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30 ans de REALITER et le futur de la terminologie
Maria Teresa Zanola, Manuel Célio Conceição

Un bilan des activités de REALITER permettra d’approfondir les fruits de sa vitalité,
non seulement en ce qui concerne la production de lexiques mais surtout en ce
qui  concerne  son  impact  théorique,  méthodologique  dans  l’affirmation
institutionnelle,  scientifique  et  académique  des  terminologies  des  langues
romanes. Ce bilan offrira une réflexion de visée épistémologique sur le futur de la
terminologie en tant que discipline dans nos géographies, soient-elles physiques,
virtuelles,  humaines  ou orientées  vers  l’apparente  panacée des  big  data  et  de
l’intelligence artificielle. Le futur de la terminologie dans son rapport aux diversités
et  la  communication  de  la  science  dont  les  impacts  sociétaux  se  veulent
accessibles  et  équitables  sera  objet  d’analyse,  au  sein  des  perspectives
développées au cours des années dans le Réseau.

Maria Teresa Zanola
Maria Teresa Zanola est professeure de linguistique française
et  directrice  de  l’Osservatorio  di  Terminologie  e  politiche
linguistiche (OTPL) à l’Università Cattolica del Sacro Cuore
de  Milan.  Elle  est  l’auteure  d’essais  de  lexicologie  et
terminologie  et  s’occupe  de  communication  spécialisée.
Officier  dans  l’Ordre  des  Arts  et  des  Lettres,  elle  est
présidente du Conseil Européen pour les  Langues/European
Language Council (CEL/ELC) et secrétaire générale du Réseau
panlatin de terminologie REALITER depuis 2012.

Manuel Célio Conceição 
Manuel  Célio  Conceição  est  titulaire  d’un  doctorat  en
linguistique  et  professeur  associé  à  l’Universidade  do
Algarve. Parmi  les  nombreux  autres  postes  et  fonctions
occupés à l’Universidade do Algarve, il a été Pro-recteur de
l’Université  et  Directeur  de  la  Faculté  des  sciences
humaines et sociales.
Il a été Président du Conseil Européen pour les Langues /
European Language Council (CEL/ELC) et du Réseau Lexico-

logie  Terminologie  Traduction  (LTT).  Il  est  membre  du  Comité  scientifique  du
Réseau  panlatin  de  terminologie  (REALITER)  et  du  Comité  de  direction  de
l’Observatoire de terminologie et de politiques linguistiques (OTPL) de l’Università
Cattolica del Sacro Cuore de Milan.
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“Un mare di termini”: un progetto terminologico 
di collaborazioni interdisciplinari

Centro di Ricerca in Terminologia Multilingue (CeRTeM)

La  nostra  presentazione  si  propone  di  descrivere  le  fasi  che  caratterizzano  la
creazione  di  un  progetto  terminologico  multilingue,  le  interazioni  che  si
stabiliscono tra linguisti-terminologi ed esperti dei domini implicati nella gestione
del progetto, così come le dinamiche che si manifestano quando si costituisce un
progetto che – oltre agli aspetti di ricerca – riveste un ruolo istituzionale.

Nel dettaglio, l’esperienza descritta è relativa alla creazione di un glossario
multilingue  per  la  terminologia  legata  agli  ambiti  connessi  al  mare.  Cosa
intendiamo con “terminologia del mare”? Quali e quanti domini e discipline sono
convocati nella creazione di una solida descrizione terminologica di questo vasto
ambito? Per citarne solo alcuni: il diritto del mare, il diritto marittimo, l’ingegneria
navale, la biologia marina, la storia della navigazione... tradizionalmente, i grandi
progetti di ricerca si vogliono strettamente disciplinari e se l’attenzione si rivolge
alla terminologia, questo appare come un “effetto collaterale”, ancillare rispetto ai
contenuti specifici apportati dagli studiosi ed esperti disciplinari.

Il  progetto  descritto  in  questa  proposta  muove  invece  da  presupposti
diametralmente  opposti:  l’elaborazione  di  un  repertorio  terminologico  nasce
come  progetto  di  ricerca  aggregante,  intorno  al  quale  vengono  riunite
competenze disciplinari  e  ricercatori  provenienti  da diversi  orizzonti  scientifici.
Scopo dell’attività è quello di costituire un repertorio terminologico multilingue
che possa rendere conto della varietà delle ricerche nell’ambito marittimo. Tale
glossario avrà, come si è detto, un valore strategico, inserendosi in un contesto
universitario  in  cui  il  mare  è  uno  degli  assi  fondamentali  nella  valorizzazione
dell’offerta didattica, della ricerca e delle attività di terza missione dell’Università.

La nostra comunicazione prenderà in considerazione in particolare rapporti
interdisciplinari tra:

- terminologia e diritto marittimo/diritto del mare;
- terminologia e scienze della vita;
- terminologia e ingegneria navale;
- terminologia e linguistica dei corpora.
Saranno analizzate: le fasi del lavoro terminologico, i punti di congiunzione

tra  le  diverse  discipline  e  le  modalità  di  lavoro  identificate  per  valorizzare
l’interdisciplinarietà, gli apporti delle diverse scienze al lavoro terminologico, così
come gli aspetti di potenziale criticità legati al dialogo tra metodologie e tradizioni
scientifiche appartenenti ad aree diverse del sapere.
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Centro di Ricerca in Terminologia Multilingue (CeRTeM)
Creato a febbraio 2005 su iniziativa
dell’allora  Facoltà  di  Lingue  e
Letterature straniere dell’Università
di  Genova  (oggi  Dipartimento  di
Lingue  e  Culture  moderne),  il
Ce.R.Te.M.  è  un  centro
interdipartimentale  –  a  cui
partecipano anche  il  Dipartimento
di Scienze Politiche e il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti
e Spettacolo – e interuniversitario di cui fanno parte attualmente docenti di lingua
italiana, lingue e letterature straniere e linguistica generale appartenenti a diversi
Dipartimenti, Enti di ricerca e Università straniere.
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Terminologie et traduction spécialisée 
à l’aune de l’évolution des courants terminologiques : 

aspects didactiques et enjeux interdisciplinaires
Cécile Frérot

« Terminologie et traduction. Est-ce un truisme que de chercher des liens existants
entre ces deux disciplines ? ». Ces propos de Medhat-Lecocq (2021) font de toute
évidence jouer un rôle essentiel à la terminologie pour la traduction spécialisée,
rôle maintes fois souligné (Cabré 1998 ;  Durieux 2010 ; Lerat 2016 ; Froeliger 2013,
2019). D’un point de vue théorique, ils guident notre réflexion sur la nature des
liens entre les disciplines. 

En  effet,  si  le  rôle  de  la  terminologie  était  pleinement  reconnu  dans  les
années  80  par  les  traducteurs  comme  par  les  terminologues  lorsque  la
terminologie se concevait avant tout en fonction de la traduction, dans les années
2000, « les liens se distendent » (Humbley 2011) entre terminologie et traduction
spécialisée sous l’influence des  nouvelles orientations de la terminologie. Fondée
davantage  sur  la  linguistique,  la  terminologie  s’oriente  vers  de  nouvelles
applications liées à la gestion des connaissances et à sa rencontre féconde avec
l’IA1. C’est à cette époque que nait en France la Terminologie textuelle (Bourigault,
Slodzian  1999)  renouvelant  les  principes  théoriques  et  méthodologiques  de  la
terminologie dans un mouvement d’opposition à l’approche wüsterienne qui reste
« muette  devant toute une série de questions soulevées par l’examen des termes
dans les textes spécialisés » (L’Homme 2020, p. 31). 

Depuis une dizaine d’années, l’approche wüstérienne est réhabilitée à travers
tout  un  pan  de  recherche  revisitant  les  écrits  de  Wüster  à  l’aune  de  la
socioterminologie et de la terminologie textuelle (Candel 2004 ; Humbley 2007 ;
Campo  2012 ;  Candel  et  al.  2023).  Si  la  réception  des  travaux  de  Wüster  en
traduction spécialisée n’est pas aussi bien explorée, ce que déplore Rogers (2015)
d’autant  que  Wüster  a  joué  un  rôle  actif  en  traduction2,  un  mouvement  est
perceptible  dans  les  travaux  montrant  la  nécessité  d’une  approche
onomasiologique  (Medhat-Lecoq  2014,  2019 ;  Lervad  2009).  Par  ailleurs,
l’enseignement  de  la  terminologie,  intégré  dans  les  formations  en  traduction
spécialisée, contribue largement à ce mouvement (Humbley 2015 ; Kübler 2003)
qui  a  pleinement  bénéficié  des  développements  de  la  terminologie  de  corpus
(Pearson 1998 ; Ahmad, Rogers 2001).

L’évolution historique de la terminologie guidera notre communication, dans
laquelle  nous  présenterons  dans  quelle  mesure  les  différents  courants
terminologiques ont contribué à alimenter les liens avec la traduction spécialisée.

1 Naissance du Groupe de travail TIA (Terminologie et Intelligence Artificielle) en 1993 sous l’impulsion de
Didier Bourigault et Anne Condamines.
2 Wüster a notamment joué un rôle actif au sein de la FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) sur des
questions terminologiques dès 1959.
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Au-delà  de  ce  panorama  sur  l’impact  des  courants  terminologiques  sur  la
traduction, nous explorerons la dimension didactique à travers les enjeux actuels
liés à  l’enseignement de la terminologie  et de la traduction spécialisée dans la
formation de futurs traducteurs. C’est en particulier à travers la question des outils
que nous montrerons comment l’interdisciplinarité peut s’exercer. 
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Cécile Frérot
Cécile  Frérot  est  maître  de  conférences  à  l’Université
Grenoble  Alpes  et  membre  du  laboratoire  LIDILEM.
Responsable  d’un  double  diplôme  en  traduction
spécialisée  professionnelle  (UGA-Swansea),  elle  enseigne
notamment  la  traduction  spécialisée,  la  TAO,  la
terminologie  et  l’utilisation  des  outils  d’aide  à  la
traduction. Ses recherches s’inscrivent dans le cadre de la
terminologie  textuelle  et  portent  sur  la  linguistique  de
corpus appliquée à la traduction et à la terminologie.
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Les plataformes audiovisuals: una terminologia interdisciplinària
Marta Grané Franch

La terminologia és una activitat completament interdisciplinària quan es proposa
recollir i sistematitzar els termes utilitzats en un àmbit digital emergent, que d’una
banda té un component tècnic essencial  però d’una altra banda és de consum
massiu,  i  que  a  més  es  considera  objectiu  d’intervenció  clau  per  part  de  les
polítiques lingüístiques.

Així passa en el cas del sector de les plataformes audiovisuals, és a dir, els
serveis de vídeo a la carta i reproducció en línia (com ara Filmin, Netflix , HBO Max,
Prime Video, Disney+...). Es tracta d’un sector d’activitat relativament nou i amb
un  gran  impacte  com  a  producte  de  consum  per  al  gran  públic.  Però  la
terminologia que hi està associada no havia estat encara recollida d’una manera
sistemàtica fins ara.

A més,  en el  cas  de la  llengua catalana,  en la  qual  ens situem,  la  política
lingüística hi fixa el focus ja que el català hi té molt poca presència i en canvi el
nombre de consumidors és molt rellevant. 

Per  tot  això,  volem compartir  l’experiència  i  les  conclusions d’un projecte
terminològic centrat en el sector de les plataformes de vídeo a la carta que té com
a objectius principals:

- recollir la terminologia bàsica de les plataformes de vídeo a la carta en un
diccionari en línia en català, castellà, francès i anglès. I amb definicions en
català;

- tenir  una  visió  àmplia  de  la  terminologia  implicada  (termes  sobre
continguts  audiovisuals,  sobre  serveis  digitals,  sobre  màrqueting,  sobre
telecomunicacions...).

- implicar diversos agents perquè intervinguin en la presa de decisions sobre
els termes i també en la difusió de les propostes (empreses audiovisuals del
sector públic i privat, grup de recerca acadèmic, traductors i terminòlegs);

- alinear-se amb la política lingüística per a catalanitzar el sector;
- fer una difusió atractiva de la terminologia pels canals socials. 
Una bona part  dels  termes  ha demanat  una intervenció neològica,  ja  que

tenen  l’origen  en  la  indústria  angloparlant.  Seria  el  cas  de  termes  relatius  als
continguts audiovisuals com ara cliffhanger, remake, biopic, spin off, spoiler, trailer,
teaser... I també de termes tecnològics com ara streaming, over-the-top, vídeo-on-
demand, pay-per-view...).  Per això també s’explicaran les estratègies per a la tria
d’alternatives a aquests manlleus, i quines possibilitats d’adaptació es plantegen
per a aquestes formes als sistemes lingüístics romànics.
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Révision et post-édition dans la formation des jeunes traducteurs :
enjeux terminologiques 

Silvia Calvi, Klara Dankova

L’essor  de  l’intelligence  artificielle  avec  ses  applications  dans  le  domaine  de
l’industrie  de  la  langue  –  de  la  traduction  automatique  neuronale  aux  agents
conversationnels tels que ChatGPT (Generative Pre-Trained Transformer) capable,
entre autres, de rédiger ou de traduire des textes en réponse aux stimuli humains –
a  révolutionné  le  secteur  de  la  traduction,  non  seulement  dans  le  monde
professionnel,  mais  aussi  dans son enseignement/apprentissage.  Loin d’être une
menace,  l’emploi  des  nouvelles  technologies  représente  une  opportunité en
termes  d’efficacité :  déléguant  aux  logiciels  l’élaboration  d’une  première
traduction,  de  qualité  de  plus  en  plus  convaincante  (Popel  et  al.  2020),  les
traducteurs humains pourront se focaliser sur les aspects les plus problématiques
(Flöter-Durr 2022). Toutefois, cette modalité de travail nécessite la mise en place
de  nouveaux  parcours  de  formation,  dans  le  but  ultime  de  sensibiliser  les
professionnels  aux  enjeux  et  aux  opportunités  du  traitement  automatique  des
langues. 

Dans ce panorama, des études récentes (Zanola  et al.  2022 ; Calvi, Dankova
2022) ont souligné les limites des outils de traduction automatique par rapport au
traitement terminologique, notamment en ce qui concerne sa variation. Dans la
plupart  des  cas,  les  algorithmes  des  traducteurs  automatiques,  se  basant
notamment  sur  des  critères  de  fréquence,  ne  permettent  pas  de  traduire  la
terminologie  en  fonction  des  besoins  de  communication  propre  à  chaque
typologie textuelle (Zanola 2018). 

Réfléchissant  sur  les  nouveaux  besoins  de  formation  des  traducteurs
spécialisés,  nous  proposons  une  modélisation  du  processus  de  traitement  des
textes  issus  de  la  traduction  automatique  avec  une  attention  particulière  aux
aspects terminologiques.  Plus spécifiquement,  des modèles d’activités pratiques
seront élaborés pour mettre en évidence l’efficacité de la modélisation envisagée.
Dans un premier temps, les enjeux majeurs de la traduction automatique seront
décrits : des exemples de traitement terminologique imprécis et/ou erronés seront
illustrés pour présenter les tendances des choix effectués par certains logiciels (ex.
DeepL). Cette analyse permettra de définir des étapes clés lors de la post-édition
et  de  la  révision  (Guasco  2013 ;  Schumacher  2019)  des  traductions  dans  des
différents domaines de spécialité (ex. analyse de la typologie textuelle et de son
degré  de  spécialité,  évaluation  de  la  pertinence  et  de  la  cohérence
terminologique, etc.). Enfin, des activités pratiques adressées à des étudiants de
Master de langue française seront proposées à plusieurs étapes de la modélisation
envisagée, dans le but ultime de répondre de manière concrète aux urgences de
formation dans ce domaine.
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La terminologie de la télémédecine : enjeux et perspectives 
d’un domaine interdisciplinaire

Carolina Iazzetta

La  révolution  numérique  des  années  1990  a  engendré  la  prolifération  d’une
multitude de termes relevant des domaines de l’informatique, de la technologie et
du  marketing  dans  le  secteur  médical  (« télémédecine »,  « e-santé »,  « santé
numérique », « santé connectée », « santé digitale », « cybersanté », pour n’en citer
que quelques-uns).

Toutefois,  ce  domaine  de  connaissances  connaît  encore  un  grand  flou
terminologique et conceptuel qui est également signalé par le Conseil national de
l’Ordre des Médecins. À ce propos, l’OMS et d’autres organismes institutionnels
ont du mal  à donner des définitions univoques de ces unités lexicales,  souvent
utilisées comme des synonymes et parfaitement interchangeables, même si elles
ne  le  sont  pas  d’un  point  de  vue  sémantique.  Les  appellations  différentes  du
domaine de la télémédecine font aussi  l’objet d’un débat très vif au sein de la
Commission  d’enrichissement  de la  langue française  qui,  à  son  tour,  préconise
l’usage  de  mots  français  au  lieu  des  nombreux  anglicismes  (e.g.,  « numérique »
pour digital, « sciences des données » pour data science, etc.) qui pullulent à la fois
dans la communication spécialisée et dans la vulgarisation scientifique. À tout cela
s’ajoutent aussi les nombreuses facettes de la télémédecine, à savoir un domaine
fortement interdisciplinaire, de plus en plus influencé par les TIC, qui connaît une
évolution et une expansion très rapides. 

Dans notre communication, après avoir dévoilé les procédés principaux de
formation de néologismes appartenant au domaine de la télémédecine et avoir
sélectionné  un  échantillon  de  termes  à  partir  des  guides  de  télémédecine
disponibles sur le site du Ministère de la santé et de la prévention, nous reviendrons
sur les définitions de ces termes dans les textes de l’OMS et quelques ressources
lexicographiques  en ligne (entre  autres,  le  Petit  guide d’exploration de la  santé
numérique, le  Glossaire de l’innovation en santé, le  GDT,  TERMIUM Plus®) dans un
souci  de  mettre  en  évidence  les  frontières  très  floues  et  la  confusion  tant
conceptuelle que terminologique caractérisant ce domaine de connaissances. De
cette manière, nous envisageons  proposer une cartographie sémantique précise
des termes les plus courants de la télémédecine, qui ne cesse d’évoluer et s’élargir.

Dans  une  époque  de  plus  en  plus  connectée,  un  des  objectifs  de  notre
communication est de contribuer à l’émergence d’une conscience terminologique
en matière de télémédecine,  créer un dialogue entre les différentes disciplines
concernées et  ouvrir  des  pistes  de réflexion pour  la  construction d’un langage
partagé.  En  fait,  ce  n’est  que  grâce  à  une  terminologie  de  qualité  et  donc
standardisée que la communication médicale peut-être sans équivoque.

16



Références bibliographiques
Afin, M.O. (2019), La e-santé : Télésanté, santé numérique ou santé connectée, Paris, IRDES, 

https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/e-sante.pdf.
Béjean, M. et al. (2015), Petit guide d’exploration au pays de la santé numérique, Fondation de 

l’Avenir.
Commission d’enrichissement de la langue française (2021), Vocabulaire de l’informatique (liste de 

termes, expressions et définitions adoptés).
Koláříková, D. (2019), « À propos de la productivité lexicale actuelle du formant « cyber » », 

Romanica Olomucensia,   pp. 37-51.
Macari, A. (2014), « Considérations sur le néopréfixoïde CYBER- en français », Études 

Interdisciplinaires en Sciences Humaines, n° 1, pp. 171-183.
Parizel, É. et al. (2013), « La télémédecine en questions », Études, vol. 419, n° 11, pp. 461-472.
Raus, R. (2011), « Productivité de cyber et hyper dans le lexique français d’Internet », La linguistique, 

vol. 37, n° 2, pp. 71-88.
Simon, P. (2015), Télémédecine. Enjeux et pratiques, Mont-Saint-Guibert, Le Coudrier Édition.
Simon, P. (2018),  « Télémédecine, santé connectée, éthique numérique : enjeux de la médecine au 

XXIe siècle », in Poirot-Mazères, I. (dir.), Santé, numérique et droit-s, Toulouse, Presses de 
l’Université Toulouse 1 Capitole, pp. 133-150. 

Carolina Iazzetta
Carolina Iazzetta est postdoctorante en langue française à
l’Université  de  Naples  « Parthenope ».  Sa  thèse  de
doctorat, réalisée en co-tutelle avec l’Université d’Artois,
porte  sur  le  discours  de  vulgarisation
scientifique/médicale et sur l’étude de la terminologie du
sida  dans  la  presse  française  en  diachronie  courte.  Elle
s’intéresse  principalement  à  la  lexicologie  et  à  la
terminologie  spécialisée,  notamment  dans  le  domaine
médical. Elle collabore dans le projet PRIN 2020 FLATIF.

17



A terminologia da COVID-19 no Português Brasileiro 
e aspectos de sua variação

Ieda Maria Alves, Beatriz Curti-Contessoto,
Márcia de Souza Luz-Freitas, Lucimara Alves da Conceição Costa, 

Ana Maria Ribeiro de Jesus

A Organização Mundial  da Saúde (OMS) declarou, em 05 de maio de 2023, em
Genebra,  Suíça,  o  fim  da  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância
Internacional (ESPII) referente à COVID-19. Essa decisão foi tomada pelo diretor-
geral  da  OMS,  Tedros  Adhanom,  atendendo  à  recomendação  do  Comitê  de
Emergência  da  instituição  encarregado  de  analisar  periodicamente  a  situação
dessa  pandemia.  Essa  declaração  foi  motivada  em  função  de  os  membros  do
Comitê destacarem a tendência de queda nas mortes por COVID-19, o declínio
nas hospitalizações e internações em unidades de terapia intensiva relacionadas à
doença, bem como os altos níveis de imunidade da população ao SARS-CoV-2,
coronavírus causador dessa enfermidade.

A COVID-19, no entanto, tem deixado muitas sequelas dentre os que foram
atingidos pela doença.  Essas sequelas,  que perduram por um período bastante
diversificado dentre os que foram infectados, têm produzido formas variantes que
sugerem diferentes concepções relativas à doença e às suas consequências.  

Esta apresentação integra um estudo relativo à elaboração de um dicionário
sobre os termos da COVID-19 destinado a um público com pouco letramento.
Nesse  estudo,  tomamos  como  corpus  de  análise  textos  institucionais
internacionais  (comunicados  em língua  portuguesa da  Organização  Mundial  da
Saúde, da Organização Panamericana de Saúde) e brasileiros (Instituto Butantã,
Fiocruz, Fapesp, dentre outros) e textos extraídos de jornais de grande circulação
no Brasil (Folha de S. Paulo, O Globo, O Estado de S. Paulo) coletados a partir de
2020. 

O  corpus  coletado  tem-nos  revelado  que  diferentes  sequelas  podem
manifestar-se após o período de infecção, o que tem gerado diferentes formas
variantes referentes a esse fenômeno. Nota-se que a variação, entendida como o
“fenômeno  em  que  um  mesmo  conceito  apresenta  diferentes  denominações”
(Freixa,  2002), neste  estudo  envolve    sobretudo  adjetivos,  que  manifestam
diferentes nuances  do prolongamento  dos sintomas  da doença,  a  exemplo  de
covid  longa e  covid  tardia,  assim  como  determinadas  anormalidades  por  ela
causadas, como se observa em síndrome pós–covid-19 e síndrome da covid longa. 

O  conjunto  terminológico  observado  revela  claramente  um  caráter
interdisciplinar,  na medida em que surgiu para denominar um conceito inédito
que se relaciona a diferentes disciplinas, tais como Medicina, Virologia, Ciências
Sociais, Epidemiologia, Psicologia, dentre outras.
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Nesta  exposição,  apresentamos  as  características  que  envolvem  cada
denominação,  enfatizando  suas  diferentes  formações  e  aspectos  semânticos,
assim como as diferentes perspectivas que cada uma estabelece.
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Noi perspective ale rolului terminologiei în predarea/învăţarea
limbilor străine de specialitate

Corina Lascu-Cilianu

În contextul socio-economic actual,  evoluţiile tehnologice şi terţiarizarea muncii
determină modificări permanente în raporturile dintre structurile de cunostinte şi
terminologie. 

Dacă  numărul  publicaţiilor  privitoare  la  predarea  /  învăţarea  limbilor  de
specialitate în general este deosebit de mare, cel al rolului terminologiei în acest
proces este mult mai mic.

Comunicarea actuală îşi propune să prezinte felul în care terminologia poate
deveni cheia de acces privilegiată pentru achiziţia limbii franceze de către viitorii
specialişti  români  în  economie,  oricare  ar  fi  domeniul  ales.  Cercetarea  noastră
încearcă să găsească opţiunile metodologice eficiente pentru integrarea achizitiei
terminologiei  economice  în  abordarea  acţională  şi  comunicativă  a  metodelor
actuale şi a unei viziuni teoretice şi  pragmatice coerente a celor două laturi  ale
procesului de predare/învăţare a unei limbi de specialitate. 

O  analiză  a  diferitelor  metode  actuale  de  predare  a  limbii  franceze
profesionale  care  propun  o  abordare  comunicativă  prioritar  orală  ne-a  revelat
locul  oarecum minor  ocupat  de  înţelegerea şi  achiziţia  terminologiei  specifice,
lipsa de coerenţă faţă de domeniul  economic  ales  ca şi  de eficienţă a folosirii
termenilor  noi  propuşi  izolat  în  realizarea  activităţilor  de  îndeplinit.  Aceste
observaţii, susţinute şi de experienţa folosirii la cursuri a metodelor respective, au
orientat noile noastre opţiuni teoretice în primul rând, din unghiul de vedere al
conceperii  procesului  de  predare  prin  realizarea  structurii  conceptuale  a  unui
domeniu  de  specialitate  pentru  întelegerea  relatiilor  semantice,  cognitive  şi
pragmatice dintre concepte (Bach, Wagener, 2019 :103). În acest fel, terminologia
nu mai este abordată ca o disciplină de termeni izolati, ceea ce contribuie la o
lărgire a cadrului de relatii dintre cunostintele de specialitate, concepte şi noţiuni. 

În continuare, am efectuat o documentare largă, conform unei lingvistici de
corpus, în domeniile  economice vizate pentru extragerea unui număr optim de
termeni  raportat  la  competenţele  pe  care  trebuie  să  le  deţină  specialiştii  în
economie  în  viitoarele  lor  posturi.  Introducerea  acestor  termeni  în  syllabus
depinde  de  folosirea  acestora  la  nivelul  diferitelor  tipuri  de  discurs  specifice
domeniului şi necesităţilor de învăţare ale publicului ales. 

Un  anumit  număr  de  anchete  realizate  în  diferite  întreprinderi  au  pus  în
lumină  rolul  terminologiei  în  performanţele  economice,  iar  analiza  rezultatelor
unor  dispozitive  de  predare  ca  şi  colaborarea  cu  profesorii  de  specialitate  au
orientat noi alegeri ale conţinuturilor, strategiilor si metodelor de predare a limbii
franceze economice. 
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Următoarea etapă de lucru este constituită din integrarea termenilor selectaţi
ca şi a celorlalte conţinuturi de predare, tematica, actele de limbaj şi structurile
morfo-sintactice în situaţiile şi tehnicile de comunicare alese.

În final, comunicarea prezintă câteva exemple din dispozitivele de învăţare
care aleg diferit tipul şi numărul de activităţi terminologice în funcţie de filieră, dar
se supun aceluiaşi demers de progresie lingvistică care vizează o implicare din ce în
ce mai  complexă şi  activă  a  studentului  de la  simpla  reperare a  termenilor,  la
conceptualizare, definiţie, relaţii semantice dintre termeni, până la nivelul discursiv
prin reconstituire şi elaborare de text, comentarii, studii de caz.

În concluzie, concepem abordarea terminologiei într-o viziune integrantă în
care demersul cognitiv se alătură celui comunicativ, intercultural şi funcţional în
achiziţia diferitelor tipuri de cunostinţe. Opţiunea potrivit căreia terminologia este
considerată ca element constitutiv al structurării conceptuale a unui domeniu de
specialitate şi conştientizarea relaţiilor semantice constituie elementele esentiale
ale unor noi  perspective pentru predarea /  învăţarea limbii  franceze bazate pe
obiective  specifice.  De  asemenea,  acest  tip  de  abordare  duce  la  concluzia  că
dezvoltarea  terminologică  a  studenţilor  în  limba  maternă  şi  în  limba  străină
măreşte  randamentul  lor  pentru  materiile  de  specialitate  şi,  ulterior,
performanţele lor în exercitarea profesiei.

Rezultatele unor astfel de dispozitive de predare şi învăţare a terminologiei
economice care permit specialiştilor să-şi structureze gândirea, să-şi împărtăşească
cunostintele şi  să-si  organizeze informaţiile  în texte orale sau scrise ne ajută să
susţinem schimbarea mentalităţilor şi să răspundem provocărilor actuale impuse
de contrângerile instituţionale şi de colaborarea internaţională.
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En droit pénal français, il y a prévenus et prévenus : un cas 
de polysémie interdisciplinaire pas comme les autres

Anca-Marina Velicu

Le caractère interdisciplinaire de la  terminologie comme  théorie d’une pratique
intégratrice est avant toute chose la conséquence des relations très étroites que le
travail terminologique entretient avec les domaines d’activité et/ou de savoir dont
il étudie les concepts (et les désignations) – les « Sachwissenschaften » de Wüster
1974  (« domaines  de  référence »  des  linguistes).  Nous  traiterons  ici  de  la
terminologie du droit pénal, et d’un procédé de création terminologique en soi
interdisciplinaire  –  l’emprunt  à  une autre  discipline (emprunt  interne  selon  ISO
704 : 2009 F, §B.3.5) : notre recherche sera donc interdisciplinaire au sens large, en
vertu  des  relations  entre  recherche  terminologique  (analyse  linguistique)  et
domaine  d’activité  et  de  savoir  qui  en  fait  l’objet,  et  portera  sur  une  entité
interdisciplinaire au sens étroit.

L’emprunt interne est un procédé de création terminologique par hypothèse
interdisciplinaire, qui repose sur la « circulation de concepts » d’une discipline à
l’autre, et sur de fécondes « interférences » (Morin 1994) aboutissant à l’émergence
de  nouveaux  concepts  dans  les  contextes  disciplinaires  d’accueil.  Ainsi  défini,
l’emprunt interne est donc virtuellement générateur de polysémie interdisciplinaire
(cf.  Simonet  2009  pour  une  exploitation  du  concept,  à  propos  du  terme
adaptation en sciences du vivant et au-delà).  L’interdisciplinarité du procédé est
manifeste  lorsque les  domaines  source et  cible(s)  sont clairement  dissociés :  la
dépression  en géographie est une forme de relief, en économie – une espèce de
crise  économique  (un  ralentissement  de  l’activité  économique  –  production,
consommation, investissement – à la fois profond et durable, à la différence de la
récession, qui est une crise passagère), et en psychiatrie, un trouble mental. Mais
de tels emprunts internes peuvent être réalisés à des disciplines voisines au point
qu’elles sont souvent envisagées comme des branches d’une même science. Ainsi
tirage  se réfère-t-il  à l’émission  d’un titre, en français de la banque, tandis qu’en
français de la bourse, le terme a partie liée avec le remboursement d’un titre.

Notre propos ici est d’interroger le statut des diverses acceptions du terme
de prévenu en droit pénal français (contemporain), afin de trancher la question de
savoir s’il y a ou non polysémie (au sens – parfaitement intuitif – de Bréal 1987 : 154-
155) et, le cas échéant, de vérifier si c’est bien d’une  polysémie interdisciplinaire
qu’il s’agit, tout en précisant son mécanisme. 

Méthodologie  de la  recherche :  analyse  basée sur  corpus (vs  guidée par  le
corpus), corpus d’exemples compilé manuellement à partir de textes numérisés,
par  recherche  de  mots  clés  et  recherches  verbatim de  séquences  pertinentes
(collocations  ou  syntagmes  en  combinatoire  libre).  Pour  le  diagnostic  de
polysémie,  nous avons eu recours  aux tests de l’antonymie et  de l’équivalence
interlinguale (français-roumain). En effet, prévenu a deux antonymes en matière de
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procédure  pénale,  selon  la  phase  procédurale  (prévenu vs  mis  en  examen)  et
respectivement, à l’intérieur d’une même phase procédurale, selon la gravité de
l’infraction dont la personne est soupçonnée (prévenu vs accusé), et un antonyme
distinct, en droit pénitentiaire (prévenu vs condamné). Prévenu (vs mis en examen vs
accusé) est rendu en roumain par inculpat(ul) (‘inculpé+le’), et prévenu (« personne
en détention provisoire »), par arestat(ul) preventiv (‘arrêté+le préventif’). 

Le mécanisme à l’œuvre dans la génération de l’acception « personne placée
en détention provisoire », en droit pénitentiaire est  un élargissement de sens  sui
generis,  par  d’association (extensionnelle)  contingente.  La  question du caractère
interdisciplinaire de cette polysémie se réduit en pratique à celle de l’autonomie
disciplinaire relative des branches du droit (pénal) concernées (procédure pénale
et droit pénitentiaire respectivement). V. Chevallier 2018, Plawski 1976 pour ces
questions strictement juridiques.
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¿Es posible utilizar el transformador generativo preentrenado
ChatGPT en el trabajo terminológico?

Cristina Varga

Desde su lanzamiento, el 30 de noviembre del 2022, el transformador generativo
preentrenado ChatGPT ha suscitado preguntas y preocupaciones tanto por parte
de  los  usuarios  de  Internet  como  por  parte  del  mundo  académico  y  de  la
investigación. En este contexto, dada la novedad del programa informático se han
publicado  numerosos  estudios  sobre  el  uso  de  ChatPGT  en  varios  campos
profesionales y académicos como:  la  investigación y la comunicación científica
(Lopezosa  2023,  Conroy  2023,  Salvagno,  Taccone  y  Gerli  2023),  educación
(Sabzalieva y Valentini 2023, Aslam y Nisar 2023, García-Peñalvo 2023), periodismo
(Veglis y Maniou 2019, Peña-Fernández et al. 2023), medicina (Ovadia 2023, Tahir
2023,  King 2023),  marketing  (Sudhir  y  Toubia  2023,  Kean Ho 2023),  estrategia
empresarial (Przegalinska y Jemielniak 2023), etc.

Siguiendo el modelo de las investigaciones anteriores, nos preguntamos si una
aplicación generativa preentrenada como ChatGPT se puede utilizar en el entorno
del  trabajo  terminológico  ya  que  el  programa  asume la  capacidad  de  generar
textos especializados en numerosos campos de conocimiento, en función de la
petición  del  usuario.  Dado  que  hasta  el  presente  solo  se  ha  encontrado  una
ponencia  sobre ChatGPT y  la  determinologización  (Varela  Salinas  y  Lorenzatto
2023) que aún no está publicada, para la presente investigación se ha elaborado
una metodología de trabajo basada en estudios sobre ChatCPT en otros campos,
que  permita  llegar  a  conclusiones  pertinentes  sobre  los  beneficios  y  las
desventajas  de  usar  este  bot  de  conversación  en  el  trabajo  terminológico.
Siguiendo el modelo de las investigaciones anteriores sobre ChatGPT en campos
de conocimiento como la investigación científica y la educación, y teniendo en
cuenta el  funcionamiento de la herramienta informática que se investiga se ha
elaborado  una  serie  de  interrogaciones  y  tareas  terminológicas  que  se  han
asignado al sistema en diferentes campos especializados.

En una primera etapa, se han escogido 3 campos especializados para poder
probar las capacidades del sistema de trabajar en un entorno interdisciplinario: las
redes sociales, la discriminación y el teletrabajo. Se trata de campos especializados
sobre los que tenemos datos terminológicos en rumano y en otros idiomas (EN, FR,
ES) lo que nos permite apreciar la validez de las respuestas del sistema. En esta
primera  etapa  nos  interesa  obtener  datos  sobre  la  capacidad  del  sistema  de
identificar  el  campo  al  que  pertenece  un  texto  y  su  nivel  de  especialización.
También nos interesa conocer el volumen de texto que puede procesar ChatGPT
(versión 3.5). Otra interrogación que nos interesa en esta primera etapa concierne
la bibliografía que pueda generar el sistema (la pertinencia de la selección de la
bibliografía, omisiones, bibliografía inventada - si se da el caso etc.).
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En la segunda etapa de la investigación las interrogaciones del sistema serán
orientadas  sobre  la  capacidad  de  ChatGPT  de  identificar,  delimitar  y  extraer
términos de un texto dado, de crear un árbol conceptual, de definir los términos
extraídos y de crear un glosario. Las interrogaciones serán aplicadas a cada uno de
los  tres  campos  mencionados  anteriormente.  Esto  nos  permitirá  observar  si
ChatGPT  tiene  el  mismo  nivel  acceso  a  datos  especializados  en  diferentes
disciplinas o si en algunos campos la información es más escasa que en otros.

Los resultados que esperamos obtener de nuestra investigación tienen que
ver  con  la  posibilidad/imposibilidad  de  utilizar  ChatGPT  como  asistente  en  el
trabajo terminológico (dado que en otros campos de investigación se ha avanzado
esta hipótesis la queremos comprobar en el campo de la terminología). Asimismo,
esperamos  obtener  más  datos  sobre  las  limitaciones  del  sistema  en  cuanto  a
diferentes  etapas  de  la  investigación  terminológica  se  refiere  (delimitación  del
campo  especializado,  bibliografía,  identificación-delimitación-extracción  de
términos,  creación de un árbol  conceptual,  creación de una ficha  terminológica,
definición  de  los  términos y  creación  de  un  glosario).  En  una  primera  fase,  la
investigación será enfocada sobre un idioma, el rumano. Más adelante, después de
obtener  los  primeros  datos  sobre  ChatGPT  y  el  trabajo  terminológico
pretendemos extender la investigación a otros idiomas románicos (FR, ES, CAT) y
al inglés como lengua de contraste.

Nuestra  investigación  enfoca  un  sistema  nuevo  que  ha  suscitado  mucho
interés y preocupación en numerosos campos de investigación y nuestro objetivo
principal es de dar a conocer si ChatGPT es útil para el trabajo terminológico en
un  contexto  interdisciplinario  o  no.  Los  resultados  de  nuestro  planteamiento
permitirán  a  investigadores,  profesores  y  estudiantes  conocer  mejor  las
capacidades  y  las  limitaciones  que  tienen  los  transformadores  generativos
preentrenados como ChatGPT de trabajar en terminología.
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Funcţiile limbajului în discursul specializat
Doina Butiurca, Elena Muşeanu, Cristina-Alice Toma

O  ştiinţă abstractă prin  concepte  şi  ermetică prin  limbaj  este  necesar  să fie
înţeleasă de către receptorul mai mult sau mai puţin avizat. Este un proces cognitiv
care nu se poate realiza decât interdisciplinar, prin strategii de natură lingvistică şi
pragmatică. Este aserţiunea de la care pornim în cercetarea noastră.

În  demersul  nostru  ştiinţific  ne  propunem  să cercetăm  relaţia  dintre
lingvistică şi  terminologie,  prin  cercetarea  descriptiv-lingvistică,  cognitivă  şi
functională  a  functiilor  limbajului  –  la  nivelul  discursului  specializat.  Obiectivul
general  al  studiului  este  de  a  pune  în  valoare  caracterul  interdisciplinar  al
terminologiei,  precum şi  rolul  lingvisticii  în a asigura coerenţa,  accesibilitatea şi
relevanţa mesajului. Pornind de la specifcul funcţiilor limbajului  în comunicare –
teoretizate  de  R.  Jakobson  –  ne  propunem  să  identificăm  câteva  dintre
modalităţile de realizare a acestor funcţii  în discursul medical: nivelul informativ
stă  sub  incidenţa  funcţiei  referenţiale,  nivelul  ilustrativ  al  demonstraţiilor,  al
reprezentărilor grafice, al construcţiilor cumulative, apozitive etc stă sub semnul
funcţiei  fatice,  utilizarea ghimelelor,  a  marcajelor  în  italice  etc sunt situate  sub
semnul funcţiei metalingvistice. Sunt elemente care ajută la adaptarea informaţiei
la nivelul  de  înţelegere al  receptorului  – în  general.  Nu avem în vedere funcţia
expresivă şi funcţia poetică – lipsite de relevanţă în comunicarea specializată.

În  particular,  avem  în  vedere  urmatoarele  obiective  derivate:  strategii
lingvistice, semantice şi analogice de realizare a funcţiei denotative (referenţiale
sau cognitive) şi  de menţinere a caracteristicilor  acestei  funcţii  – obiectivitatea,
precizia, claritatea, monosemia – în terminologie. Ne vom focusa, in acest punct,
asupra neonimelor, a metaforei terminologice, a abrevierilor şi asupra sintagmelor
terminologice care au un sens conceptual cognitiv, „pur intelectual, fundamental şi
relativ  stabil” respectând  în  cel  mai  inalt  grad,  caracteristicile  referenţializării.
Funcţia  fatică este  o  altă strategie  lingvistică şi  logică de  a  asigura  accesul  la
informaţia  ştiinţifică.  Dimensiunea  fatică  se  poate  realiza  prin  utilizarea
neonimelor,  a  metaforei  terminologice,  dar,  în  cercetarea noastră  vom avea in
vedere  clasa  abrevierilor  .  Concluzia  generală  care  se  desprinde  este  că
terminologia este o ştiinţă novatoare ale cărei strategii didactice sunt strâns legate
de funcţiile limbajului, de ştiinţele limbii, de lingvistică, de logică, etc.
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Imprécisions terminologiques et marketing : 
le cas de la bière doppio malto
Lorenzo Devilla, Nicla Mercurio

La terminologie, en tant que discipline, s’occupe de la normalisation des langues
de spécialité  afin  d’assurer  une communication  efficace  et  sans ambiguïté,  qui
facilite le dialogue entre les experts et la transmission des connaissances (Zanola
2011). Toutefois, la précision terminologique doit faire face à la complexité de la
société  contemporaine  (de  consommation  et  numérique),  caractérisée  entre
autres par la démocratisation de l’information – tant au sens de facilité d’accès
que  de  possibilité  de  créer  des  contenus  (Beauvisage  et  al. 2014)  –  et  par
l’horizontalisation participative (Bertin et Granier 2015). Les termes voyagent ainsi
d’un  secteur  à  l’autre,  des  professionnels  aux  non  professionnels,  qui  se  les
approprient et les réutilisent ; devenant parfois des mots du lexique courant, ils
peuvent acquérir des significations plus larges ou se détacher de leur sens initial
(Bertaccini et al. 2008). Des phénomènes tels que la déterminologisation (Meyer et
Mackintosh  2000a) ont  été  attribués  aussi  au  canal  numérique  (Scarpa  2002 ;
Ungureanu 2006), aux médias et à la publicité (Corbolante 2010, 2013).

Le terme italien  doppio malto concernant la bière en est un bon exemple.
Dénomination de vente qui détermine les impôts à payer par le producteur, dans
le langage courant il tend à désigner à tort un style de bière présentant certaines
caractéristiques.  Le  marketing,  les  idées  reçues  sur  l’univers  brassicole  et  la
présence  du  terme  doppio  malto sur  les  étiquettes  des  bières  italiennes  ou
étrangères  importées  en  Italie  (PE  2011 ;  Di  Siero  2023:  3),  qu’elles  soient
industrielles ou artisanales, contribuent à la diffusion de cette acception.

Abordant un domaine en plein essor à l’échelle globale – celui  de la bière
artisanale (Aquilani  et al. 2015 ; Brewers of Europe 2021, 2022) et nous appuyant
sur l’analyse du discours publicitaire (Adam et Bonhomme 2012 ; Berthelot-Guiet
2015)  ainsi  que  sur  l’onomastique  commerciale  (Altmanova  2013 ;  Temmerman
2018),  dans  cette  communication  nous  allons  examiner  un  corpus  hétérogène
composé de sites Web de la grande distribution et de sites de vente spécialisés
ainsi que d’étiquettes de bières en langue italienne, afin de comprendre dans quels
contextes et pourquoi  les deux sens de  doppio malto sont utilisés :  y  a-t-il  une
différence  entre  la  promotion  des  produits  industriels  et  celle  des  produits
artisanaux ? Peut-on identifier d’autres stratégies publicitaires ? Compte tenu de la
vocation interdisciplinaire de la terminologie, on soulignera également le dialogue
avec  le  discours  publicitaire  (numérique)  et  les  secteurs  évoqués,  de  la  filière
agroalimentaire à la restauration.
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Analyse de la terminologie de l’endométriose en corpus : propositions
pour une prise en compte de la pluridisciplinarité 

Julie Humbert-Droz

La circulation des termes médicaux soulève d’importantes questions relatives à leur
réception, leur compréhension et leur appropriation par les non-spécialistes et les
patients (Gill et Maynard 2006, Delavigne  et al.  2022). La nécessité de rendre les
connaissances  médicales  accessibles  pour  le  grand  public  a  par  ailleurs  été
démontrée  dans  des  études  portant,  entre  autres,  sur  les  usages  et  les
reformulations des termes dans différents types de textes (par exemple médias de
vulgarisation,  forums,  médias  généralistes)  (Delavigne 2013,  2020, Rouillard  2016,
Estopà et Montané 2020). Dans ce contexte, nous proposons une réflexion sur les
possibilités  d’analyse  en  corpus  de  la  terminologie  de  l’endométriose  et  de  sa
circulation  dans différentes communautés (professionnels  de santé,  patientes  et
non-spécialistes,  notamment  par  le  biais  des  médias)  en  français,  dans  une
approche  en  socioterminologie  et  terminologie  textuelle  (Delavigne  et  al. 2022,
Condamines et Picton 2022). Cette réflexion s’inscrit dans un projet plus vaste qui
cherche à interroger la réception et l’appropriation des termes liés à l’endométriose
par les femmes qui en sont atteintes, d’une part, et par le grand public, d’autre part,
à travers les représentations de cette maladie dans les médias. 

L’endométriose est une maladie chronique et incurable, qui touche une à deux
femmes sur dix et pour laquelle il n’existe aucun traitement spécifique (Johnston et
al. 2015, Ilschner et al. 2022). C’est une maladie complexe et multifactorielle (Young
et al. 2015, Chapron et Candau 2020), dont le diagnostic et le suivi requièrent la
collaboration  de différents  professionnels  de santé (médecins,  chirurgiens,  sage-
femmes,  thérapeutes,  etc.)  exerçant  dans  des  spécialités  différentes  (médecine
générale,  gynécologie,  radiologie,  urologie,  etc.).  Dans  notre  proposition,  nous
aborderons plus particulièrement les problématiques terminologiques posées par la
nature  multifactorielle  de  l’endométriose,  dans  un  contexte  de  circulation  des
termes. En effet, le corpus sur lequel mener l’analyse doit tenir compte à la fois de
cette  pluridisciplinarité,  afin  de  représenter  non  pas  un  domaine,  mais  « des
discours  sur »  (Delavigne  2022 :  402)  l’endométriose,  et  de  l’hétérogénéité  des
textes  à  considérer,  puisqu’ils  doivent  permettre  d’approcher  cette  notion  de
circulation  des  termes.  Parallèlement,  la  multiplication  des spécialités  médicales
dans lesquelles s’inscrivent les textes entraine également la multiplication des points
de vue sur les termes liés à l’endométriose, rendant ainsi l’analyse terminologique
plus sensible aux variations sémantiques. Nous illustrerons ces défis avec plusieurs
exemples tirés du corpus, qui mettent en évidence des variations non seulement
entre les différentes communautés (notamment entre professionnels de santé et
journalistes), mais également à l’intérieur de chacune des communautés. Enfin, nous
discuterons les conséquences de ces variations sur la réception des termes par les
non-spécialistes et les patientes.
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