaires d'une maîtrise en sciences juridiques.

Art. 30 ; .rr*:ll [attacaddod] La polygamie Polygamy

C'est le droit octroyé au musulman de contracter mariage avec quatre épouses. Il est

réglementé par la Sourate An-Nisd, verset 3 "...I1 est permis d'épouser deux, trois ou quatre,

parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas juste avec celles-

ci, alors une seule..."l6.

La condition nécessaire est que les co-épouses doivent bénéficier d'un traitement

égal de la part du mari. De peur d'êhe inégal ou injuste, le mari peut se contenter d'une

seule femme. Certains jurisconsultes se basent sur I'expression "si vous craignez de n'être

pas juste avec celles-ci, alors une seule" pour interdire catégoriquement la polygamie, tel

était le cas de la Tunisie.

A I'inverse du droit musulman, et comme nous I'avons déjà vu, le droit français

considère la polygamie comme un délit; quant au droit anglais, il la qualifie de crime.

Art. 5 : -x+lt su étr ^lt [al-mafu] Dot

ou [a-$adaq]l

Dower

l 5  Dunnno,  e . , ib id . ,p .  l l3 .

16 LE SAINT coRAN, édité par la Présidence Générale des Directions des Recherches Scientifiques

Islamiques, de I'Ifta, de la Prédication et de I'Orientation Religieuse, Medine, 1410 de I'Hégire (1989).
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Al-mahr ou d- fudaq est I'un des fondements

condition de validité du mariage.

Al-mahr ou a-$adaq est en général fixé

Le droit ne peut intervenir lorsqu'il s'agit de

du mariage musulman. Il constitue une

à la suite de tractations entre les familles.

fixer al-mahr, mais il intervient quant à

l'évaluation du don de consolation.

Le caractère obligatoire de la dot est institué par le Coran et la Sounna. Le paiement

de la dot par le mari vise à asswer à la femme un minimum de sécurité. Les malékites

estiment que le paiement de la dot est une condition de validité de mariage.

Tous les rites sont d'accord sur le fait que la femme a le droit de refuser la

consoulmation du mariage tant que al -mahr n'est pas partiellement ou totalement versé

selon I'accord des deux époux.

Remarquons à ce sujet, que le droit français ou anglais ne parlent nulle part de la

dot comme critère fondamental au mariage comme c'était le cas au quinzième siècle dans

le droit romain, ni comme critère facultatif. L'existence des mots 'dot' et 'dower' n'est que

le reste d'une tradition ancienne avec laquelle les systèmes juridiques occidentaux ont

rompu.

Sur le plan linguistigu€, la distinction sémantique entre al-mahr, 'dot' et 'dower' se

voit dans les définitions suivantes : "a widow's share of her husband's estate", selon les

dictionnaires Geddes & Grosset et Websters Universal Dictionary and Thesaurus; quant au

Robert, il définit la dot comme : "biens qu'une femme apporte en se mariant". Le

dictionnaire, Lexique de termes juridiques, va dans le même sens que le Robert en

définissant la dot comme : "- Dr. civ - Au sens large : donation en vue du mariage. Au sens

strict : sous le régime dotal, biens apportés par la femme qui sont inaliénables et

insaisissables et soumis à I'administration du mari. (Le législateur a supprimé pour I'avenir

le régime dotal (L. 13 juillet 1965) )".

Si on oppose les définitions mentionnées, ci-dessus, avec I'article 16 de la

Moudawana, "Le sadaq consiste en tout bien donné par le mari et impliquant de sa part le

ferme désir de contracter mariage en vtte de créer un foyer et de viwe dans les liens d'une

affection mutuelle", il parait clair dans toutes les définitions, à I'exception de celle donnée

par le dictioruraire Geddes & Grosset, qu'il s'agit d'un bien matériel donné en vue de

contracter un mariage, mais elles divergent sur le donateur. En droit musulman et comme

le montre I'Article 16, le donateur est obligatoirement le mari. Par contre, les définitions

dictionnairiques mettent I'accent sur le fait que c'est à la femme d'apporter la dot.

Rappelons que dans les traditions occidentales, la dot n'est plus d'usage.
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Art. 10, l l ,12: i"JJl [al-wilâya] Tutelle Guardianship

En droit musulmm, al-wilâya place les enfants sous I'autorité paternelle et non maternelle

comme le droit français ou anglais.

Al-wilâya traduite par 'tutelle' ou 'guardianship' 
, si elle couvre le même champ

sémantique linguistiquement parlant, elle en est differente quant aux effets juridiques.

En droit musulman, la tutelle est exclusivement attribuée aux hommes. C'est au

père qu'appartient le droit d'exercer en toute liberté la tutelle à tel point qu'il peut

contraindre ses enfants au mariage. "Ce dernier droit est une prérogative personnelle qu'il

peut transmettre, à sa mort, par testament à la mère, faute de quoi elle échoit au Cadi; et

même en cas de testament, le droit de la mère ne I'exercera sur les filles qu'avec adjonction

du wali mâle", écrit B. DurandlT.

Rappelons, quand même, que le législateur marocain a pris le soin de modifier cette

règle portant sur la femme majeure et orpheline du père en lui donnant le droit de

contracter elle-même ou de déléguer un wali (tuteur) de son choix. Toujours est-il que, la

présence d'un tuteur est nécessaire.

Par conséquent, le wali est nécessaire pour tout contrat de mariage. Il doit être

obligatoirement de sexe masculin. C'est I'article I 1 de la Moudawana qui classe les ayant

droit à la tutelle matrimoniale : "les tuteurs matrimoniaux (awlya) sont, par ordre de

priorité :

le fils;

le père ou le tuteur testamentaire désigné par lui;

le fils du frère;

le grand-père paternel,

et ainsi, de proche en proche, suivant le degré de parentê,la qualité de germain

devant I'emporter sur toute autre;

le parent nourricier;

le juge;

enfin, tout membre de la communauté musulmane."

Le tutelle ne peut s'exercer donc par une femme. Les droits français et anglais ne font pas

de distinction entre les sexes, le tuteur peut être homme ou femme. D'ailleurs, la tutelle

17 DuneNo, Y., ibid.,p. 91.
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n'est pas obligatoire pour contracter un mariage sauf si les futurs époux n'ont pas l'âge

requis pour le mariage.

Rappelons que le droit musulman à une conception bien differente par rapport aux

droits anglais et français. La tutelle cesse quand le mineur atteint sa majorité et quand la

fille même majeure passe sous I'autorité maritale. En droit musulman, la tutelle suit des

règles strictes. Lorsque le père meurt, elle échoit soit à un tuteur testamentaire qui doit être

de confession musulmane, soit au juge. Il est possible que la notion de 'tutelle'

corresponde à celle de 'puissance paternelle' en droit français.

Le concept de 'puissance paternelle' n'a jamais existé en droit anglais, le père est

gardien par nature, sauf en ciu de préjudice où le gardien peut être la mère ou un tiers.

Dans ce sens 'guardianship' peut être traduite par al-tndâna ( droit de garde qui est

exclusif aux femmes selon la loi islamique ). Il faut donc distinguer entre al-wilâya et al-

lndâna ; ful'.;sJl les deux termes peuvent être traduits en anglais par guardianship

éliminant ainsi un trait sémantique juridiquement pertinent; al-wilâya est le droit de tutelle

qu'exerce le père sur ses enfants. Quant à al-hadhâna qui signifie 'élever', elle est définie

coûlme droit de garde réservé à la mère.

Al-wilâya est un critère obligatoire en droit musulman. La femme ne peut conclure

son propre mariage. Cette règle découle d'un hadith du prophète qui aurait dit "la femme

ne se mariera pas elle-même, c'est la fornicatrice qui se marie elle-même"l8. Serait-elle

majeure, la présence du wali, 'tuteur matrimonial', est indispensable à la validité du

mariage, mais ce tuteur est en fait un mandataire qui doit strictement respecter le mandat

qu'il a reçu de l'épouse. Le mariage conclu sans tuteur matrimonial est en principe nul.

Art.2: ot+ll [al-binâe] Consommation Consummation

Le mot Al-bina'signifie littéralement 'construction' mais, dans le contexte juridique, la

seule signification qu'il puisse avoir est celle de"consommation".

Al-binâa repose sur I'idée suivante : pour que le mariage soit effectif, les époux

doivent se trouver'en tête à tête', dans un lieu isolé, et concluent aux rapports intimes, suite

logique et traditionnelle du mariage. Ceci engendre des faits juridiques se résumant à I'idée

que la consommation rend obligatoire le paiement de la dot. S'il n'y a pas consommation

effective suivie d'une répudiation, le mari est tenu de verser la moitié de la dot au lieu de la

totalité. La consommation génère des règles originales dans des domaines variés liés à

17l

t8 DunqNo,B., ibid.,p. 120.
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I'institution du mariage qu'il s'agisse de la date d'observation de l'idda ;t Jl en cas de

répudiation ou de s'assurer de I'affiliation en cas de naissance issue de ce mariage, ou à la

succession, en cas de décès.

La consommation rend effective la soumission de la femme en vertu de la

suprématie décrite en termes indiscutables dans le Coran, comme le montre le verset 34 de

la sourate An-Nisâ " Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs

qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs

biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris) et protègent ce qui doit être

protégé pendant I'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah"l9. L'article 36 de la

Moudawana retrace, dans le même esprit que ce verset, les grandes lignes de conduite que

la femme doit suiwe vis-à-vis de son mari; " les droits du mari à l'égard de sa femme sont :

1." la fidélité;

2." L' obéi ssance conformément aux convenances ;

3.o L'allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage;

4." La charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation;

5.o La déference envers les père, mère, proches et parents du mari".

En droit français ou anglais, la situation n'est pas la même. En vertu de l'égalité des sexes,

la suprématie n'a pas lieu d'être et les devoirs conjugaux sont partagés entre les deux

époux.

Linguistiquement, les équivalents 'consommation' et 'consummation' recouwent le

même champ sémantique que le mot al-binâ". Le Collins écrit que " if two people

consummate a marriage or relationship they make it complete by having sex; (used in

formal English)". la même définition est donnée par le Petit Larousse : "Consommation :

action de consommer, de mener à son terme. consornmation du mariage : union charnelle

des époux". Toutefois, ces trois termes divergent quant à leurs effets juridiques, colrlme par

exemple, le versement de la dot.

Art. 55 : .j+ dàI [talaq bâ"in1 divorce irrévocable irrevocable divorce

En droit musulman, ce type de divorce est établi dans I'intention de mettre fin au caprice du

mari. Il s'agit là d'un divorce irrévocable connu sous le nom de divorc e bâ"in ou

répudiation par trois (afi.29 ) ou dissolution irrévocable (art. 57).

19 LE SAINT coRAN, édité par la Présidence Générale des Directions des Recherches Scientifiques
Islamiques, de I'Ifta, de la Prédication et de I'Orientation Religieuse, Medine, l4l0 de I'hégire (1989).
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Lorsque le mari prononce, après deux répudiations révocables, une troisième, la

femme est répudiée trois fois et devient légalement inaccessible à son mari. Le droit

musulman prévoit une solution radicale résidant dans le fait que pour que le mari puisse

récupérer sa femme, celle-ci doit obligatoirement contracter un mariage effectif et

consommé avec un tiers.

Il est aussi possible que le mari puisse répudier sa femme sans les deux répudiations

précédentes, juste en prononçant la fameuse formule "tu es répudiée à trois". Le divorce est

immédiat et instantané. Dans ce cas, la femme doit observer l'idda qui ne revêt plus ce

caractère de délai de réflexion, il s'agit là d'observer un délai de viduité avant un éventuel

remariage avec un autre homme.

lalaq bâ"in est inexistant en droit français et en droit anglais. Le mariage dans ces

droits est un contrat civil, qui permet aux mariés de divorcer et de se remarier autant qu'ils

veulent.

art.28: fl-^:;ll [a-rra{âc] L',allaitement Suckling

Nous avons déjà mentionné que I'allaitement n'a aucun effet juridique sur la relation

allaité/femme allaitant en droit français et anglais; c'est-à-dire qu'il ne constitue aucun lien

de parenté constituant un empêchement perpétuel au mariage. Il faut préciser que la notion

d' allaitement n'existe ni en droit français ni en droit anglais.

En droit musulman, I'allaitement constitue une interdiction de mariage à I'allaité(e)

avec la sæur ou le frère de lait au même degré que la parenté par le sffig, "toute femme,

légalement prohibée en vertu de la parenté I'est aussi en vertu de I'allaitement", écrit Ibn

Açer12o.

La parenté par le lait concerne, dans le Coran, I'interdiction faite à un homme

d'épouser sa nourice et la fille de celle-ci, soit sa sæur de lait; "... mères qui vous ont

allaités, sæurs de lait..." 2l(sourate An-Nisd, verset 23).

Les docteurs de I'Islam ont élargi cette notion pour englober tous ceux qui, de prés

ou de loin, sont concemés par I'allaitement. "L'allaitement fait naître une sorte d'alliance

qui interdirait à un homme d'épouser la nourrice de sa femme et les descendants de la

DunnNu, 8., ibid., p. 153

LE sArNT coRAN, édité par la Présidence Générale des Directions des Recherches Scientifiques
Islamiques, de I'Ifta, de la Prédication et de I'Orientation Religieuse, Medine, 1410 de I'Hégire (1989).

20

2 l



a

Chapitre 3 - Etude du corpus et enseignements 174

nourrice ou encore les épouses d'un fils de lait ou d'un père de lait, c'est-à-dire du mari de

la nourrice", ajoute B. Durandtt.

Ce type de parenté ne naît pas seulement par les femmes mais aussi par les

hommes, "le lait de l'étalon", étant générateur d'un empêchement à mariage. Ainsi, otr

interdit le mariage entre enfants qui se rattachent non seulement à la nourrice mais encore

au père (le mari de la nourrice) g1âce auquel I'allaitement a été possible : I'article 28 de la

Moudawana cite à propos des types de prohibition résultant par I'allaitement que :

" 1o Les prohibitions résultant de la parenté par le lait sont les mêmes que celles de

la parenté ou de I'alliance.

2o L'enfant allaité est seul considéré coillme enfant de la nourrice et de son époux, à

I'exclusion de ses frères et sæurs.

3o L'allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s'il a eu lieu d'une

manière effective et à cinq reprises différentes au cours des deux premières années

du nourrisson.

Il n'est tenu compte que de prises considérées par I'usage comme tétées complètes".

Notons que si I'allaitement établit un lien de parenté et donc un empêchement au mariage,

il n'a absolument aucun effet en droit de succession. L'allaité n'est pas héritier de la

nourrice et de son mari.

Art.67 : 'rllro dDll" [falâq

momallakl

Droit d'option

Le droit musulman reconnaît à la femme le droit de prévoir une condition à la répudiation,

si un événement indésirable survient. Autrement dit, la femme peut poser certaines

conditions au mariage telles que : si le mari se remarie, elle peut rompre en toute légalité et

de plein droit les liens de mariage. Le mot Momallak veut dire'devient la propriété de'.

fulâq momallafr en terme juridique, veut dire divorce en possession de la femme.

Il est à noter que ce droit d'option ne peut s'activer que sur demande immédiate de

la femme, laquelle garde, bien évidemment, le choix de rompre immédiatement le lien de

mariage ou de continuer sa vie de femme mariée. Si te divorce a lieu, il est irrévocable. Il

est considéré être une triple répudiation. Si la femme accepte après répudiation de rejoindre

son mari, elle est obligée, selon la loi islamique, de se remarier à un tiers un mariage

effectif et consommé.

divorce (is) assigned to

the wife

22 
DuRnuo, a., ibid.,p. 154
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Certains jurisconsultes admettent que la répudiation suite à un droit d'option peut

être considérée comme révocable, donc, elle ne nécessite pas un mariage avec un tiers si

les deux époux décident de se réconcilier.

En droit français ou en droit anglais, le droit d'option n'existe pas. Le contrat de

mariage ne pourrait contenir une condition semblable à celle du fulâq momallaÈ même si le

mariage est de nature civiliste.

Art. 45, 47 , 55, 57: qf+J ÉDtl' Divorce (ou répudiation revocable Talaq

[!alâq rig'î] révocable)

En droit musulman, les solutions mettant fin aux liens du mariage sont nombreuses tant à

I'initiative du mari que de l'épouse. Il faut dire que ce sont plutôt les maris qui y ont recours

plutôt que les épouses qui elles, ne peuvent divorcer que si elles ont le droit d'option ou par

décision judiciaire.

Rappelons une chose importante caractérisant ce droit : les mécanismes de

dissolution sont organisés de façon à donner un délai de réflexion pendant lequel la

dissolution n'est pas définitive et qui permet naturellement aux deux époux de reprendre la

vie conjugale.

Le droit musulman fait une distinction majeure entre le divorce révocable (fohâq

rigq et le divorce irrévocable (.hlâq bâatn). L'adjectif révocable est très révélateur dans le

sens où il implique une reprise éventuelle de la vie coilrmune entre le mari et son épouse.

En effet, pil l'établissement d'une répudiation révocable, Ie fiqh veut donner un temps de

réflexion au mari et éviter ainsi les effets fâcheux d'une décision qui pourrait être aussi

brutale pour la femme que pour les enfants.

La repudiation (divorce) prendra effet à partir du moment où le mari fait part de son

intention en prononçant la formule "tu es répudiée". La répudiation n'est valable en droit

musulman que si elle est prononcée en dehors de la période menstruelle, et que le mari

n'est pas sous I'emprise de I'alcool.

Le détai de la répudiation révocable est de trois 'qorou"', c'est-à-dire trois

menstruations pendant lesquelles il y a séparation de corps. Si, pendant cette période, il y a

relation sexuelle, la vie du couple reprend son cours normal sans conclure un autre

mariage. Si le délai de répudiation est dépassé, le couple doit contracter un nouveau

mariage s'il le souhaite.

Pour les droits français et anglais, le divorce est prononcé par décision judiciaire.

"Le droit français distingue entre le divorce par consentement mutuel (divorce sur

demande conjointe ou sur demande acceptée), le divorce pour rupture prolongée de la vie
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commune (depuis six ans au moins) ou pour aliénation des facultés mentales et le divorce

pour faute", explication donnée par le Petit Larousse.

A quelques differences prés, le droit anglais présente les bases sur lesquelles un

divorce est prononcé. Il les résume comme suit :

"(a) the respondent has committed adultery and the petitioner finds it intolerable to

live with the respondent;

(b) the respondent has behaved in such a way that the petitioner can not reasonably

be expected to live with the respondent;

(c) the respondent has deserted the petitioner for a continous period of at least two

years immediately preceding the presentation of the petition;

(d) the parties have lived apart for a continous period of at least two yeils

immediately preceding the presentation of the petition and the respondent consents

to the divorce; or

(e) the parties have lived apart for a continous period of at least five years

immediately preceding the presentation of the Petition"23.

Dans ces deux droits, il n'est fait, nulle part, mention d'une répudiation révocable, mis à

part le fait que le divorce se justifie quand les causes précitées se présentent. En droit

musulman, ces causes peuvent constituer les conditions d'un divorce judiciaire.

Le klâq ri!4 survient à I'initiative du mari; il n'est donc pas tributaire d'une

décision judiciaire contrairement au divorce en droit français ou en droit anglais.

Art. 61 ,62,63,64,65 : répudiation moyennant divorce in

êlJl [al-holc] compensation consideration of

payment by the wife

(khul')

Al-holcou droit de rachat de la liberté moyennant une compensation est un acte licite en

droit musulman.

La femme qui veut divorcer pour une raison quelconque donne, en contrepartie, une

créance dotale à son mari. Ce type de divorce est exclusivement feminin, c'est-à-dire qu'il

revient seulement à la femme d'en faire usage. C'est un divorce qualifié d'irrévocable.

Remarquons qu'en droit musulman, la femme peut exiger le droit d'option; sinon

elle peut recourir au 'fuold comme moyen de dissolution.

23 Srexprev, x,., Family law, Basingstoke, Macmillan, 1993, p. 84.
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Art.25' ùt'lll [al-lican1 serment d'anathème mutual imprecation

Al-li ân est une technique exclusive au droit musulman. En fait, c'est une mesure

disciplinaire qui touche au droit pénal notamment quand le mari accuse, à tort ou à raison,

sa femme d'adultère.

En droit musulman, il est extrêmement difficile de prouver la fornication. D'abord,

il faut obligatoirement quatre témoins qui donnent la même version des faits. Si I'un des

quatre témoins donne une version différente, les quatre témoins seront punis selon la loi

islamique.

Si le mari est persuadé de I'infidélité de sa femme et qu'il est incapable de fournir

des preuves justificatives, il peut recourir au liûn rendant ainsi la rupture enfre les époux

définitive selon le rite malékite.

La procédure du li6n veut que le plaignant (le mari) jure quatre fois devant Allah,

dans un lieu respectable généralement une mosquée, que sa femme I'a trompé et que

I'enfant qu'elle porte n'est pas de lui, il jure une cinquième fois pour appeler la malédiction

sur lui s'il ment.

La femme procède à son tour de la même manière . Al-li ân évite au mari ainsi qu'à

sa femme des peines pénales : le mari ne sera pas poursuivi de diffamation et sa femme ne

serapas, non plus, poursuivie d'adultère. Il est à signaler qu'en pratique, al-liânn'estplus

d'usage. Il revient au juge de statuer sur une affaire d'adultère.

Sur le plan strictement linguistique, l'équivalent français 'serment d'anathème' ne

couvre pas le même champ sémantique. Le serment d'anathème consiste à exclure un

membre d'une communauté donnée. Quant à l'équivalent donné en traduction anglaise
'mutual imprecation', il s'agit d'un calque sémantique déduit de la signification du mot

lifrn.

Art. 60 : â.:.olt [al-moutca] Don de consolation Compensation

Lorsqu'un mari décide de répudier sa femme, la loi islamique lui ordonne de lui remettre

un don de consolation, indépendant de la pension alimentaire, qui sera fixé en tenant

compte des moyens de l'époux repudiateur et de la situation de la femme répudiée. Cette

disposition ne s'applique cependant pas à l'épouse répudiée avant la consommation du

mariage. Le don de consolation est évalué en fonction du préjudice éventuel subi par

l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas justifiée.

Les droits anglais et français ne font pas usage d'une telle notion. Le juge définit

selon les systèmes juridiques respectifs la part d'héritage qui revient de plein droit à la

femme. Ceci ne constitue en aucun cas une mout fu.
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Art. 29, 72, 7 4 ; Ër,Jl [al-cidda] Retraite de continence Waiting period

La notion de al-cidda coïncide partiellement avec la notion de retraite de continence sur un

point qui est en fait I'observance d'une période où la femme ne doit pas avoir de contact

sexuel pour s'assurer de la paternité au cas où elle serait enceinte.

Le droit musulman distingue différents types de l'idda : Iddat al-moutawffi Ë:s

çf-ill (la retraite de viduité) est de quatre mois et dix jours francs pour la veuve qui n'est

pas enceinte (Art.74); l'idda de la femme enceinte prend fin à la délivrance ( rt.72); l'idda

de la repudiée est de trois menstruations consécutives.

En droit français la retraite, qu'elle soit de continence ou de viduité ou auhe, est de

300 jours. En droit anglais, par contre, il ne faut pas parler de retraite de continence, mais

plutôt d'une séparation de corps convenue entre les deux époux pendant les deux ans

validée par un décret 'Decree nice 'déliwé par le tribunal. Après obtention de ce décret, I'

intéressé demande auprès du tribunal compétent un deuxième décret qui s'appelle le
'Decree Absolute'. L'obtention de ce dernier dissout définitivement les liens du premier

mariage et permettra à I'intéressé de contracter un nouveau mariage s'il le souhaite. Nous

pouvons dire que 'waiting period' est tout simplement un calque sémantique.

3.2.2. Traitement phraséologique

3.2.2.1.La phraséologie arabe et la correspondance française et anglaise

Dans la cadre de notre étude qui se veut comparative, I'objectif prioritaire est d'observer,

voire de valider ou d'infirmer I'hypothèse selon laquelle I'entité phraséologique ou plutôt

les formations phraséologiques, en question sont des faits de langue ou de culture ?

Nous pourrons dire d'emblée que la reconnaissance des entités phraséologique n'est

pas une tâche simple. La complexité vient du fait que la définition de la phraseologie n'est

pas claire et que les critères de reconnaissance d'une phraséologie ne sont pas bien définis.

Toutefois, et pour entreprendre un dépouillement phraséologique sur notre corpus

trilingue, nous avons opté pour deux critères qui pourraient être ad hoc, mais pertinents. Le

premier critère porte sur le champ notionnel, c'est-à-dire que la phraséologie, dans sa

globalité doit couwir une notion et une seule, conformément aux exigences définies par les

recommandations terminologiques (une phraséologie : une notion). Le deuxième critère

concerne la forme morphologique (la structure syntagmatique). Il s'agit de considérer la
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phraséologie comme une lexie complexe, c'est-à-dire un bloc de mots uni par la notion

qu'il porte, qui pourrait éventuellement (et pourquoi pas) servir d'entrée lexicographique.

L'objectif que nous nous fixons dans un premier temps est d'extraire les

phraséologies qui sont strictement liées au champ juridique. Nous allons essayer d'établir

en quelque sorte un glossaire phraséologique juridique, et répondre dans un deuxième

temps par l'étude de la formation phraséologique à la question principale posée plus haut.

La lecture du corpus révèle I'existence d'une lexie complexe quasi-prédominante.

Nous désignons par lexie complexe une construction morphologique dépassant le simple

mot recouvrant une seule notion.

Art. 8: Clsill iitÀl

Art.9: r,i-ll cr-

fut. 1l : 6le-il ,./,JJl

Art. 12: Ë+Éjl

l'aptitude au mariage

la majorité légale

les tuteurs matrimoniaux

lafemme majeure

legal capacity of

marriage

legal age of

discernment

the marriage guardian

daughter of age

Le dépouillement phraséologique montre que I'arabe repose essentiellement sur le

syntagme nominal pour la formation phraséologique. Ceci n'exclut pas le fait qu'il existe

des lexies de forme syntagmatique verbale ou prépositionnelle. Ce qui est à retenir c'est la

prédominance du syntagrne nominal (S.N.) aussi bien dans les textes de la langue de départ

que celle d'arrivée sauf que I'agencement des éléments phrastiques au sein des syntagmes

nominaux des langues cibles (français et anglais) pourraient ne pas suiwe celui des

syntagmes nominaux de la langue de départ.

Nous commençons par les syntagmes nominaux qui ne posent aucun problème

d'agencement.

Art.5: q++lt .rt^lcl

Art. 6 :ip-*ll elCl

Art.9:Jtit i i i lr^

Art.24: i+r-!t cjy

Art.25 : gl3-il ëlr^

Art. 28 : ê+.€-ill dlitll

moyens de preuves légaux lawful evidences

empêchements légaux lawful impediments

l'accord du wali consent of the

guardian

déclarations de la femme the word of the wfe

empêchements au mariage impediments to

marriage

l'enfant allaité the suckled child
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Art. 3l

Art. 34

Art.34

Art.37

Art. 50

Art. 53

Art. 54

Art. 56

Art. 56

tut.57

tur.58

Art. 7l

Lrt.74

p'rt.76

/.Jft.77

Art. 78

CtSjll rËÊ l'acte de mariage the marriage contract

ôÉl ér.- droits de la famille family rights

ôJlél dÈ droits de succession the right of mutual

inheritance

.,...ilf ôJ+: rattachement aux parents the confirmation of

paternity

dr+"+lt+ .jLJl la répudiation par serment The swearing of an

oath

élii)l êr'l éÉlL:ll le divorce prononcé pour divorce on the grounds

manquement à l'obligation of non-payment of

alimentaire

, . !J éÉlInI divorce pour vice

rédhibitoire

la vie conjugale

maintenance

divorce on grounds of

defect

living together6 )^Trll

éli^ill -,. ta-l la cause de dissension the reasons for discord

Cr:lt 4+rtJ ûÉlllll divorce pour absence du divorce on the grounds

mari of the husband's

absence

J+ell Jl e)J).l éÉll'3ll divorce par suite de serment divorce by ila' (an oath

de continence ou de not to have

délaissement intercourse) or Hajr

(abstinence)

di}Sll d"S^lt é)lll la répudiation prononcée à the third talaq

la suite de deux précédentes

répudiations successives

$o osjill ;sc la retraite de viduité waiting period for a

widow

dlJl çf ql-it doute sur la grossesse the suspicion of

;ti3lt ;.re retraite de viduité

pregnancy

the waiting period

following death

êJ"ll euE date de la répudiation date of talaq
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Art. 80 : i*+t;ll rîi''r la preuve du mariage marriage document

Quant aux syntagmes nominaux qui ne suivent pas le même agencement que celui de la

langue de départ, ils sont affectés d'une relative. Ce procédé existe particulièrement dans la

traduction anglaise qui a tendance à I'explicitation de la notion coûrme le montre les

exemples suivants :

Art.21 : Ll .J +. simple créance a debt which is owed

Art.23 : ;+Sjl fillt majeure woman who is of the

age of discernment

Art. 33 : lyl/6/ril/ le mariagevalable a ma*iage which r's

valid

Art. 3/; a.tkJl*"U/CKill le mariage entaché d'un vice a marriage which ,s

de fond irregular with respect

to the contract

Art. 5I : rr,,'L'tJ'iîJ/ LiiXÀl/ toute rëpudiation double ou talaq to which some

triple number is attached

Art. 52 : J.ir+ éil'^ll ûDUl Ia répudiation affectée d'une talaq which ,s

cy' condition suspended on the

performance or non-

performance of some

action

Art. 66 : ,J-e^lt dl! divorce qui rësulte du divorce by ila'

serment de continence

On remarque aussi I'existence de quelques syntagmes nominaux reproduits en langues

cibles par des syntagmes verbaux tels les exemples qui suivent :

Art. 3 'irtill cp cJS'll rompre les fiançailles terminate the

engagement

Art. 5 : ;r+lt iJ^J la ftxation d'une dot the dower must be

specified

Art 26 : irljtll+ c-rt--r*"ll est prohibé pour cause de woman forbidden in

parenté marriage on the

grounds of blood
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Art 26 ; 
'r_pt anfu drt"Js^ll

Art. 31 : gts:lt 6;

Art.37: cr*oÏ;îl

est prohibé pour cause de

parenté par alliance

dissolution du mariage

il entraîne 'idda'

I'annulation du mariage

séparation

relationship

womanforbidden in

marriage by ffinity

the mariage be

terminated

entail the obligation of

the waiting period

annulment

separation

Par ailleurs, il existe des lexies simples qui peuvent subir les mêmes transformations que

celles décrites plus haut. Une lexie simple peut être reproduite par une lexie complexe

prenant differentes formes :

Art. 12 : ;+$jl la femme majeure daughter of age

Art. 32: tr-É r ..llS-i conditions de fond et de basic principles

formes
- Une lexie simple reproduite par un S.N. ou un S.N affecté d'une relative :

Art. n : i+É-il| la fille majeure woman who is of age

of discernement

- Une lexie simple reproduite par une lexie simple :

Art. 78 : 4^,'ilt

Art. 78 ; Gji^ll

Le choix de stnrcture syntagmatique pour une formation phraséologique ne répond pas à

une forme bien définie que ce soit en français ou en anglais. Elle est libre de toute

contrainte traductionnelle mais tributaire du procédé cognitif du traducteur qui, lui seul,

opte pour une forme donnée. Lorsque le traducteur du texte français opte pour un S.V., le

traducteur du texte anglais opte pour un S.N. et vice versa. Ceci montre que le choix de la

forme phraséologique est guidé par la contrainte du 'sens'. Toute forme est possible pourvu

qu'elle transmette du mieux possible le vouloir dire de I'auteur du texte de départ.

La traduction, comme nous I'avons déjà mentionné ailleurs, implique que le

traducteur est seul maître de son oeuwe. La traduction engage un procédé cognitif où le

traducteur est le seul moniteur; par conséquent, il utilise la langue de façon à reproduire un

texte acceptable.

A défaut d'une phraséologie prédéfinie, le traducteur prend le soin de modeler le

texte à sa façon, c'est pourquoi un texte même traduit separément par deux traducteurs dans
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une langue étrangère ne pourrait contenir les mêmes formes phraséologiques. Ceci relève

de la possibilité de reproduire la forme de I'entité phraséologique de multiples façons.

Cette relativité de la forme ne peut être un fait de culture mais plutôt un fait de langue.

La relativité de la forme peut être le résultat d'une interprétation. Nous savons que

I'interprétation canalise le choix des moyens de ré-expression, que ce soit au niveau de la

forme syntagmatique ou au niveau du choix du lexique. Ces choix dépendent d'un procédé

cognitif relevant des compétences du traducteur. C'est lui qui lit, comprend, traduit. Bref, il

contrôle I'opération traduisante du début à la fin avec tout ce que cela implique.

Les exemples suivants résultent bel et bien d'un processus cognitif interprétatif :

Art. I : éLt-: r }+l-r, ét:J" un contrat légal a lawful pact

e-É
Ni la traduction française, ni la fiaduction anglaise n'est restée fidèle, à proprement parler,

au texte-source. Les deux traductions n'ont pas tenu compte des mots él*t.oË r r+lr jugé

probablement redondant si I'on considère .f.r. él-Li -l l+l-r, étl+" comme un syntagme uni

qui peut faire I'objet d'une entrée dictionnairique.

Seul éBl" et qf -É sont reproduits. Dans ce cas, Il est possible de dire que juste une

partie pertinente du syntagme arabe en question a été traduite, tandis que cLw -r }+lr

(consolidation, solidarité) ont été transposé (voir partie 'transposition', art.1, p. 203) pour

reproduire le sens contextuel contenu dans I'articlel.

Un deuxième aspect de I'interprétation se vérifie au niveau du choix du terme. Le

terme é13+" signifiant littéralement 'pacte' est reproduit dans la version française par

contrat, qui lui, a un équivalent littérat $o. La version française veut probablement mettre

en évidence le caractère contractuel du mariage.

Les mêmes remarques s'appliquent à :

Art. 34 : +p-*ll ijSt"^ll la cohabitation lawful cohabitation

La traduction française néglige I'aspect légal de la cohabitation, chose évitée dans la

traduction anglaise qui a reproduit cet aspect légal voulu par le législateur marocain fuÉlJl

ip -Éll' la cohabitation légale' .

Quant à I'article 35 (alinéa 2) :

qJ-iI -9 cJ:'Jt l'égalité de traitement equity and equality

^+J-tll r cJ:'Jt veut littéralement dire justice et égalité reproduite en tant que telle par

equity and equality mais interprétée comme l'égalité de traitement par le traducteur

francophone.

183
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Art. 36 ' le "'ii i+-l-!l futl.^- la fidélité
l$l.4s!J

the wife's pres ervation

of herself and her

chastity

Une autre manifestation de I'aspect interprétatif réside en fait dans le recours au procédé

d'explicitation quand le traducteur juge obscure ou ambiguë I'expression à traduire.

Art. 34 : ;5 ,-Jt .litJl sauvegarde des intérêts moraux preservation of the

ËJ-Tl et matériels de lafamille interests of the family...

recognised gestureArt. 46: Lj'- ô-j.i! signes ou gestes non

équivoques

La traduction du mot ;-y!l JÉ ,J' ilitr^ll est plus explicitée dans la version française que

dans la version anglaise. I1 est wai que les intérêts peuvent êfte moranx et matériels.

L'explicitation faite ainsi développe le sens du texte original. Ceci est valable pour I'art. 46

où le mot LJ'. 6_lLS! est reproduit par signes ou gestes non équivoques tandis que le texte

anglais est resté attaché à la lettre de I'expression arabe LJ'- Ë-j.i! : recognised gesture.

Comme nous I'avons déjà mentionné ailleurs, la traduction ne suit pzts une

démarche ou une méthodologie unique. C'est une démarche à la fois cognitive et

linguistique. Cognitive dans le sens où tout passe par le moniteur cérébral (la pensée) du

traducteur. Linguistique, car la représentation cognitive se ré-exprime en terme physique

(graphe ou son). L'engagement total du traducteur dans la démarche traductiorurelle lui

ocfioie gn caractère arbitraire, notamment en ce qui concerne le choix des structures

syntagmatiques et mêmes lexicales.

En tout cas, et en ce qui concerne la phraséologie relevée dans le corpus que nous

avons examiné, nous tenons à signaler que les differences qui peuvent surgir n'engagent

aucunement les cultues confrontées, mais I'interprétation que les traducteurs font des

textes à traduire. Par conséquent, les disparités phraséologiques entre les textes traduits en

français et en anglais ne sont que les résultats de I'interprétation qui est à remettre en cause

et non la culture.

3.2.2.2. La modalité dans les textes traduits

La notion de modalité en linguistique est complexe voire floue aussi bien en grammaire

qu'en logique. "Le concept grammatical de modalité est plus large et plus flou"24. J.

24 Prnnnnr-LeBoNNrEc, Gilberte, Le raisonnement modal, Eude gënétique. Paris, Mouton, 1974,p.7.
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Dubois définit la modalité comme suit : "sur le plan sémantique, les modalités enfrent dans

la catégorie générale des moyens mis en æuvre pour traduire I'attitude du sujet en face de

l'énoncé qu'il formule"25. Bon nombre de linguistes considèrent la modalité au sens défini

par Dubois. La définition implique que chaque énoncé contient une modalité qui traduit

I'attitude de l'énonciateur vis-à-vis de son énoncé. La modalité est le baromètre qui mesure

la distance que le sujet prend entre son énoncé et lui même.

D. Denis et A. Sancher-Chateau distinguent entre deux catégories de modalité.

Premièrement, les modalités d'énonciation qui sont de I'ordre de quatre : "modalité

assertive (énoncé donné pour wai); intenogative (mise en débat du contenu de l'énoncé);

jussive (exécution requise du contenu de l'énoncé); exclamative (réaction affective face à la

situation considérée). Elles sont exclusives les unes des aufres (une phrase ne peut

comporter qu'une seule modalité). Enfin, toute phrase est obligatoirement affectée d'une

modalité"26. Quant aux modalités d'énoncé, elles "vierurent en affecter la valeur logique :

nécessité, possibilité, obligatio& etc."27, écrivent D. Denis et A. Sancher-Chateau.

Le langage reste donc la source principale de toute manifestation modale. Afin de

cerner I'expression de la modalité dans notre corpus, il convient de rappeler quelques

affirmations logiques déduites aussi bien de la fonction que de la substance du droit. Le

droit, avons-nous déjà dit, régit les rapports entre les citoyens d'une communauté donnée

en établissant des règles juridiques. La règle est I'epitomé de I'esprit du droit. Elle

sanctiorure, impose, perrnet, etc. Il est tout à fait évident que pour jouer ces rôles, la règle

de droit fait appel à la langue. Par conséquent, dans son expression, le droit fait surgir deux

grandes catégories de règles. Celles qui garantissent le droit en tant que jouissance, et dont

les modaux focalisent sur le permis de plein droit et celles qui imposent des droits au sens

de devoir ou plus exactement d'obligations et dont les modaux mettent en relief ce

caractère d'obligation ou d'interdit que la règle véhicule.

On peut dire que globalement, sur le plan linguistiguo, le droit manipule tout un tas

d'outils que la langue dont il est issu met à sa disposition. La diversité des systèmes

juridiques et des langues engendre une diversité d'expression modale liée à la langue elle-

même; bret " la modalité varie naturellement d'rure langue à I'autre"28.

25 Plnnlur-te BoNNtEc, G., ibid. , p.'7 .
26 Dsus, o. et Serloten{rr.trerru,A., Grammaire dufrançais, Paris, Librairie Générale Française,1994,p.325

27 Dnvs, n. et Sucuen{sereru,A., ibid. ,p.325.
28 Vne,v, J. , -P., et DenseLNEr, J., Stylistique comparée dufrançais et de l'anglais. Méthode de traduction,

op.cit.,p. 137.
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De ce constat découle que la langue arabe utilise des formes de modalité assez

différentes de celles du français ou de I'anglais; à titre d'exemple, I'arabe n'utilise pas

d'auxiliaire modal mais plutôt une modalité lexicale exprimée généralement par un verbe

placé au début de la phrase ex : j-er;.; , i,,14 , ê+ . La langue arabe recourt, elle aussi, à une

modalité prépositionnelle exprimée par I'emploi des prepositions cornme cJ ou .rl' p. C.

Emery résume ceci en disant que "modality is (also) conveyed by sentence-initial lexical

verbs (-ù-jr-,. J,jr+r) and the prepositions d or 
"J' 

for rights and obligations

respectiv ely"29.

L'examen du corpus révèle la présence de deux catégories de modalité : la modalité

prepositiorurelle et la modalité lexicale.

La modalité prepositionnelle s'exprime exclusivement par la preposition 'cJ' qu'on

peut paraphraser par 'avoir le droit de' ou 'avoir I'autorisation de' fraduite parfois en

anglais par 'may' ou en français par 'pouvoir' sinon elle est paraphrasée; ce qui ne sort pas

du cadre général du droit comme le montrent les exemples suivants :

Art. 3 : J stlÂJl u ,JSl chacun des fiancés a le droit

ir.lÀ.Jl
. J

fut. 31 : ùl *f éÈlt ôlJll

...1 '3.1û

Art. 53 : +3+ri eJ+ r.i gl$

... euJl ,rr

Art. 68 : ,o';-!t é)lll cÉ g-rJS

...ûlr.- 63q.UiIt" 6;.l-1; ..j

Art. gl : ùl ,J.rJt 6l_.rll

... iÂ*.! ,s1... ï

la femme a le droit de

demander....

L'épom a le droit de

reprendre s a femme pendant

l'idda...

Le mari a le droit de

reprendre son épouse

répudiée, sans nouveau

sadaq

Le mari a droit à une

copie...

either the betrothed

man or the betrothed

woman may...

A woman has the right

to stipulate...

The husband shall

have the right to takc

back his wife during

the waiting period...

The husband shall

have the_right to take

back his divorced wfe

without dower...

The husband shall

have the right to retain

29 EueRv, P. c., "Legal Arabic Texts : Implications for tanslation", Babel,35 : 1, 1989, p. 6.
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Art.7 : ...,/ uiYl ç'.-bti[ Le juge peut autoriser...

a copy.

The judge may give

permission.

Art.61 : 
"Jo 

l+^àlJfuOi Cr.-..1-il Les épottxpeuvent convenir The spouses may agree

elÀJl+ é}tll entre eux de Ia répudiation to divorce by khul'.

moyennant compens ation.

Remarquons que 'shall' n'a aucune incidence sur la modalité. 'Shall' est introduit, à notre

avis, pour que la haduction anglaise soit conforme à la tradition de la rédaction juridique

anglaise. Il s'agit d'un 'empty modal'.

En ce qui concerne la modalité lexicale, I'actualisation de la modalité d'obligation

ou de I'interdiction s'exprime en arabe par des verbes tels que ù+.+, ei+ e>; , ê+ à la voix

passive en guise de neutralité voulue par la loi.

fut. 60 : 6$^:;,ilt" ,S fi! Tout mari qui prend

...+rit gn,9)J"lt glS l.r! {ilt l'initiative de répudier sa

femme doit lui remettre un

don de consolation (mout'a).

Art. 62. re ...;i drr ô+Sjl CtÂ3
hJ çd3ltill ..ijl Cp ùrJ él

,h fjfr)r é)J.ll ir cr'lÉ

cjt^lt .Jr iiilJ,.+ êlJl

Le consentement d'une

femme majeure à la

compensation en vue

d'obtenir sa répudiation est

valable. S'il émane d'une

femme mineure, la

répudiation est acquise et la

mineure n'est tenue de se

libérer de la contrepartie

qu'avec l'accord du tuteur

chargé de l'administration

de ses biens.

Every divorcing

husband shall be

obliged to pay

compensation to his

divorced wife...

A woman who is of the

age of discernment

may divorce herself by

khul'. If a woman who

is below the legal age

of discernment

divorces herself by

khul' the divorce shall

be f f ict ive but she

shall not be obliged to

pay the khul' except

with the consent of her

financial guardian.

The wainting periodêrrt.79 : d+s i&ll rjtl La femme répudiée avant Ia
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ËLiC fl i.rr,.oll Ëj$ : .lr.ll consommation du mariage

ou sans qu'elle se soit isolée

avec son conjoint ntest pas

astreinte à l'idda. Celle-ci

doit toujours être obsertée

en cas de décès du mari.

Art. g1 : & ,pû)llr ir t.l

k ùç 4ilt^ll JI .J-+ 6l o.atTl

Dès le prononcé de la

répudiation, le juge doit

aviser l'épouse répudiée.

shall not be obligatory

before consummation

or valid retirement

except in the case of

death.

If he ff icts a divorce

the judge shall be

required to write to the

wfe informing her of it

immediately upon its

occurrence.

f the guardian

obstructs the marriage

of the woman the judge

shall order that she be

given in marriage...

qolt Jy a+

L'obligation peut s'exprimer aussi par le verbe -*l qui veut dire ordonner, exemple article

t3 :

Arr. 13 : ôly'l .J_dt dLàe lil

ê+l ùli k+lr-r.+ o+:'t'ill oJ4/

...o;till k+tj

si le wali s'opposait

abusivement au mariage de

la femme placée sous sa

tutelle, le juge ordonnerait

de la marier...

L'emploi du conditionnel en traduction française n'est justifié que si le traducteur veut

mettre en évidence la valeur appréciative que le droit octroie au juge.

Il est à noter que I'obligation peut s'exprimer en langue arabe par un syntagme

prépositionnel 'rr)' dont la traduction littérale veut dire "il n'y a pas d'issû€", exemple :

fut. 5 : i=. r_!l J6aiJ^..ô o^ +y Lafrxation d'une dot the dower for the wife

(sadaq) donnée par l'époux must be specified...

à l'épouse est obligatoire...

En traduction française I'obligation est paraphrasée tandis qu'en anglais, elle est

représentée par un modal 'must'.

Un autre type de modalité très usité en langage juridique est celui de la nécessité.

Le nécessaire peut être confondu avec I'obligatoire, ce qui est wai dans le cas de I'article 6.

La nécessité dans le langage juridique arabe s'exprime par ç+J .
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Art. 20 ' 4'-â4 J alS t*lt ,-- Le paiement du sadaq en

...tt*lt s' totalitë ou en partie est dû

ou moment où la

consommation va avoir lieu.

Art. 48 1 apLLIÇ:Q-rfl ,++t la répudiation doit ùre

...ib u*l-i O:l reçue par deux adouls'

Art. 6 : ty ,-E o-* ùl ','i')

)ila,,E:il

Art. l0 : t-r dS.l; ûi ,JJl j-r+;

... 4lr CISj rË+

Art. 53 . ,..tL.. .rl ++l_,tll j_l+J

chacun des futurs conjoints

doit être sain d'esPrit---

le wali agissant Pour sa

pupille et le futur éPottx

peuvent donner mandat en

vue de la conclusion du

mariage.

l'épowe ailra lafaculté de

demander au juge de

both spouses mast be

of sound mind, ....

all or part of the dower

shall be due uPon

consommtttion.

the talaq mus"t be

registered in the

presence of two male

witnesses of good

caracter.

the guardian maY

anthorise another

person to contract the

marriage of his ward.

a wife muy petition the

judge to garant her a

Art. gl .. 
:) ul an;lt * L'acte de répudiation doît The divorce certificate

...r* LjDlLll mentionner... shall stat&..

En ce qui concerne la permission et la possibilité, le langage juridique arabe utilise le verbe

jr+ traduit en français tantôt par le modal potmoir, tantôt par avoir la possibilité; tandis

qu'en anglais, elle se traduit par le modal may de la permission. Iæs exemples ci-dessous,

montrent cette démarche traductive-

Art. 5 - iù.or .r.-u[ ir+l ù titre exceptionnel le juge the judge may

...i+r-rll L;p)gf-^,'i-r3. Lfr-l peut connnître de toute exceptionally hear a

action en reconnaissance de claim of,-.

mariage.

..k$lLÉ,,.-.atil| u,.
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prononcer le divorce...

Art. 57: ' - 'lL'' r..i *. -r-il ;ç I'épouse a la facutté de

...kirlL: ç;tilt Jt demander au juge de

prononcer la dissolution...

divorce from her

husband...

his wife may petition

the judge to divorce

her...

A I'opposé du permis, il y a I'interdit. Le droit musulman utilise deux verbes de modalité

lexicale; I'un à connotation positiviste C+ , I'autre à connotation religieuse êJsJ. En

traduction, les deux verbes modaux sont paraphrasés comme le montrent les exemples

suivants :

Quant à la modalité de condition, elle s'exprime par le verbe J"JÊ,j,J traduit non par

un modal mais paraphrasé selon le contexte aussi bien en français qu'en anglais.

AÉ 5 ( paragraphe l) z I',t' i' la validité de l'acte de it is a condition for the

UcrÂLiJJ"à: gl-l-,rll :4, a-,- çp mariage est subordonnée à validity of the

...uËll' la présence simultanée de marriage that it be

deux adouls. attended by two

witnesses of good

character....

En guise de conclusion, il serait pertinent de dire que l'expression de la modalité n'est

qu'une manifestation apparente de I'esprit juridico-culturel. Il est tout à fait wai, cornme

nous venons de le voir, que chaque langue utilise des outils linguistiques qui lui sont

propres. Pour exprimer la modalité, I'arabe juridique repose sur deux systèmes, I'un

prépositionnel comme nous I'avons vu avec d ou r;Y, I'autre verbal j-pr- ê+ .

Une autre manifestation de I'esprit juridico-culfrrrel musulman réside dans l'emploi

du verbe e-r=l qui exprime une interdiction religieuse. Devant ce particularisme de la

langue arabe et la disparité des systèmes modaux entre les trois langues, voire les trois

cultures confrontées, il paraît normal que les traducteurs utilisent des stratégies differentes

pour expliciter la modalité contenue dans chaque phrase arabe; ceci justifie amplement

I'emploi du modal ou de la paraphrase quant nécessaire.
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3.3. MOYENS DE RE-EXPRESSION

3.3.1. La question du sens

3.3.1.1. L'appréhension du sens

La traduction consiste à restituer le sens du texte source. C'est la tâche, ptr

excellence, de tout traducteur soucieux d'une bonne qualité traductionnelle laquelle repose

globalement sur le bon transfert du sens. On peut dire que celui-ci est le pivot de la

traduction.

Le rapport traduction/sens oblige le traducteur à se placer sous une optique

équilibriste, dans le sens où il est censé d'abord lire et comprendre le sens du texte premier

et, bien évidemment, le transcrire dans une autre langue. La situation impose, dirons nous

des conditions limites, à savoir un parallélisme de situation qui pourrait, le cas échéant,

faciliter le fransfert du sens; dans le cas contraire, I'appréhension du sens introduirait des

obstacles que même avec une bonne connaissance des langues, le traducteur ne peut

surmonter.

Appréhender le sens, dans le processus traductif, ne se limite pas à saisir la

signification du texte mais à chercher éventuellement la possibilité de le reproduire d'une

manière acceptable aussi bien linguistiquement que culturellement

Nous avons déjà vu ailleurs que la dimension culturelle est inextricablement liée au

sens. Le phénomène est perceptible quand il s'agit de traduire des formules idiomatiques.

L'idiome, à titre d'exemple, est la manifestation de la relation sens/culture. La culftre

constitue la plate-forme de la communication dont le sens constitue le fil qui relie les

interlocuteurs entre eux. Une dissociation entre sens et culhre semble impossible; ce qui

rend la tâche du traducteur plus délicate. Ce rapport sens/culture I'incite à s'inscrire dans

deux logiques differentes. Une logique interne au texte de départ tributaire de la culture de

départ suivie d'une autre logique qui peut être opposée à la première et que le traducteur

doit concilier.

La traduction dresse un pont entre la culture de départ et la culture d'arrivée. Elle

doit respecter le principe de la fidélité sémantique qui se heurte généralement à la disparité

culturelle et pourrait constituer, de ce fait, un facteur d'infidélité; ce qui pounait trahir

I'objectif principal de la traduction, la fidélité au sens.

A la difficulté culturelle s'ajoute une autre difficulté corollaire, mais non moins

importante, celle liée au code linguistique. Nous savons que le code linguistique met à la

disposition de la culture les outils nécessaires pour décrire et conceptualiser le vécu. Il n'est

l 9 l
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pas étonnant, donc, de déceler des differences entre les differentes langues existantes ou

entre les notions. La conceptualisation de la langue ou du réseau notionnel répond à des

besoins culturels selon une logique interne à la culhre.

Les differences de langues ou plutôt des langues-cultures amplifient la

problématique de la traduction et accentue les difficultés de transfert de sens, qui même

bien saisies en langue de départ, nécessitent un support langagier (langue) capable

d'assurer sa fidélité en langue-cible.

Toutefois, conscients des problèmes de traduction, les fraducteurs adoptent des

stratégies diverses pour pouvoir transmetfre du mieux possible le sens. Le recours aux

moyens péritextuels sert à reproduire le sens de façon à le rapprocher pour le lecteur. Ce

qui est le cas pour le corpus, objet de la présente étude.

En fait, I'emploi des techniques péritextuelles est inévitable notamment dans la

traduction juridique qui suppose, bien évidemment, une difference de culture juridique

nette. Ces techniques sont louables dans la mesure où elles rapprochent un concept

inexistant ou qui existe mais sous une autre forme.

Par conséquent, les moyens péritextuels soulignent d'une singularité du sens

juridique ou plus exactement d'une identité du sens par rapport au système juridique et à la

culture. Ils sont introduits dans le texte d'arrivée à la fois comme gage de la

compréhension et comme indicateur de la non appartenance des notions au système

juridique d'arrivée.

On peut dire que dans la traduction juridique, il serait pertinent de parler de

I'identité du sens tout court. Sa place prepondérante et singulière fait qu'il appartient à wre

culflre juridique et une seule; ainsi, son transfert ne peut se faire sans qu il préserve ses

traits identificatoires, signes de son appartenance juridique. Le texte juridique traduit revêt

un autre habillement linguistique mais il garde son identité.

3.3.1.2. Le sens dans la langue et la culture

Il est trop simple de croire que le sens est 'exportable' si on s'inscrit dans une optique qui

conçoit le sens comme une entité abstraite mais qui se concrétise par un enchaînement

d'éléments linguistiques dans toutes les langues.

Cette vision du sens le dissocie complètement de la culture. Il n'est plus assumé par

une logique interne dérivée du système culturel, que nous qualifierons d'opaque, mais

s'octroie un statut universel attestant son 'voya5e' d'une langue à I'autre et, par extension,

d'une culture à une autre.
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Une telle perspective réduit I'impact de la culture sur la formulation du sens, un

sens guidé par un ensemble de paramètres socio-culnrels qui le définissent. Le sens

n'existe pas sans milieu socio-culturel. La langue qui le porte et I'environnement dans

lequel il s'exerce constituent son champ d'existence.

La relativité linguistique et la relativité culturelle influencent d'une manière claire le

comportement humain. La conception du monde, les mæurs, l'éducation, les gestes etc.,

sont des éléments identificatoires. A titre d'exemple, un français salue un autre compatriote

par la main et une française Joue contre joue', tandis que le marocain fait tout à fait

I'inverse.

Un autre aspect de I'imbrication, cette fois-ci, de la langue et de la culture et qui

témoigne d'une disparité apparente entre la société française et la société marocaine se

manifeste dans I'emploi onomatopique de'heh'. Le'heh'(avec une inspiration et un arrêt

respiratoire momentané) que les françaises emploient (il faut noter que c'est spécifique aux

femmes) exprime soit une surprise, soit une confi.rmation. Chez leurs homologues

marocaines le 'heh' (avec contraction du visage) exprime une peur soudaine et intense. Le

sens de 'heh' est défini par le contexte culfurel. Le 'heh' entre ces deux cultures acquiert

deux signifi cations différentes.

La conception du sens découle d'un raisonnement ou d'une logique qui s'opère à

I'intérieur des deux réseaux confondus à savoir le culturel et le linguistique. La langue

véhicule un contenu culturel attesté par les dictionnaires monolingues.

La situation de communication fait appel à la langue pour transmettre tout un

contexte. Dans le cas où les interlocuteurs sont de même origine culturelle, le code

linguistique pourrait être le garant d'une compréhension sûre car ces interlocuteurs puisent

dans un code conçu pour ladite culture. Il est donc clair que deux interlocuteurs qui

partagent la même culture et la langue sont susceptibles de saisir le sens sans le moindre

problème.

La situation devient plus délicate quand deux interlocuteurs de cultures differentes

se voient obligés de communiquer. Il s'agit là d'un contexte où deux cultures s'affrontent. Il

est question de deux conceptions du vécu qui sont distinctes et que chaque code

linguistique alimente de façon à satisfaire le besoin de communiquer dans les frontières de

la culture pour laquelle il est destiné.

Ce particularisme linguistico-culturel ne veut absolument pas dire que la disparité

culturelle engendre forcément un écart communicationnel causé par I'absence de situations

analogues dans les deux cultures, et donc absence de moyens d'expression facilitant
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I'intercompréhension. Il n'est pas question de juger la valeur qualitative de

I'intercompréhension mais plutôt de dire que la possibilité de communiquer existe même si

les codes diffèrent.

Nous partons du postulat que la commwrication est possible même si les codes

linguistico-culturels sont différents. Mais, est-ce que la possibilité de communiquer ne se

fait pas au détriment de la qualité du sens, élément primordial dans toute opération de

traduction ?

L'ampleur et la gravité de la perte du sens n'est pas la même d'un genre textuel à un

aufre. Il faut dire que dans le domaine juridique le sens est d'une valeur inestimable car il a

des conséquences directes sur les justiciables. Il est donc de rigueur d'établir une situation

de communication en langue cible similaire à celle de la langue de départ; ce qui n'est pas

évident pour des raisons que nous évoquerons ci-dessous.

Contrairement aux traductions des textes littéraires qui opposent deux cultures,

deux langues, la haduction juridique oppose trois réseaux de départ contre trois réseaux

d'arrivée : il s'agit de la culture, de la langue et du système juridique.

Nul ne doute de la complexité de la formation de chaque système juridique. Ce

dernier, en tant que système approprié et fait sur mesure, se comprend de I'intérieur. Sa

logique interne correspond naturellement aux interprétations, aux croyances, à la

philosophie, etc., qui le gouvernent.

En ce qui concerne la langue et la culture, une bonne connaissance des deux

pourrait faciliter la traduction. Toutefois, il est à noter que la bonne connaissance de la

langue, de la cultwe et du système juridique ne sont pas les garants d'une borme traduction

pour la simple raison eue, si on arrive à surmonter les difficultés de langue, on ne peut pas

surmonter celles liées à la culture qui constitue le champ d'existence de chaque système

juridique; ni les difficultés sémantiques liées au réseau notionnel conçu par la culture pour

le système qui n'a de valeur que dans sa culture.

Le parallélisme entre culture et système juridique semble évident. La traduction met

en jeu le rapport de dualité culture/système juridique constituant ainsi un effritement du

sens juridique. Si I'on adopte la théorie de Thieberger, il nous semble difficile de résoudre

le problème du sens dans la traduction juridique, car chaque système juridique dissèque la

réalité juridique en fonction de ces besoins locaux. Cette réalité est forcément inséparable

de I'originalité du peuple, de son histoire, de sa mentalité, bref de sa civilisation. Tous ces

éléments ne sont pas les mêmes cheztous les peuples du monde. Les divergences entre les

systèmes juridiques sont beaucoup plus nombreuses que les points de ressemblance.
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On peut dire que pour une meilleure communication entre les systèmes juridiques,

il faut donc que le sens juridique soit universel; ce qui n'est malheureusement pas le cas.

Ceci aura certainement des conséquences sur la qualité des textes jwidiques traduits.

3.3.2. Procédés de traduction

3.3.2.1. Procédés textuels

3.3.z.l.L Ltemprunt

"Trahissant une lacune, généralement une lacune métalinguistique (technique nouvelle,

concept inconnu), I'emprunt est le plus simple de tous les procédés de traduction", écrivent

Vinay et Darbelnet3o.

Le recows à I'emprunt est justifié par I'inexistence d'un terme désignant la même

notion en langue cible. C'est souvent une manifestation sinon un symptôme d'une disparité

culturell e. La pensée est souvent moulée de façon à répondre aux exigences philosophiques

de la société. La linguistique est I'outil garantissant le lien entre la pensée et la réalité

désignée voulue par ladite société. Il est donc manifeste que I'emprunt témoigne d'un

particularisme exclusif à une communauté donnée et ne peut être exportable dans le cas de

la traduction que s'il est adopté en tant que tel dans la même langue d'arrivée.

Ce constat est perceptible quand il s'agit du langage juridique. Il est une

manifestation culturelle reposant sru un double particularisme, à la fois linguistique et

juridique.

Parfois les traducterus se seruent de I'emprunt pour laisser une couleu locale afin

de créer des effets de style; Vinay et Darbelnet ajoutent "ce ne serait même pas un procédé

de nature à nous intéresser, si le traducteur n'avait besoin, parfois, d'y recourir

volontairement pour créer un effet stylistique. Par exemple, pow introduire une couleur

locale, on se servira de termes étrangers, on parlera de verstres et de puds en Russie de

dollars et de party en Amérigue, de tequila et de tortillas au Mexiguo, etc.."31.

Ceci pourrait être le cas dans un travail artistique, exemple : les romans. Mais

quand il s'agit du domaine juridique où I'exactitude et la précision dépendent intégralement

du terme empnmté, il ne s'agit plus d'une couleur locale mais plutôt d'une nécessité absolue

imposée par le souci de reproduire la même charge sémantique afin d'éviter tout amalgame

ou équivoque qui pourrait sunrenir d'une mauvaise fraduction.

30 Vnrey et DnnseLNvr, ibid., p. 47 .
3l VN,ty et DengeLNEr, ibid.,p. 47.
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Le corpus étudié révèle I'existence d'un certain nombre de termes qui caractérisent

la philosophie du droit musulman et dont les pratiques seraient plus ou moins

incompatibles avec le droit français ou anglais. L'emprunt vient pallier cette disparité

culturelle, et préservera ainsi le sens voulu par le législateur, tout en étant I'empreinte d'une

culture j uridiquement particulière.

Il est, certes wai, que les emprunts entrent dans une langue par le biais de la

traduction. Le cas de la traduction juridique est très particulier, le terme juridique ne peut

s'expatrier, il n'a d'existence et de valeur que dans le système juridique dont il est issu. En

d'autres mots, le terme juridique n'est pas 'apatride' et ne peut pas l'êhe car il est le fruit de

I'histoire juridique du peuple qui s'en sert. Le terme juridique couvre une notion juridique

qui n'est pas universelle mais locale. L'emprunt résulte, donc, logiquement d'une difference

de culture doublée d'une difference de situation.

Le dépouillement du corpus impose une observation concernant la fréquence de

I'emprunt. Le traducteur de la version française recourt plus souvent que son collègue

anglophone à I'emprunt. Car, probablement, il est sensible à I'exactitude des termes

juridiques dont la traduction peut altérer d'une manière significative le sens du texte.

Considérons I'article 5, alinéa 2, dela Moudawana:

gll-ill JËÊ a-=..o ..J J"-É+

..t' Cp-U éHIrD ,11:eLâ u,z=

ir dJ+tll r -l+rJl -t-15 gn!*

.,/tttU I +$U 31 6-e-!l

La validité de l'acte de

mariage et subordonnée à la

présence simultanée de deux

adouls pour attester de

l'échange des consentements

entre le futur époux ou son

représentant et le wali.

It is a condition for the

validity of the mariage

that it be attended by

two witnesses of good

character who hear at a

single session the offer

and acceptance by the

husband or his

representative and by

the guardian who ls

authorised by the wife

and with her consent.

Selon le texte arabe, pour que l'acte de mariage soit valable, il doit être rédigé par deux

adouls, c'est-à-dire deux'officiers publics'agréés pour recevoir les actes de mariage. Le

traducteur français, devant I'incapacité de trouver un équivalent total et par principe de

précaution, a choisi de reproduire adouls dans son texte et a pu ainsi préserver le caractère
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de personnes agréés à enregistrer les actes de mariage; contrairement au choix du

traducteur anglophone qui a opté pour two witnesses of good character. Il peut s'agir là de

quiconque pouvant remplir la condition good character; ce qui est inacceptable du point de

vue jwidique. Il s'agit effectivement de deux personnes formées à I'exercice juridique et à

qui on a conféré la tâche de rédiger I'acte de mariage tout en étant témoins.

Les mêmes remarques s'appliquent à I'emploi du terme wali et de sa traduction

anglaise guardian. La notion de wali peut s'étendre à toute la communauté musulmane en

matière de mariage (voir article 11 de laMoudawana), alors que le terme guardianne peut

s'attribuer à toute la communauté musulmane. Toutefois, il faut reconnaître que

I'adjonction du mot mari age the marriage guardian réduit le champ sémantique juridique

de I'expression à couwir par la wilaya (voir titre du chapitre 3 de la Moudawana, version

anglaise), autrement, elle peut couwir aussi ijt-à=ll qui signifie la garde.

La même remarque s'applique à I'emploi du terme sadaq par rapport à dower. Le

traducteur français a été plus prudent en employant sadaq ou dot suivi de sadaq entre

parenthèses pour expliciter le terme de dot car sadaq est le bien matériel que le mari

octroie à la femme au moment du mariage. Le traducteur anglais, Pff contre, emploie une

traduction dower qui ne couvre pas totalement la même notion. Dower, comme nous

I'avons évoqué ailleurs, est une part d'héritage que la femme obtient après le décès de son

mari; or sadaq, est un bien matériel donné par le mari à sa future femme pour valider aussi

bien religieusement que juridiquement son mariage. L'un ne va pas sans I'autre dans la

culture arabo -musulmane.

L'article 59 contient une expression frès spécifique au droit musulman, il s'agit de

iÊll -,fs Dar et tiqa, une maison occupée par une famille honorable et digne de confiance à

qui I'on confie une femme en instance de divorce. Dans la traduction française,

I'expression est empruntée en tant que telle; par contre, le traducteur de la version anglaise

choisit par'safe house'. Or, il ne s'agit pas là d'une maison où I'on se sente en sécurité au

sens physique mais d'un lieu où I'on est protégé de toute allégation injurieuse qui pourrait

nuire à la réputation de la femme. Il est donc clair que I'emprunt conserve tous ses traits

sémantiques. Il est le garant de la fidélité sémantique.

Art. 61: ,Jc !.àlJfu ûl rrFJJ Les ëpow peuvent convenir

. CÂl/,.5)lll entre eux de la répudiation

moyennant compens atio n

The spouses may agree

to divorce by khul'
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La version anglaise reprend un emprunt khul' pour éviter toute ambiguité, une

qui survient dans la version française par répudiation moyennant compensation,

pas d'une compensation mais d'un rachat de divorce.

ambiguiïé

il ne s'agit

Tableau des emprunts

L'emprunt dans les textes français L'emprunt dans les textes anglais

Fatiha, M,.2

Adouls, Art. 5, 4l , 42, 80

Wal i ,Ar t .9 ,  10 ,  11 ,  13 ,  14 ,19 ,23 ,42

Sadaq, Art. 5, 16, 17, 18,20,28,22,

23,37,42,  54,68

Idda, Art.25,29,37, 42, 45,72,73,

75 ,76 ,77  ,78 ,79

Fatiha, Art.2

Li'an Art.25

(istibra) (purification) art. 29

ila' ou hajr Art. 58

ila' Art.66

Talaq Aft. 44,45,46,47,48,49, 50,

51, 52, 60, 69, 70, 7 l ,  81.

Khul ' ,  Art.  6l ,62,63,64,65,

3.3.2.1.2. Lî traduction littérale

La traduction littérale repose essentiellement sur la reproduction des mots en langue cible,

c'est une fraduction mot à mot qui ne se soucie pas de I'aspect stylistique, une reproduction

mot à mot qui garantit elle-même aussi bien le sens que le style, exemple : In God we tntst

: en Dieu nous croyons. Vinay et Darbelnet écrivent que "en principe, la traduction

littérale est une solution unique, réversible et complète en elle même. On en trouve les

exemples les plus nombreux dans les fraductions effectuées entre langues de même famille

(français-italien) et surtout de même culture. Si I'on peut constater un certain nombre de

cÉrs de traduction littérale entre le français et I'anglais, c'est que les conceptions

métalinguistiques peuvent également souligner des coexistences physiques, des périodes de

bilinguisme, avec I'imitation consciente ou inconsciente qui s'attache à un certain prestige

intellectuel ou politique, otc. "32.

La traduction littérale repousse et exclut toute interprétation du traducteur. Ce

dernier n'aura de souci que de traduire un mot par un autre en langue cible.

Malheureusement, ce procédé n'est pas toujours possible. Ce qui n'exclut pas le fait qu'il

existe des exemples de traduction littérale dans notre corpus même si les cultures française

32 Vrunv et DenseuNel,, ibid., p. 48.
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et anglaise semblent très éloignées, avec une syntaxe très differente; mais sur le plan

sémantique, ceci est possible.

Art.2: Gl3; '-'"'.rl -l e lr-I+ rc.:r futiJl Betrothal is the promise of maniage

and is not marriage.

Marriage shall be contracted by an

offer by one of the contracting parties

and acceptance by the other by means

of expressions which indicate the

meaning of marriage literally or

customarily.

Art. 5 ; ...taifiil3r -9 i+-r-jt '*t y! CtrjJt éJ Y Le mariage ne peut être conclu

qu'avec le consentement et l'accord de

l'épouse...

Art. 9 : tûjl cp ùrr e l-rjl

....Jrtt iiil-r s.le ' â6J-'o 
Aytilt

Jyl ,l *+t2,r+t

...4*,,i1J

6i-*x é= LJJI

Le mariage avant l'âge de la

majorité est subordonné à

l'accord du wali...

Lejuge ne peut se charger

personnellement...

La tutelle matrimoniale

(wilaya) est un droit de la

femme...

L'équivalence de condition

des épow est prise en

considération lors de la

conclusion du mariage et

appréciée suivant les usages

Marriage before the

legal age of

discernment ,s

dependent upon the

consent of the wali...

The judge may not

himself arrange...

guardianship ,s the

right of the woman.

Equality of status shall

be ascertained at the

time of the contract

and custom shall be

referred to in

Art. 10 :

Art. 12 :

Art. 14 ; ri-ll iJJ= .splJ ËetiSll

-iJ,ll J! Ln-u."fi i e+ -l
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Art. 20: rl rc+ll cjs;;_9;;

ggr l.-â,u -li >S ..,.o..,*,J=. T 4.L=". iJ

rËJl

trt.29: CJI J+'i e-L^ll Cl-r-r

Art. 44: Ërio cJ= _* d)tJ"ll

...ol5r 31 6-ejl tt+!+ Cl$l

Art. 55 : o*irl ,f.ll $J.lt

d ô_.rér"ll dùJl u," eJ'J .t-atill

ùÉt+,:)[l,.:l1Jl LjL-i]l

établts.

Le mariage

musulmane avec

musulman

interpreting it.

The dower may be

payable immediately or

deferred fo, o specified

period in full or in part

at the time of the

contract.

d'une The mariage

un non- Muslim woman

non-Muslim.

ofa

toa

Art. 48 : dlJtJul ;_r:=+ YJ êlll d+-,,1)

O;t$l ,.rr! -+_l

Aft. 53 : 1!Ell Êr'l é*llnll

La répudiation est la

dissolution des liens du

mariage prononcée par :

l'époux, son mandataire...

divorce par défaut

d'entretien.

Le divorce prononcé par le

juge pour l'une des causes

énumérées au précédent

article, est définitif et

irrévocable

Talaq is the dissolution

of the bond of

marriage instigated by

the husband or his

representative...

La répudiation ne sera enregistrée

qu'en la présence simultanée des detn

parties et après autorisation du juge.

divorce fo, non-

payment of

maintenance.

A divorce effected by

the judge due to one of

the illnesses referred to

in the preceding article

shall be irrevocable

If the wife claims that

her husband has caused

her harm of a kind

& i+-l-,tll Crc.:l rllArt. 56 : cJo q+t-.rll drcJl lJ

.J" t1r .tf+ t++ .Jl).à! tetj

t gt!."; ) ç-rll J '.àll tl-Él
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.d,slt t.(+

fut. 56 : ...L"at-;ô r3l; 
"J' 

à la lumière du rapport des in the light of their

arbitres report.

Art. 57 : cJ:+* Jro \ sans motif valable without a valid

L C$t kllil ir# 6Jôrll Êt3r

C),.aYl d;c *;.alill j+.eJ .ricrl

Art. 58 : qf+J é)lll liÀ ce divorce est révocable

Art. 5 | ; tLil s*, 6;Ëi^ll é),tll

l:-13 YI C,r; Y ir.ES ,l i-;U1 ,l

whereby it would be

impossible for persons

such as them to

coutinue living

together and proves her

claim, the judge,

unable to reconcile

them shall gant her a

divorce.

justification

talaq to which some

numbens attached

verbally, by gesture or

in writing shall be

effective as a single

talaq only.

3.3.2.1.3. La transposition

Toutes les définitions données par les linguistes à propos de la transposition rejoignent

celle suggérée pa,r H. Chuquet et M. Paillard "un procédé qui consiste à remplacer une

catégorie grÉmmaticale ( traditionnellement appelée partie du discours) par une autre, sans

changer le sens de l'énoncé"33. Il s'agit d'un changement structural entre la langue de

départ et celle d'arrivée.

La transposition est le procédé le plus fréquent. tmposée par le génie de la langue-

cible, la transposition peut porter sur toutes les catégories grammaticales : verbe, adverbe,

33 CHueuer Hélène et Pruuunnp Michet, Approche linguistique des problèmes de taduction, Paris, Ophrys,
1987, p. I l.
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nom, adjectif etc. D'une part, elle peut être considérée comme une solution pratique aux

problèmes d'ordre structural, elle permet le transfert du sens contenu dans une forme tout à

fait differente de la forme initiale. De plus, elle peut révéler les differences les plus

profondes entre les langues confrontées dans un processus traductif.

Par conséquent, la transposition est la manifestation apparente d'un mode de

fonctionnement relatif à chaque langue et qui, donc, reflète la pensée ou plutôt I'esprit de la

communauté parlant cette langue. Pour mieux illustrer cette idée, nous proposons

I'exemple suivant concernant I'affichage : Beware of dog et Chien méchant qui paraissent

linguistiquement équivalentes; néanmoins, elles reflètent une difference culturelle majeure.

L'affiche française donne une information sur un chien méchant, libre au lecteur de faire

valoir ladite information; tandis que dans I'affiche anglaise, I'information ne porte pas sur

le chien mais sur le lecteur, marquée de I'impératif revêtant ainsi I'information d'un

caractère pragmatique spécifique à la mentalité anglo-saxonne. Ce n'est pas étonnant, ni

hasardeux que le style de I'affiche anglaise soit direct et personnel contrairement à celui de

l'affiche française.

Il est possible de dire que la transposition revêt un caractère linguistique motivé par

la culture. Chuquet et Paillard soulignent que, "en général, le changement de niveau de

langue provoqué par la transposition est une conséquence indirecte des contraintes d'ordre

lexical ou grammatical, ou de choix dictés par le schéma de fonctionnement dominant de

chaque langue"34. Parler du schéma de fonctionnement c'est parler de la pensée, élément

intrinsèquement lié à la culture.

Sur le plan linguistigue, il est très rare de trouver une transposition isolée.

Généralement, ce procédé déclenche des transpositions en chaîne, car transposer un

élément de la langue rend obligatoire la transposition de plusieurs éléments de l'énoncé. A

titre d'exemple, considérons I'article de loi suivant :

Art.3 : r .-ttJl o ,Jsl Chacun des fiancés g le Either the betrothed

aùill ,.p cJrr'Jt iJ,J.i.oll droit de rompre les man or the betrothed

fiançailles woman may

terminate the

engagement.

Remarquons que la transposition de la préposition (c) se traduit par un syntagme verbal

avoir le droit qui impose dans la langue française I'adjonction d'une preposition de qui, à

34 Cuueuer et Peruuno, ibid.,pp. 19-20.
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son tour, impose un infinitif; c,est pourquoi
un infinitif.

le substantif verbal (cJ_eulr; s,est transpos é ,*
Dans la haduction anglaise, le procédé ne suit pas ramême démarche. Lapréposition ( cJ ) se transpose par un mod ar maynécessitant, selon ra rangue anglaise,I'adjonction d'un verbe' Le substantif verbal (cJsr'Jr) est transposé pa, le verbe turminate.Toutes ses transpositions en chaîne s'opèrent selon une logique interne à chaquelangue' Elles sont tributaires du génie de ra rangue indissociabre de sa curture. Dans ce quisuit' nous nous penchons particulièrement sur l'éfude de hois grandes catégories, a) lessyntagmes nominaux (s'19' b) Ies syntagmes verbaux (s.v) et c) les syntagmesprepositionnels (s.P) et leurs transpositions en langue_cible.

a) Les syntagmes nominaux :
Art.l : cl**r l+f-É s,unissent 

to uniteLe s'N él*'o-, l+l-É est reproduit par un s.v en traduction française. La traduction anglaiserecourt elre aussi au s.v, mais sous une forme infinitive.

fut.2: JcJ
ne constituent qu,une is the promise
promesse

Le mot rcl est reproduit par un syntagme verbal aussi bien en français qu,en anglais.Art.14: .--Li c!* peuvent invoquer le droit is a right

tJ' est un substantif constituant le noyau de la phrase nominare. La reproduction du sensde cefte phrase sous une même forme serait difficile. ceci oblige re ftaducteur francophoneà introduire un verbe modal appuyé de l'expression ,,invoquer 
re droit,, pour exprimer lamodarité contenue dans Ie mot ci- ainsi que re sens global de ra phrase.Le même procédé de verbalisation s'applique dans Ia traduction anglaise qui recourtà un verbe d'état "to be" pour restituer Ia notion de droit au sens arabe uoLi ci. mais errenéglige la modarité contenue dans ce substantif.

fut. 26: qtJrJti crL;s^Jl est prohibé pour cause de Woman forbidden in
parenté 

marriage on the

ground of blood

,,K'Ï'!"Ï,,o,it par un s.ven langue française; tandis qu'en anglais, ir est reproduit par un s.N affectéd,un s.p.
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Art. 37 : .u',,ti!t CLsl| b mariage entaché d,un vice marciage which is
de fond irregular't'"Lill qui a pour une fonction adjectif est reproduit par une rerative participiale en ranguefrançaise; tandis qu'en anglais, il est reproduit par une simple relative ,,which 

is irregular,,.

Art. 47 - ,ri:L.;ir^tl , au cours d,une période whilst the woman is
menstruelle 

menstruatingL'adjectif c'c':t-' ' qui reflète un état, est reproduit dans res deux langues, à savoir re françaiset I'anglais, pâr deux adverbiales dont res structures diffèrent; ra première estsyntagmatique, la deuxième est phrastique.

Art. 49: gstur gt;S-Jl
en complet état d,ivresse a man who is

,-;:i:i#,s que ra versionanglaise recourt à un s'N affecté d'une rerative ,,a man who is intoxicated,, .Dans Ie même article' Ie substantif o -rs^Jf est reproduit, en rangue française, par uns'P sozs Ia contrainte,mais, en anglais, il est reproduit par une rela tive who is subject tocoercion.

Art' 53 : -+*Jr ( .*r r rjJ ) (s'ir prétend ) qu,ir est inabirity
indigent

iFJl est repris par une complétive du verb e prétendre d.ans la traduction française . Latraduction anglaise' Pilf contre, recourt à l'emploi d,un substantif du même ordre .

4rt. 57: cj_r- _r (cÉa C OJ -r) les correspondances ne b contact the absentdrL-_jt peuvent parttenir 
husband by letterEn langue française' Ie syntagme nominal arabe est faduit par un s.v dont re verbeprincipal est à la forme infinitive imposée par 'introduction du moda I pouvoir. La versionanglaise recourt à la même procédure sauf que I'expression de ra modalité est paraphrasée

ffi#: :::::'::r, il"?,.1'introduction 
de rexpression modare soilicite lemproi de
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Art. 57: dl+l .JJ,^- foe, un nouveau délai setting a time limit

di+T .,rJ,- est un S.N reproduit dans la version française par un S.V "fixer un nouveau délai"

dont I'infinitif est imposé par la préposition "de". La traduction anglaise, Pff contre, recourt

à I'emploi d'un substantif du même ordre que celui de I'arabe selon une règle productive

(set +- ing), dérivant ainsi le substantif du verbe "set" qui a la même signification que le

verbe çJ.à dont, selon une règle de désinence, dérive le substantif qrJ-à.

Art.60 : élt mari qui prend l'initiative de divorcing husband

répudier sa femme

élt" est un substantif dont la traduction française est reproduite sous une forme nominale

mais affectée d'une relative explicitant la notion de û1t4. C'est donc un mari qui prend

I'initiative de repudier sa femme selon le haducteur francophone. Or, il serait plus simple

de dire "tout répudiateur...". Le traducteur anglophone recourt, par contre, à une forme

simple, celle d'adjoindre au substantif "husband" un gérondif à fonction adjectivale pour

reconstituer le sens de éJl^.

Art. 72: ù+LJ prend fin shall be until

La S.N arabe est reproduit dans les deux traductions par un syntagme verbal.

Art.73: i.^;l+ll la femme qui atteint l'âge de For a menopausal

la ménopause woman.

Le S.N i*,'ll+ll est reproduit dans la version française par un S.N affecté d'une relative; tandis

que dans la version anglaise, il est reproduit par un S.P.

Art.73; r-u+.i ÉJiti^ les femme dont les

menstrues sont tardives

Le S.N arabe uÈi.Jl 6Jrb. est reproduit respectivement

un syntagne nominal affecté d'une relative.

Art.79 : i.âJs.,-11 ôJÀll

Le S.N arabe est reproduit

préposition sans (voir Art.

qu'elle soit isolée avec son

conjoint

dans sa traduction française par

entier). La traduction anglaise, et

a woman whose

menstruation is

delayed

en langues française et anglaise par

valid retirement

une complétive objet de la

à I'inverse de la traduction
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française, recourt à une forme adjectif+ N pour reproduire la signification du S.N ËJiJl

i.+=--ll qui est lui même sous la forme N+N (adjectif).

b) Le syntagme verbal :

Généralement, d'après ce que I'on déduit du corpus, un syntagme verbal est toujours

reproduit par un autre en langue cible .

Art.24: OLrr-il| ' ih:'l gf en cas de divergence entre if there is a dispute...

conjoints.

Ol+r-il| ' ih:'l ù! est un syntagme verbal introduisant une condition reproduite par un

syntagme nominal reprenant la même condition en cas de divergence entre conjoints.

Tandis que la traduction anglaise recourt à un syntagme verbal pour introduire ladite

condition par if there is a dispute.

Art. 28 : tt àil ir e-r-l les prohibitions résultant de prohibition shall

la parenté par le lait apply to the same

degree...

tL;il tl" e>; est un S.V reproduit par un S.N affecté d'une participiale "les prohibitions

résultant de la parenté par le lait" en traduction française . La traduction anglaise, etr

revanche, recourt au syntagme verbal de départ, prohibition shall apply to the same

degree....

Art.38 : a-ntl- sil+LA une condition contraire à which conflicts with

l'essence... its lawful...

Remarquons que le verbe ,rÉ14 est traduit par un adjectif contraire en langue française, mais

par une relative which conflicts ... en langue anglaise.

Art. 61: t*"té Oi les épottx peuvent convenir the spouses may

entre eux agree

Le S.V. t+..àlJfu ùl est reproduit par un infinitif convenir imposé par I'adjonction du verbe

modal pouvoir; ce qui est aussi le même cÉN pour la traduction anglaise may * agree.

le mari a Ie droit de the husband shall

have the right to take

back...

Art. 68 : 4-J+,.J

reprendre...
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Le S.V. 6tlr.i est reproduit par un S.P dans laquelle la préposition de est imposée par

I'introduction de I'expression a le droir qui nécessite, selon la langue française, I'adjonction

d'un complément prépositionnel à I'infinitif reprendre. La même remarque s'applique à la

traduction anglai se to take back dont f infinitif est imposé par I'introduction de have the

right.

Art.72; C"-^-l ùi à la délivrance until they give birth.

ùLàJ gl est un S.V dont la traduction en langue française se fait par un S.P "à la

déliwance" dont le complément objet de la préposition est un nom . La même remarque

s'applique à la traduction anglaise until they give birth dont le complément de la

préposition until est une phrase verbale.

c) Le syntagme prepositionnel :

Art. 3 : uttill ù" dsl a le droit may

Comme nous l'avons déjà noté, la préposition (c) exprime une modalité que le traducteur

francophone aparaphrasé par avoir le droit. Le traducteur anglophone recourt àun modal

may que la langue anglaise met à sa disposition pour restituer à la fois le sens de la

modalité exprimée par (4 et la notion de droit.

fut.4 : .Erili iÀ-t.,1 exprimé en termes

consacrés

by means of

expression which...

Le S.P ltilf i L' 'lg est reproduit par un équivalent en traduction anglaise, c'est à dire un S.P

reproduisant la même charge sémantique que I'original. A I'inverse de la démarche suivie

par le traducteur anglophone, le traducteur francophone opte pour un syntagme principial

pour reproduire le sens de I'original arabe.

Art.4 : dl'ill Oo -r=. tJl cr pour toute personne se by o man who is

trouvant dans l'impossibilitë unable to speak

de s'exprimer

En fait, ce sont deux syntagmes prépositionnels j=. tJl c)r + éLill irc. Ce double syntagme

est reproduit en langue française par un S.P. affecté d'une participiale adjectivale; tandis

que la traduction anglaise emploie un S.P appuyé d'une relative "who is unable to speak".

fut.12 : cnrrr+f! que si elle lui donne pouvoir unless she authorises
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à cette fin him to do so.

Le S.P Lt-*rr+ fJ est formé de deux S.P contenus I'un dans I'autre d+J+ syntagme

prépositionnel objet de la préposition Yl qui pose une condition. Ainsi, on remarque que

dans les deux versions ce trait de condition est exprimé par que + si en français et unless

en anglais. Les deux traductions recourent à I'emploi d'une subordonnée conditionnelle.

Art.12 : :il;_;"çl pour contracter mariage to contract the

marnage

Le S.P .:Ë'Jt i-;"içl est formé d'une préposition (c) + N(ôJÉtr^)+ N (fl|) est reproduit dans

les deux versions par des syntagmes prépositionnels dont les constituants diffèrent du

syntagme original arabe; ainsi, on a un syntagme infinitif en français et un syntagme

prépositionnel en anglais.

Art.35 : 6j+r de rendre visite to visit

Le S.P ;_rt+r est formé d'une préposition (+,) + N (Ë-,r!j). La reproduction en français et en

anglais est faite par des syntagmes prépositionnels dont les formes diffèrent. Le traducteur

francophone reconstitue le sens e-ù: par P+V+N , lorsque son collègue anglais recourt à

un infinitif "to visit".

Art. 46 : lillL soit verbalement by the expression

Le S.P lillt+ est traduit en français par un S.V; tandis qu'en anglais, le traducteur

anglophone reprend la structure de I'original arabe P+N.

Art.47 : i'+-!t 
"J'

à reprendre to revoke it

Le S.P i'+-ill ,rJo est formé par une préposition ( .,b) + N (i'+Jll). Les traducteurs français

et anglais recourent respectivement à la même forme syntagmatique, c'est-à-dire une

sûncture P+V(infi nitif).

Art.60 : ...9$"Q remettre un don de to pay compensation

consolation

Le S.P ê$l+ dont la structure est P(-. ) + N (ê$"3) est reproduit respectivement dans les deux

langues française et anglaise par un S.V (V + N). L'introduction de la préposition (+) au

syntagme prépositionnel arabe est sollicité par le modal "Êjlri'. La reproduction du S.P. par

un S.V. (infinitif; est justifiée par le fait que les deux langues-cibles recréent la modalité
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contenue par un verbe modal "doit" et "be obliged"qui imposent I'adjonction d'un infinitif

aussi bien en français qu'en anglais.

Art. 66 : ,Jr^ll êllt fJ à l'exception de celui qui except divorce by ila,

résulte du serment de

continence

Le S.P .Jr^tt éilÀll Y! est reproduit dans la traduction anglaise par un autre S.p de forme

simple. La traduction française, en revanche, recourt à un S.P affecté d'une relative "qui
resulte de serment..."

Art.67 : cJr=rlt cJ+ avant consommation before consummation

Remarquons que dans les deux langues cibles, le S.P .Jé.ll cj+s est reproduit dans ces deux

versionssouslamêmeforme,c'est-à-direP+Nsimilaireàl'originalP(cJ$1 +N(.Jri. l t).

4rt.71 : k .ro ct àijl r'+ Yl à moins que celle-ci n'ait

accompli la retraite légale

unless the woman has

completed the waiting

period

\rrc plÉiil r'+ U est un S.P formé d'une préposition Tl suivi d'un autre syntagme

prépositionnel dont la préposition est rr+. Le SP la3:c el-,àijl .r'+ est un S.p objet de YJ.

Remarquons que dans les deux traductions, les traducteurs ont transposé le S.P. par une

subordonnée conditionnelle (à moins que ...) et(unless....).

Art.n: d^tJl -1+' si elle n'est pas enceinte who is not pregnant

Le S.P cj'tJt -p est transposé différemment du français à I'anglais. Dans le cas de la

traduction française, le traducteur emploie une subordonnée hypothétique (si etle n'est pas

enceinte). Le traducteur anglophone, par contre, recourt à une relative adjectivale (who is

not pregnant).

La différence de ces choix est due, en fait, à un problème d'interprétation. Le

traducteur francophone interprète ce S.P d"L=Jl _p par une condition, ce qui I'a amené à le

reproduire par une subordonnée conditionnelle. Le traducteur anglophone, par contre, ne

reproduit pas une condition mais un état par I'introduction d'une relative.
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Art.74: .J*LJI _p qui n'est pas enceinte who is not pregnant

Remarquons que, à I'inverse de l'art.73,le S.P d.lJl ;p est traduit de la même façon dans

les deux langues cibles. Le traductew francophone ainsi que son homologue anglophone

emploient une relative adjectivale, cat ici il n'y a pas deux alternatives comme dans le cas

de I'article 73 :

...U+JâJ Y dll J ..rÈJâ.i ûiLS ;l d.t-ll -.;ge Utslt."Jl r+ iilt^tt

Art.76: éXtll ç;E æ à compter de la date de Ia fro* the date of

répudiation divorce.

Le S.P arabe est traduit en français sous forme de syntagme infinitif (à compter de...)

reproduisant le sens de la preposition tr. Le haducteur anglophone emploie un S.p

équivalent à I'original arabe et dont la preposition reconstitue le sens de r-r (:from).

Art.76; qlars dËÉ-+l celui-ci aura recours à to take the opinion of

cl .Éll des médecins experts medical specialists

Le S.P ûu"3-d est formé par un P (rD + V (d,i'1,"r). Sa traduction est faite en langue française

par une phrase indépendante. Toutefois, dans sa traduction anglaise, le traducteur recourt à

un syntagme infinitif pour reproduire le sens du syntagme arabe.

Art. 8l : ,Je (êÀll crlclJ) Les frais de I'acte de shall be payable by

Gr-,rlt répudiation sont à la charge the husband

du mari

Le S.P Grit "J" 
est reproduit en langue française par un S.P. Néanmoins, en langue

anglaise, il est reproduit par tout un prédicat.

Il est possible de dégager une remarque générale, seule la langue arabe permet

I'emploi d'une preposition suivie d'un verbe conjugué. En anglais ou en français, la

préposition est suivie d'un verbe à la forme infinitive.

Toutes les transpositions opérées dans le corpus qu'elles soient nominales, verbales

ou prépositionnelles, sont faites de manière à satisfaire I'objectif principal de la traduction,

la restitution du sens en langue-cible. Les mécanismes de transposition entre les deux

langues cibles et la langue de départ diffèrent d'une manière apparente justifiant ainsi le fait

que chaque code linguistique détient un mode de fonctionnement particulier. Ceci n'exclut

pas le fait qu'il pourrait y avoir des similitudes entre ces codes linguistiques; cependant,

elles sont minimes par rapport aux divergences. Les franspositions sont des indices de la
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difference culturelle existant entre les trois langues examinées à savoir, I'arabe, le français

et I'anglais.

3.3.2.L4. Modulation

Vinay et Darbelnet décrivent la modulation comme étant "une variation dans le message,

obtenue en changeant de point de vue d'éclairage. Elle se justifie quand on s'aperçoit que la

traduction littérale ou même transposée aboutit à un énoncé grammaticalement correct,

mais qui se heurte au génie de la L.A."35

Dans le même sens, Chuquet et Paillard écrivent que "la modulation se définit de

façon très générale, comme un changement de point de vue. Celui-ci intervient au niveau

du mot, de I'expression ou de l'énoncé pris globalement; il relève du lexique etlou de la

grammaire "36.

La modulation affecte le niveau de la pensée dont le vecteur est généralement le

lexique. Notre objectif est de démontrer que la pensée découle de la culture ou du moins

interagit avec elle en se servant du code linguistique. Une désignation quelconque dans une

langue donnée relève du rapport pensée/culture/langue.

Le langage juridique est soumis à I'impact exercé par cette triade, il constitue un

champ privilégié caractérisé par un particularisme conceptuel qui est le résultat de

I'interaction des constituants de ladite triade. La traduction juridique est le lieu de la

manifestation, par excellence, du particularisme conceptuel et donc de la divergence de

conception du vécu. Le corpus à l'étude montre comment chaque langue examinée dans

cette traduction reflète sa vision du monde.

Art. 5 ' ... +ll 4J"J u. rr) laftxation d'une dot (sadaq) the dowerfor thewife

donnée par l'époux must be specified...

Le mot ip'l signifie nomination ou appellation, sa modulation par fixation semble juste

car en français une somme ne se nomme pas mais se fixe. Ceci est aussi valable pour

specify même si on dit name your figure faisant allusion à une somme d'argent.

35 Vrxny et DnnsELNET, op. cr|., p. 51.
36 Cnueunr et Pan uno, op. cit.,p.26.
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exigible du sadaq immediate portion of

the dower

uËrs signife littéralement 'saisir quelque chose avec la main' . La traduction de dL- ur""3

éh.-I par 'le versement de la partie exigible du sadaq' reproduit correctement le sens

contextuel de I'expression él..Jl d- LÈÉ . Toutefois, une nuance subsiste entre ,;$ s1

'versement'. Ce dernier peut être l'équivalent de gir ou o+.b qui, comme versement, ne

spécifient pas explicitement le mode de paiement. Il est une pratique courante au Maroc, de

donner en numéraire et en main propre la somme exigible du sadaq.

Le même commentaire s'applique à la traduction anglaise the receipt of the

immediate portion of the dower. Cette traduction parle de la perception de la dot mais sans

spécifier le mode de paiement.

Art.29: (4tJt eù5ll) p\+ efface l'ffit cancels out

er,u signifie littéralement "détnrire" . La reproduction de ere+ par détruire ou "destroy" dans

l'article 29 heurte le génie de la langue française aussi bien que celui de la langue anglaise.

Êrc pourrait être considéré comme un emploi métaphorique accepté par la culflue arabe

mais réfuté dans ce cas-ci par les cultures française et anglaise qui optent respectivement

pour "effacer" et "cancel out".

Art.29 : ô+r+ lbtJ tëb éll"J lui donne de nouveau droit he shall again have the

de prononcer contre elle right to three talaqs

trois nouvelles répudiations

dl+ signifie posséder. L'adjonction du syntagne prepositiorurel Lel' a éll"i a la même

signification que celles reproduites par donne de nouveau droit de ... et shall again have

the right to... dans les traductions française et anglaise. Selon I'article 29, une femme

répudiée à trois, si elle veut se remarier avec son premier mari, doit se marier avec une

tierce personne et consommer son mariage. Le mari repreneur, c'est-à-dire le premier mari,

a le droit de prononcer trois nouvelles répudiations. Ni le génie de la langue française, ni

celui de la langue anglaise n'accepte de dire pos séder trois répudiations mais plutôt avoir

le droit de prononcer et have the right to.

Art.29 Jri e^^-e ç'i sous la puissance maritale under the marital
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d'un tiers authority of another

man

^-,-D signifie immunité ou protection. Dans les deux traductions, elle est reproduite

respectivement par puissance maritale et marital authorithy. Quand le rédacteur du texte

arabe parle de protection, le traducteur français parle de puissance maritale et le traducteur

anglais d,authority. Or,le mot 
't^,-c 

ne couvïe pas seulement la notion d'autorité ou de

puissance maritale mais aussi de protection. Toutefois, les deux traductions reproduisent

un sens contextuel qui est en conformité avec les génies des deux langues respectives.

Art.32: crlly répondant met

-,s-É signifie être abondant. Ce mot est reproduit par répondant; ce qui correspond

parfaitement au génie de la langue française qui ne peut accepter la traduction littérale

suivante : les conditions de fond 
'sont abondantes', l'acte de mariage est valable et

régulier. Ceci est valable aussi pour la traduction anglaise qui opte pour le verbe met

reproduisant la notion de conditions réunies; ce qui est en conformité avec I'esprit

anglophone. Le sens contextuel du mot dr}l-É rejoint parfaitement celui 0e irepondant et de

met.

ne satisfait pas à d'autres

conditions de validité

(in which) there is

disparity in some of its

conditions

Le substantif cDiil, ure fois décontextualisé, signifie déséquilibre. .Jic r-Di:it signifie

déséquilibre mental.Dans son contexte, qtrj uÈ'+ '''hrl signifie irrégularité de conditions

de validité. La reproduction de ,-.hil par le verbe satisfait dans sa forme négative semble

convenir même s'il ne couvre pas la notion de déséquilibre. On peut dire donc que c'est

une modulation qui repond au génie de la langUe française.

La traduction anglaise emploie le mot disparity, qui n'est pas synonyme çJs '''hrl ,

mais de#J$ , qui signifie différence; ce qui écarte toute notion de déséquilibre contenue

dans le mot ,-bi!, mais garde la notion d'inégularité des conditions conformément au sens

contextuel du verbe cIt'r! contenu dans I'anicle 32.

l'acte de mariage

contiendrait une condition

if a condition is

attached to the

Art. 38 : l-,r&:ôJ ujll l3f
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contract

(-.) ù-,st signifie associé à ou tié à. Ni la langue française, ni la langue anglaise ne

permettra une traduction comportant 'associé à' au sens voulu dans le texte. Selon la

langue française, un acte contient des conditions, il n'est pas associé à des conditions. Par

contre, la langue anglaise permettra I'emploi de attacft qui a presque la même signification

que asso cié à au sens défini par le texte arabe. On peut dire que les traductions française et

anglaise ont restitué le sens contextuel de (ç) o}l contenu dans I'article 38.

Art. 4i : cJ+*., cfi .il| +; cJ+*,1 l'acte de mariage est the text of the contract

a=sTt consigné sur le registre shall be entered in the

register of marriage

,.J+-J signifie littéralem ent enregistrer. Sa reproduction par consigné semble couwir les

mêmes traits sémantiques que cj+-'. notamment celui de l'écrit. La taduction anglaise

.entered', si elle est prise isolément, accuse des pertes sémantiques importantes. Mais dans

son contexte, elle récupère le caractère de l'écrit par le mot register (voir art- 43)-

Toutefois, les deux modulations rejoignent les génies des deux langues cibles-

Art. 45 : el- Ct$ çf il-;Jt la femme engagée dans des woman who is in a

liens d'un mariage régulier valid marriage

eJ- signifie correct,e+- Cls: sigRifie mariage correcf; une telle expression se heurte au

génie de la langue française qui préfère régulier à correct.Le même constat s'applique à la

version anglaise qui opte pour valid au lieu de correct. En anglais, il est plus juste de dire

valid marriage qlJe correct marriage-

Art. 48 : (-.) Jtd)l être reçte be registered

(-.).kJït signifie prendre à témoin De manière très particulière, il s'agit d'un double acte,

à savoir le témoiglage au sens large du terme mais écrit par des spécialistes habilités. Dans

la version française, il est fait appel à I'expression être reçt qui contient à la fois la notion

de témoignage et de l'écrit. Ceci est valable aussi pour la version anglaise qui opte pour

registered soulignant fort bien le caractère de l'écrit du témoignage.

Art. 54 (alinéa 3 ) : iJy exPresse explicitly
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i-.|J,^ , en tant que nom, signifie littéralement franchise ou franc-parler. En tant

qu'adverbe, il signifie expressément ou explicitement Le sens contextuel de I'adverbe

a-JJ"- est reproduit conformément aux génies des deux langues française et anglaise.

Art.56 (alinéa 3) : 6).-Yl ramener à de meilleurs to reconcile

sentiments

Au sens large, C).-Yl signifie réparation. Au sens strict défini par le contexte arabe, il

signifie réconciliation, comme il est reproduit dans la traduction anglaise to reconcile. Le

verbe réconcilier existe aussi en français avec les mêmes traits sémantiques, mais le

traducteur francophone a choisi ramener à de meilleurs sentiments.

fut.57 (alinéa 2) : ()+t) çtÉ adressera (une mise en set ( a time limit)

demeure comportant un

délai)

r-rJ*à littéralement veut dire frapper, mais il serait inacceptable pour un francophone de

dire'le jug" lui frappa une mise en demeure comportant un délai'. Le choix de'adressera

une mise en demeure reproduit parfaitement le sens contextuel contenu dans I'expression

)-:1 ur>;.

Suivant le même raisonnement, que ci-dessus, sel semble répondre d'une façon

cohérente au génie de la langue anglaise; on ne dit pas kick a time limit mais set a time

limit.

Art.58 ' UHJ.,*ll (ne plus) accomplir ses (will not) touch her...

devoirs intimes

u++.*ll est dérivé du verbe cr qui signifie toucher. Par extension, ce verbe signifie rapports

sexuels (sens religieux); notion reproduite dans le texte français par I'expression'accomplir

ses devoirs intimes. Quant au texte anglais, il reproduit le sens littéral du terme ,a;.',*ll par

touch.

Art. 59 : ,l e r-il é+ le mari peut désigner

q-;trl rÈr+ i; certains de ses proches

the husband may

nominate some of his

relatives for his wfe...

i+ signifie littéralement proposer quelqu'un à (un emploi) ou poser sa candidature

pour.... Dans le contexte défini par I'article 59, il s'agit de désigner certains proches parmi
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lesquels la femme doit choisir chez qui

traduction littérale semble se heurter non

aussi à celui de la langue anglaise qui

contextuel du mot gJ-.rl défini par I'article

elle va loger pendant la

seulement au génie de la

opte pour nominate ce

59.

durée du procès. La

langue française mais

qui reproduit le sens

fut.70 : i*+r:lt ù; dissout immédiatement les shall terminate the

Iiens du mariage marriage immediately

ù+ signifie effucer otr supprimer. Le terme est reproduit par dissoudre, qui n'est pas

totalement synonyme du verbe r.Jtji mais le sens contextuel de I'expression i+r-il ù; fait

référence à la dissolution du mariage.

La traduction anglaise utilise le verbe terminate comme synonyme à ù; car le

génie de la langue anglaise accepte terminate que /o efface or to delete. L'emploi de

terminate se voit justifié dans la mesure où le traducteur anglais considère qu'un contrat de

mariage commence à partir d'une date et se termine à une autre.

Art.74: qull ;S'-.ll cerl fr! si lafemme en état d'idda claims that she

croit être enceinte suspects pregnanq)

c.rerl signifie dans ce contexte prétendre. Sa reproduction anglaise par clairzs reprend la

même idée que celle contenue par le verbe if{. Par contre, la traduction française croit

minimise le degré de la prétention et traduit I'idée de suspecter le fait d'être enceinte selon

le même article.

Art.76' dt"Jl sÉ qlil c+E il subsiste un doute sur la suspicion of pregnancy

grossesse remflns

c++ signifie littéralement est resté'.Latraduction française restitue le vouloir dire du texte

original tout en respectant le génie de la langue qui préfère suâsl'ster à rester. L'image

voulue par le texte arabe est transcrite fidèlement dans la traduction anglaise par remains

qui couvre le même champ sémantique que ''uïr. Sur ce point, les cultures arabe et anglaise

se rejoignent.

Art.76: .r;lill ;t -2"Y1 g-r le cas sera soumis au j.rge bring (this) case to the

judge

St signifie littéralement lever, ( .ç-ro. i-l : intenter un procès). Sa traduction par soumettre

qui signifre ranger sous sa puissance montre que les deux actions ne vont pas dans la
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même direction. En arabe, il s'agit de lever (du bas en haut); en français, il s'agit de mettre

sous le pouvoir du juge. Quant à la traduction de -rYl i-l p* to bring the case ', elle ne

montre pas le sens de I'action. Il s'agit de porter I'affaire à juger devant le juge. Toutefois,

les deux traductions reproduisent le sens contextuel de la phrase tr'..alill Jt -2"T1 g;

Pour conclure sur ce point, la modulation témoigne d'un particularisme de

conceptualisation régie par une logique interne à chaque langue ou plus exactement à

chaque culture. Un fait de culture peut être considéré linguistiquement de différentes

façons d'une langue à une autre. En fait, elle est tributaire d'une philosophie, au sens large

du terme, qui canalise la façon de percevoir la réalité. Par conséquent, la disparité

culturelle est incontestablement le résultat des différences philosophiques qui forgent

I'esprit collectif ou ce qu'il convient d'appeler 'mentalité'.

3.3.2.1.5. L'adaptation

La traduction vise à rapprocher deruc civilisations par définition distinctes. Le

rapprochement est le résultat logique de I'adaptation d'ut texte source dans un contexte

culturel cible. Adapter un texte est le principe de base conféré par excellence au traducteur.

En effet, le traducteur est tenu de reproduire un deuxième texte calqué sur un texte

de départ en créant une situation analogue à la situation du texte de départ mais en langue

cible. Cette tâche vise un seul objectif, celui de rendre le plus fidèlement possible le sens

du premier texte dans un langage acceptable dans une langue-culture cible.

Comme nous venons de l'évoquer, il s'agit de recréer une situation similaire à la

situation du texte de départ pour servir I'objectif traductionnel; celui de rester fidèle au sens

tout en I'exprimant dans une autre langue. Nous admettons, notamment dans le domaine

juridique, que les situations diflèrent amplement d'un système juridique à un autre à cause

du particularisme desdits systèmes. Adapter un texte juridique revient à dire qu il doit

revêtir les mêmes caractéristiques aussi bien stylistiques que sémantiques dans le système

juridique hôte outre son application à une situation analogue à celle du texte de départ.

L'enjeu de la traduction juridique est très difficile à concrétiser car I'adaptation

englobe trois aspects imbriqués les uns aux autres; à savoir I'aspect linguistigue, juridique

et culturel.

Vinay et Darbelnet décrivent le procédé d'adaptation en disant que "il s'applique à

des cas où la situation à laquelle le message se réfère n'existe pas dans L. A. (langue

d'arrivée), et doit être créée par rapport à une autre situation, gu€ I'on juge équivalente.
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C'est donc, ici, un cas particulier de l'équivalence, rure équivalence de situations"3T. La

définition pourrait s'appliquer à un texte de genre litteraire mais ne peut s'appliquer au

texte juridique, autrement on risquerait de tatrir la fidélité sémantique, philosophique et

culturelle du texte juridique de départ.

Dans le texte littéraire, il s'agit de rapprocher une image qui pourrait être sans effet,

contrairement au texte juridique où le mot acquiert rm statut très particulier à cause de

l'effet juridique qu'il peut avoir dans une communauté donnée.

Pour illustrer cette différence d'effet, nous empruntons un exemple cité par Vinay et

Darbelnet : "le goûter que les enfants français emportent à l'école (pain, tablette de

chocolat) correspond à la pomme que les enfants anglo-sixons emportent à leur école et

qui est passé dans les mæurs au point qu'une corbeille de pommes, dans les vitrines des

magasins en septembre, suffit à évoquer la re,lrtrée des classes"3S .

Le goûter adapté dans un texte anglais par pomme est une correspondance

fraductologique qui n'a aucun effet quant à son application. Cette adaptation est dorurée à

titre informatif pour rapprocher I'idée que le goûter (pain, tablette de chocolat) correspond

à la pomme chez les Anglo-suD(ons. Le problème prend de I'ampleur quand il s'agit

d'adapter un terme juridique tel le terme idda reproduit par 'retraite de continence'. Les

deux termes, même s'ils semblent couwir une même situation, divergent sur le laps de

temps que la femme doit observer avant de contracter un autre mariage.

Chaque système définit ce laps de temps en fonction des données qui lui sont

propres. Une adaptation de tel genre peut minimiser cette différence de laps de temps, traits

sémantiquement pertinents et chers au système de départ; ce qui va à I'encontre de

I'objectif visé par la traduction : celui de la fidélité sémantique.

On peut dire que dans le domaine juridiQuo, I'adaptation pourrait difficilement avoir

sa place comme procédé de traduction, car adapter serait synonyme de tratrir. Les trois

articles de loi prélevés dans le corpus valide nofie assertion.

Art. zl: _,1*+; ol e rj r.*:l

it lci< J ,ts^ cl;tlJ rsJg ri+:i

la-tludL

L'époux ne peut exiger de son

épouse la consommation du

mariage, avant de lui avoir

versé la partie échue du

The husband may not

compel his wife to

consammate the

maniage in order to

37 VrNny et DnneeLNn, ibid., p. 52.
38 VrNny et DnnseuNer, iôl'd., p.263.
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sadaq.

Art.24: d ..lbt-J ' ih;'l c1 En cas de divergence entre

dJ (.J-Éll' ûh.-ll Lltâ' uÉ.$ conjoints sur le versement de

4 4Jre ulfllJ ob;!/ çLfi,^2jl la partie exigible du sadaq, il

JF"I/ est ajoutéfoi awr

déclarations de la femme si

la contestation intervient

avant la consommation du

mariage et à celles du mari

dans le cas contraire.

Tout e r épudi ati on pr onon c é e

par l'époux est rëvocable à

l'exception de la répudiation

prononcée à la suite de deux

précédentes répudiations

successives, de celle

intervenue avant la

consommation du mariage,

de la répudiation (khol') ou

de celle qui résulte d'un droit

d'option laissé à Ia femme.

receive the immediate

portion of her dower ...

If there is a dispute

between the spouses

with regard to the

receipt of the

immediate portion of

the dower the word of

the wife shall be taken

before consummation

and that of the

husband after

consummation.

Any talaq by the

husband shall be

revocable except the

third of three, talaq

before consummation,

khul' and that where

the power to divorce is

assigned to the wfe.

Art.67: 6r-Jl ulJ ôr ds

d!"S^ll &tLlf Y! qf+J r4s

r "/F.!/ 
clf ô.tJl r dù[3ll

,rll ll J dJl

ot+ll ou dJi$l deux notions reproduisant une sifuation particulière; deux concepts dont le

sens traduit le terme consommation qui ne renvoie pas aux mêmes effets juridiques dans

les systèmes confrontés. En droit français ou anglais, le contrat de mariage suffit en lui-

même pour que la consommation soit établie et crée les mêmes effets juridiques quant à la

succession ou autre. Ces droits se basent essentiellement sur le contrat. Or, en droit

musulman, le contrat n'est pas moins important sauf qu'il n'a les mêmes effets juridiques
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que si la consommation du mariage a effectivement eu lieu au sens de oE$ ou cjli'rI , c'est-

à-dire s'il y a concrétisation des rapports intimes entre la mariée et son conjoint.

Le caractère sexuel du ot',lJ ou .l3i.ll place le mariage dans un autre cadre juridique

en droit musulman, tandis qu'en droit français ou anglais, le contrat de mariage justifie la

consoûlmation du mariage et place les mariés dans le même cadre juridique, qu'ils aient eu

des rapports intimes ou non.

Une lecture des quatre articles sus-mentionnés, montre Que cL'lJ ou .Jr=tll est d'une

pertinence cruciale en droit musulman. L'articleZl stipule que: "l'époux ne peut exiger de

son épouse la consommation du mariage, avant de lui avoir versé la partie échue du sadaq'

Celle-ci ne po111ïa être réclamée qu'à titre de simple créance et sans qu'il y ait lieu à

dissolution du mariage pour défaut de paiement lorsque la consommation aura lieu avant

tout versement".

L'époux ne peut donc obliger sa femme aux rapports intimes que s'il lui donne

préalablement la dot convenue. Si la femme décide volontairement de se passer de ce droit,

I'obligation de la dot devient une simple créance.

Art. 22: ,,En cas de repudiation prononcée librement par l'époux avant la

consommation du mariage, l'épouse répudiée a droit à la moitié du sadaq. Elle ne

pourra prétendre à quoi que ce soit, si le mariage est annulé d'office. Il en'sera de

même s'il est annulé antérieurement à sa consommation, à la demande de I'un des

époux, pour vice rédhibitoire const atê chez I'autre. Lorsqu'il y a eu consommation du

mariage, le sadaq est dû intégralement dans tous les cas".

Juridiquement, nous déduisons que la situation des conjoints même s'ils sont mariés

(par contrat) n'est pas la même avant ou après consommation. L'art. 67 illustre cette

importance de la consommation à tel point qu'un divorce survenu avant la consommation

constitue une répudiation inévocable, tandis qu'un divorce après consommation peut être

révocable. L'articleTl va dans le même sens que I'article 67 sauf qu'il engendre différents

effets. La consommation au sens musulman, c'est-à-dire les rapports intimes avec un tiers,

annule les trois précédentes répudiations et le mari peut ainsi reprendre sa femme s'il le

souhaite.

Notre propos se résume ainsi : sur le plan linguistieuo , ,JjÀtll ou ot+ll peuvent' sans

équivoque, être reproduits par consommation. Sauf QUo, sur le plan juridique,la différence

entre le droit musulman et les droits occidentaux réside, en fait, dans comment considérer

la consommation. En droit musulman, la consommation revêt un caractère sexuel pur, or
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Regardons le tableau suivant :

Procédés péritextuels

Français Anglais

Source Source

Art.2

Art. 5

Art. 9

Art. l1

Art. 12

Art.25

Art.29

Art.37

Art. 4l

Art. 45

Art.52bis

Art. 53

Art.

Art.

Art. 60

Art. 64

Art.67

Art. 68

Art. 70

54

59

fatiha (chap. du Coran)

dot (sadaq)

wali (tuteur matrimonial)

tuteurs matrimoniaux (awlYa)

tutelle matrimoniale (wilaYa)

idda (refiaite de continence)

idda (retraite de continence)

idda istibrâ (retraite de continence)

istibrâ (retraite de continence)

(consentement mutuel) khol'

(retraite de continence) idda

idda (refiaite de continence)

don de consolation (mout'a)

dot (sadaq)

idda (retraite de continence)

sadaq (dot)

"dar el tiqa" (maison occupée par
une femme ou un couple honorable)

don de consolation (mout'a)

répudiation (khol')

répudiation (khol')

I idda (retraite légale)

I
I répudiation irrévocable (bain)

Art. 12

Art.25

Art.29

tut .58

Art. 59

Art. 6l

rjbar (compulsion)

"mutual imprecation" (lia' n)

the waiting period of
puri fication (istibra' )

divorce by ila' (an oath not
to have intercourse) or hajr
(abstinence)

"safe-housett

Khul' (divorce in

consideration of payment

by the wife)
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en droit français ou anglais, la consommation du mariage est celle établie par les liens du

mariage c'est-à-dire le contrat. L'acte de mariage présume la consommation.

3.3.2.2. Procédés péritextuels

Les procedés péritextuels sont des moyens qui contribue,lrt à la reformulation du se,ns. Leur

intoduction se voit justifiée d abord, par le souci de rester fidèle au sens, voulu par I'auteur du

texte jgridique original; ensuite, par le souci de rapprocher une image qui existe mais

diftremme,lrt d'une langue-culture à ure autre.

En fait, ces procédés péritextuels tÉmoignent de I'impossibilité de donner ul sens à 100%

égal à celui du texte de depart pour cause de disparité culturelle. Ils sont par consequent la

manifestation apparente d'une incapacité à reproduire par des termes totaleme,nt equivalents les

notions existantes dans le texte de depart Il faut dire que ce sont des moyens d'assistance de

valeur utile pour tout taducteur confronté à des situations où le fiansfeft de se,ns s'avère difficile.

Ces procédés sernble,lrt soutenir lidée que le sens dans certairs cas ne peut voyager en

prese,lnant intégralement ces taits identificatoires et pertinents que le système jwidique de depan

le lui donne. Le constat est simple; tout n'est pas exportable d\rne culture à une aute. Si on arrive

à fransferer une bonne partie d'un texte, il reste une partie constituant I'epitomé de la diftrence

qu'on est obligé d'adapter usitant des moyens péritextuels; ainsi on restitue au texte son rrrai

vouloir dire même si on a faitli (selon la theorie du milieu-cible) à intégrer complèteme,lrt le texte

traduit dans le système hôte. Il faut reconnaître que ceci est impossible pour des raisons qu'on a

évoquees ailletrs, et qui sont tibutaires de la singularité de chaque système jtridique.

Apr'es exurmen du corpw, les textes juridiques taduits en fimnpls et en anglais, il s'avere

que fiois procedes ont été utilises à des degnes divers et selon chaque fraducteur. Il faut noter que

les procedes rete,lrus sont sticteme,nt taductionnels, c'est-àdire qu'ils sont liés au champ

sémantique du terme et non à lexplication juridique.

Ia parenthese est largeme,lrt utilisee aussi bien par le taducteu francophone

qu'anglophone, même si le taducteu francophone l\rtilise plus souve,lrt que son homologue

anglophone.

L'emploi de la parenthese ne répond à aucune sbatége claire. La parenthèse s'emploie an

altemance e,lrtre le terme arabe et son equivalent finançais. Nous ne croyons pas que ce choix soit

délibéré mais plutôt qpontané. Par confre, dans la taduction anglaise, la parenthese contient

parfois ure définition, ex. aft. 58 divorce by ila' (an oath not to have intercanrse) or hair

(abstinence).
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L'emploi des guillemets paraît être le deuxième choix des deux traducteurs. L'emploi des

guillemets signale un particularisme de la notion. Toutefois, il faut noter que la démarche

des deux traducteurs vis-à-vis du contenu n'est pas la même. Le traducteur français reprend

I'expression arabe telle qu'elle est et la met entre guillemets probablement pour signaler sa

particularité dans le système juridique marocain et sa non-appartenance au système

français. Ex. art. 59 "Dar el tiqa".

Les mêmes remarques s'appliquent à la traduction anglaise dans les articles25 et 59

où le traducteur anglophone essaie de traduire littéralement le contenu arabe en langue

anglaise, ox. I'art. 25 "Mutual imprecation" et I'art. 59 "Safe house". Les guillemets

indiquent une singularité notionnelle exclusive au système juridique marocain, et par

extension au droit musulman.

Le troisième procédé péritexfuel à caractère traductiorutel s'illustre par les notes de

bas de page. Elles sont utilisées notamment par le traducteur anglophone dans I'objectif

d'apporter des informations supplémentaires, ou de rapprocher une image par une

explication. Ex. art.29 "... the waiting period or purification"r.La note de bas de page

donne une définition du contenu auquel il fait référence. Ex. l. the period that ensures that

there ,s no pregnanqt resulting fro* the former marriage. Les mêmes remarques

s'appliquent à I'art. 4l "... two men of good character"z,2: in practice, notaries.
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La traduction est une opération qui consiste à transferer un texte d'une langue à une autre.

Cette définition semble très sommaire devant la complexité de la tâche traductionnelle. Le

texte traduit est un acte de communication qui change les conditions initiales de sa

production, ce qui implique que le processus traductif génère de nombreuses difficultés lors

du transfert.

Les traducteurs ont pris toute la mesure de ces difficultés. Il est clair gue, lors de

I'activité traduisante, le sens constitue le pivot de I'opération; la formulation de ce dernier en

langue cible met en æuwe un ensemble de techniques et implique plusieurs facteurs

imbriqués. D'une part, il s'agit des facteurs qui relèvent du code linguistique proprement dit,

essentiellement la grammaire et tout ce qui y est associé. D'autre part, des facteurs qui

relèvent de la culture, au sens large du terme.

Le degré élevé d'imbrication entre langue et culture donne au sens une identité

exclusive : ce qui peut être dit dans une langue ne I'est pas forcément dans une autre. Une telle

situation met en évidence la relativité de la langue par rapport à la culture; en d'autres termes,

le sens, en tant qu'entité psychologrque, est le fruit d'un environnement fermé animé par un

esprit collectif qui façonne la manière de penser et, donc, la manière de percevoir le sens. Il

s'agit, par conséquent, d'un univers opaque où une réalité donnée n'existe que par rapport à

celui qui la conçoit, qu'il soit individu ou groupe d'individus. Il est donc opportun de postuler

que le sens dépend de la façon dont le monde est conçu. Ceci revient à dire que le sens sera

déterminé par sa valeur au sein de la culture qui I'a créé. Par conséquent, la langue n'est qu'un

outil permettant de façonner I'environnement. Le corollaire est l'idée que le sens n'a pas de

valeur universelle.

Toutefois, si les expériences faites par I'homme divergent sur certains points, elles

convergent dans la plupart des cas. On peut en inferer qu'il est toujours possible de traduire

d'une langue à une autre, mais les diftrences entre les modes d'appréhension de I'expérience

peuvent entraver le transfert du sens d'une langue à une autre. Ceci est particulièrement wai si

I'on s'inscrit dans le cadre de certaines théories de la traduction, pour lesquelles le texte traduit

doit faire partie intégrante de la langue-culture réceptrice.

Le relativisme linguistique est étroitement lié à la façon dont on analyse la réalité (ou le

monde vécu). L'outil linguistique permet de mettre en relief la manière dont une communauté

conçoit son univers. Ce fait n'est pas sans incidence sur le niveau linguistique (grammaire,

morphologe ou autre), ce qui pose le problème du choix des formes. Les langues diffèrent
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dans leur structuration et dans leur morphologie. Ce phénomène est intrinsèquement lié à la

culture.

La conception de la réalité dépend de la façon dont la pensée est modelée; elle en est

tributaire. Pensée et réalité entrent dans une relation de complémentarité. La pensée est une

entité abstraite qui, pour être concrétisée, a besoin d'un support physique. Chaque

communauté dispose d'un code linguistique (ou langue) conçu(e), pour ainsi dire "sur mesure"

pour mettre en avant le mode de conception de l'environnement.

il convient de distinguer deux catégories de facteurs enchevêtrés. La première

catégorie est relative aux effets produits par la langue en tant que moyen de communication

structurant la pensée et lui donnant une forme. Cette dernière n'existe que si elle est

matérialisée par la langue, qu'elle soit écrite ou oralisée. La deuxième catégorie est, quant à

elle, relative à la pensée. Il faut souligner que la pensée est influencée par I'environnement dans

lequel I'individu vit. Généralement, ofl désigne cet environnement par la notion de "culture".

Prise dans sa dimension globale, celle-ci influence d'une manière patente, à la fois la pensée et

la langue qui modèle cette pensée. La culture est, en quelque sorte, le creuset où se forment la

pensée et, bien évidemment, la langue en tant que moyen de transmission de la pensée.

De par l'imbrication entre langue et pensée, la traduction est une activité qui consiste à

retranscrire une langue-pensée en une autre langue-pensée ou, plus exactement, une culture en

une autre. On sait que c'est là une tâche très délicate, de par la spécificité des cultures et la

nécessité de transférer un texte aussi fidèlement que possible. Respecter simultanément ces

deux conditions - qui sont évidemment cruciales - semble relever de I'utopie car il faut

satisfaire.aux postulats de certaines théories de la traduction. Il est difficile, voire impossible,

de concilier deux logiques propres à deux civilisations diffirentes.

Néanmoins, la traduction" en tant que pratique, â pu se développer sans avoir recours à

une quelconque théorie traductologique. La pérennité de la traduction a été fondée pendant

des siècles sur le "bon sens" des traducteurs dont le souci majeur était de reproduire un texte

source en un texte cible, le second étant aussi sémantiquement proche que possible du

premier. Il n'était pas question d'intégrer le texte source dans I'ensemble de la langue cible.

La traduction, conrme nous I'avons signalé par ailleurs, ne peut être saisie dans son

intégrité, c'est-à-dire sur tous les plans, qu'il s'agisse du plan linguistique, sociologique ou

autre. Une théorisation globale tiendra compte des paramètres intervenant directement ou

indirectement dans la traduction. Sur le plan pratique, ceci semble difficile à réaliser.
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En outre, la linguistique, en tant que science auxiliaire de la traduction, n'a pas pu, à

ce jour, apporter une réponse (ou une méthodologie) claire et satisfaisante aux problèmes

posés par la pratique traductionnelle. La linguistique privilégie le syntagmatique, c'est-à-

dire la langue, domaine de prédilection de la science linguistique, par rapport au

paradigmatique, lequel inclut naturellement la dimension culturelle en tant que composante

essentielle du contenu textuel à traduire. Néanmoins, les linguistes "traductologues" ont pris

conscience du fait que la traduction s'opère, non seulement au niveau de la langue, mais

aussi au niveau de la culture, ce qui les a amené à se faire I'avocat d'une théorie

sociolinguistique. Malgré les efforts déployés, la linguistique est restée plus une science

descriptive des langues qu'une science qui accorderait une très grande importance à la

communication humaine en général.

La linguistique ne serait donc pas d'un grand secours sauf si elle devait mettre I'accent

sur la nature des problèmes relatifs à la pratique traductionnelle. Dans le cas contraire, elle

restera attachée à la forme (la langue) et non au fond (la culture). Or, la traduction est plus

culturelle que linguistique : en fait, ce que I'on traduit, c'est la culture, alors que la langue n'est

qu'un outil pour la .matérialiser. Autrement dit, la langue n'est qu'une enveloppe contenant la

pensée, laquelle est issue de la culture.

La waie problématique traductionnelle provient, en fait, de la difficulté de transposer

une culture dans une autre. Selon les théories de traduction, un texte doit s'intégrer

complètement à la langue réceptrice. Cette contrainte implique que le texte doit changer

d'identité, sans changer de charge sémantique initiale.

On admet que la traduction des textes scientifiques ou techniques ne pose pas, en

principe, de problèmes insurmontables. Les difEcultés prennent de I'ampleur quand il s'agit de

traduire des textes dans lesquels la dimension culturelle est omniprésente. C'est le cas de la

traduction juridique, ce qui est très révélateur de ce point de rnre. Il est wai que ce genre de

traduction cumule trois ensembles de difEcultés, étroitement liés entre eux.

Dans le premier ensemble, on placera les difficultés liées à la langue elle-même. On sait

bien que le droit, en tant que substance du langage juridique, s'exprime d'une façon qui lui est

propre; en conséquence, chaque langage juridique a une identité et une structuration

spécifiques par lesquelles il se définit.

Le deuxième ensemble, qui est, en quelque sorte, un corollaire du premier, se

carac-térise par une particularité du mode d'élaboration de la substance juridique : chaque

système juridique s'est crée, a évolué et s'est développé dans un environnement spécifique et
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selon une philosophie fortement marquee par des traits culturels. Les tlpes de droit étudiés

dans le présent travail sont des exemples clairs de la spécificité de chaque système juridique,

aussi bien sur la forme que sur le fiond. Le droit musulmarl de par son fondement et son

histoire, se distingue nettement du droit français ou du droit anglais. Les trois types de droit

ont suivi, dans leur formation, des voies diffirentes. Cet état de fait a une incidence importante

sur la creation terminologique et élève ainsi des obstacles difficiles à franchir.

Le troisième ensemble de difficultés va de pair avec le fondement juridique. Ce dernier

ne pourrait prendre corps que dans le cadre d'une culture qui en légitime I'existence. Par

toutes ses facettes, la culture canalise le développement du système juridique et lui donne une

identité dans laquelle il se reconnaît en tant que système juridique a part entière.

L'edifice que représente le langage juridique repose essentiellement sur trois piliers,

aussi essentiels les uns que les autres: la langue, le droit et la ctrlture. Ces trois fondements

contribuent d'une manière direste à la construction de ce langage. Il faut souligner le fait que

ce dernier manifeste et reflète une reaction sociale véhiculee par le système juridique et

concrétisée par son lang age. La formation des systèmes juridiques est tributaire de certains

facteurs socio-culturels qui agissent d'une manière apparente dans le modelage du droit. Celui-

ci doit refléter une philosophie, à la fois sociale et juridique, élaborée par une contmunauté

donnée. Comme nous I'avons montré dans ce travail de recherche, le droit est confectionné

pour ainsi dire "sur mesure", pour répondre aux besoins juridiques reels ressentis par la

communauté.

En fait, il est le reflet de la cornmunauté elle-même, de son organisation et de ses

aspirations juridiques. La relation entre droit et société, qualifiee de bijective, donne une

certaine originalité au système juridique adopté par la communauté en question. A I'inverse, un

système juridique n'a plus lieu d'être s'il est dissocié de la société qui lui donne son champ

d'application.

Par conséquent, un système juridique n'est légitimé par les justiciables que s'il parle

leur langue, décrit leur culture et représente leur philosophie du droit. La relation droit/société

a une incidence directe sur la structuration linguistique en général, et sur la création

terminologique en particulier. Un terme juridique est crée à des fins specifiques. Il n'est pas

être exportable vers un autre système. La notion juridique ne peut voyager dans I'espace. Son

espace est limité au système juridique qui lui a donné naissance.

Devant cette impossibilité qu'il y a à remplir toutes les conditions relatives aux divers

niveaux de difficultés linguistique, juridique et, par conséquent, culturel pour une bonne
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transposition du texte juridique, il serait vain de proclamer, à I'instar de certaines théories de

traduction, que le texte doit s'insérer en totalité dans le système juridique cible, et, par la-

mêmg dans la culture réceptrice. Le particularisme juridique de chaque système et de

chaque réseau notionnel restera un obstacle dénonçant les limites de certaines théories,

notamment celle de Thieberger.

Le texte juridique a une identité sociétale qui serait "travestie" si elle devait être

soumise à un processus de traduction fondée sur la théorie de Thieberger. L'opération serait

vouée à l'échec car il est impossible, dans le cas de la traduction juridique, de transposer à la

fois une langue, un système juridique et une culture. De plus, ces disparités sont appelées à

perdurer, la sociologie juridique de chaque nation diftrant substantiellement de toutes les

autres. Le droit est une composante relevant de la société.

Traduire, pour nous, sera défini conrme une opération visant à reproduire une

sémantique en une autre, les deux restant le plus proche possible I'une de I'autre. Il serait

exagéré de proclamer que le texte juridique traduit doit s'intégrer en totalité dans la langue-

cible, ou plutôt le milieu-cible. En tout cas, la théorie du milieu-cible ne peut guère se

justifier dans le cas d'une traduction à caractère culturel telle que la traduction juridique.

En dépit des recherches considérables conduites dans les sciences linguistiques, la

problématique traductionnelle en matière juridique n'aura de solution que dans le cadre d'une

science jurilinguistique, laquelle aura pour tâche de faire ressortir les différences entre les

réseaux notionnels relatifs à chaque système. Cette dimension comparatiste serait d'une aide

inestimable pour le traducteur juridique, Gil celui-ci pourra choisir la solution la mieux

adaptee au problème posé, afin de rapprocher des systèmes juridiques préalablement

diftérents. Il sufEt de reconnaître qu'un système juridique est particulier, fermé sur lui-même;

en conséquence et à cause de ce trait propre, un texte juridique traduit ne peut être

complètement assimilé au système récepteur.

De façon générale, utr texte juridique traduit gardera toujours une 'empreinte'

identificatoire qui trahira ses origines (langue-culture). Il sera prudent de focaliser sur le sens

conrme élément pivot de I'opération traduisante, sans chercher à idéaliser et, par la même,

compliquer la pratique traductionnelle. Ainsi, même en traductioq un texte juridique arabe,

gardera son identité de texte arabe, mis dans une enveloppe étrangère (langue-cible).
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ANNEXE I



Note I :

L'annexe I contient les textes arabes et leur version française. Ce corpus est extrait du
Code de Statut Personnel et des Successions connu sous le nom de la Moudawana (çry.40-
84). Ce code est élaboré par François-Paul BLANC et Rabha ZEIDGUY, édité à Rabat par
Sochepress-Université en 1 996.
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ANNEXE II



Note 2 :

L'annexe II contient la version anglaise des textes arabes. Cette partie du corpus est
extraite du liwe de Dawoud EL ALAMI et Doreen HINCHCLIFFE, intitulé Islamic
Marriage and Divorce Laws of the Arab World (pp. 198-213), édité à Londres par CIMEL
en 1996.
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