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Définition et portée de la traduction médiatique et journalistique : 

1. Qu'est-ce que la traduction journalistique ? 

La traduction journalistique se réfère à l'acte de transférer des contenus médiatiques d'une 

langue source à une langue cible, en préservant la clarté, l'exactitude et l'impact original du 

message. Il s’agit de traduire des articles de presse, des reportages, des interviews, des 

dépêches d’agences, et même des contenus multimédias tels que les scripts télévisés et 

radiophoniques. Les supports médiatiques incluent la presse écrite (journaux, magazines), 

les plateformes numériques (blogs, sites d’actualités), les bulletins d’information télévisés, 

ainsi que les émissions radiophoniques et podcasts. 

La traduction journalistique ne consiste pas seulement à transformer des mots ou des 

phrases d’une langue à une autre. Il s'agit d'une tâche complexe qui nécessite de prendre 

en compte les différences culturelles, les sensibilités locales, et le contexte dans lequel le 

texte ou le reportage est produit et reçu. Cela rend la traduction journalistique différente de 

la traduction littérale ou de la traduction technique, où l’accent est principalement mis sur la 

précision terminologique ou stylistique. 

2. Portée de la traduction journalistique : une responsabilité interculturelle : 

La portée de la traduction journalistique est très vaste, car elle concerne la transmission 

d’informations à grande échelle, souvent à un public diversifié. Elle touche des domaines 

cruciaux tels que : 

 La politique internationale 

 L’économie mondiale 

 Les conflits et crises humanitaires 

 Les événements culturels et sportifs 

Ces domaines sont au cœur de l’actualité mondiale et la traduction journalistique sert à 

diffuser ces informations à travers les frontières linguistiques et culturelles. Par exemple, 

lorsqu’une crise politique survient dans un pays arabophone, les journalistes doivent 
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transmettre des nouvelles exactes et compréhensibles à un public francophone. Cette 

transmission doit être faite de manière à éviter toute distorsion ou biais involontaire. 

3. Objectifs de la traduction journalistique : 

 Informer avec exactitude : L'objectif principal du traducteur journalistique est de 

rester fidèle au contenu et à l'intention de l'auteur original, tout en tenant compte des 

différences linguistiques et culturelles. Une mauvaise traduction pourrait entraîner 

une mauvaise compréhension des faits, voire une désinformation. 

 Adapter le contenu pour le public cible : Chaque culture a ses propres 

sensibilités, références et contextes historiques. Le traducteur doit adapter le texte 

pour qu'il résonne avec le public cible. Par exemple, une métaphore ou une 

référence culturelle arabe peut ne pas être comprise telle quelle par un public 

francophone. Le traducteur doit donc soit l’expliquer, soit la remplacer par une 

métaphore équivalente dans la culture cible. 

 Maintenir la lisibilité et le style journalistique : Les textes médiatiques sont 

souvent écrits dans un style concis, direct et informatif. Le traducteur doit respecter 

ce style pour que le texte reste agréable à lire, tout en conservant l’aspect 

professionnel et la crédibilité journalistique. Cela inclut la traduction des titres 

accrocheurs, des leads qui résument l'essentiel de l'article, et des paragraphes 

courts et percutants qui constituent l'essence de l’écriture journalistique. 

4. Les défis de la traduction journalistique : 

 L’urgence et la rapidité : Dans le domaine journalistique, la rapidité est cruciale. 

Les traducteurs doivent souvent travailler sous pression pour traduire des dépêches 

d’agences de presse ou des articles dans un délai extrêmement court. Cela signifie 

qu'ils doivent être capables de réagir rapidement, tout en maintenant une grande 

exactitude. 

 Le risque de déformation de l'information : La traduction journalistique est un 

acte délicat, car une mauvaise interprétation ou une traduction approximative peut 
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modifier le sens du message. Par exemple, les nuances politiques ou culturelles 

peuvent être perdues si le traducteur ne comprend pas pleinement le contexte du 

texte source. 

 La gestion des biais : Le traducteur doit s’efforcer de rester objectif, même si le 

texte source peut comporter des opinions subjectives ou biaisées. Dans certains 

cas, les journalistes eux-mêmes incluent des analyses personnelles ou des 

éléments subjectifs dans leurs reportages, que le traducteur doit gérer sans 

dénaturer le contenu original ni ajouter son propre point de vue. 

 Les différences culturelles : Chaque société a ses propres normes journalistiques 

et ses propres sensibilités. Par exemple, des événements qui pourraient être 

rapportés de manière neutre dans un contexte francophone pourraient être perçus 

différemment dans un contexte arabophone en raison de différences historiques ou 

sociales. Le traducteur doit donc faire attention à ces différences et veiller à ne pas 

attiser involontairement des tensions ou des malentendus. 

5. La dimension éthique dans la traduction journalistique : 

Le traducteur journalistique a aussi une grande responsabilité éthique. Il ne doit pas 

seulement être fidèle à l'information, mais doit aussi respecter les principes d’équité, 

d’impartialité et de transparence. Toute manipulation intentionnelle ou non intentionnelle de 

l'information est susceptible de porter atteinte à la réputation des médias, de causer des 

malentendus ou même de nuire à des personnes ou des institutions. L’intégrité du 

traducteur est donc cruciale. 

Dans certains cas, les journalistes rapportent des informations sensibles ou controversées. 

Il est du devoir du traducteur de veiller à ce que la traduction de ces informations soit aussi 

exacte et fidèle que possible, tout en tenant compte des lois locales, des codes de 

déontologie journalistique, et des normes éditoriales du média. 

6. La traduction journalistique : une tâche interdisciplinaire : 

La traduction journalistique croise plusieurs disciplines : 
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 La linguistique : Maîtrise de la langue source et de la langue cible, connaissance 

des structures grammaticales et des subtilités linguistiques. 

 L’interculturalité : Compréhension des référents culturels, des normes sociales et 

des attentes des publics dans chaque langue. 

 La terminologie spécifique : Familiarité avec les termes techniques dans divers 

domaines (économie, politique, droit, science, etc.). 

 L’éthique journalistique : Sens des responsabilités, respect des principes 

d’impartialité et d’équité. 

Différences entre la traduction littérale et la traduction fonctionnelle dans le contexte 

des médias : 

La traduction littérale et la traduction fonctionnelle représentent deux approches distinctes 

dans le processus de traduction. La différence entre ces deux approches est 

particulièrement cruciale dans le contexte des médias, où l’exactitude du message, la 

clarté, et la résonance culturelle sont essentielles. Voyons plus en détail ces différences, 

ainsi que leurs implications spécifiques dans la traduction médiatique franco-arabe. 

1. Qu’est-ce que la traduction littérale ? 

La traduction littérale est souvent appelée « traduction mot à mot » ou « traduction fidèle 

». Elle consiste à transposer chaque mot ou expression de la langue source vers la langue 

cible en respectant autant que possible l’ordre et le sens lexical du texte original. Cette 

méthode tente de maintenir la forme du texte source en évitant d’ajouter des interprétations 

personnelles. 

 Avantages : La traduction littérale assure que le texte source est reproduit de 

manière exacte, sans risque de distorsion intentionnelle du message. Elle est 

souvent utilisée dans des textes techniques ou scientifiques, où la précision des 

termes est primordiale. 

 Inconvénients : Dans le contexte médiatique, la traduction littérale peut produire un 

texte rigide, parfois difficile à comprendre, ou même incohérent si les structures 
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syntaxiques des deux langues sont très différentes. Elle ne prend pas en compte les 

particularités culturelles ni les attentes du public cible. 

Exemple en contexte médiatique : 

« Le président a tiré la sonnette d'alarme sur la situation économique. » 

 .اٌشئ١ظ عؾت عشط الإٔزاس ؽٛي اٌٛمغ الالزقبدٞ

Dans cette traduction, l’expression idiomatique française « tirer la sonnette d'alarme » a été 

traduite mot à mot, ce qui donne un résultat incohérent en arabe. Cette expression n’a pas 

de sens dans cette forme pour un lecteur arabophone, car elle n’est pas utilisée de la même 

manière dans cette culture. 

2. Qu’est-ce que la traduction fonctionnelle ? 

La traduction fonctionnelle, aussi appelée « traduction communicative » ou « traduction 

dynamique », se concentre sur le sens global du texte et sur l'effet qu'il doit produire auprès 

du lecteur cible. Cette approche vise à préserver l'intention de l'auteur, le ton, et l'impact de 

l'information, même si cela implique de reformuler le texte, de changer l’ordre des mots ou 

de substituer certaines expressions. En traduction fonctionnelle, l’adaptation culturelle est 

primordiale. 

 Avantages : La traduction fonctionnelle est plus fluide et plus naturelle, car elle 

prend en compte les différences linguistiques et culturelles. Elle garantit que le 

message est adapté au public cible, même si cela exige de réinterpréter ou de 

paraphraser le texte source. 

 Inconvénients : Cette approche peut parfois être accusée de trahir la forme ou 

l’exactitude du texte original, surtout si le traducteur prend trop de libertés et introduit 

des changements qui altèrent le sens initial. 

Exemple en contexte médiatique : 

 « Le président a tiré la sonnette d'alarme sur la situation économique. » 

 .اٌشئ١ظ أهٍك رؾز٠شاً ؽذ٠ذاً ؽٛي اٌٛمغ الالزقبدٞ
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Dans cette version, l'expression « tirer la sonnette d'alarme » a été traduite par une 

expression arabe équivalente en termes de sens et d’impact. «  ًأهٍك رؾز٠شاً ؽذ٠ذا » (a lancé 

un avertissement sévère) est une adaptation fonctionnelle qui permet de transmettre 

l’urgence de la situation sans être littéralement fidèle au texte source. Elle conserve 

l’intention de l’auteur tout en s’adaptant aux normes linguistiques arabophones. 

3. Applications spécifiques de chaque approche dans la traduction médiatique : 

Quand privilégier la traduction littérale ? 

 Articles techniques ou spécialisés : Par exemple, les reportages sur des sujets 

économiques complexes peuvent nécessiter une traduction plus littérale, notamment 

en ce qui concerne les chiffres, les données économiques, ou les termes 

techniques, afin d’éviter toute mauvaise interprétation. 

Exemple : 

« Le PIB a chuté de 5 % en 2023. » 

  .0202% فٟ ػبَ  5إٌبرظ اٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ ثٕغجخ أخفل 

Ici, une traduction littérale fonctionne bien, car les termes économiques doivent être 

précis. Il n’y a pas besoin de reformuler ou de réinterpréter cette information 

factuelle. 

 Citations directes : Lorsque le journaliste cite une personne dans un article, il est 

souvent nécessaire de traduire de manière littérale pour respecter les propos exacts 

de la personne citée. Cela évite de déformer le sens des déclarations. 

Quand privilégier la traduction fonctionnelle ? 

 Titres et accroches : Les titres journalistiques doivent capter l’attention du lecteur et 

être concis. Dans ce cas, une traduction littérale peut ne pas rendre justice à l’effet 

recherché en arabe. Une traduction fonctionnelle est souvent nécessaire pour 

respecter le ton et l’impact du titre original. 

Exemple : 

« Un hiver rigoureux s'annonce pour les économies européennes. » 
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 .ؽزبء لبطٍ ٠ٍٛػ فٟ الأفك ٌلالزقبداد الأٚسٚث١خ

 ً  .الالزقبد الأٚسٚثٟ ٠ٛاعٗ ؽزبءً فؼجب

La traduction fonctionnelle ici transforme la phrase pour rendre le message plus clair 

et direct pour un public arabophone, tout en conservant l’idée d'un avenir difficile 

pour l'économie européenne. 

 Expressions idiomatiques : Lorsque des expressions idiomatiques ou des 

références culturelles spécifiques apparaissent dans un texte, une traduction littérale 

risque de ne pas avoir de sens dans la langue cible. Dans ce cas, une approche 

fonctionnelle est préférable. 

Exemple : 

« Il a jeté l'éponge après des mois de négociations. » 

Traduction littérale (arabe) : 

 .ثؼذ أؽٙش ِٓ اٌّفبٚمبد ٌمذ سِٝ الإعفٕغخ

Traduction fonctionnelle (arabe) : 

 .أغؾت ثؼذ أؽٙش ِٓ اٌّفبٚمبد

« Jeter l’éponge » est une expression idiomatique en français qui signifie 

abandonner. En arabe, la traduction littérale de cette expression ne transmettrait pas 

le même sens. La traduction fonctionnelle, « أغؾت » (se retirer), correspond 

davantage à l'idée d'abandonner dans le contexte des négociations. 

4. Les défis spécifiques de la traduction médiatique franco-arabe : 

Les différences structurelles et culturelles entre le français et l’arabe accentuent la 

nécessité d’adopter une traduction fonctionnelle dans les médias. L’arabe, par exemple, 

tend à utiliser des structures syntaxiques différentes, ainsi qu’un style plus formel dans les 

textes médiatiques, tandis que le français est souvent plus direct et concis. 

 Différences syntaxiques : 

En arabe, les phrases tendent à être plus longues, avec des descriptions plus détaillées, 

alors que le français utilise souvent des phrases courtes, surtout dans les titres de presse. 
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Une traduction littérale peut donc entraîner des phrases lourdes ou difficiles à suivre dans la 

langue cible. 

Exemple : 

Texte source (français) : 

« La France annonce un nouveau plan de relance économique. » 

Traduction littérale (arabe) : 

 .فشٔغب رؼٍٓ ػٓ خطخ عذ٠ذح لإٔؼبػ الالزقبد

Traduction fonctionnelle (arabe) : 

 .خطخ عذ٠ذح لإٔؼبػ الالزقبدفشٔغب رىؾف ػٓ 

Le verbe « رىؾف » (révéler) est ici une substitution fonctionnelle qui reflète un ton plus 

naturel en arabe pour une annonce gouvernementale. 

Conclusion : 

Dans la traduction médiatique, la traduction littérale peut être utile dans des cas 

spécifiques, notamment pour des informations techniques ou des citations directes. 

Cependant, elle est souvent inadéquate pour rendre l’impact et le sens d’un texte 

journalistique. La traduction fonctionnelle est plus adaptée à la plupart des situations, car 

elle permet de capturer l'essence du message et de l’adapter aux sensibilités culturelles du 

public cible, tout en préservant l'intention de l'auteur et le style journalistique. Dans un 

environnement médiatique mondialisé, où la rapidité et la précision sont cruciales, le 

traducteur doit savoir quand choisir l’une ou l’autre approche pour offrir une traduction 

pertinente et efficace. 

Analyse des types de supports médiatiques et de leur impact sur la traduction : 

La nature du support médiatique influe grandement sur le processus de traduction. Que ce 

soit la presse écrite, la radio, la télévision, ou le web, chaque type de média impose des 

contraintes et des attentes particulières, et ces éléments déterminent en grande partie 

l'approche du traducteur. Ces contraintes varient en fonction des caractéristiques propres à 
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chaque support : le format, le public cible, les besoins en termes de rapidité, ainsi que les 

exigences linguistiques et culturelles. 

Dans ce qui suit, nous analyserons en détail ces différents types de médias, leur impact sur 

la traduction et les défis spécifiques associés à chaque format. 

 

1. Presse écrite : 

Caractéristiques principales : 

La presse écrite comprend les journaux, les magazines, les revues et les périodiques. Les 

articles peuvent être d’actualité immédiate, des analyses approfondies, des éditoriaux ou 

des reportages d'investigation. Le texte écrit est la principale forme de communication, et 

les articles peuvent varier en longueur et en style, allant du compte-rendu factuel aux 

analyses longues et nuancées. 

Impact sur la traduction : 

 Fidélité au texte : Dans la presse écrite, l’accent est mis sur la précision de 

l'information. Le traducteur doit s'assurer que les faits, les chiffres, les dates et les 

noms propres sont traduits avec exactitude. La rigueur terminologique est cruciale, 

en particulier pour les sujets techniques comme l’économie ou la politique. 

 Adaptation culturelle : Les articles de presse écrite peuvent contenir des 

références culturelles, historiques ou idiomatiques qui nécessitent une traduction 

fonctionnelle. Le traducteur doit veiller à adapter ces éléments pour rendre le texte 

compréhensible et pertinent pour un public cible qui n'a pas forcément le même 

contexte culturel. 

 Style journalistique : Le style de la presse écrite peut varier. Les reportages 

d'actualité sont souvent concis et directs, tandis que les articles d'opinion ou 

d'analyse peuvent être plus élaborés. Le traducteur doit adapter son style en 

conséquence pour correspondre à la tonalité du texte source. 
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Exemple : 

Texte source (français) : 

« La nouvelle politique fiscale a suscité des débats houleux à l'Assemblée nationale. » 

Traduction littérale (arabe) : 

 .اٌنش٠ج١خ اٌغذ٠ذح أصبسد ٔمبؽبد ؽبدح فٟ اٌغّؼ١خ اٌٛه١ٕخ اٌغ١بعخ

Bien que cette traduction soit littéralement correcte, un traducteur doit adapter la référence 

« Assemblée nationale » (un référent culturel spécifique à la France) en « ْاٌجشٌّب » 

(parlement) pour que l’audience arabe comprenne mieux le contexte. 

 

2. Radio : 

Caractéristiques principales : 

La radio est un média principalement auditif, ce qui signifie que l'information est transmise 

par la parole. Elle exige des formats courts, concis et souvent répétitifs pour que l'auditeur 

puisse suivre l’information, même s’il ne la reçoit pas dès le début. 

Impact sur la traduction : 

 Concision et clarté : Contrairement à la presse écrite, où les articles peuvent être 

plus détaillés, les bulletins d'information à la radio doivent être condensés. Cela 

signifie que le traducteur doit résumer et reformuler le texte pour s’adapter aux 

contraintes temporelles tout en conservant la précision de l'information. 

 Langue parlée : La radio exige un langage fluide, naturel et compréhensible à l'oral. 

Les traductions littérales qui pourraient fonctionner à l'écrit peuvent sembler rigides 

ou peu naturelles à l'oral. Le traducteur doit donc adapter le style pour qu'il soit plus 

proche de la langue parlée. 

 Absence de visuel : Comme il n’y a pas d’élément visuel pour soutenir l’information, 

le traducteur doit compenser en rendant le message aussi clair que possible, tout en 

tenant compte des particularités linguistiques de l’arabe, par exemple, l'utilisation 

plus fréquente des répétitions ou des explicatifs pour renforcer la compréhension. 
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Exemple : 

Texte source (français) : 

« La grève des travailleurs du secteur ferroviaire paralyse le pays depuis trois jours. » 

Traduction fonctionnelle (arabe) pour la radio : 

 .ه اٌؾذ٠ذ٠خ ٠ؾً اٌجلاد ِٕز صلاصخ أ٠بَإمشاة ػّبي اٌغى

Dans cet exemple, la traduction est concise et directe, adaptée à un bulletin d’information 

radiophonique. Elle privilégie la clarté et la simplicité pour une compréhension immédiate. 

 

3. Télévision : 

Caractéristiques principales : 

La télévision combine à la fois l'image et le son. Les reportages télévisés s'appuient autant 

sur les éléments visuels que sur les dialogues ou la narration. Cela signifie que l’auditeur 

n’a pas besoin de recevoir toute l’information par le discours, car les images apportent une 

part significative de contexte. 

Impact sur la traduction : 

 Synchronisation avec les images : Le texte traduit doit correspondre aux images 

diffusées à l'écran. Cela impose des contraintes de timing et d’adéquation entre la 

narration et les visuels. Le traducteur doit souvent condenser ou ajuster la longueur 

des phrases pour correspondre aux séquences visuelles. 

 Adaptation au style oral et au public : Comme pour la radio, le style doit être fluide 

et naturel à l'oral. De plus, la télévision est souvent un média de masse, ce qui 

signifie que la traduction doit être accessible à un large public. Les termes 

techniques ou les expressions trop complexes doivent être simplifiés sans altérer le 

message. 

 Langue et dialectes : En arabe, la télévision peut utiliser le dialecte local dans 

certaines régions (par exemple, l'arabe maghrébin, égyptien, etc.) ou l’arabe 
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standard moderne. Le choix dépend du public cible. Le traducteur doit s’assurer que 

la langue utilisée est adaptée au public. 

Exemple : 

Texte source (français) : 

« Le ministre de la santé a visité l'hôpital et a annoncé de nouvelles mesures pour 

combattre l'épidémie. » 

Traduction fonctionnelle (arabe) pour la télévision : 

 .لبَ ٚص٠ش اٌقؾخ ثض٠بسح اٌّغزؾفٝ ٚأػٍٓ ػٓ رذاث١ش عذ٠ذح ٌّىبفؾخ اٌٛثبء

Cette traduction fonctionne bien pour un reportage télévisé, car elle est concise et suit le 

rythme rapide d’un bulletin d’information tout en restant fidèle aux images qui pourraient 

illustrer la visite du ministre à l’hôpital. 

 

4. Web (médias numériques) : 

Caractéristiques principales : 

Le web est devenu un espace incontournable pour la diffusion d’informations, englobant les 

sites d’actualités, les blogs, les réseaux sociaux et les plateformes multimédias. Le contenu 

en ligne est souvent interactif, multimédia (avec des vidéos, des infographies, des podcasts, 

etc.), et mis à jour en temps réel. De plus, il est généralement conçu pour être consulté 

rapidement et sur divers appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes). 

Impact sur la traduction : 

 Hypertexte et interactivité : Le traducteur doit tenir compte de l’interaction avec le 

contenu, par exemple des hyperliens, des infographies, ou des éléments cliquables. 

La traduction doit être adaptée aux supports numériques, parfois avec des liens ou 

des références contextuelles dans la langue cible. 

 Optimisation pour le SEO (Search Engine Optimization) : Les articles sur le web 

doivent souvent être optimisés pour les moteurs de recherche. Cela impose des 
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contraintes sur l’utilisation de certains mots-clés, que le traducteur doit également 

respecter dans la langue cible. 

 Rapidité et immédiateté : Les sites d'information en ligne exigent une traduction 

quasi immédiate pour suivre l’actualité en temps réel. Le traducteur doit être capable 

de réagir rapidement et efficacement, tout en respectant la qualité du texte. 

 Public global : Le contenu en ligne peut toucher un public mondial. Le traducteur 

doit donc adapter le texte non seulement à une culture locale, mais aussi prendre en 

compte la diversité des publics francophones ou arabophones qui consomment 

l’information en ligne. 

Exemple : 

Texte source (français) : 

« L'ONU appelle à une mobilisation internationale pour résoudre la crise humanitaire en 

Syrie. » 

Traduction fonctionnelle (arabe) pour le web : 

 .الأُِ اٌّزؾذح رذػٛ إٌٝ رؼجئخ د١ٌٚخ ٌؾً الأصِخ الإٔغب١ٔخ فٟ عٛس٠ب

Dans cet exemple, la traduction doit être rapide et claire, en raison de l'importance de la 

diffusion de cette information dans un contexte en ligne. Elle doit également s'assurer d'être 

optimisée pour être bien référencée sur les moteurs de recherche, notamment en utilisant 

les termes clés « أصِخ إٔغب١ٔخ » (crise humanitaire) et « عٛس٠ب » (Syrie). 

 

Conclusion 

Chaque support médiatique impose ses propres exigences, influençant la manière dont la 

traduction est effectuée. La presse écrite demande souvent une grande précision et une 

adaptation culturelle minutieuse. La radio exige une concision et un style fluide, tandis que 

la télévision nécessite une synchronisation avec les images et un langage oral naturel.  
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La traduction journalistique : De la fidélité à l'art de l'adaptation : 

La traduction journalistique se distingue de la traduction classique par son caractère 

adaptatif. En effet, les articles de presse ou les reportages doivent non seulement véhiculer 

une information fidèle, mais aussi s’adapter aux attentes culturelles, politiques et sociales 

du public visé. La langue source (ici l'arabe) et la langue cible (le français) peuvent avoir 

des réalités culturelles, historiques et médiatiques très différentes. Ce qui rend la traduction 

journalistique plus proche de la transcréation que de la traduction littérale. Expliquons cela 

en détail avec des exemples concrets. 

1. L’adaptation au contexte socioculturel : 

Prenons un exemple tiré d'un article politique arabe concernant les relations diplomatiques 

entre deux pays arabes. 

Texte en arabe : 

اعزمجً اٌشئ١ظ اٌّقشٞ ٔظ١شٖ اٌغٛدأٟ فٟ اٌمقش اٌشئبعٟ ؽ١ش رُ ِٕبلؾخ عجً رؼض٠ض اٌزؼبْٚ 

 .الالزقبدٞ ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ

Traduction littérale en français : 

« Le président égyptien a reçu son homologue soudanais au palais présidentiel, où ils ont 

discuté des moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays. » 

Même si la traduction est correcte du point de vue linguistique, elle reste dépourvue de 

certains éléments de contexte. Le public francophone n'est peut-être pas aussi familier avec 

la portée de ces relations, ni avec la situation économique de la région. Ainsi, pour mieux 

s'adapter, le traducteur pourrait opter pour une adaptation légèrement plus explicative. 

Traduction adaptée : 

« Le président égyptien a reçu son homologue soudanais au Caire pour discuter de 

nouvelles initiatives visant à renforcer les liens économiques entre leurs pays, dans un 

contexte marqué par des tensions régionales et des besoins de développement. » 
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Dans ce contexte, l’ajout de « dans un contexte marqué par des tensions régionales et des 

besoins de développement » permet au lecteur francophone de mieux comprendre l'enjeu 

de cette rencontre, sans forcément connaître les dynamiques entre l'Égypte et le Soudan. 

2. L’ajustement aux références culturelles : 

Un autre aspect fondamental de la traduction journalistique est l’adaptation des références 

culturelles et des tournures idiomatiques. Supposons un article qui mentionne une 

expression culturelle propre au monde arabe. 

Texte en arabe : 

 .٘زا اٌّؾشٚع ٘ٛ ثّضبثخ عجً اٌغ١ٍذ، ظب٘ش ِٓ اٌخبسط ٚخفٟ ِٓ اٌذاخً

Traduction littérale en français : 

« Ce projet est comme un iceberg, visible de l'extérieur et caché de l'intérieur. » 

Bien que l’image de l’iceberg puisse être comprise universellement, l'expression n’a pas 

forcément la même portée culturelle dans les deux contextes. De plus, l’idiome arabe peut 

avoir une connotation différente, souvent liée à la manière dont les actions se déroulent 

dans les coulisses. 

Traduction adaptée : 

« Ce projet n'est que la partie émergée de l'iceberg, avec de nombreux enjeux cachés qui 

restent à découvrir. » 

Cette reformulation permet de conserver l'image tout en expliquant au public francophone 

que ce qui est visible n’est qu’une petite partie d’une réalité beaucoup plus complexe. 

3. L’ajustement politique et idéologique : 

Le ton d’un article dans la presse arabe peut également nécessiter des ajustements lorsque 

l'on traduit vers le français, notamment dans les domaines sensibles comme la politique. 

Les formulations politiques en arabe sont parfois plus directes ou diffèrent dans le style. 

Texte en arabe : 

 .حٔظمي ح٠ٌَُٛ ر٘يس حٌظيهلاص حلأؿٕز١ش فٟ ٗئْٚ حٌزلاى ٚحػظزَ٘خ ِلخٚلاص حٓظؼّخ٠ٍش ؿي٠يس

Traduction littérale en français : 
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« Le ministre a vivement critiqué les interventions étrangères dans les affaires du pays, les 

qualifiant de nouvelles tentatives coloniales. » 

Cette traduction pourrait être jugée trop forte pour un lectorat francophone, notamment 

dans le cadre d’un article destiné à un média international. Le traducteur pourrait alors 

modérer le ton afin de s’aligner sur des normes journalistiques plus neutres dans le monde 

francophone. 

Traduction adaptée : 

« Le ministre a critiqué les interventions étrangères dans les affaires du pays, estimant 

qu'elles s'apparentaient à des pratiques coloniales modernes. » 

Ici, « s'apparentaient » modère légèrement l'accusation directe, rendant le propos plus 

subtil tout en conservant le message principal. 

4. La prise en compte des normes journalistiques : 

Les normes et conventions journalistiques varient d'une culture à une autre. Dans le monde 

arabe, le style peut parfois être plus emphatique ou subjectif, alors que la presse 

francophone privilégie souvent la neutralité et la précision. Un traducteur doit donc ajuster 

non seulement les mots, mais aussi la manière de présenter l'information. 

Texte en arabe : 

ٚفٟ ٌ٘ح حٌٍمخء حٌٙخَ حٌٌٞ لي ٠غ١َ ِـَٜ حٌؼلالخص ر١ٓ حٌزٍي٠ٓ اٌٝ حلأري، لخي حٌَث١ْ اْ حٌظؼخْٚ ٘ٛ حٌلً 

 .حٌٛك١ي ٌّٛحؿٙش حٌظلي٠خص

Traduction littérale en français : 

« Lors de cette rencontre importante qui pourrait changer à jamais les relations entre les 

deux pays, le président a déclaré que la coopération est la seule solution pour faire face 

aux défis. » 

Cette formulation peut être jugée trop emphatique pour un article journalistique 

francophone. Une adaptation qui respecte les normes journalistiques françaises consisterait 

à atténuer les prédictions hyperboliques. 

Traduction adaptée : 
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« Lors de cette rencontre importante, le président a souligné que la coopération est 

essentielle pour surmonter les défis auxquels les deux pays sont confrontés. » 

Ici, la suppression de « à jamais » et la reformulation permettent de coller davantage à la 

tonalité habituelle des médias francophones. 

En définitive, La traduction journalistique ne consiste pas simplement à passer d’une langue 

à une autre. Elle requiert une profonde compréhension des réalités sociales, culturelles et 

politiques des publics concernés. Le traducteur joue un rôle essentiel dans l’adaptation non 

seulement du texte, mais aussi du contexte, tout en respectant les normes journalistiques 

des deux cultures. C’est une forme de transcréation qui allie fidélité à l’information et 

adaptation au contexte du destinataire. 

La traduction journalistique : entre fidélité au texte et adaptation aux normes 

rédactionnelles : 

La traduction journalistique impose des exigences particulières en raison de la nécessité de 

respecter non seulement le contenu du texte d’origine, mais aussi sa forme. Contrairement 

à d'autres types de traduction, un article de presse est un texte structuré selon des 

caractéristiques précises et soumis à des règles de rédaction rigoureuses. Ces règles 

incluent la concision, l'objectivité, la clarté et la hiérarchisation des informations, éléments 

essentiels pour transmettre efficacement un message dans un format journalistique. 

Un traducteur qui s'attaque à un texte journalistique doit donc être pleinement conscient de 

ces spécificités et maîtriser les conventions rédactionnelles propres au journalisme dans la 

langue cible. En effet, le texte journalistique ne se limite pas à une simple transposition des 

mots d'une langue à une autre : il doit également prendre en compte le style, le ton et la 

structure adaptés aux attentes des lecteurs dans le contexte culturel et linguistique du 

média cible. 

Cela signifie que le traducteur de presse doit posséder un ensemble de compétences 

spécifiques, allant au-delà de la traduction classique. Il doit à la fois comprendre les 

subtilités linguistiques et culturelles du texte source, mais aussi savoir comment écrire dans 
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un style journalistique propre à la langue cible. La traduction journalistique exige ainsi une 

maîtrise linguistique impeccable et une bonne connaissance du métier de journaliste. Le 

traducteur doit être capable de reformuler des informations tout en conservant leur essence 

et en respectant les impératifs de clarté, de précision et de neutralité qui sont au cœur du 

travail journalistique. 

L’importance de l’adaptation au public cible : 

Par exemple, un article qui traite d’un sujet complexe comme les relations internationales 

ou l’économie peut être perçu différemment selon le public. Dans une traduction 

journalistique, il ne suffit pas de traduire les mots ; il faut aussi tenir compte du niveau de 

familiarité du lecteur avec le sujet. Cela peut conduire à des ajustements dans la manière 

de présenter l'information, la simplification de certains concepts ou l'ajout de précisions 

contextuelles qui permettront de rendre le texte plus accessible au lecteur francophone. 

Le talent journalistique : un élément clé : 

Ainsi, la traduction journalistique requiert plus qu'une simple compétence de traducteur. Elle 

demande également un véritable talent pour l'écriture journalistique. Le traducteur doit être 

capable de rédiger avec un style vivant, accrocheur et fidèle aux exigences de l’information 

rapide et efficace que le journalisme moderne impose. Il doit également être attentif aux 

subtilités qui peuvent altérer le ton, telles que les nuances politiques, les différences 

culturelles, et les attentes de neutralité ou de prise de position. 

En résumé, traduire un article de presse exige de concilier les compétences techniques du 

traducteur avec celles d'un journaliste : savoir jongler entre la fidélité au texte source et 

l’adaptation aux attentes du lectorat cible. C'est ce mélange unique de compétences qui fait 

de la traduction journalistique une tâche à la fois complexe et enrichissante, où l'exactitude 

de l'information doit constamment s'allier à une communication claire et accessible. 
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Stratégies de la traduction : 

    Le processus de traduction est en effet complexe et comporte de nombreux choix qui 

peuvent avoir un impact significatif sur la manière dont les éléments culturels sont traités 

dans le texte traduit. La question fréquemment posée de savoir s'il convient d’adapter les 

références culturelles – d'origine arabe, dans le contexte de notre étude – en les 

remplaçant par leurs équivalents français dans le texte traduit, est un vieux débat qui n'a 

pas de réponse univoque. Ingo Rune dans son article intitulé : Les quatre aspects du 

procédé de traduction, estime que :  

«En traduisant, on exprime dans la langue cible ce qui a été 

exprimé dans la langue de départ, d’une manière qui fonctionne 

bien du point de vue pragmatique, stylistique, sémantique et 

structurel, et avec l’exactitude exigée par les facteurs 

situationnels.»  

    En fait, toute œuvre traduite est à l’origine l’intersection entre la créativité et l’imagination 

de l'auteur représentées dans sa propre culture et leur compréhension et leur reformulation 

par le traducteur conformément à son expérience dans la langue vers laquelle il traduit, et 

aussi dans le cadre de sa propre culture et les coutumes de littérature de cette langue. Par 

conséquent, ce processus traduisant dépassera certainement les limites traditionnelles 

d’une langue et pour cela les études critiques dirigées vers cette opération se sont accrues 

et se résument en deux grandes tendances ou stratégies traductionnelles. Donc, la 

question qui se pose ici est : qu’est-ce qu’une stratégie traductive ? 

    La traduction, dans sa définition la plus simple, consiste à prendre une œuvre écrite dans 

une langue source et à la réintroduire dans une langue cible sous forme d'une nouvelle 

œuvre. L'objectif est que cette nouvelle œuvre soit l'équivalent naturel le plus proche du 

message global du texte source, en termes de vocabulaire, de sens, de style, etc. En 

théorie, cette opération peut sembler simple, mais en pratique, elle pose souvent de 

nombreux problèmes. Au fil des années, la traduction a été soumise à des critiques et à des 

théorisations qui ont mis en lumière les défis inhérents à ce processus. Deux grandes 
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stratégies essentielles ont émergé pour aborder ces défis : la stratégie de la domestication, 

également appelée l'approche cibliste, et la stratégie de l'étrangeté, également appelée 

l'approche sourcière. La stratégie de la domestication privilégie l'adaptation du texte traduit 

pour qu'il soit plus familier et accessible au public de la langue cible. Cela peut impliquer 

des ajustements du vocabulaire, du style ou même de la structure pour que le texte traduit 

se fonde plus naturellement dans la culture cible. Cette approche vise à rendre la lecture 

plus fluide et compréhensible pour le public cible. En revanche, la stratégie de l'étrangeté 

privilégie la préservation de l'étrangeté ou de la spécificité culturelle du texte source. Elle 

peut impliquer le maintien de termes, de références culturelles ou de structures qui peuvent 

sembler inhabituels ou étranges pour le public de la langue d’arrivée. Cette approche vise à 

préserver l'authenticité du texte source, même si cela peut rendre la lecture plus difficile 

pour le public cible. En somme, le choix entre ces deux stratégies dépendra du traducteur, 

du texte source, du public cible et des objectifs de la traduction. Chaque approche comporte 

ses avantages et ses inconvénients, et il n'y a pas de solution universelle, car la traduction 

est un art complexe qui repose sur des choix subtils et contextuels. Mathieu Guidère 

constate que : 

« Il est possible de distinguer, […] deux grands types de stratégies 

traductionnelles : d'une part, la stratégie "sourcière" qui vise à 

conforter les normes et les valeurs dominantes dans la culture 

source ; d'autre part, la stratégie "cibliste" qui vise à soumettre les 

textes étrangers aux contraintes de la culture cible. L'une 

protectionniste parce qu'elle vise à préserver la culture de départ, 

l'autre est assimilationniste parce qu'elle vise à la gommer en 

privilégiant la culture d'arrivée ».  

    La stratégie sourcière vise à préserver le texte source ainsi que ses valeurs culturelles 

dans la traduction. Pour ce faire, on maintient la structure et le style du texte original, en 

utilisant des mots et des expressions propres à la culture source, tout en faisant des choix 

de traduction qui reflètent ces préférences culturelles. Cette approche est souvent 

privilégiée pour préserver l'authenticité culturelle du texte source et maintenir sa pertinence 
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locale. D'un autre côté, la stratégie cibliste vise à adapter le texte à la culture cible. On 

effectue des ajustements pour répondre aux goûts et aux préférences culturelles de cette 

culture. Les mots et expressions du texte original peuvent être remplacés par des 

équivalents plus courants dans la culture cible, et la structure et le style du texte peuvent 

être modifiés pour s'aligner sur les normes culturelles de cette culture. Cette approche vise 

à faciliter la compréhension et l'appréciation du texte par le public cible. Ces deux stratégies 

présentent des avantages et des inconvénients. La stratégie sourcière peut protéger la 

culture source, mais elle peut également rendre le texte moins accessible au public cible. 

La stratégie cibliste, quant à elle, permet au texte de mieux se connecter avec le public 

cible, mais elle peut entraîner une perte de sens et d'authenticité culturelle. Ces deux 

grandes approches sont ensuite subdivisées en plusieurs stratégies de traduction 

spécifiques, adaptées aux besoins et aux contextes particuliers. 

    En effet, ces deux principales stratégies traductives peuvent se subdiviser en diverses 

sous-catégories, à savoir l'incrémentialisation, l'adaptation, l'omission, le calque, l'emprunt, 

la transposition et la modulation. Ces sous-catégories représentent des approches 

spécifiques que les traducteurs peuvent employer pour accomplir la tâche complexe de la 

traduction, en prenant en considération les nuances culturelles et linguistiques pour garantir 

une communication efficace dans la langue d’accueil. 

L’incrémentialisation : 

    L'incrémentialisation en traductologie, au sens large, est la stratégie explicative qui 

consiste à expliciter l’implicite ou le non-dit, c’est-à-dire le contenu socio-culturel associé à 

certains mots ou expressions dans la langue source afin de faciliter la compréhension du 

texte dans la langue cible. En adoptant l'incrémentialisation, on veille à ce que le sens 

global d'une unité lexicale ou d’un culturème soit compréhensible chez les lecteurs cibles 

qui manquent de connaissances approfondies de la culture ou des usages de la langue de 

départ. Cette stratégie est couramment utilisée dans la presse pour offrir aux lecteurs une 
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version reformulée ou incrémentalisée du texte source afin de se familiariser avec la culture 

cible. Elle s'aligne généralement sur la formulation initiale du texte source et remplace le 

recours à une note de bas de page. Michel Ballard définit ce terme comme : 

« Forme d’explicitation incluse dans le texte à côté du référent 

culturel, mais s’en différenciant par la disparition totale du ou des 

mot(s) de la langue de départ. »  

    Selon Jean et Claude Demanuelli, l'incrémentialisation apporte « une précision 

supplémentaire »  ou distincte à un phénomène culturel ou civilisationnel qui ne peut être 

pleinement traduit par les moyens traditionnels. Contrairement à la note de traducteur, où 

l'explication est donnée en dehors du texte principal, l'incrémentialisation s'intègre 

directement dans le texte. Elle consiste à exprimer le terme ou l'élément culturel d'origine 

en utilisant des mots ou des expressions dans le texte, de manière à ce qu'il soit 

compréhensible pour les lecteurs cibles. Cela signifie que le terme étranger est incorporé 

dans le texte de traduction plutôt que d'être relégué à une note de bas de page. En fin de 

compte, l'incrémentialisation permet de maintenir le terme culturel d'origine dans le texte 

tout en l'explicitant de manière à ce que les lecteurs puissent en saisir le sens, sans avoir 

besoin de consulter des annotations externes. 

    Un exemple d'incrémentialisation pour un élément culturel arabe pourrait être la 

traduction de l'expression arabe (جمعة مُباركة) ǧumʿa mubāraka. Cette expression est 

souvent utilisée par les Égyptiens pour souhaiter de bonnes choses le vendredi, considéré 

comme un jour saint dans l'islam. L'incrémentialisation dans ce cas consisterait à expliquer 

cette expression et à la traduire par une formulation française équivalente, comme « Bon 

vendredi » ou « Que votre vendredi soit béni ». Cela permettrait aux lecteurs français de 

comprendre la signification culturelle et religieuse associée à cette expression égyptienne. 

Cependant, il est important de noter que l'incrémentialisation peut varier en fonction du 

contexte et de la manière dont l'expression est utilisée, et le traducteur doit prendre en 

compte ces nuances pour choisir la meilleure formulation en français. De même, lorsqu'il 
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s'agit de termes ou d'expressions arabes polysémiques, l'incrémentialisation joue un rôle 

essentiel dans la traduction. Cette stratégie permet de clarifier la signification précise de 

l'expression en fonction du contexte donné. Prenons l'exemple du terme (حرام) ḥarām, qui 

peut signifier à la fois « interdit » et « tabou ». De plus, il peut faire référence au sanctuaire 

de la ville sainte de La Mecque en Arabie Saoudite. L'incrémentialisation dans ce cas 

implique d'ajouter des éléments explicatifs pour déterminer la signification exacte du terme 

dans le contexte donné. Par exemple, si le texte fait référence au caractère ḥarām d'une 

action, le traducteur peut expliciter en ajoutant des mots comme « interdit » ou « prohibé ». 

De même, si le texte se rapporte au lieu sacré de La Mecque, le traducteur peut inclure une 

note ou une explication pour éclairer les lecteurs sur cette signification particulière. Cette 

démarche permet de garantir une compréhension précise de l'expression dans le contexte 

donné, tout en maintenant l'authenticité du texte source. 

L’adaptation :  

    L’adaptation consiste à aller au-delà de la simple traduction littérale d'un texte et à 

réfléchir à la manière dont ce texte peut être compris et interprété dans la LC. Cela implique 

souvent de faire des choix traductifs pour s'adapter à la culture et aux conventions 

linguistiques de la LC, tout en préservant l'intention et le sens du TS. Elle peut être 

nécessaire lorsque la traduction littérale d'un texte ne suffit pas pour transmettre le sens et 

l’intention dans la langue cible. Cela peut être dû à des différences culturelles, des nuances 

linguistiques ou des expressions idiomatiques qui ne peuvent pas être traduites 

directement. Dans ces cas, l'adaptation peut être utilisée pour rétablir l'équilibre 

communicationnel qui aurait été rompu si le texte avait simplement été traduit sans 

adaptation : 

« L'adaptation est le processus, créateur et nécessaire, 

d'expression d'un sens général visant à rétablir, dans un acte de 

parole intralinguistique donné […] Ou plus simplement : 
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l'adaptation est le processus d'expression d'un sens visant à 

rétablir un équilibre communicationnel rompu par la traduction. »  

    L'adaptation peut prendre plusieurs formes, telles que : la localisation qui implique de 

remplacer des éléments culturels ou contextuels du texte source par des éléments 

équivalents ou similaires dans la culture de la langue cible. Par exemple, si un texte source 

contient des références à des événements ou des personnalités spécifiques à une culture, 

le traducteur peut choisir de les remplacer par des références équivalentes ou similaires 

dans la culture de la langue cible. L'ajustement du ton qui nécessite de s'adapter au ton et à 

l'atmosphère du texte source, tout en préservant son sens et son intention. Par exemple, si 

un texte source est écrit dans un ton humoristique, le traducteur peut chercher à maintenir 

cet aspect humoristique dans la langue cible. La réécriture qui vise à réécrire le texte 

source de manière à le rendre plus compréhensible ou accessible dans la langue cible, tout 

en préservant son sens et son intention. La dernière forme de l’adaptation, à savoir la 

réécriture, peut faire référence à la même visée de l’incrémentialisation. En fin de compte, 

la décision d’adapter ou de maintenir les références culturelles dépendra du traducteur, des 

objectifs de la traduction ou d’autres facteurs. L’adaptation de références culturelles peut 

être une solution appropriée dans certains contextes, mais il est important de veiller à ce 

que cela ne conduise pas à une perte de la spécificité culturelle du texte d'origine. Dans le 

cas d'auteurs prestigieux, le maintien des références culturelles d'origine peut être essentiel 

pour préserver l'authenticité du texte et garantir sa compréhension et son appréciation dans 

d'autres langues et cultures. 

L’omission :  

    Selon le dictionnaire du CNRTL, l'omission est l'action d'omettre ou d'oublier 

volontairement ou non de faire ou de mentionner quelque chose qui aurait été utile de faire 

ou de mentionner. Pour le même dictionnaire, dans un contexte de grammaire dans une 

partie du discours, elle représente le fait de ne pas mentionner un mot, un outil grammatical 

à la place où on l'attend habituellement. L’omission peut être un moyen efficace de se sortir 
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d'une situation difficile lorsqu'on doit traduire un texte, car il peut y avoir des détails qui ne 

sont pas essentiels ou tout à fait accessoires pour le message global : 

    « L’omission est pourtant un moyen de se tirer d’un mauvais 

pas. On peut y recourir si l’on juge que le détail omis n’est pas 

essentiel au message (et à plus forte raison s’il est tout à fait 

accessoire) et si, en risquant une traduction, on s’expose à 

introduire dans le texte une bourde spectaculaire. »  

    L'omission se produit donc lorsqu'un élément du texte source est laissé de côté ou omis 

dans la traduction. Elle survient donc dans le processus de traduction en raison de 

plusieurs facteurs tels que les différences entre les langues source et cible en fonction de 

culture, de contexte, de structure grammaticale et de modes d'expression. Ces facteurs, à 

la fois linguistiques et non linguistiques, ont tendance à différer quelque peu pour chaque 

paire de langues. Cette stratégie est souvent utilisée pour des raisons de concision, de 

clarté ou de lisibilité du texte cible. Par exemple, le traducteur peut omettre une expression 

idiomatique ou une référence culturelle qui serait difficile à comprendre pour les lecteurs 

dans la langue cible. De même, il peut décider d'omettre des détails techniques ou des 

exemples spécifiques qui alourdiraient la lecture du texte cible. Dans certains cas, 

l'omission peut être acceptable si elle ne change pas fondamentalement le sens du texte ou 

si elle est nécessaire pour des raisons de style ou de lisibilité. Dans d’autres cas, elle peut 

avoir des conséquences graves sur le sens et la compréhension du texte traduit. Il est donc 

important pour le traducteur de s'assurer qu'il a bien compris le texte source et qu'il a traduit 

tous les éléments pertinents dans le texte cible.   

Le calque :  

    Le calque se définit dans le CNRTL comme « procédé de création d'un mot ou d'une 

construction syntaxique par emprunt de sens ou de structure morphologique à une autre 

langue ». En effet, c’est une stratégie qui consiste à traduire un mot ou une expression 

d'une LS en utilisant un mot (monolexical) ou une expression (polylexicale) équivalente 
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dans la LC, en reproduisant littéralement la structure et le sens de l'original. Cependant, 

cette méthode peut parfois entraîner des erreurs de traduction et des incompréhensions, 

surtout lorsqu'elle est utilisée entre des langues très différentes telles que l'arabe et le 

français. Selon Guiraud, le calque « consiste à former des mots ou des expressions en 

combinant des formes indigènes sur un modèle étranger » . Par exemple, la locution 

verbale prendre un verre : cette expression française signifie boire un verre d'alcool ou 

prendre un verre entre amis. En arabe égyptien, cette expression est parfois traduite 

littéralement comme (أخذ كوب) aẖaḏa kub ce qui signifie prendre une tasse. Cependant, en 

arabe égyptien, cette expression peut également être interprétée différemment en fonction 

du contexte. En effet, l'alcool est souvent considéré comme interdit ou mal vu dans la 

culture égyptienne et il n'est donc pas courant de boire de l'alcool en public. Ainsi, dans 

certains contextes, la traduction littérale de prendre un verre pourrait être interprétée 

comme prendre une tasse de thé plutôt que de l'alcool. Cet exemple montre comment les 

expressions calquées peuvent être interprétées différemment selon le contexte culturel et 

linguistique de la LC.  

La modulation :  

    La modulation se définit, selon Vinay et Darbelnet, en tant qu’« une variation par un 

changement de point de vue, de perspective, et bien souvent de catégorie de pensée ». 

Cela signifie que cette stratégie consiste en modification de la forme, de la base 

conceptuelle ou du contenu du TS afin de le transmettre dans la LC. En effet et par la 

définition ci-dessus, ils veulent nous communiquer, implicitement, que, dans les limites de 

cette stratégie, les perspectives, les points de vue et les tendances des lecteurs de la LC 

sont le résultat immédiat d'un texte traduit car le traducteur avec tous ses outils traductifs  

sont invisibles, mais omniprésents textuellement.   

    Dans le contexte de batailles, la modulation peut se produire sans ambiguïté. Par 

exemple, le conflit russo-ukrainien d’un point de vue de la Russie est considéré comme une 
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opération militaire spéciale, tandis que du point de vue de l’Ukraine et ses alliés, c’est une 

guerre, voire une invasion. En effet, l'expression opération militaire peut sembler neutre, ce 

qui est favorable à la position de la Russie, au contraire des mots invasion ou guerre 

suggèrent une action agressive et illégitime. En choisissant la première expression, les 

médias russes tentent d’influencer l'opinion publique et de légitimer l'action de la Russie. De 

l'autre côté, les médias européens cherchent à influencer également l’opinion publique, 

mais à dénoncer et à condamner l’action de la Russie. Afin de s'assurer que le message 

soit bien reçu par le public visé et qu'il ne s’interprète pas de façon négative, les 

traducteurs, conformément à leurs stratégies traductives, face à ces deux points de vue 

contradictoires sur un même évènement, doivent décider de moduler ou calquer 

l'expression de départ. Dans le contexte arabe, nous pouvons observer que ce qui est 

désigné par le simple mot de « croisades » (crusades en anglais, crociate en italien, etc.) 

dans les langues européennes est exprimé en arabe par (الحروب الصليبية) al-ḥurūb al-

ṣalībiyya, c’est-à-dire en rétro-traduction les guerres croisées.  

L’emprunt :  

    L'emprunt est une stratégie qui implique l’intégration dans la langue d’accueil une unité 

lexicale générée d’une autre langue, avec des modifications nécessaires pour s'adapter aux 

règles phonologiques, morphologiques et syntaxiques de cette langue. Cette intégration 

peut se faire avec le sens et la forme de la langue d'origine, ou bien le sens seul, tout en 

adaptant la forme au système de la langue d'accueil. Au fil du temps, cette unité se 

familiarise, s’incarne et se lexicalise dans la langue et la culture d’accueil. L’emprunt se 

définie comme une : 

« Unité lexicale constituée par un mot d’une langue étrangère et 

désignant une réalité propre à la culture des locuteurs de cette 

langue »  

    L'incorporation de mots empruntés d'une langue étrangère dans une autre est un 

phénomène linguistique courant, et cela se produit également entre l'arabe égyptien et le 
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français. Dans le cas de l'arabe égyptien, plusieurs mots empruntés au français se sont 

intégrés dans la culture linguistique, ce qui témoigne des échanges culturels et linguistiques 

entre les deux langues. Par exemple, le mot (كافيه) kafē en arabe égyptien est un emprunt 

au français « café ». De même, (دوسيه) dusē pour « dossier » et (صالون) ṣalōn pour « salon 

» sont des exemples d’emprunt lexical de termes français en arabe égyptien. En revanche, 

le français a également emprunté des mots à l'arabe, comme « coton » pour (قطن) koṭn et « 

algèbre » pour (الجبر) al-ǧabr. Ces exemples illustrent comment les langues se nourrissent 

mutuellement grâce à des échanges culturels et montrent comment les emprunts 

linguistiques enrichissent le lexique de chaque langue. Ces phénomènes linguistiques 

reflètent l'histoire des interactions culturelles et la manière dont les langues évoluent avec le 

temps. 

La transposition : 

    La transposition est une stratégie traductive visant à remplacer un élément textuel 

sourcier par un élément sémantiquement équivalent, mais de nature différente dans la 

langue cible. Cette stratégie peut s’utiliser pour rendre la traduction plus fluide ou pour 

adapter le texte source à une culture ou à un public différent. Vigny et Darbelnet estiment 

que : 

« La transposition (incluant le chassé-croisé) consiste à remplacer 

une catégorie grammaticale (traditionnellement appelée "partie du 

discours") par une autre sans changer le sens de l’énoncé. »  

    L'utilisation de tournures sémantiquement identiques mais syntaxiquement différentes est 

une des formes de transposition les plus courantes. Cela peut se faire en remplaçant un 

mot par un synonyme ayant une construction syntaxique différente, ou en réorganisant la 

structure grammaticale d'une phrase pour mieux s'adapter à la syntaxe de la langue cible. 

Par exemple, même à l’intérieur de la langue, nous disons : c'est trop cher peut être 

transposé en c'est trop onéreux pour donner une tonalité plus formelle. En arabe égyptien, 

la phrase (قال لي انه جاي بكرة) qāl lī innu ǧay bukra (littéralement se traduit en il m’a dit qu'il 



(31) 
 

viendra demain) qui est parfaitement correct et naturel en français. Pourtant, cette phrase 

peut se transposer en (il a annoncé sa venue demain) qui conserve le même sens tout en 

faisant recours à un niveau de langue plus soutenu. 

Termes clés en traductologie, chacun accompagné d'une brève définition : 

1. Traduction littérale : Traduction mot à mot respectant le texte source. 

2. Traduction libre : Traduction qui privilégie le sens global sans s'attacher à la forme. 

3. Traduction dynamique : Traduction qui vise à recréer le même effet que l'original 

sur le public cible. 

4. Traduction équivalente : Reproduction du sens avec une forme et un style adaptés 

au contexte. 

5. Traduction idiomatique : Traduction qui privilégie l’utilisation des expressions 

naturelles à la langue cible. 

6. Traduction interprétative : Rend le sens au-delà des mots, souvent dans un 

contexte de reformulation. 

7. Traduction communicative : Traduction qui vise à rendre le message 

compréhensible pour le lecteur cible. 

8. Traduction spécialisée : Traduction de textes techniques ou spécifiques 

(juridiques, médicaux). 

9. Traduction audiovisuelle : Traduction de médias audio et vidéo (sous-titres, 

doublage). 

10. Traduction automatique : Traduction effectuée par un logiciel sans intervention 

humaine. 

11. Adaptation : Modification du texte pour qu'il soit pertinent dans un nouveau contexte 

culturel. 

12. Localisation : Adaptation de contenu à la culture et aux préférences d'une région 

spécifique. 
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13. Internationalisation : Processus de préparation de contenu pour être facilement 

localisé. 

14. Transcréation : Recréation d’un texte avec un style et un impact adaptés à une 

nouvelle audience. 

15. Domestication : Adaptation du texte pour qu'il soit compréhensible et naturel pour le 

public cible. 

16. Étrangéisation : Maintien des spécificités culturelles du texte source dans la 

traduction. 

17. Équivalence fonctionnelle : Rendre une expression dans la langue cible en 

conservant la même fonction. 

18. Équivalence formelle : Traduction qui maintient la structure et la forme de l'original. 

19. Déverbalisation : Compréhension du sens sans se limiter à la forme linguistique, 

utilisé surtout en interprétation. 

20. Compensation : Technique pour récupérer des pertes de sens ailleurs dans le texte 

cible. 

21. Paraphrase : Reformulation du contenu sans changer le sens. 

22. Pragmatisme : Traduction qui se concentre sur l'effet communicatif pratique plutôt 

que sur la forme. 

23. Traduction intralinguale : Traduction au sein d'une même langue (reformulation, 

simplification). 

24. Traduction interlinguale : Traduction entre deux langues différentes. 

25. Traduction intersémiotique : Traduction d'un système de signes à un autre (ex. de 

texte à image). 

26. Sens propre : Sens littéral d'un mot ou d'une expression. 

27. Sens figuré : Sens dénotant une signification abstraite ou métaphorique. 

28. Cohésion : Organisation interne du texte par le lien entre ses phrases. 

29. Cohérence : Logique du texte qui rend le contenu globalement compréhensible. 
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30. Calque : Traduction directe d'une expression étrangère en utilisant la structure de la 

langue cible. 

31. Emprunt : Utilisation d'un terme étranger tel quel dans la traduction. 

32. Transposition : Changement de catégorie grammaticale dans la traduction. 

33. Modulation : Changement de point de vue ou d'angle pour mieux s'adapter à la 

langue cible. 

34. Équivalence : Procédé pour traduire des expressions idiomatiques avec un 

équivalent culturellement pertinent. 

35. Adaptabilité : Capacité d'un texte à être adapté à différents contextes culturels. 

36. Lexicalisation : Processus de création de termes dans la langue cible. 

37. Variation diatopique : Variation linguistique selon la région géographique. 

38. Variation diastratique : Variation selon le groupe social ou le registre. 

39. Variation diaphasique : Variation selon le contexte de communication. 

40. Surtraduction : Traduction excessive qui introduit des détails non présents dans le 

texte source. 

41. Sous-traduction : Traduction qui omet des éléments importants du texte source. 

42. Naturalisation : Modification du texte source pour qu'il semble avoir été écrit dans la 

langue cible. 

43. Explicitation : Ajout d’informations dans la traduction pour clarifier le sens. 

44. Implicitation : Réduction des informations explicites pour rendre la traduction plus 

naturelle. 

45. Glossaire : Liste de termes techniques ou spécifiques avec leurs traductions. 

46. Terminologie : Ensemble des termes propres à un domaine spécialisé. 

47. Néologie : Création de nouveaux mots pour la langue cible. 

48. Calque culturel : Reproduction d'une référence culturelle en conservant son 

originalité. 
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49. Doublet : Utilisation de deux termes proches pour traduire une seule notion du texte 

source. 

50. Correspondance : Équivalence entre le terme source et le terme cible. 

51. Dénotation : Sens littéral ou objectif d’un terme. 

52. Connotation : Significations implicites ou associations d'un terme. 

53. Cibliste : Traducteur qui favorise les attentes de la culture cible. 

54. Sourceur : Traducteur qui reste fidèle aux spécificités culturelles du texte source. 

55. Skopos : Théorie qui met l'accent sur l'objectif de la traduction. 

56. Traduction documentaire : Traduction informant sur le texte source sans être 

destinée à remplacer celui-ci. 

57. Traduction instrumentale : Traduction servant de substitut au texte source dans 

une nouvelle culture. 

58. Transfert sémantique : Traduction du sens d'un mot ou d'une phrase sans se 

soucier de la forme. 

59. Transfert stylistique : Reproduction du style du texte original. 

60. Équivalence pragmatique : Adaptation d'une expression idiomatique à un contexte 

culturel différent. 

61. Textualisation : Mise en texte d'une traduction avec cohérence et fluidité. 

62. Prosodie : Élément linguistique comme l'intonation ou le rythme. 

63. Révision : Processus de relecture et de correction d'une traduction. 

64. Brouillon de traduction : Première version d’une traduction avant révision. 

65. Glossaire terminologique : Liste des termes techniques avec définitions dans le 

contexte de la traduction. 

66. Prêt-à-traduire : Texte source bien préparé, facilitant une traduction de qualité. 

67. Post-édition : Correction d'une traduction automatique pour en améliorer la qualité. 

68. Liaison (interprétation) : Interprétation consécutive dans une situation de 

communication non officielle. 
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69. Interprétation simultanée : Traduction en temps réel, généralement avec 

écouteurs. 

70. Interprétation consécutive : Interprétation après l'énonciation d’un discours, par 

segments. 

71. Redondance : Ajout d'éléments superflus dans la traduction. 

72. Minimalisme : Respect du strict minimum dans la traduction pour rester concis. 

73. Reformulation : Reprise d'une idée avec d'autres mots pour mieux l'adapter. 

74. Stratégie de traduction : Ensemble de méthodes utilisées pour surmonter des défis 

linguistiques. 

75. Textualité : Qualité d’un texte qui respecte les caractéristiques d’un genre. 

76. Concordance : Harmonie entre les segments traduits dans leur contexte général. 

77. Variation stylistique : Modification du style pour correspondre à la langue cible. 

78. Linguistique contrastive : Comparaison entre deux langues pour en comprendre 

les différences structurelles. 

79. Analyse du discours : Étude des éléments de communication dans un texte. 

80. Polyphonie : Présence de plusieurs voix ou points de vue dans un texte. 

81. Traduction partielle : Traduction d’une partie d’un texte seulement. 

82. Ampleur sémantique : Étendue des significations possibles d’un terme ou d’une 

expression. 

83. Cohésion lexicale : Connexions lexicales qui unissent le texte de manière fluide. 

84. Translation memory (mémoire de traduction) : Base de données qui stocke des 

segments traduits pour un usage futur. 

85. Corpus parallèle : Ensemble de textes en deux langues, utilisés pour étudier les 

choix de traduction. 

86. Fidélité : Degré auquel la traduction respecte le contenu du texte source. 

87. Licence poétique : Liberté prise pour mieux adapter une œuvre créative à la culture 

cible. 
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88. Acculturation : Adaptation d’un texte pour qu’il s’intègre dans une nouvelle culture. 

89. Genre textuel : Type de texte à traduire (narratif, argumentatif, descriptif). 

90. Pragmatique : Branche de la linguistique qui étudie l'effet du contexte sur la 

signification. 

91. Équivalence affective: Reproduction de l’effet émotionnel du texte source. 

92. Syntaxe : Structure des phrases utilisée dans la traduction. 

93. Sociolinguistique : Étude de la relation entre langue et société, appliquée en 

traduction. 

94. Transfert culturel : Intégration des éléments culturels d'une langue dans la langue 

cible. 

95. Méta-langage : Langage utilisé pour décrire un autre langage, souvent dans la 

théorisation de la traduction. 

96. Faux amis : Termes qui semblent similaires entre deux langues, mais ont des 

significations différentes. 

97. Concordance terminologique : Cohérence dans l'utilisation des termes tout au 

long d’une traduction. 

98. Bilinguisme : Compétence dans deux langues, essentiel pour les traducteurs. 

99. Conception de la traduction : Processus de planification avant de commencer la 

traduction. 

100. Brouillage culturel : Perte des nuances culturelles lors de la traduction. 
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Textes non-traduits du français 

ترجمة هن اللغة الفرنسية
ُ
صوص غير ه

ُ
 ن
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1. Le défi de la sécurité alimentaire mondiale 

Le monde fait face à un défi majeur concernant la sécurité alimentaire, exacerbée par les 

conflits régionaux, les changements climatiques et la croissance démographique. Selon les 

derniers rapports des Nations Unies, plus de 800 millions de personnes souffrent 

actuellement de la faim, et ce chiffre pourrait continuer à augmenter si des mesures 

immédiates ne sont pas prises. L’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud sont les régions 

les plus touchées. En réponse à cette crise, plusieurs initiatives internationales visent à 

améliorer la production agricole, notamment en introduisant des technologies plus 

avancées dans les pays en développement. Cependant, les experts soulignent que ces 

solutions doivent également s'accompagner de politiques de distribution plus équitables et 

d'une réduction des inégalités économiques. Les gouvernements sont également invités à 

investir davantage dans la formation des agriculteurs et à renforcer les infrastructures 

rurales pour faciliter l'accès aux marchés. La coopération internationale, couplée à une 

volonté politique accrue, est essentielle pour relever ce défi global qui menace la stabilité de 

nombreuses nations. La sécurité alimentaire n'est plus un simple enjeu économique mais 

un impératif humanitaire. Les années à venir seront déterminantes pour savoir si l'humanité 

parviendra à résoudre cette crise pressante. 

 

2. La transition énergétique et son impact sur l’économie 

La transition énergétique vers des sources d’énergie renouvelables est désormais au cœur 

des débats économiques mondiaux. De nombreux pays ont déjà commencé à réduire leur 

dépendance aux énergies fossiles, tels que le pétrole et le charbon, au profit des énergies 

éolienne, solaire et hydraulique. Cette transition représente non seulement un changement 

environnemental, mais aussi une transformation profonde de l'économie mondiale. D'après 

un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande d'énergies 

renouvelables a augmenté de 30 % au cours des dix dernières années, ce qui a entraîné la 

création de milliers d'emplois dans des secteurs tels que la fabrication de panneaux solaires 
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et d'éoliennes. Cependant, ce changement ne s'effectue pas sans difficultés. Les industries 

traditionnelles du charbon et du pétrole sont en déclin, entraînant la perte d'emplois dans 

certaines régions. Les gouvernements doivent trouver un équilibre entre la promotion de 

nouvelles technologies propres et la protection des travailleurs des secteurs énergétiques 

traditionnels. Par ailleurs, la hausse du prix des matières premières nécessaires à la 

fabrication des technologies vertes pourrait ralentir cette transition. Néanmoins, la nécessité 

de freiner le réchauffement climatique pousse les nations à accélérer leurs efforts pour un 

avenir énergétique durable. 

 

3. La crise financière et son impact sur les économies émergentes  

La crise financière mondiale a eu un impact dévastateur sur les économies émergentes, en 

particulier celles qui dépendent fortement des investissements étrangers. Les pays d'Asie 

du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique latine ont vu une baisse significative des flux de 

capitaux, entraînant un ralentissement de la croissance économique. Les entreprises 

locales, qui comptaient sur ces investissements pour se développer, ont dû faire face à une 

pénurie de fonds, entraînant des fermetures massives et une hausse du chômage. De plus, 

la dévaluation des monnaies locales par rapport au dollar a aggravé la situation, 

augmentant les coûts des importations essentielles telles que le pétrole et les denrées 

alimentaires. Pour atténuer ces effets, les gouvernements ont mis en place des mesures 

d'austérité, réduisant les dépenses publiques et augmentant les taxes. Cependant, ces 

politiques n'ont fait qu'exacerber les tensions sociales, avec des manifestations de masse 

dans plusieurs grandes villes. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont 

encouragé des réformes économiques structurelles, mais de nombreux experts estiment 

que des solutions à long terme nécessitent une refonte complète du système financier 

mondial. À moins que des mesures plus audacieuses ne soient prises, les économies 

émergentes risquent de rester vulnérables à de futures crises financières. 
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4. Le changement climatique et son impact sur la sécurité de l'eau 

Le changement climatique représente une menace croissante pour la sécurité de l'eau dans 

de nombreuses régions du monde. En particulier dans les régions arides et semi-arides, la 

diminution des précipitations et la hausse des températures ont conduit à une réduction 

significative des réserves d'eau douce. Selon les experts de l'Organisation météorologique 

mondiale, les sécheresses prolongées deviennent de plus en plus fréquentes, affectant les 

cultures et provoquant des pénuries alimentaires. De plus, la fonte des glaciers, qui 

constitue une source d'eau importante pour des millions de personnes, s'accélère à un 

rythme alarmant. Dans les pays dépendant des rivières transfrontalières, les tensions 

diplomatiques s'intensifient à mesure que les ressources en eau se raréfient. Des accords 

internationaux sont nécessaires pour réguler l'utilisation de ces ressources et éviter des 

conflits futurs. En réponse à ces défis, plusieurs pays ont lancé des initiatives pour 

améliorer la gestion de l'eau, y compris des projets de dessalement et des efforts pour 

réduire le gaspillage. Toutefois, ces mesures peuvent s’avérer coûteuses et inaccessibles 

pour les nations les plus pauvres. Le changement climatique pourrait ainsi aggraver les 

inégalités existantes en matière d'accès à l'eau, avec des conséquences désastreuses pour 

la santé publique et la sécurité alimentaire mondiale. 

 

5. Impact des médias sociaux sur le paysage politique 

Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans la formation des opinions 

politiques et l'organisation des mouvements sociaux. Ces plateformes permettent aux 

citoyens de partager rapidement des informations, de mobiliser des soutiens et de défier les 

gouvernements de manière inédite. Dans de nombreux pays, les protestations de masse 

ont été en partie orchestrées via Twitter, Facebook et Instagram, avec des hashtags 

appelant à des changements sociaux ou politiques devenant rapidement viraux. Cependant, 

l'influence des réseaux sociaux n'est pas uniquement positive. Les fausses informations, les 

théories du complot et les discours de haine se propagent également rapidement, 
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menaçant la cohésion sociale et la stabilité politique. Dans certains cas, les gouvernements 

ont réagi en limitant l'accès à ces plateformes, ou en adoptant des lois pour réglementer 

leur utilisation, suscitant des débats sur la liberté d'expression. En outre, la capacité des 

entreprises technologiques à influencer les élections en contrôlant le flux d'informations 

soulève des questions éthiques. Des scandales comme celui de Cambridge Analytica ont 

révélé que des données personnelles pouvaient être utilisées pour manipuler les électeurs. 

Pour beaucoup, la solution réside dans une plus grande transparence et une régulation 

stricte de ces plateformes, afin de préserver l'intégrité des processus démocratiques. 

 

6. L'éducation en ligne et l'avenir de l'éducation après la pandémie de Covid-19 

La pandémie de COVID-19 a forcé des millions d'étudiants à travers le monde à suivre des 

cours en ligne, redéfinissant ainsi le futur de l'éducation. Alors que certaines écoles et 

universités étaient déjà bien préparées à offrir des cours en ligne, beaucoup d'autres, en 

particulier dans les pays en développement, ont rencontré des difficultés en raison de la 

faible connectivité Internet et du manque de ressources numériques. Le passage rapide à 

l'éducation en ligne a révélé les inégalités d'accès à l'éducation entre les zones urbaines et 

rurales. Les enseignants ont dû adapter leurs méthodes pédagogiques, souvent sans 

formation adéquate sur l'utilisation des technologies numériques. Cependant, l'éducation en 

ligne présente également des avantages, notamment une plus grande flexibilité pour les 

étudiants et la possibilité d'accéder à des ressources éducatives du monde entier. Avec 

l'amélioration des plateformes d'apprentissage en ligne, beaucoup pensent que ce modèle 

deviendra une composante durable de l'éducation post-pandémie. Des experts soulignent 

que pour que l'enseignement en ligne atteigne son plein potentiel, il est essentiel d'investir 

dans les infrastructures technologiques et de fournir des formations appropriées aux 

enseignants et aux étudiants. La combinaison de l'enseignement en présentiel et en ligne, 

dans un modèle hybride, pourrait offrir une solution pour surmonter les défis actuels et 

futurs de l'éducation. 
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7. Rôle des organisations internationales dans la gestion de la crise des réfugiés 

Les organisations internationales jouent un rôle crucial dans la gestion de la crise des 

réfugiés qui touche des millions de personnes à travers le monde. Le Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a récemment publié un rapport soulignant que 

le nombre de personnes déplacées de force a atteint un niveau record, dépassant les 80 

millions en raison des conflits, des persécutions et des catastrophes naturelles. Le Moyen-

Orient, l'Afrique et certaines régions d'Asie sont particulièrement touchés. Face à cette crise 

humanitaire sans précédent, le HCR et d'autres agences internationales travaillent en 

étroite collaboration avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales 

pour fournir une aide d'urgence, notamment sous forme de nourriture, d'abris et de soins 

médicaux. Cependant, ces efforts se heurtent souvent à des obstacles financiers et 

politiques, les pays d'accueil peinant à supporter le fardeau croissant. De plus, la pandémie 

de COVID-19 a aggravé la situation, limitant les ressources et entravant les déplacements 

des équipes humanitaires. Les experts plaident pour une approche globale et coordonnée 

afin de résoudre la crise, en mettant l'accent non seulement sur l'aide immédiate, mais 

aussi sur des solutions à long terme, telles que l'intégration des réfugiés dans les sociétés 

d'accueil et la recherche de solutions diplomatiques aux conflits qui provoquent ces 

déplacements massifs. 

 

8. Croissance rapide des biotechnologies et ses effets sur la santé publique 

Le développement rapide des technologies de la biotechnologie révolutionne le secteur de 

la santé, ouvrant de nouvelles perspectives pour le traitement des maladies chroniques et 

les recherches médicales avancées. Des percées importantes ont été réalisées dans des 

domaines tels que la thérapie génique, l'édition du génome, et la médecine personnalisée, 

permettant de cibler précisément les traitements en fonction du profil génétique des 

patients. Les experts estiment que cette approche pourrait transformer le système de santé 

mondial dans les décennies à venir, en améliorant l'efficacité des traitements et en 
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réduisant les effets secondaires. Cependant, cette avancée rapide soulève également des 

questions éthiques et économiques. Les coûts élevés des nouvelles technologies pourraient 

aggraver les inégalités en matière d'accès aux soins, rendant ces traitements inaccessibles 

aux populations les plus vulnérables. De plus, des débats éthiques émergent autour de 

l'utilisation de l'édition génétique, notamment concernant les questions de sécurité, de 

manipulation du patrimoine génétique humain et des risques à long terme. Malgré ces défis, 

les gouvernements et les entreprises privées continuent d'investir massivement dans la 

recherche biotechnologique, avec l'espoir de trouver des remèdes à certaines des maladies 

les plus graves du monde, telles que le cancer, le diabète, et les maladies 

neurodégénératives. 

 

9. Le commerce électronique et son rôle dans le changement des habitudes de 

consommation 

La montée en puissance du commerce électronique au cours de la dernière décennie a 

profondément transformé les habitudes de consommation à l'échelle mondiale. Grâce aux 

plateformes de vente en ligne, les consommateurs peuvent désormais acheter des produits 

et services en quelques clics, avec des livraisons rapides et des prix souvent plus 

compétitifs que ceux des magasins physiques. Selon une étude récente, les ventes en ligne 

ont représenté plus de 20 % des ventes totales au détail dans certains pays développés, un 

chiffre qui continue de croître, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. En plus 

de faciliter l'accès aux biens, le commerce électronique a également permis aux petites et 

moyennes entreprises de toucher un public international, réduisant ainsi la dépendance aux 

marchés locaux. Cependant, cette révolution numérique n'est pas sans inconvénients. Les 

détaillants traditionnels, incapables de concurrencer les géants du commerce en ligne, 

subissent des pertes importantes, entraînant la fermeture de nombreux magasins et la perte 

d'emplois. De plus, la dépendance croissante à l'égard du commerce en ligne a des 

répercussions environnementales, notamment à cause de l'augmentation des emballages 
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plastiques et des émissions de carbone liées aux livraisons. Les experts appellent à une 

transition vers des pratiques commerciales plus durables, avec une attention particulière 

portée à l'impact écologique des achats en ligne. 

 

10. Relations économiques entre les pays et défis de l'intégration régionale 

Les relations économiques entre les pays arabes ont connu des hauts et des bas au cours 

des dernières décennies, avec des tentatives répétées d'intégration régionale qui ont 

souvent échoué face à des obstacles politiques, économiques et structurels. Le projet d'une 

zone de libre-échange arabe, initié par la Ligue arabe dans les années 1990, visait à 

renforcer la coopération économique intra-régionale et à réduire la dépendance des pays 

arabes aux marchés extérieurs. Cependant, malgré certains progrès, notamment dans le 

secteur énergétique, la fragmentation politique et les différends commerciaux continuent 

d'entraver les efforts d'intégration. Les barrières douanières, les différences de législation et 

les restrictions à la libre circulation des capitaux et des travailleurs sont autant de défis qui 

empêchent la création d'un marché unique arabe. De plus, la diversité des économies 

arabes, allant des pays riches en ressources pétrolières aux nations moins développées, 

complique la mise en place de politiques économiques communes. Néanmoins, certains 

experts estiment que les bouleversements géopolitiques récents, ainsi que les nouvelles 

initiatives économiques mondiales, pourraient offrir une opportunité de repenser les 

stratégies d'intégration régionale. La coopération dans les domaines de l'innovation 

technologique, de l'agriculture et des énergies renouvelables pourrait servir de tremplin 

pour un avenir économique arabe plus intégré et résilient. 

 

11. Rôle des jeunes dans l'avenir de la démocratie au Moyen-Orient 

Les jeunes représentent une force incontournable pour l’avenir de la démocratie au Moyen-

Orient. Avec plus de 60 % de la population de la région âgée de moins de 30 ans, la 

jeunesse joue un rôle crucial dans la formation des mouvements politiques et sociaux. Les 
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soulèvements de la dernière décennie, souvent qualifiés de « Printemps arabe », ont été 

largement motivés par les frustrations des jeunes face à l'absence de perspectives 

économiques, aux régimes autoritaires et à la corruption. Alors que certains de ces 

mouvements ont échoué à instaurer des changements durables, ils ont néanmoins ouvert 

un espace politique pour une participation accrue des jeunes. Les nouvelles générations 

utilisent les réseaux sociaux et les plateformes numériques pour organiser des 

manifestations, exprimer leurs opinions et défier les élites traditionnelles. Cependant, 

l’accès limité aux emplois, à l’éducation et à une participation politique formelle continue de 

marginaliser une grande partie de cette population. Les experts estiment que pour garantir 

la stabilité et le progrès démocratique dans la région, il est essentiel de créer des 

opportunités pour les jeunes, notamment en promouvant des réformes économiques 

inclusives et des processus politiques ouverts. Sans cela, les tensions sociales pourraient 

s’aggraver, compromettant les espoirs de développement démocratique dans plusieurs 

pays du Moyen-Orient. 

 

12. Impact des Jeux Olympiques sur l'économie locale 

L'accueil des Jeux Olympiques est souvent perçu comme une opportunité unique de 

stimuler l'économie locale, mais cela comporte également des défis considérables. Les 

villes qui organisent cet événement investissent généralement des milliards de dollars dans 

les infrastructures, y compris les stades, les routes et les logements. Par exemple, les Jeux 

de Tokyo en 2021 ont coûté environ 15 milliards de dollars, ce qui a suscité des débats sur 

la rentabilité de tels investissements. Les partisans affirment que les Jeux peuvent générer 

des recettes significatives grâce au tourisme et aux droits de diffusion, attirant des millions 

de visiteurs et des téléspectateurs du monde entier. Cependant, plusieurs études montrent 

que les bénéfices économiques sont souvent surestimés. De nombreuses villes, comme 

Athènes après les Jeux de 2004, ont été confrontées à des dettes importantes et à des 

infrastructures sous-utilisées. De plus, les préoccupations environnementales liées à la 
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construction de nouveaux stades et à l'impact sur les communautés locales soulèvent des 

questions éthiques. Les experts recommandent de réévaluer le modèle économique des 

Jeux Olympiques, en mettant l'accent sur la durabilité, l'héritage à long terme et l'inclusion 

sociale, afin que l'événement bénéficie réellement aux villes hôtes et à leurs populations. 

 

13. La santé mentale et ses impacts sur la société 

La santé mentale est un aspect souvent négligé du bien-être global, mais son impact sur la 

société est considérable. Les troubles mentaux affectent des millions de personnes dans le 

monde, entraînant des conséquences négatives sur la qualité de vie, la productivité et les 

relations sociales. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur quatre souffrira 

d'un trouble mental au cours de sa vie. Les stigmates associés à la santé mentale rendent 

souvent difficile pour les personnes concernées de demander de l'aide, ce qui aggrave leur 

situation. De plus, les répercussions économiques des troubles mentaux sont alarmantes, 

les coûts liés à la perte de productivité et aux soins de santé augmentant chaque année. 

Les gouvernements sont appelés à intégrer la santé mentale dans leurs politiques de santé 

publique, en augmentant le financement des services de santé mentale et en sensibilisant 

le public. Des programmes de prévention dans les écoles et les lieux de travail peuvent 

également contribuer à améliorer la situation. Un traitement précoce et approprié peut non 

seulement améliorer la qualité de vie des personnes touchées, mais aussi renforcer le tissu 

social en favorisant la compréhension et l'empathie au sein de la communauté. 

 

14. Changements climatiques et leur impact sur la sécurité alimentaire 

Le changement climatique a des répercussions alarmantes sur la sécurité alimentaire 

mondiale, compromettant la capacité des pays à produire suffisamment de nourriture pour 

leurs populations. L'augmentation des températures, la variabilité des précipitations et 

l'intensification des événements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses et les 

inondations, mettent en péril les récoltes dans de nombreuses régions du monde. Selon un 
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rapport récent de la FAO, les pays en développement sont les plus vulnérables, car ils 

dépendent fortement de l'agriculture de subsistance et manquent souvent des ressources 

nécessaires pour s'adapter à ces changements. De plus, la hausse du niveau des mers 

menace les terres agricoles côtières, aggravant les risques de perte de terres cultivables. 

Les experts appellent à des stratégies d'adaptation innovantes, telles que l'amélioration des 

techniques agricoles, le développement de variétés de cultures résistantes aux 

changements climatiques et la mise en place de systèmes d'irrigation durables. La 

coopération internationale est également essentielle pour partager les connaissances et les 

ressources nécessaires à la lutte contre cette crise. Si des mesures immédiates ne sont pas 

prises, le changement climatique pourrait entraîner une augmentation des conflits pour les 

ressources alimentaires et des migrations massives, avec des conséquences dévastatrices 

pour des millions de personnes. 

 

15. La transformation numérique et son impact sur les affaires commerciales 

La transformation numérique est devenue une nécessité pour les entreprises qui souhaitent 

rester compétitives dans un marché en constante évolution. Ce processus implique 

l'intégration de technologies numériques dans tous les aspects des opérations 

commerciales, modifiant ainsi la manière dont les entreprises fonctionnent et interagissent 

avec leurs clients. De nombreuses entreprises ont adopté des outils de gestion de la 

relation client (CRM), d'analyse des données et de marketing numérique pour mieux 

comprendre et répondre aux besoins de leurs clients. Cependant, ce changement ne se 

limite pas à l'adoption de nouvelles technologies ; il nécessite également un changement 

culturel au sein des organisations. Les employés doivent être formés et motivés à s'adapter 

à ces nouvelles pratiques, et les dirigeants doivent encourager une culture d'innovation et 

de collaboration. Les entreprises qui réussissent leur transformation numérique peuvent 

bénéficier d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle, d'une augmentation de la 

satisfaction client et d'une meilleure capacité à anticiper les tendances du marché. 



(48) 
 

Cependant, celles qui tardent à s'adapter risquent de se retrouver distancées par des 

concurrents plus agiles. Les experts soulignent l'importance de développer une stratégie 

numérique claire et d'investir dans les compétences numériques des employés pour 

naviguer dans ce paysage commercial en mutation. 

 

16. Impact de la culture sur les relations internationales 

La culture joue un rôle fondamental dans les relations internationales, influençant la 

diplomatie, le commerce et la coopération entre les pays. Les échanges culturels, qu'il 

s'agisse de musique, d'art, de cuisine ou de traditions, contribuent à renforcer les liens entre 

les nations et à promouvoir la compréhension mutuelle. Par exemple, les festivals culturels 

internationaux et les programmes d'échange permettent de créer des ponts entre 

différentes sociétés, favorisant la tolérance et la coopération. Toutefois, la culture peut 

également être source de tensions. Les malentendus culturels et les stéréotypes peuvent 

nuire aux relations diplomatiques, entraînant des conflits. Les gouvernements et les 

organisations non gouvernementales doivent donc prendre en compte les différences 

culturelles dans leurs politiques étrangères et leurs stratégies de communication. Des 

initiatives telles que le dialogue interculturel et l'éducation à la diversité sont essentielles 

pour construire des relations internationales solides et durables. En intégrant la culture dans 

les discussions politiques et économiques, les pays peuvent non seulement améliorer leur 

image sur la scène mondiale, mais aussi travailler ensemble pour relever les défis 

communs tels que le changement climatique, la paix et la sécurité. 

 

17. Biodiversité et son importance pour la protection de l'environnement 

La biodiversité est essentielle pour le maintien de la vie sur Terre et joue un rôle crucial 

dans le fonctionnement des écosystèmes. Elle garantit la résilience des environnements 

naturels face aux changements climatiques et aux pressions humaines. Malheureusement, 

la perte de biodiversité s'accélère, avec des millions d'espèces menacées d'extinction en 
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raison de la déforestation, de l'urbanisation et des pratiques agricoles non durables. La 

dégradation des habitats naturels a des conséquences directes sur les populations 

humaines, notamment en compromettant l'approvisionnement en nourriture, en eau et en 

médicaments. Les experts affirment que la conservation de la biodiversité est non 

seulement une question éthique, mais aussi une nécessité économique. Les services 

écosystémiques fournis par la biodiversité, tels que la pollinisation, la régulation du climat et 

la purification de l'eau, sont vitaux pour le bien-être humain. Les gouvernements et les 

organisations internationales sont appelés à prendre des mesures concrètes pour protéger 

la biodiversité, notamment en établissant des zones protégées, en promouvant des 

pratiques agricoles durables et en sensibilisant le public à l'importance de la diversité 

biologique. La lutte contre la perte de biodiversité nécessite une approche globale, 

impliquant la coopération entre les pays et les secteurs. 

 

18. Défis de l'éducation à l'ère de l'information 

L'éducation au XXIe siècle fait face à des défis sans précédent en raison de la révolution 

numérique et de l'explosion de l'information. Les étudiants d'aujourd'hui ont accès à une 

quantité incroyable de données en ligne, ce qui peut rendre l'apprentissage à la fois 

stimulant et déroutant. Les enseignants doivent repenser leurs méthodes pédagogiques 

pour aider les élèves à naviguer dans ce nouvel environnement d'information, en 

développant des compétences critiques telles que l'analyse, la synthèse et l'évaluation des 

sources. De plus, l'inégalité d'accès aux technologies numériques crée un fossé entre les 

élèves, en particulier dans les pays en développement, où de nombreux enfants n'ont pas 

accès à Internet ou à des dispositifs électroniques. Cela soulève des questions sur l'équité 

et l'inclusivité dans l'éducation. Les gouvernements et les organisations non 

gouvernementales doivent collaborer pour investir dans les infrastructures éducatives et 

garantir un accès équitable à la technologie. En parallèle, il est crucial d'intégrer l'éducation 

aux médias et à l'information dans les programmes scolaires afin de préparer les jeunes à 
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devenir des citoyens informés et responsables. Le défi consiste à créer un système éducatif 

qui non seulement transmet des connaissances, mais prépare également les étudiants à 

s'épanouir dans un monde en constante évolution. 

 

19. Cybersécurité et son importance à l'ère numérique 

La cybersécurité est devenue une priorité absolue pour les gouvernements et les 

entreprises dans un monde de plus en plus numérique. Les cyberattaques, qui visent à 

perturber les systèmes informatiques, à voler des données sensibles ou à compromettre la 

sécurité nationale, sont en constante augmentation. Des exemples récents incluent des 

attaques contre des infrastructures critiques, telles que des hôpitaux et des réseaux 

électriques, provoquant des conséquences désastreuses pour la sécurité publique. Les 

experts en sécurité avertissent que les entreprises et les gouvernements doivent renforcer 

leurs mesures de cybersécurité pour protéger leurs systèmes contre ces menaces. Cela 

implique non seulement d'investir dans des technologies de sécurité avancées, mais aussi 

de former les employés à identifier et à prévenir les attaques potentielles. De plus, la 

coopération internationale est essentielle, car de nombreux cybercriminels opèrent à 

l'échelle mondiale, rendant difficile la poursuite de la justice. Les forums internationaux et 

les partenariats public-privé sont des étapes clés pour partager des informations sur les 

menaces et développer des stratégies communes pour renforcer la résilience face aux 

cyberattaques. En fin de compte, la cybersécurité est non seulement une question 

technologique, mais aussi une question de confiance et de stabilité dans notre société 

interconnectée. 

 

20. Mondialisation et ses effets sur la culture locale 

La mondialisation a profondément transformé le paysage culturel à l'échelle mondiale, 

entraînant un mélange d'influences culturelles sans précédent. Alors que l'accès aux 

produits culturels, aux médias et aux idées d'autres régions du monde s'est 
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considérablement élargi, de nombreuses cultures locales ressentent la pression d'une 

uniformisation. Les grandes marques internationales et les tendances populaires dominent 

souvent les marchés locaux, menaçant la diversité culturelle. Cependant, la mondialisation 

peut également offrir des opportunités pour la valorisation et la diffusion des cultures 

locales. De nombreux artistes et créateurs utilisent les plateformes numériques pour 

promouvoir leur culture, touchant un public mondial tout en préservant leurs traditions. Les 

festivals culturels et les échanges interculturels deviennent des moyens efficaces de 

célébrer et de protéger le patrimoine local face à la menace de l'homogénéisation. 

Néanmoins, la réponse à la mondialisation doit être équilibrée, permettant aux cultures 

locales de s'enrichir tout en maintenant leur identité unique. Les gouvernements et les 

acteurs culturels doivent travailler ensemble pour soutenir les initiatives culturelles locales 

et promouvoir la diversité culturelle dans un monde interconnecté. 
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Textes non-traduits de l’arabe  

ترجمة هن اللغة 
ُ
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 اٌفْٕٛ ٚاٌضمبفخ ٚدٚس٘ب فٟ رؼض٠ض ا٠ٌٛٙخ .1

خ فٟ طؼظزَ حٌفْٕٛ ٚحٌؼمخفش ِٓ حٌؼٕخَٛ حلأٓخ١ٓش حٌظٟ طؼىْ  ًّ ح ِٙ ًٍ ٠ٛ٘ش حٌ٘ؼٛد ٚطخ٠ٍوٙخ. طٍؼذ حٌفْٕٛ ىٚ

طؼ٠ِِ حٌم١ُ حٌؼمخف١ش ٚطؼ٠ِِ حٌفوَ رخ٠ٌٛٙش ح١ٕ١ٌٛش. فٟ ػخٌُ ٠ٛحؿٗ طلي٠خص حٌؼٌّٛش، ٠ٜزق حٌلفخظ ػٍٝ 

ح رخٌغ حلأ١ّ٘ش ًَ طٔخُ٘ حٌفْٕٛ، ٓٛحء وخٔض ١ِٓٛمٝ، أٚ أىد، أٚ ٍُٓ، فٟ رٕخء ؿَٔ  .حٌظَحع حٌؼمخفٟ ٚحٌفٕٟ أِ

خفخص ٚطؼ٠ِِ حٌظفخُ٘ ر١ٓ حٌ٘ؼٛد. ٠ّىٓ أْ طىْٛ حٌفؼخ١ٌخص حٌؼمخف١ش ِؼً حٌَّٙؿخٔخص ٚحٌّؼخٍٝ ر١ٓ حٌؼم

ػلاٚس ػٍٝ ًٌه،  .ِٕٜش ٌٍظفخػً ر١ٓ حٌؼمخفخص حٌّوظٍفش، ِّخ ٠ٔخػي فٟ طؼ٠ِِ حٌظٔخِق ٚحلاكظَحَ حٌّظزخىي

ٌّٜخىٍ حٌّّٙش ٌلإ٠َحىحص فٟ حٌؼي٠ي ٠ّىٓ ٌٍفْٕٛ أْ طُٔٙ فٟ حٌظ١ّٕش حلالظٜخى٠ش. ٠ؼظزَ ح١ٌٔخكش حٌؼمخف١ش ِٓ ح

ِٓ حٌزٍيحْ. ِٓ هلاي حٌظ٠َٚؾ ٌٍظَحع حٌؼمخفٟ ٚحٌفٕٟ، ٠ّىٓ ؿٌد ح١ٌٔخف ٚطؼ٠ِِ حلالظٜخى حٌّلٍٟ. ٠ـذ ػٍٝ 

 .حٌلىِٛخص ٚحٌّـظّؼخص ىػُ حٌفٕخ١ٔٓ ٚحٌّزيػ١ٓ ِٓ هلاي طٛف١َ حٌّٛحٍى ٚحٌفَٙ حٌلاُِش ٌظط٠َٛ أػّخٌُٙ

خ ِٓ حٌظؼ١ٍُ. ٠ـذ أْ طيُِؾ حٌفْٕٛ فٟ حٌّٕخ٘ؾ حٌيٍح١ٓش ٌظؼ٠ِِ حلإريحع ٚحٌو١خي طؼظزَ حٌظَر١ش حٌف١ٕش ؿِءًح  ًّ ِٙ

ٌيٜ حٌطلاد. ٠ٔخُ٘ حٌظؼ١ٍُ حٌفٕٟ فٟ طط٠َٛ ِٙخٍحص حٌظفى١َ حٌٕميٞ ٚحٌميٍس ػٍٝ حٌظؼز١َ ػٓ حٌٌحص، ِّخ ٠ؼُِ 

ح ك٠ٛ١خً فٟ .ِٓ ؿٛىس حٌظؼ١ٍُ ر٘ىً ػخَ ًٍ طؼ٠ِِ ح٠ٌٛٙش ٚطؼ٠ِِ حٌم١ُ  فٟ حٌوظخَ، طٍؼذ حٌفْٕٛ ٚحٌؼمخفش ىٚ

حلإٔٔخ١ٔش. ٠ـذ أْ طزٌُي ؿٙٛى ؿّخػ١ش ٌٍلفخظ ػٍٝ حٌظَحع حٌؼمخفٟ ٚطؼ٠ِِٖ، ِّخ ٠ُٔٙ فٟ رٕخء ِـظّغ 

 .ِظّخٓه ِٚظٕٛع

 

 أ١ّ٘خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ رط٠ٛش اٌّغزّغ .0

خى كٍٛي ٌٍّ٘ىلاص ٠ؼُظزَ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ِٓ حٌيػخثُ حلأٓخ١ٓش ٌظميَ حٌّـظّؼخص ٚططٍٛ٘خ. ٠ُٔٙ حٌزلغ فٟ ا٠ـ

خ ل٠ٛخً ِٓ  ًّ حٌّؼميس حٌظٟ طٛحؿٗ حٌز٠َ٘ش، ِؼً حلأَِحٝ، ٚحٌفمَ، ٚحٌظغ١َ حٌّٕخهٟ. ٠ظطٍذ طلم١ك ٌ٘ح حٌٙيف ىػ

٠ـذ ػٍٝ حٌلىِٛخص أْ طٔظؼَّ فٟ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ِٓ هلاي  .حٌلىِٛخص ٚحٌمطخع حٌوخٙ ٚحٌّـظّغ حٌّئٟ

٠ّىٓ أْ ٠ُٔٙ ٌ٘ح حلآظؼّخٍ فٟ طؼ٠ِِ حٌميٍحص حٌّل١ٍش ٚط٘ـ١غ ٠ُخىس حٌظ٠ًّٛ ٚطٛف١َ حٌز١ٕش حٌظلظ١ش حٌلاُِش. 

حلارظىخٍ. وّخ ٠ٕزغٟ ط٘ـ١غ حٌظؼخْٚ ر١ٓ حٌّئٓٔخص حلأوخى١ّ٠ش ٚحٌَ٘وخص ٌظؼ٠ِِ طزخىي حٌّؼَفش ٚطط٠َٛ 

رخلإٟخفش اٌٝ ًٌه، ٠ـذ طؼ٠ِِ ػمخفش حٌزلغ فٟ حٌّـظّغ. ٠ٕزغٟ ط٘ـ١غ حٌ٘زخد ػٍٝ حلأوَح١  .طم١ٕخص ؿي٠يس

ِـخلاص حٌؼٍَٛ ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ، ِّخ ٠ٔخػي ػٍٝ طط٠َٛ ِٙخٍحطُٙ ٠ُٚخىس فَُٛٙ فٟ ٓٛق حٌؼًّ. ٠ّىٓ أْ فٟ 

خ فٟ َٔ٘ حٌٛػٟ كٛي أ١ّ٘ش حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚطؤػ١َٖ ػٍٝ حٌّـظّغ ًّ ح ِٙ ًٍ  .طٍؼذ حٌـخِؼخص َِٚحوِ حٌزلغ ىٚ

ٚحٌزخكؼ١ٓ أْ ٠ؼٍّٛح ػٍٝ َٔ٘ ٠ظطٍذ حٌزلغ حٌؼٍّٟ أ٠ً٠خ حٌظٛحًٛ حٌفؼخي ِغ حٌّـظّغ. ٠ـذ ػٍٝ حٌؼٍّخء 

ٔظخثؾ أرلخػُٙ رط٠َمش طفّٙٙخ حٌؼخِش، ِّخ ٠ُٔٙ فٟ طؼ٠ِِ حٌؼمش فٟ حٌؼٍُ ٠ٚٔخػي ػٍٝ ططز١ك حٌٕظخثؾ فٟ حٌل١خس 
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فٟ حٌٕٙخ٠ش، ٠ّىٓ حٌمٛي اْ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٘ٛ ِفظخف حٌظطٍٛ ٚحلارظىخٍ. ٠ظطٍذ حلأَِ ط٠خفَ حٌـٙٛى  .ح١ِٛ١ٌش

 .ظخثؾ ا٠ـخر١ش طُٔٙ فٟ رٕخء ِٔظمزً أف٠ً ٌٍـ١ّغِٓ ؿ١ّغ حلأ١َحف ٌظلم١ك ٔ

 

 اٌزؾٛي اٌشلّٟ فٟ اٌّؤعغبد اٌؾى١ِٛخ .2

٠ؼظزَ حٌظلٛي حٌَلّٟ ِٓ أرَُ حلاطـخ٘خص حٌظٟ ط٘ٙي٘خ حٌّئٓٔخص حٌلى١ِٛش فٟ ػَٜٔخ حٌلخٌٟ. ٠ؼُي حٌظلٛي 

ٛؿ١خ، طظـٗ حٌلىِٛخص ٔلٛ حٌَلّٟ ١ٍٓٚش ٌظل١ٔٓ حٌويِخص حٌؼخِش ٠ُٚخىس حٌىفخءس ٚحٌ٘فخف١ش. ِغ طميَ حٌظىٌٕٛ

٠ٙيف حٌظلٛي حٌَلّٟ اٌٝ طز٢١ٔ حلإؿَحءحص  .حٓظويحَ حٌلٍٛي حٌَل١ّش ٌظٍز١ش حكظ١خؿخص حٌّٛح١ٕ١ٓ ر٘ىً أف٠ً

حٌلى١ِٛش ٚط١ًٙٔ حٌٛٛٛي اٌٝ حٌويِخص. ِٓ هلاي أ٘خء ِٕٜخص اٌىظ١َٔٚش، ٠ّىٓ ٌٍّٛح١ٕ١ٓ حٌلٜٛي ػٍٝ 

ثك، ٚىفغ ح٠ٌَحثذ، ٚطمي٠ُ حٌ٘ىخٜٚ. ٠ٔخُ٘ ٌ٘ح فٟ طٛف١َ حٌٛلض حٌويِخص حٌلى١ِٛش رٌٔٙٛش، ِؼً طـي٠ي حٌٛػخ

ٌىٓ حٌظلٛي حٌَلّٟ ٠ظطٍذ أ٠ً٠خ طلي٠خص، ِؼً طؤ١ِٓ حٌز١خٔخص ٚكّخ٠ش  .ٚحٌـٙي، ٠ٚؼُِ ِٓ ٍٟخ حٌّٛح١ٕ١ٓ

حٌو١ٜٛٛش. ٠ـذ ػٍٝ حٌلىِٛخص حطوخً حٌظيحر١َ حٌلاُِش ٠ٌّخْ أِخْ حٌّؼٍِٛخص، ًٌٚه ِٓ هلاي ططز١ك 

ػلاٚس ػٍٝ ًٌه، ٠ـذ ػٍٝ  .ِظميِش ٚطي٠ٍذ حٌّٛظف١ٓ ػٍٝ و١ف١ش حٌظؼخًِ ِغ حٌز١خٔخص حٌلٔخٓش أٔظّش أِخْ

حٌلىِٛخص حلآظؼّخٍ فٟ حٌز١ٕش حٌظلظ١ش حٌَل١ّش. ٠ظطٍذ ًٌه طلي٠غ حٌ٘زىخص ٚطٛف١َ حلاطٜخي رخلإٔظَٔض فٟ 

ظلٛي حٌَلّٟ هطٛس ٔلٛ طل١ٔٓ فٟ حٌٕٙخ٠ش، ٠ّؼً حٌ .حٌّٕخ١ك حٌٕخث١ش، ِّخ ٠ُٔٙ فٟ طؼ٠ِِ ح١ٌٌّٛ٘ش حٌَل١ّش

ؿٛىس حٌل١خس ٚطؼ٠ِِ حٌؼمش ر١ٓ حٌّٛح١ٕ١ٓ ٚحٌلىِٛخص. ٠ظطٍذ حٌٕـخف فٟ ٌ٘ح حٌّـخي ٍإ٠ش حٓظَحط١ـ١ش 

خ فٟ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ًِ ح ِٔظيح ًٍ  .ٚحٓظؼّخ

 

 اٌّؾبسوخ اٌغ١بع١خ ٚدٚس اٌّشأح .4

ح٘ظّخَ وز١َ فٟ ؿ١ّغ أٔلخء حٌؼخٌُ. طؼظزَ حٌّ٘خٍوش ح١ٌٔخ١ٓش ٌٍَّأس ِٓ حٌم٠خ٠خ حلأٓخ١ٓش حٌظٟ طلظخؽ اٌٝ 

طظؼَٝ حٌَّأس ٌٍؼي٠ي ِٓ حٌظلي٠خص حٌظٟ طلي ِٓ ليٍطٙخ ػٍٝ حلأوَح١ فٟ حٌل١خس ح١ٌٔخ١ٓش، ِؼً حٌظ١١ِّ 

طٔؼٝ حٌؼي٠ي ِٓ حٌيٚي اٌٝ طؼ٠ِِ ِ٘خٍوش حٌَّأس فٟ ح١ٌٔخٓش، ك١غ طؼظزَ ٌٖ٘ حٌّ٘خٍوش  .حلاؿظّخػٟ ٚحٌؼمخفٟ

ظيحِش. طؼىْ حٌّ٘خٍوش حٌفؼخٌش ٌٍَّأس فٟ حٌل١خس ح١ٌٔخ١ٓش طٕٛع حٌّـظّغ ٚطٔخػي ٠ٍَٟٚش ٌظلم١ك حٌظ١ّٕش حٌّٔ

فٟ طلم١ك حٌظٛحُْ ر١ٓ حٌـ١ٕٔٓ. ٠ـذ أْ طزٌُي ؿٙٛى ٌظؼ٠ِِ ٚػٟ حٌَّأس رؤ١ّ٘ش ىٍٚ٘خ فٟ حطوخً حٌمَحٍحص، 

ٟ ط٘ـ١غ ػلاٚس ػٍٝ ًٌه، ٠ّىٓ أْ طُٔٙ ح١ٌٔخٓخص حٌلى١ِٛش ف .ًٌٚه ِٓ هلاي رَحِؾ طٛػ٠ٛش ٍٕٚٚ ػًّ

ِ٘خٍوش حٌَّأس. ٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌلىِٛخص ٟٚغ لٛح١ٔٓ ط٘ـغ ػٍٝ ٠ُخىس ػيى حٌٕٔخء فٟ حٌّٕخٛذ حٌم١خى٠ش 

ٚحٌّ٘خٍوش فٟ حلأكِحد ح١ٌٔخ١ٓش. ٠ّىٓ أْ طُٔٙ ٌٖ٘ ح١ٌٔخٓخص فٟ طغ١١َ حٌٍٜٛس حٌّٕط١ش ٌٍَّأس ٚطؼ٠ِِ 

ِ٘ظَوش ِٓ حٌلىِٛخص ٚحٌّـظّغ  فٟ حٌٕٙخ٠ش، ٠ـذ أْ طىْٛ ٕ٘خن ؿٙٛى .ىٍٚ٘خ ومٛس فخػٍش فٟ حٌّـظّغ
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حٌّئٟ ٌظؼ٠ِِ ِ٘خٍوش حٌَّأس فٟ ح١ٌٔخٓش. ِٓ هلاي ط٘ـ١غ حٌَّأس ػٍٝ حلأوَح١ فٟ حٌل١خس ح١ٌٔخ١ٓش، ٠ّىٓ 

 .طلم١ك طميَ حؿظّخػٟ ١ٓٚخٟٓ ٠ٔخُ٘ فٟ طل١ٔٓ ٔٛػ١ش حٌل١خس ٌٍـ١ّغ

 

 رأص١ش ٚعبئً اٌزٛافً الاعزّبػٟ ػٍٝ اٌؾجبة .5

ؿظّخػٟ ؿِءًح لا ٠ظـِأ ِٓ ك١خس حٌ٘زخد فٟ حٌؼَٜ حٌلي٠غ. طٍؼذ ٌٖ٘ حٌٛٓخثً أٛزلض ٚٓخثً حٌظٛحًٛ حلا

خ ٌٍظٛحًٛ ٚحٌظفخػً، فبْ ٌٙخ  ًٛ خ فٟ ط٘ى١ً آٍحء حٌ٘زخد ٚطٛؿٙخطُٙ. ر١ّٕخ طٛفَ ٌٖ٘ حٌّٕٜخص فَ ًّ ح ِٙ ًٍ ىٚ

حٌظؼز١َ ػٓ طظ١ق ٚٓخثً حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ ٌٍ٘زخد  .أ٠ً٠خ طؤػ١َحص ٍٓز١ش ٠ـذ أْ طئهٌ رؼ١ٓ حلاػظزخٍ

أٔفُٔٙ ِٚ٘خٍوش أفىخٍُ٘ ِٚٛح٘زُٙ ِغ ح٢ه٠َٓ. ٠ّىٓ أْ طُٔٙ ٌٖ٘ حٌّٕٜخص فٟ رٕخء ِـظّغ ػخٌّٟ ِٓ 

حٌ٘زخد حٌّظ٘خر١ٙٓ فٟ حلا٘ظّخِخص. ِٓ هلاي ِ٘خٍوش حٌّلظٜٛ، ٠ّىٓ ٌٍ٘زخد أْ ٠ئػَٚح ػٍٝ ل٠خ٠خ 

ِٚغ ًٌه، ٠ـذ أْ ٔىْٛ ٚحػ١ٓ  .حؿظّخػ١ش ١ٓٚخ١ٓش ِّٙش، ِّخ ٠ؼُِ ِٓ ٚػ١ُٙ ريٍُٚ٘ وّٛح١ٕ١ٓ ٔ٘ط١ٓ

ٌٍظلي٠خص حٌَّطزطش رٛٓخثً حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ. طظؼَٝ حٌ٘زخد ٌّوخ١َ ِؼً حٌظَّٕ حلإٌىظَٟٚٔ، ٚح٠ٌغ٢ 

حلاؿظّخػٟ، ٚفميحْ حٌو١ٜٛٛش. ِٓ حٌُّٙ أْ ٠ظُ طؼ٠ِِ حٌٛػٟ كٛي ٌٖ٘ حٌّوخ١َ، ٚأْ ٠ظٍمٝ حٌ٘زخد حٌظؼ١ٍُ 

٠ـذ ػٍٝ حٌلىِٛخص ٚحٌّـظّؼخص أْ  .ًٛ حلاؿظّخػٟ ر٘ىً آِٓحٌّٕخٓذ كٛي و١ف١ش حٓظويحَ ٚٓخثً حٌظٛح

طؼًّ ػٍٝ طٛف١َ ر١جش إِٓش ٌٍ٘زخد ػٍٝ حلإٔظَٔض. ٠ّىٓ أْ طًّ٘ ٌٖ٘ حٌـٙٛى طمي٠ُ حٌيػُ حٌٕفٟٔ، ٚطط٠َٛ 

فٟ حٌٕٙخ٠ش، ٠ّىٓ حٌمٛي اْ  .رَحِؾ طؼ١ّ١ٍش طؼُِ ِٓ حٓظويحَ ٚٓخثً حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ رط٠َمش ا٠ـخر١ش

ٛحًٛ حلاؿظّخػٟ ٌٙخ طؤػ١َحص ِظزخ٠ٕش ػٍٝ حٌ٘زخد. ِٓ هلاي حٌظٛؿ١ٗ ٚحٌيػُ، ٠ّىٓ حٓظغلاي ٌٖ٘ ٚٓخثً حٌظ

 .حٌٛٓخثً وؤىحس ٌظؼ٠ِِ حلإ٠ـخر١ش ٚحٌظغ١١َ حلاؿظّخػٟ

 

 اٌزؼ١ٍُ اٌّغزذاَ ٚدٚسٖ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ .6

فٟ حٌّـظّؼخص. ٠ؼُي حٌظؼ١ٍُ  ٠ؼظزَ حٌظؼ١ٍُ حٌّٔظيحَ ِٓ أرَُ حٌؼٕخَٛ حٌظٟ طُٔٙ فٟ طلم١ك حٌظ١ّٕش حٌّٔظيحِش

ػخِلاً ٍث١ٔ١خً فٟ طل١ٔٓ ٔٛػ١ش حٌل١خس ٚطم١ًٍ حٌفمَ ٚطؼ٠ِِ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌـ١ٕٔٓ. ٠ظطٍذ حٌظؼ١ٍُ حٌّٔظيحَ 

طمي٠ُ رَحِؾ طؼ١ّ١ٍش طٍزٟ حكظ١خؿخص حلأفَحى ٚحٌّـظّؼخص ػٍٝ كي ٓٛحء، ِّخ ٠ٔخُ٘ فٟ طّى١ُٕٙ ِٓ ِٛحؿٙش 

ِ حٌظؼ١ٍُ حٌّٔظيحَ ػٍٝ طط٠َٛ حٌّٙخٍحص حٌلاُِش ٌٔٛق حٌؼًّ، ِؼً حٌظفى١َ ٠ـذ أْ ٠َو .حٌظلي٠خص حٌّؼخَٛس

حٌٕميٞ، ٚحلارظىخٍ، ٚحٌظؼخْٚ. ٠ّىٓ أْ طُٔٙ حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش فٟ طؼ٠ِِ ٌٖ٘ حٌّٙخٍحص ِٓ هلاي ىِؾ 

ٌٛٛؿ١خ حٌّٕخ٘ؾ حٌيٍح١ٓش رخٌظـخٍد حٌؼ١ٍّش ٚحٌّ٘خ٠ٍغ حٌّـظّؼ١ش. رخلإٟخفش اٌٝ ًٌه، ٠ّىٓ حٓظويحَ حٌظىٕ

خ ٌٍظؼٍُ ػٓ رؼُي ًٛ ػلاٚس ػٍٝ ًٌه، ٠ؼُظزَ  .ٌظؼ٠ِِ حٌظؼٍُ، ِّخ ٠ًٔٙ حٌٛٛٛي اٌٝ حٌّلظٜٛ حٌظؼ١ٍّٟ ٠ٚٛفَ فَ

حٌظؼ١ٍُ حٌّٔظيحَ أىحس فؼخٌش ٌظؼ٠ِِ حٌٛػٟ حٌز١جٟ. ٠ّىٓ أْ طظ٠ّٓ حٌّٕخ٘ؾ حٌظؼ١ّ١ٍش ِٟٛٛػخص طظؼٍك 
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حٌظلي٠خص حٌز١ج١ش ٠ٚ٘ـؼُٙ ػٍٝ حٌّ٘خٍوش فٟ  رخلآظيحِش ٚحٌظغ١َ حٌّٕخهٟ، ِّخ ٠ٔخػي حٌطلاد ػٍٝ فُٙ

حٌّزخىٍحص حٌز١ج١ش. وّخ ٠ّىٓ أْ ٠ُٔٙ حٌظؼ١ٍُ فٟ طؼ٠ِِ حٌم١ُ حلإٔٔخ١ٔش ٚحلاؿظّخػ١ش، ِؼً حلاكظَحَ ٚحٌظٔخِق، 

فٟ حٌٕٙخ٠ش، ٠ظطٍذ طلم١ك حٌظؼ١ٍُ حٌّٔظيحَ حٌظؼخْٚ ر١ٓ حٌلىِٛخص، ٚحٌّـظّغ  .ِّخ ٠ؼُِ ِٓ طّخٓه حٌّـظّغ

ٌمطخع حٌوخٙ. ٠ٕزغٟ أْ طٔظؼَّ حٌلىِٛخص فٟ طط٠َٛ حٌز١ٕش حٌظلظ١ش حٌظؼ١ّ١ٍش ٚطٛف١َ حٌّٛحٍى حٌّئٟ، ٚح

حٌلاُِش. وّخ ٠ـذ ط٘ـ١غ حٌّـظّغ حٌّئٟ ػٍٝ حٌّ٘خٍوش فٟ حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش، ِّخ ٠ُٔٙ فٟ طلم١ك ٔظخثؾ 

 .ا٠ـخر١ش ػٍٝ حٌّيٜ حٌط٠ًٛ
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طؼظزَ طىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخص ِٓ حٌؼٛحًِ حٌَث١ٔ١ش حٌظٟ طغ١َ ِ٘ٙي حلأػّخي حٌظـخ٠ٍش فٟ حٌؼَٜ حٌلي٠غ. ِغ 

ططٍٛ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ، أٛزق ربِىخْ حٌَ٘وخص حٓظويحَ أىٚحص ؿي٠يس ٌظل١ٔٓ حلأىحء ٠ُٚخىس حٌىفخءس. طًّ٘ ٌٖ٘ 

حٌؼّلاء، ٚحٌظـخٍس حلإٌىظ١َٔٚش، ِّخ ٠ؼُِ ِٓ طـَرش حلأىٚحص حٌزَِـ١خص حٌلي٠ؼش، ٚأٔظّش اىحٍس حٌؼلالخص ِغ 

طٔخُ٘ طىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخص فٟ طل١ٔٓ ػ١ٍّش حطوخً حٌمَحٍحص ِٓ هلاي طٛف١َ  .حٌؼّلاء ٠ِ٠ٚي ِٓ حلإ٠َحىحص

ر١خٔخص ىل١مش ٚفٟ حٌٛلض حٌّٕخٓذ. ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخص حٓظويحَ طل١ٍلاص حٌز١خٔخص ٌفُٙ ٍٓٛن حٌؼّلاء ٚحكظ١خؿخطُٙ، 

ي٘خ ػٍٝ طى١١ف ِٕظـخطٙخ ٚهيِخطٙخ ٌظٍز١ش ٌٖ٘ حلاكظ١خؿخص. رخلإٟخفش اٌٝ ًٌه، طظ١ق طىٌٕٛٛؿ١خ ِّخ ٠ٔخػ

ٌىٓ ِغ ٌٖ٘ حٌفَٙ  .حٌّؼٍِٛخص ٌٍَ٘وخص حٌٛٛٛي اٌٝ أٓٛحق ؿي٠يس ٚط١ٓٛغ لخػيس ػّلاثٙخ ػزَ حلإٔظَٔض

وخص حٌٜغ١َس ٚحٌّظٛٓطش طؤطٟ طلي٠خص ؿي٠يس. طظطٍذ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٓظؼّخٍحص ِخ١ٌش وز١َس، ٠ٚظؼ١ٓ ػٍٝ حٌَ٘

ح رخٌغ  ًَ حٌظغٍذ ػٍٝ ل١ٛى ح١ٌِّح١ٔش ٌظزٕٟ ٌٖ٘ حٌظم١ٕخص. ػلاٚس ػٍٝ ًٌه، فبْ حلأِخْ ح١ٌٔزَحٟٔ ٠ٜزق أِ

حلأ١ّ٘ش. ٠ـذ ػٍٝ حٌَ٘وخص كّخ٠ش ر١خٔخطٙخ ٚر١خٔخص حٌؼّلاء ِٓ حٌظٙي٠يحص حلإٌىظ١َٔٚش، ٚ٘ٛ ِخ ٠ظطٍذ 

فٟ حٌوظخَ، ٠ّىٓ حٌمٛي اْ  .ٓ ػٍٝ و١ف١ش حٌظؼَف ػٍٝ حٌّوخ١َحٓظويحَ طم١ٕخص أِخْ ِظميِش ٚطي٠ٍذ حٌّٛظف١

طىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخص طفظق آفخلخً ؿي٠يس ٌلأػّخي حٌظـخ٠ٍش، ٌٚىٕٙخ طظطٍذ أ٠ً٠خ طوط١طًخ حٓظَحط١ـ١خً ٠ٌّخْ 

حٌٕـخف. ٠ـذ ػٍٝ حٌَ٘وخص أْ طىْٛ َِٔش ٚلخىٍس ػٍٝ حٌظى١ف ِغ حٌظغ١َحص ح٠ٌَٔؼش فٟ حٌز١جش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش 

 .٠ّخْ رمخثٙخ ٚططٍٛ٘خ فٟ ٓٛق طٕخف١ٔشٌ
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٠ٛحؿٗ حٌؼخٌُ حٌؼَرٟ طلي٠خص حلظٜخى٠ش وز١َس طظطٍذ حٓظـخرش ف٠ٍٛش ٚفؼخٌش. ِٓ ر١ٓ ٌٖ٘ حٌظلي٠خص، حٌزطخٌش 

ض ِؼيلاص حٌزطخٌش، حٌظٟ طّؼً ٚحكيس ِٓ أوزَ حلأُِخص حٌظٟ طؼخٟٔ ِٕٙخ حٌؼي٠ي ِٓ حٌيٚي حٌؼَر١ش. فمي حٍطفؼ

هخٛش ر١ٓ حٌ٘زخد، ِّخ ٠ظطٍذ طزٕٟ حٓظَحط١ـ١خص ؿي٠يس ٌظؼ٠ِِ فَٙ حٌؼًّ. ٠ـذ ػٍٝ حٌلىِٛخص حٌؼًّ 
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ػٍٝ طل١ٔٓ ر١جش حلأػّخي ِٓ هلاي طوف١ٞ حٌظىخ١ٌف ٠ُٚخىس حٌيػُ ٌٍمطخع حٌوخٙ، ِّخ ٠ُٔٙ فٟ هٍك ح٠ٌِّي 

طلي٠خص طظؼٍك رخٌّٕٛ حلالظٜخىٞ حٌّٔظيحَ. طؼظّي حٌؼي٠ي ػلاٚس ػٍٝ ًٌه، ٠ٛحؿٗ حٌؼخٌُ حٌؼَرٟ  .ِٓ حٌٛظخثف

ِٓ حٌيٚي ػٍٝ ٛخىٍحص حٌٕف٢ وّٜيٍ ٍث١ٟٔ ٌلإ٠َحىحص، ِّخ ٠ـؼٍٙخ ػَٟش ٌظمٍزخص حٌٔٛق حٌؼخ١ٌّش. ٠ظؼ١ٓ 

ػٍٝ حٌلىِٛخص ط٠ٕٛغ حلظٜخىحطٙخ ِٓ هلاي حلآظؼّخٍ فٟ لطخػخص ِؼً ح١ٌٔخكش، ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ، ٚحٌٍِحػش. 

وّخ أْ حٌظ٠وُ ٚحٍطفخع حلأٓؼخٍ  .ٌٖ٘ حلآظؼّخٍحص فٟ طؼ٠ِِ حٌّٕٛ ٚطم١ًٍ حلاػظّخى ػٍٝ حٌٕف٠٢ّىٓ أْ طُٔٙ 

٠٘ىلاْ طلي٠خً آهَ. ٠ؼخٟٔ حٌّٛح١ْٕٛ ِٓ حٍطفخع طىخ١ٌف حٌّؼ١٘ش، ِّخ ٠ئػَ ٍٓزخً ػٍٝ ٔٛػ١ش ك١خطُٙ. ٠ـذ 

حػٍٝ حٌلىِٛخص حطوخً اؿَحءحص فؼخٌش ١ٌٍٔطَس ػٍٝ حٌظ٠وُ ٚطٛف١َ حٌيػُ حلاؿظ ًٍ  .ّخػٟ ٌٍفجخص حلأوؼَ ط٠َ

فٟ ٔٙخ٠ش حٌّطخف، ٠ظطٍذ حٌظغٍذ ػٍٝ ٌٖ٘ حٌظلي٠خص حٌظؼخْٚ ر١ٓ حٌلىِٛخص ٚحٌّـظّغ حٌّئٟ ٚحٌمطخع 

حٌوخٙ. ٠ـذ أْ طظزٕٝ حٌيٚي ١ٓخٓخص حلظٜخى٠ش ٗخٍِش طٙيف اٌٝ طؼ٠ِِ حٌّٕٛ حٌّٔظيحَ ٚطل١ٔٓ ك١خس 

 .حٌّٛح١ٕ١ٓ
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ٌظغ١َ حٌّٕخهٟ ِٓ أوزَ حٌظلي٠خص حٌظٟ طٛحؿٗ حٌز٠َ٘ش ح١ٌَٛ، ٠ٚئػَ ػٍٝ ؿ١ّغ ؿٛحٔذ حٌل١خس. ٠ظٔزذ فٟ ٠ؼي ح

ظٛحَ٘ ِٕخه١ش لخ١ٓش، ِؼً حٌف٠١خٔخص، ٚحٌـفخف، ٚحٍطفخع ىٍؿخص حٌلَحٍس، ِّخ ٠ٙيى حلأِٓ حٌغٌحثٟ ٚحٌّخثٟ. 

ح رٌٙح حٌظغ١َ طؼظزَ حٌيٚي حٌٕخ١ِش، حٌظٟ طؼظّي ػٍٝ حٌٍِحػش وّٜيٍ ٍث١ٟٔ ٌٍؼ١ٖ، ًَ ٌٌح، طزَُ  .ِٓ حلأوؼَ طؤػ

أ١ّ٘ش حٌظى١ف ِغ حٌظغ١َ حٌّٕخهٟ و٠ٍَٚس ٍِلش. ٠ـذ ػٍٝ حٌلىِٛخص حطوخً هطٛحص فؼخٌش ٌظط٠َٛ 

حٓظَحط١ـ١خص ١ٕ١ٚش ٌٍظى١ف، طًّ٘ طل١ٔٓ اىحٍس ح١ٌّخٖ، ٚطط٠َٛ طم١ٕخص ٍُحػ١ش ِمخِٚش ٌٍـفخف، ٚطؼ٠ِِ 

أْ طىْٛ ٕ٘خن حٓظؼّخٍحص فٟ حٌزلغ ٚحٌظط٠َٛ ٌلارظىخٍ فٟ ِـخلاص حٌز١ٕش حٌظلظ١ش. ػلاٚس ػٍٝ ًٌه، ٠ـذ 

طؼظزَ حٌظٛػ١ش حٌؼخِش ِٓ حٌؼٕخَٛ حلأٓخ١ٓش ٌٍظى١ف ِغ حٌظغ١َ حٌّٕخهٟ.  .حٌطخلش حٌّظـيىس ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌز١ج١ش

وخً ٠ٕزغٟ طٛػ١ش حٌّـظّؼخص كٛي آػخٍ حٌظغ١َ حٌّٕخهٟ ٚٓزً حٌظى١ف، ِّخ ٠ُٔٙ فٟ طلف١ِ حلأفَحى ػٍٝ حط

هطٛحص فؼخٌش فٟ ك١خطُٙ ح١ِٛ١ٌش. ِٓ هلاي طؼ٠ِِ حٌّ٘خٍوش حٌّـظّؼ١ش، ٠ّىٓ طلم١ك ٔظخثؾ ا٠ـخر١ش ػٍٝ 

وّخ ٠ـذ أْ ٠ظُ حٌظؼخْٚ حلإل١ٍّٟ ٚحٌيٌٟٚ ٌّٛحؿٙش حٌظلي٠خص حٌّ٘ظَوش. ٠ظطٍذ طلم١ك  .حٌّٔظٜٛ حٌّلٍٟ

خ ِٓ حٌيٚي حٌّظميِش، ٓٛحء ِٓ هلاي طمي٠ُ حٌّٔخ ًّ ػيس حٌّخ١ٌش أٚ طزخىي حٌّؼَفش ٚحٌظم١ٕخص. فٟ حٌظى١ف حٌفؼخي ىػ

 .حٌٕٙخ٠ش، ٠ؼظّي ِٔظمزً حٌز٠َ٘ش ػٍٝ ليٍطٕخ ػٍٝ حٌظى١ف ِغ حٌظغ١َ حٌّٕخهٟ ٚحٌؼًّ ِؼخً ٌٍلفخظ ػٍٝ وٛوزٕخ
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فٟ ِوظٍف حٌّـخلاص. ِغ  ٠ؼظزَ حٌ٘زخد ُ٘ حٌمٛس حٌّلَوش ٌٍظغ١١َ فٟ حٌّـظّؼخص، ٌٚي٠ُٙ حٌميٍس ػٍٝ حٌظؤػ١َ

حٌظلي٠خص حٌىز١َس حٌظٟ ٠ٛحؿٙٙخ حٌؼخٌُ ح١ٌَٛ، ِؼً حٌظغ١َ حٌّٕخهٟ، ٚحٌزطخٌش، ٚحٌِٕحػخص، ٠زَُ ىٍٚ حٌ٘زخد فٟ 

ل١خىس حٌظلٛلاص حلإ٠ـخر١ش. ٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌلىِٛخص ٚحٌّـظّؼخص حٓظؼّخٍ ليٍحص حٌ٘زخد ِٓ هلاي طٛف١َ حٌفَٙ 

ٌظؼ١ٍُ ٚحٌظي٠ٍذ حٌّٕخٓز١ٓ ٌظط٠َٛ حٌّٙخٍحص حٌظٟ طئٍُ٘ٙ ٌيهٛي ٓٛق ٠لظخؽ حٌ٘زخد اٌٝ ح .حٌّٕخٓزش ٌُٙ

حٌؼًّ. ٠ٕزغٟ ػٍٝ حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش حٌظَو١ِ ػٍٝ طط٠َٛ حٌّٙخٍحص حٌٕخػّش، ِؼً حٌظفى١َ حٌٕميٞ، 

ٚحلارظىخٍ، ٚحٌؼًّ حٌـّخػٟ، رـخٔذ حٌّٙخٍحص حٌظم١ٕش. ػلاٚس ػٍٝ ًٌه، ٠ـذ طؼ٠ِِ ػمخفش ٠ٍخىس حلأػّخي ر١ٓ 

٠ٔخُ٘ حٌ٘زخد أ٠ً٠خ فٟ طؼ٠ِِ  .حٌ٘زخد، ِّخ ٠٘ـؼُٙ ػٍٝ أ٘خء ِ٘خ٠ٍغ هخٛش طٔخُ٘ فٟ حٌظ١ّٕش حلالظٜخى٠ش

حٌظغ١١َ حلاؿظّخػٟ ِٓ هلاي حٌّ٘خٍوش فٟ حٌٕ٘خ١خص حٌّي١ٔش ٚح١ٌٔخ١ٓش. ٠ـذ ط٘ـ١ؼُٙ ػٍٝ حٌظؼز١َ ػٓ 

ٛػ٠ٛش ٚحٌزَحِؾ حٌّـظّؼ١ش فٟ طؼ٠ِِ آٍحثُٙ ٚحٌّ٘خٍوش فٟ ػ١ٍّخص حطوخً حٌمَحٍ. ٠ّىٓ أْ طُٔٙ حٌلّلاص حٌظ

ح فٟ  .حٌٛػٟ ٌيٜ حٌ٘زخد رؤ١ّ٘ش ِ٘خٍوظُٙ فٟ حٌل١خس حٌؼخِش ًٍ فٟ حٌٕٙخ٠ش، ٠ؼظزَ حلآظؼّخٍ فٟ حٌ٘زخد حٓظؼّخ

حٌّٔظمزً. ِٓ هلاي ىػُّٙ ٚطّى١ُٕٙ، ٠ّىٓ رٕخء ِـظّؼخص ل٠ٛش ِٚظٕٛػش لخىٍس ػٍٝ ِٛحؿٙش حٌظلي٠خص 

 .ٚطلم١ك حٌظ١ّٕش حٌّٔظيحِش
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٠ؼُظزَ حلارظىخٍ فٟ ِـخلاص حٌٜلش ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ ِٓ حٌؼٛحًِ حٌل٠ٛ١ش ٌظل١ٔٓ ؿٛىس حٌَػخ٠ش حٌٜل١ش ٚطمي٠ُ 

هيِخص أف٠ً ٌٍَّٟٝ. ٠ًّ٘ حلارظىخٍ طط٠َٛ طم١ٕخص ؿي٠يس، ِؼً حٌظطز١مخص حٌٜل١ش، ٚحٌَٚرٛطخص حٌطز١ش، 

١ٕخص طؼُِ ِٓ وفخءس حٌَػخ٠ش حٌٜل١ش ٚطظ١ق ٌلأ١زخء ٚحٌّّخ١ٍٓٓ حٌلٜٛي ػٍٝ ٚحٌظ٘و١ٚ ػٓ رؼُي. ٌٖ٘ حٌظم

طٔخُ٘ حٌظطز١مخص حٌٜل١ش فٟ طل١ٔٓ اىحٍس حلأَِحٝ حٌِِّٕش، ك١غ  .ِؼٍِٛخص ىل١مش ٚفٟ حٌٛلض حٌّٕخٓذ

فؼخلًا ٠ّىٓ ٌٍَّٟٝ ِظخرؼش كخٌظُٙ حٌٜل١ش ِٓ هلاي حٌٙٛحطف حٌٌو١ش. وّخ ٠ؼُظزَ حٌظ٘و١ٚ ػٓ رؼُي كلاً 

ٌظٛف١َ حٌَػخ٠ش حٌطز١ش فٟ حٌّٕخ١ك حٌٕخث١ش، ك١غ ٠ّىٓ ٌٍَّٟٝ حٌلٜٛي ػٍٝ حٓظ٘خٍس ١ز١ش ىْٚ حٌلخؿش 

ِٚغ ًٌه، ٠ظطٍذ حلارظىخٍ فٟ حٌٜلش ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ ِٛحؿٙش طلي٠خص، ِؼً طؤ١ِٓ حٌز١خٔخص ٚكّخ٠ش  .ٌٍٔفَ

لّخ٠ش حٌز١خٔخص ٚطٛف١َ ه١ٜٛٛش حٌَّٟٝ. ٠ـذ ػٍٝ حٌّئٓٔخص حٌٜل١ش أْ طظزٕٝ ١ٓخٓخص ٛخٍِش ٌ

فٟ حٌٕٙخ٠ش، ٠ؼُظزَ حلارظىخٍ فٟ ِـخلاص حٌٜلش  .حٌظي٠ٍذ ٌٍّٛظف١ٓ ػٍٝ و١ف١ش حٌظؼخًِ ِغ حٌّؼٍِٛخص حٌلٔخٓش

ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ هطٛس ِّٙش ٔلٛ طل١ٔٓ ؿٛىس حٌَػخ٠ش حٌٜل١ش. ٠ـذ ػٍٝ حٌلىِٛخص ٚحٌَ٘وخص حٌؼًّ ِؼخً 

 .خص ٛل١ش أف٠ً ٌٍّـظّغٌيػُ حٌزلغ ٚحٌظط٠َٛ، ِّخ ٠ُٔٙ فٟ طمي٠ُ هيِ

 



(59) 
 

 رقبػذ اٌزٛرشاد ث١ٓ اٌٛلا٠بد اٌّزؾذح ٚاٌق١ٓ ؽٛي رب٠ٛاْ .10

ط٘ٙي حٌؼلالخص ر١ٓ حٌٛلا٠خص حٌّظليس ٚح١ٌٜٓ طٛطَحً ِظِح٠يحً رؼي حٌظلَوخص حلأه١َس حٌّظؼٍمش رظخ٠ٛحْ. فمي 

حػظزَطٙخ ٚحٕٗطٓ طٜؼ١يحً أٍٍٓض ح١ٌٜٓ ػيس ١خثَحص كَر١ش اٌٝ ِٕطمش حٌيفخع حٌـٛٞ حٌظخ٠ٛح١ٔش، فٟ هطٛس 

هط١َحً. ِٓ ؿخٔزٙخ، أويص حٌٛلا٠خص حٌّظليس ىػّٙخ حٌىخًِ ٌظخ٠ٛحْ، ٚأػَرض ػٓ لٍمٙخ ِٓ حٌظلَوخص ح١ٕ١ٌٜش 

فٟ ٌ٘ح ح١ٌٔخق، أػٍٕض ُٚحٍس حٌيفخع حلأ٠َِى١ش )حٌزٕظخغْٛ( أٔٙخ  .حٌظٟ لي طِػِع حلآظمَحٍ فٟ حٌّٕطمش

ؿ١ّغ حلإؿَحءحص حٌلاُِش ٌلّخ٠ش ِٜخٌلٙخ ٚكٍفخثٙخ فٟ حٌّٕطمش. ٓظٛحًٛ َِحلزش حٌٟٛغ ػٓ وؼذ، ٚٓظظوٌ 

طخ٠ٍو١خً، طؼظزَ ح١ٌٜٓ  .وّخ ىػض حٌّـظّغ حٌيٌٟٚ اٌٝ حٌظيهً ٌظٙيثش حٌظٛطَحص ِٕٚغ حٔيلاع َٛحع ِلظًّ

. طخ٠ٛحْ ؿِءحً لا ٠ظـِأ ِٓ أٍح١ٟٙخ، ٚطئوي أٔٙخ ٌٓ طظَىى فٟ حٓظويحَ حٌمٛس اًح ٌَِ حلأَِ لآظؼخىس حٌـ٠َِس

ٚفٟ حٌّمخرً، طَفٞ طخ٠ٛحْ ٌٖ٘ حٌِّحػُ، ِئويس ػٍٝ كمٙخ فٟ حلآظملاي حٌٌحطٟ. ِٚغ حُى٠خى حٌظيهلاص 

 .حٌؼٔى٠َش ح١ٕ١ٌٜش، ٠ظِح٠ي حٌوطَ ِٓ طلٛي ٌٖ٘ حٌظٛطَحص اٌٝ َٛحع ِزخَٗ ر١ٓ حٌمٜٛ حٌىزَٜ

 

 الالزقبد اٌؼبٌّٟ .12

 رأص١شاد الأصِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ ػٍٝ الأعٛاق اٌؼشث١خ

ٝ حلأٓٛحق حٌّخ١ٌش حٌؼَر١ش ٠ٌغ١ٛ ِظِح٠يس رٔزذ حلأُِش حٌّخ١ٌش حٌؼخ١ٌّش حٌّٔظَّس ٌِٕ ػيس أَٗٙ. ٚلي طظؼَ

ً فٟ ل١ّظٙخ، ِغ طٔـ١ً هٔخثَ وز١َس فٟ  ً ٍِلٛظخ ٗٙيص أٓٛحق حلأُٓٙ فٟ حٌؼي٠ي ِٓ حٌيٚي حٌؼَر١ش طَحؿؼخ

لظٜخى٠ْٛ اٌٝ أْ ٌٖ٘ حلأُِش ١٘٠َٚ حٌوزَحء حلا .حٌزٍٛٛخص حٌَث١ٔ١ش فٟ حٌٔؼٛى٠ش، ٚحلإِخٍحص، َِٜٚ

ٔخؿّش ػٓ ػٛحًِ هخٍؿ١ش َِطزطش رخٍطفخع أٓؼخٍ حٌٕف٢ ٚطمٍزخص أٓؼخٍ حٌَٜف حٌؼخ١ٌّش. ِٚٓ حٌّظٛلغ أْ 

طئىٞ ٌٖ٘ حٌظطٍٛحص اٌٝ طزخ١ئ حٌّٕٛ حلالظٜخىٞ فٟ حٌؼي٠ي ِٓ حٌيٚي حٌؼَر١ش، هخٛش طٍه حٌظٟ طؼظّي ر٘ىً 

ٌش ٌّٛحؿٙش ٌٖ٘ حلأُِش، أػٍٕض رؼٞ حٌلىِٛخص حٌؼَر١ش ػٓ كَِ ٚفٟ ِلخٚ .وز١َ ػٍٝ طٜي٠َ حٌٕف٢ ٚحٌغخُ

طلف٠ِ١ش ٌيػُ حٌَ٘وخص حٌّظ٠ٍَس ٚطؼ٠ِِ حٌّٕٛ حلالظٜخىٞ. ِٚغ ًٌه، ٠زمٝ حٌٔئحي كٛي ِيٜ فؼخ١ٌش ٌٖ٘ 

 .حٌظيحر١َ فٟ طلم١ك حٓظمَحٍ حلأٓٛحق ػٍٝ حٌّيٜ حٌط٠ًٛ

 

 إٌّزخت اٌٛهٕٟ ٠زأً٘ ٌىأط اٌؼبٌُ ٌٍّشح اٌضب١ٔخ .14

حٌّٕظوذ ح١ٌٕٟٛ ٌىَس حٌميَ فٟ حٌظؤً٘ ٌزطٌٛش وؤّ حٌؼخٌُ ٌٍَّس حٌؼخ١ٔش فٟ طخ٠ٍوٗ رؼي فُٖٛ حٌىز١َ ػٍٝ ٔـق 

فٟ حٌّزخٍحس حٌلخّٓش حٌظٟ أل١ّض ح١ٌٍٍش حٌّخ١ٟش. ٚلي ليَ حٌلاػزْٛ أىحءً  1-3ِٕظوذ ؿٕٛد اف٠َم١خ رٕظ١ـش 

ْ حٌّٕظوذ لي ريأ ِ٘ٛحٍٖ فٟ حٌظٜف١خص ٚوخ .ِظ١ِّحً ١١ٍش حٌّزخٍحس، ٢ٓٚ ىػُ ؿّخ١َ٘ٞ وز١َ فٟ حٌٍّؼذ

ً ٍٍٓٔش حٔظٜخٍحص أٍ٘ظٗ لاكظلاي  ر٘ىً ِظؼؼَ، ٌىٕٗ طّىٓ ِٓ حٌؼٛىس رمٛس فٟ حٌّزخ٠ٍخص حلأه١َس، ِلممخ
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حٌَّوِ حلأٚي فٟ ِـّٛػظٗ. ٠ٚؼِٚ حٌَّحلزْٛ ٌ٘ح حٌٕـخف اٌٝ حٌظٕظ١ُ حٌـي٠ي ٌٍف٠َك طلض ل١خىس حٌّيٍد 

ٚأػَد حٌّيٍد ػٓ فوَٖ رٌٙح حلإٔـخُ، ١َِ٘حً اٌٝ أْ حٌف٠َك  .ٌ ػخ١ِٓحلأؿٕزٟ حٌٌٞ طٌٛٝ حٌّٔئ١ٌٚش ِٕ

 .١ٓٔظؼي رمٛس ٌوٛٝ ِزخ٠ٍخص حٌزطٌٛش حٌؼخ١ٌّش ٚطلم١ك ٔظخثؾ َِ٘فش

 

 إهلاق ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ عذ٠ذ ٌذػُ اٌطلاة فٟ إٌّبهك اٌش٠ف١خ .15

حٌّٕخ١ك ح٠ٌَف١ش ِٓ هلاي أػٍٕض ُٚحٍس حٌظؼ١ٍُ ػٓ ا١لاق رَٔخِؾ طؼ١ٍّٟ ؿي٠ي ٠ٔظٙيف ىػُ حٌطلاد فٟ 

طٛف١َ فَٙ طؼ١ّ١ٍش ِظٔخ٠ٚش ٌـ١ّغ حٌطلاد، رغٞ حٌٕظَ ػٓ ِىخْ الخِظُٙ. ٠ٚٙيف حٌزَٔخِؾ اٌٝ طل١ٔٓ 

٠ٚؤطٟ ٌ٘ح حٌزَٔخِؾ وـِء ِٓ  .ؿٛىس حٌظؼ١ٍُ فٟ حٌّٕخ١ك حٌٕخث١ش ػزَ حٓظويحَ حٌظم١ٕخص حٌلي٠ؼش ٚحٌظؼٍُ ػٓ رؼُي

ؼ١ٍُ فٟ حٌزلاى ٚط١١٠ك حٌفـٛس ر١ٓ حٌّٕخ١ك ح٠ٌَف١ش ٚحٌل٠َ٠ش. ٚلي حٓظَحط١ـ١ش حٌُٛحٍس ٌظل١ٔٓ ِٔظٜٛ حٌظ

أٗخٍ حٌّٔئٌْٚٛ اٌٝ أْ حٌزَٔخِؾ ١ٓظ٠ّٓ ط٠ُٛغ أؿِٙس ٌٛك١ش ِـخ١ٔش ػٍٝ حٌطلاد، رخلإٟخفش اٌٝ طٛف١َ 

 ٚأويص حٌُٛحٍس أْ حٌزَٔخِؾ ٠ٙيف اٌٝ طلم١ك حٌؼيحٌش .طي٠ٍذ ٌٍّؼ١ٍّٓ ػٍٝ حٓظويحَ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ فٟ حٌظؼ١ٍُ

حٌظؼ١ّ١ٍش ّٟٚخْ ٚٛٛي ؿ١ّغ حٌطلاد اٌٝ فَٙ طؼ١ّ١ٍش ِظىخفجش، ِّخ ٠ُٔٙ فٟ طؼ٠ِِ حٌظ١ّٕش حٌّٔظيحِش 

 .ػٍٝ حٌّيٜ حٌط٠ًٛ

 

 أزؼبػ لطبع اٌغ١بؽخ ثؼذ سفغ ل١ٛد اٌغفش .16

ٗٙي لطخع ح١ٌٔخكش فٟ حٌزلاى حٔظؼخٗخً ٍِلٛظخً رؼي لَحٍ حٌلىِٛش رَفغ ل١ٛى حٌٔفَ حٌظٟ وخٔض ِفَٟٚش رٔزذ 

ً ٌٍظمخ٠ٍَ ح١ٌَّٓش، حٍطفؼض ِؼيلاص حٌلـُٛحص حٌفٕيل١ش ر٘ىً وز١َ هلاي حلأَٗٙ  ؿخثلش وٍٛٚٔخ. ٚٚفمخ

ٚلي ٍكذ أٛلخد حٌفٕخىق  .حلأه١َس، ِّخ ٠ؼىْ ػٛىس حٌٕ٘خ١ ح١ٌٔخكٟ اٌٝ ِٔظ٠ٛخص ِخ لزً حٌـخثلش

١ٓش ٌلالظٜخى ح١ٌٕٟٛ، ٚحٌّطخػُ َٚٗوخص ح١ٌٔخكش رٌٙح حلأظؼخٕ، ٠َ١ِ٘ٓ اٌٝ أْ ح١ٌٔخكش ط٘ىً ٍو١ِس أٓخ

ٚطٔخُ٘ فٟ طٛف١َ فَٙ ػًّ ٌٍىؼ٠َ١ٓ. وّخ أػَرٛح ػٓ أٍُِٙ فٟ أْ طٔظَّ ٌٖ٘ ح٠ٌِخىس فٟ أػيحى ح١ٌٔخف 

ٚطؼًّ حٌلىِٛش ػٍٝ طؼ٠ِِ ٌ٘ح حٌمطخع ِٓ  .هلاي حٌفظَس حٌّمزٍش، لا ١ّٓخ ِغ حلظَحد ُِٛٓ ح١ٌٔخكش حٌ٘ظ٠ٛش

١ٔخك١ش حٌؼخ١ٌّش، اٌٝ ؿخٔذ طل١ٔٓ حٌز١ٕش حٌظلظ١ش ٚطط٠َٛ هلاي ا١لاق كّلاص ط٠َٚـ١ش طٔظٙيف حلأٓٛحق حٌ

 .حٌويِخص ح١ٌٔخك١ش
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 اٌجشٌّبْ ٠ٕبلؼ رؼذ٠لاد لب١ٔٛٔخ عذ٠ذح ٌزؼض٠ض اٌؾفبف١خ اٌؾى١ِٛخ .17

ػمي حٌزٌَّخْ ح١ٌَٛ ؿٍٔش هخٛش ٌّٕخل٘ش طؼي٠لاص لخ١ٔٛٔش ِمظَكش طٙيف اٌٝ طؼ٠ِِ حٌ٘فخف١ش فٟ أىحء 

حٓظـخرش ٌّطخٌذ ٗؼز١ش ِظِح٠يس رخٌلي ِٓ حٌفٔخى ٚطؼ٠ِِ حٌّٔخءٌش. ٠ٚؤطٟ ٌ٘ح حٌّئٓٔخص حٌلى١ِٛش، ًٌٚه 

حٌظلَن فٟ أػمخد ٍٍٓٔش ِٓ حٌظمخ٠ٍَ حٌظٟ و٘فض ػٓ طـخُٚحص ِخ١ٌش ٚاىح٠ٍش فٟ ػيى ِٓ حٌُٛحٍحص 

طًّ٘ حٌظؼي٠لاص حٌّمظَكش فَٝ ٍلخرش ِ٘يىس ػٍٝ حٌؼمٛى حٌلى١ِٛش حٌىزَٜ، ٚاٌِحَ  .ٚح١ٌٙجخص حٌلى١ِٛش

ّٔئ١ٌٚٓ رخلإفٜخف ػٓ ًُِّٙ حٌّخ١ٌش ر٘ىً ىٍٚٞ. وّخ طٕٚ ػٍٝ أ٘خء ١٘جش ِٔظمٍش ٌَّحلزش حٌ٘فخف١ش حٌ

ٚلي أػخٍص ٌٖ٘ حٌظؼي٠لاص ؿيلاً ٚحٓؼخً ر١ٓ  .طىْٛ ِّٙظٙخ حٌظلم١ك فٟ حٌ٘ىخٜٚ حٌّظؼٍمش رٔٛء حلإىحٍس ٚحٌفٔخى

ٌظل١ٔٓ حٌلٛوّش، أػَرض رؼٞ  أػ٠خء حٌزٌَّخْ. ففٟ ك١ٓ أ٠يطٙخ حلأغٍز١ش رخػظزخٍ٘خ هطٛس ٠ٍَٟٚش

حلأٛٛحص ػٓ ِوخٚف ِٓ أْ طئىٞ اٌٝ طم١١ي ليٍس حٌّٔئ١ٌٚٓ ػٍٝ حطوخً لَحٍحص ٠َٓؼش ٚفؼخٌش. ٚأويص 

حٌلىِٛش أٔٙخ طيػُ ٌٖ٘ حٌظؼي٠لاص، ١َِ٘س اٌٝ أْ طؼ٠ِِ حٌ٘فخف١ش ٚحٌّٔخءٌش ١ٓئىٞ اٌٝ طل١ٔٓ ػمش حٌّٛح١ٕ١ٓ 

لاص فٟ ١ٓخق ؿٙٛى أٚٓغ طمَٛ رٙخ حٌيٌٚش ٌٍلي ِٓ حٌفٔخى ٚطؼ٠ِِ ٚطؤطٟ ٌٖ٘ حٌظؼي٠ .فٟ حٌّئٓٔخص حٌلى١ِٛش

 حٌ٘فخف١ش، ٚحٌظٟ طًّ٘ طل١ٔٓ حٌظ٠َ٘ؼخص ٠ُٚخىس حٌظؼخْٚ ِغ حٌّٕظّخص حٌي١ٌٚش حٌّظوٜٜش فٟ ِىخفلش حٌفٔخى.

 

 إٌّزخت اٌٛهٕٟ ٠ؾمك فٛصاً ربس٠خ١بً ٠ٚزأً٘ ٌٕٙبئٟ وأط الأُِ .18

طخ٠ٍو١خً فٟ ٜٔف ٔٙخثٟ وؤّ حلأُِ حلأف٠َم١ش رؼي طغٍزٗ ػٍٝ ِٕظوذ كمك حٌّٕظوذ ح١ٌٕٟٛ ٌىَس حٌميَ فُٛحً 

فٟ ِزخٍحس ِؼ١َس حِظيص اٌٝ حلأٗٛح١ حلإٟخف١ش. ٚرٌٙح حلأظٜخٍ، ٠ظؤً٘ حٌّٕظوذ ٌٍَّس  1-2حٌٕٔغخي رٕظ١ـش 

ػزْٛ ِٓ ٚؿخءص حٌّزخٍحس كّخ١ٓش ٌِٕ ريح٠ظٙخ، ك١غ طّىٓ حٌلا .حلأٌٚٝ فٟ طخ٠ٍوٗ اٌٝ حٌّزخٍحس حٌٕٙخث١ش ٌٍزطٌٛش

. ٍٚغُ أْ ِٕظوذ حٌٕٔغخي طّىٓ ِٓ طؼي٠ً حٌٕظ١ـش فٟ ح١ٌٛ٘ حٌؼخٟٔ، الا أْ 22طٔـ١ً ٘يف ِزىَ فٟ حٌيل١مش 

ِٓ ح١ٌٛ٘ حلإٟخفٟ حٌؼخٟٔ، ٢ٓٚ فَكش ػخٍِش  111حٌّٕظوذ ح١ٌٕٟٛ حٓظطخع طٔـ١ً ٘يف حٌفُٛ فٟ حٌيل١مش 

ؤىحء حٌلاػز١ٓ، ِئويحً أْ ٌ٘ح حٌفُٛ ٘ٛ ٔظ١ـش ٚلي أٗخى حٌّيٍد ح١ٌٕٟٛ ر .ِٓ حٌـّخ١َ٘ حٌظٟ ِلأص حٌّيٍؿخص

ٌٍؼًّ حٌـخى ٚحٌظل١٠َ حٌّٔظَّ ١١ٍش حلأَٗٙ حٌّخ١ٟش. ٚأٟخف أْ حٌف٠َك ١ٓٔظؼي رىً لٛس ٌٍّزخٍحس حٌٕٙخث١ش، 

ِٓ ؿخٔزُٙ، أػَد  .ِؼزَحً ػٓ أٍِٗ فٟ طلم١ك حٌٍمذ ٚآؼخى حٌـّخ١َ٘ حٌظٟ ٓخٔيص حٌف٠َك رىً كّخّ

ٌح حلإٔـخُ حٌظخ٠ٍوٟ، ِئوي٠ٓ أُٔٙ ١ٓزٌٌْٛ لٜخٍٜ ؿٙيُ٘ ٌظلم١ك حٌَٕٜ فٟ حٌلاػزْٛ ػٓ ٓؼخىطُٙ رٙ

حٌّزخٍحس حٌٕٙخث١ش. ٚطفخػً حٌـٍّٙٛ ر٘ىً وز١َ ِغ ٌ٘ح حلأظٜخٍ ػٍٝ ِٕٜخص حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ، ك١غ 

 .طٜيٍص ػزخٍحص حٌظٙخٟٔ ٚحلاكظفخي حٌظَٔي ح١ٌٕٟٛ
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 اٌّغزٍٙى١ٓاسرفبع أعؼبس اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٠ض١ش لٍك  .19

ٗٙيص حلأٓٛحق حٌّل١ٍش حٍطفخػخً ٍِلٛظخً فٟ أٓؼخٍ حٌّٛحى حٌغٌحث١ش هلاي حلأَٗٙ حلأه١َس، ِّخ أػخٍ لٍمخً وز١َحً 

ٌيٜ حٌّٔظٍٙى١ٓ. ٚأٍؿغ حٌوزَحء ٌ٘ح حلاٍطفخع اٌٝ ِـّٛػش ِٓ حٌؼٛحًِ، رّخ فٟ ًٌه ٠ُخىس طىخ١ٌف حلإٔظخؽ 

ً ٌظمخ٠ٍَ ُٚحٍس حٌظـخٍس، حٍطفؼض  .ػ١َحص حٌـخثلش حٌؼخ١ٌّشٚحٌٕمً، ٚحٍطفخع أٓؼخٍ حٌٕف٢، اٟخفش اٌٝ طؤ ٚٚفمخ

%، ِّخ أػَ ر٘ىً ِزخَٗ ػٍٝ 32% اٌٝ 11أٓؼخٍ حٌو٠َٚحص ٚحٌفٛحوٗ ٚحٌٍلَٛ رٕٔزش طظَحٚف ر١ٓ 

١ِِح١ٔخص حلأَٓ. ٚػزَّ حٌؼي٠ي ِٓ حٌّٛح١ٕ١ٓ ػٓ ِوخٚفُٙ ِٓ أْ ٠ٔظَّ ٌ٘ح حلاطـخٖ فٟ حلاٍطفخع، ِّخ ٠ـؼً 

ِٓ ؿخٔزُٙ، أويص حٌٍٔطخص أْ ٕ٘خن ؿٙٛىحً ِٔظَّس ٠ٌز٢ حٌٔٛق  .ز١ش حكظ١خؿخطُٙ حلأٓخ١ٓشِٓ حٌٜؼذ طٍ

ّٟٚخْ طٛف١َ حٌّٛحى حٌغٌحث١ش رؤٓؼخٍ ِؼمٌٛش. ٚأٗخٍ ٠َُٚ حٌظـخٍس اٌٝ أْ حٌلىِٛش طؼًّ ػٍٝ ىػُ 

ٝ حلأٓٛحق ٌّٕغ حٌِّحٍػ١ٓ حٌّل١١ٍٓ ٚطمي٠ُ كٛحفِ ٠ٌِخىس حلإٔظخؽ، رخلإٟخفش اٌٝ طىؼ١ف ػ١ٍّخص حٌَلخرش ػٍ

ً ر٘ؤْ طؤػ١َ حٌظ٠وُ ػٍٝ حٌميٍس حٌَ٘حث١ش  .حٌظلاػذ رخلأٓؼخٍ ٚػٍٝ حٌَغُ ِٓ ٌٖ٘ حٌـٙٛى، ٠زمٝ حٌمٍك لخثّخ

 .ٌٍّٛح١ٕ١ٓ، ك١غ طؼُظزَ حٌّٛحى حٌغٌحث١ش ِٓ حٌؼٕخَٛ حلأٓخ١ٓش حٌظٟ طّؼً ؿِءحً وز١َحً ِٓ ٔفمخص حلأَٓ

 

 اٌز١ّٕخ الاعزّبػ١خاٌّجبدساد اٌؾجبث١خ رٍؼت دٚساً فٟ رؼض٠ض  .02

طظِح٠ي حٌّزخىٍحص حٌ٘زخر١ش فٟ حٌّـظّغ، ك١غ ٠ٔؼٝ حٌؼي٠ي ِٓ حٌ٘زخد اٌٝ طمي٠ُ أفىخٍ ٚكٍٛي ٌّ٘ىلاص 

ِـظّؼ١ش ِظٕٛػش. ٚطؼظزَ ٌٖ٘ حٌّزخىٍحص فَٛش ٌظؼ٠ِِ حٌظ١ّٕش حلاؿظّخػ١ش ٚطّى١ٓ حٌ٘زخد ِٓ حٌّ٘خٍوش 

ػش ِظٕٛػش ِٓ حٌّـخلاص، رّخ فٟ ًٌه حٌز١جش، ٚحٌظؼ١ٍُ، طًّ٘ حٌّزخىٍحص ِـّٛ .حٌفؼخٌش فٟ ػ١ٍّخص ٕٛغ حٌمَحٍ

ٚحٌظ١ّٕش حلالظٜخى٠ش. ٚلي أ١ٍك رؼٞ حٌ٘زخد ِ٘خ٠ٍغ طٙيف اٌٝ طؼ٠ِِ حٌٛػٟ حٌز١جٟ ِٓ هلاي كّلاص 

ٚفٟ كي٠غ ِغ ػيى ِٓ  .ٔظخفش، ر١ّٕخ لخَ آهَْٚ رظط٠َٛ ِٕٜخص طؼ١ّ١ٍش ٌّٔخػيس ُِلاثُٙ فٟ حٌيٍحٓش

حٌّزخىٍحص طؼُِ ِٓ ٍٚف حٌظؼخْٚ ٚحٌؼًّ حٌـّخػٟ، ِّخ ٠ٔخُ٘ فٟ رٕخء ِـظّغ  حٌّ٘خٍو١ٓ، أويٚح أْ ٌٖ٘

خ ٌٕـخف ٌٖ٘  ًّ أوؼَ طّخٓىًخ. ٚأٗخٍٚح اٌٝ أْ حٌيػُ ِٓ حٌّئٓٔخص حٌلى١ِٛش ٚغ١َ حٌلى١ِٛش ٠ؼظزَ ػخِلًا ِٙ

ُ فٟ وّخ ىػخ رؼٞ حٌّ٘خٍو١ٓ اٌٝ ٍَٟٚس طٛف١َ ح٠ٌِّي ِٓ حٌفَٙ ٌٍ٘زخد ٌظؼ٠ِِ ِ٘خٍوظٙ .حٌّزخىٍحص

 .حٌل١خس حٌؼخِش، ِئوي٠ٓ أْ ٌ٘ح ١ٓئىٞ اٌٝ طلم١ك حٌظ١ّٕش حٌّٔظيحِش ٚحلاُى٘خٍ
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Phrases traduites du français vers l’arabe 

ترجمة هن الفرنسية إلي العربية
ُ
ول ه

ُ
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1. Le journalisme exige une traduction fidèle et rapide. 

 .طَؿّش ىل١مش ٠َٓٚؼش حٌٜلخفش طظطٍذ

2. Les informations doivent être vérifiées avant leur publication. 

 .٠ـذ حٌظلمك ِٓ حٌّؼٍِٛخص لزً َٔ٘٘خ

3. La couverture médiatique internationale nécessite des traducteurs qualifiés. 

 .حٌظغط١ش حلإػلا١ِش حٌي١ٌٚش طظطٍذ ِظَؿ١ّٓ ِئ١ٍ٘ٓ

4. La traduction peut influencer la perception du public. 

 .حٌظَؿّش ٠ّىٓ أْ طئػَ ػٍٝ اىٍحن حٌـٍّٙٛ

5. Il est important de maintenir l'objectivité dans la traduction des articles. 

 .ِٓ حٌُّٙ حٌلفخظ ػٍٝ حٌّٟٛٛػ١ش فٟ طَؿّش حٌّمخلاص

6. La traduction des interviews doit refléter fidèlement les propos originaux. 

 .٠ـذ أْ طؼىْ طَؿّش حٌّمخرلاص ر٘ىً ىل١ك حٌظ٠َٜلخص حلأ١ٍٛش

7. Les titres des nouvelles nécessitent souvent une adaptation culturelle. 

 .ػخىس ِخ طلظخؽ ػٕخ٠ٚٓ حلأهزخٍ اٌٝ طى١١ف ػمخفٟ

8. Les traducteurs doivent être conscients des connotations culturelles. 

 .٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ ػٍٝ ىٍح٠ش رخٌيلالاص حٌؼمخف١ش

9. La traduction rapide est essentielle dans les situations d'actualité urgente. 

 .حٌظَؿّش ح٠ٌَٔؼش ٠ٍَٟٚش فٟ كخلاص حلأهزخٍ حٌؼخؿٍش

10. Un bon traducteur évite toute distorsion de l'information. 

 .حٌّظَؿُ حٌـ١ي ٠ظـٕذ أٞ ط٠ٛ٘ٗ ٌٍّؼٍِٛخص

11. Les agences de presse ont souvent besoin de traductions simultanées. 

 .ٚوخلاص حلأٔزخء طلظخؽ فٟ حٌغخٌذ اٌٝ طَؿّش ف٠ٍٛش

12. Traduire les discours politiques demande une attention particulière. 

ً طَؿّش حٌوطخرخ  .ص ح١ٌٔخ١ٓش طظطٍذ حٔظزخ٘خً هخٛخ

13. Les reportages sur des sujets sensibles exigent une traduction précise. 

 .حٌظمخ٠ٍَ كٛي حٌّٛح١ٟغ حٌلٔخٓش طظطٍذ طَؿّش ىل١مش
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14. La traduction de la presse est un pilier du journalisme international. 

 .حٌٜلخفش حٌي١ٌٚشطَؿّش حٌٜلخفش ٟ٘ ٍو١ِس 

15. Les traducteurs doivent suivre les évolutions linguistiques et médiatiques. 

 .٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ ِظخرؼش حٌظطٍٛحص حٌٍغ٠ٛش ٚحلإػلا١ِش

16. Les erreurs de traduction peuvent créer des malentendus diplomatiques. 

 .ىرٍِٛخٟٓ حلأهطخء فٟ حٌظَؿّش لي طوٍك ٓٛء طفخُ٘

17. Les traducteurs doivent éviter les biais personnels dans les nouvelles. 

 .٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ طـٕذ حٌظل١ِ حٌ٘وٜٟ فٟ حلأهزخٍ

18. L'importance de la neutralité dans la traduction journalistique est cruciale. 

 .١ّ٘شأ١ّ٘ش حٌل١خى فٟ حٌظَؿّش حٌٜلف١ش أَِ رخٌغ حلأ

19. La traduction d'un reportage en direct nécessite une grande maîtrise de la langue. 

 .طَؿّش طم٠ََ ِزخَٗ طظطٍذ اطمخٔخً وز١َحً ٌٍغش

20. Les différences culturelles peuvent compliquer la traduction des nouvelles. 

 .حلأهزخٍلي طؼمي حلاهظلافخص حٌؼمخف١ش ػ١ٍّش طَؿّش 

21. Les traducteurs doivent être rapides sans compromettre la qualité. 

 .٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ ٠َٓؼْٛ ىْٚ حٌظ٠ل١ش رخٌـٛىس

22. Il est essentiel de comprendre le contexte pour une bonne traduction. 

 .ِٓ ح٠ٌٍَٚٞ فُٙ ح١ٌٔخق ِٓ أؿً طَؿّش ؿ١يس

23. Les journalistes et les traducteurs travaillent souvent main dans la main. 

 .غخٌزخً ِخ ٠ؼًّ حٌٜلف١ْٛ ٚحٌّظَؿّْٛ ؿٕزخً اٌٝ ؿٕذ

24. La traduction journalistique doit être concise et claire. 

 .٠ـذ أْ طىْٛ حٌظَؿّش حٌٜلف١ش ِٛؿِس ٚٚحٟلش

25. Le style du texte original doit être respecté dans la traduction. 

 .٠ـذ حكظَحَ أٍٓٛد حٌٕٚ حلأٍٟٛ فٟ حٌظَؿّش

26. Les traducteurs jouent un rôle clé dans la diffusion de l'information. 

 .٠ٍؼذ حٌّظَؿّْٛ ىٍٚحً ٍث١ٔ١خً فٟ َٔ٘ حٌّؼٍِٛخص
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27. La précision est primordiale lors de la traduction d'un article d'investigation. 

 .حٌيلش أَِ أٓخٟٓ ػٕي طَؿّش ِمخي حٓظمٜخثٟ

28. Les interviews avec des personnalités étrangères nécessitent une traduction 

experte. 

 .حٌّمخرلاص ِغ حٌ٘و١ٜخص حلأؿٕز١ش طظطٍذ طَؿّش ِظوٜٜش

29. Les erreurs de traduction dans les nouvelles peuvent affecter la crédibilité d'un 

média. 

 .لي طئػَ أهطخء حٌظَؿّش فٟ حلأهزخٍ ػٍٝ ِٜيحل١ش ح١ٌٍٓٛش حلإػلا١ِش

30. La traduction des communiqués de presse est cruciale pour les relations publiques. 

 .طَؿّش حٌز١خٔخص حٌٜلف١ش أَِ كخُٓ ٌٍؼلالخص حٌؼخِش

31. Les traducteurs doivent respecter les délais serrés des médias. 

 .٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ حكظَحَ حٌّٛحػ١ي ح١٠ٌمش فٟ ٚٓخثً حلإػلاَ

32. La traduction automatique n'est pas toujours adaptée au journalisme. 

 .حٌظَؿّش ح١ٌ٢ش ١ٌٔض ىحثّخً ِٕخٓزش ٌٍٜلخفش

33. Les nuances politiques doivent être soigneusement traduites. 

 .٠ـذ طَؿّش حٌفَٚق ح١ٌٔخ١ٓش رلٌٍ

34. Les journalistes internationaux dépendent souvent des traducteurs pour des 

reportages précis. 

 .٠ؼظّي حٌٜلف١ْٛ حٌي١ٌْٚٛ غخٌزخً ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ ٌظمي٠ُ طمخ٠ٍَ ىل١مش

35. La traduction des sous-titres doit être synchronisée avec le contenu audio. 

 .٠ـذ أْ طىْٛ طَؿّش حٌظَؿّش ح١ٌٜٕش ِظِحِٕش ِغ حٌّلظٜٛ حٌٜٛطٟ

36. Les débats en direct demandent une traduction instantanée. 

 .حٌٕمخٗخص حٌل١ش طظطٍذ طَؿّش ف٠ٍٛش

37. La traduction des documentaires nécessite une compréhension approfondie du 

sujet. 

 .طظطٍذ طَؿّش حلأفلاَ حٌٛػخثم١ش فّٙخً ػ١ّمخً ٌٍّٟٛٛع
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38. Les traducteurs jouent un rôle crucial dans les reportages multilingues. 

 .٠ٍؼذ حٌّظَؿّْٛ ىٍٚحً كخّٓخً فٟ حٌظمخ٠ٍَ ِظؼيىس حٌٍغخص

39. Une mauvaise traduction peut modifier le message d'origine. 

 .٠ّىٓ أْ طئىٞ حٌظَؿّش ح١ٌٔجش اٌٝ طغ١١َ حٌَٓخٌش حلأ١ٍٛش

40. Les traducteurs doivent souvent adapter les expressions idiomatiques. 

 .٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ فٟ وؼ١َ ِٓ حلأك١خْ طى١١ف حٌظؼخر١َ حلاٛطلاك١ش

41. La précision est essentielle dans la traduction des chiffres et des statistiques. 

 .حٌيلش ٠ٍَٟٚش ػٕي طَؿّش حلأٍلخَ ٚحلإكٜخث١خص

42. Les traducteurs doivent être bien informés des événements mondiaux. 

 .٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ ِطٍؼ١ٓ ؿ١يحً ػٍٝ حلأكيحع حٌؼخ١ٌّش

43. La traduction des articles de fond nécessite une grande rigueur. 

 .طظطٍذ طَؿّش حٌّمخلاص حٌظل١ٍ١ٍش ىلش ػخ١ٌش

44. Les traducteurs doivent éviter les erreurs de terminologie dans les articles 

spécialisés. 

 .٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ طـٕذ حلأهطخء حٌّٜطٍل١ش فٟ حٌّمخلاص حٌّظوٜٜش

45. Les traducteurs de presse doivent maîtriser le langage technique du journalisme. 

 .٠ـذ أْ ٠ظمٓ ِظَؿّٛ حٌٜلخفش حٌٍغش حٌظم١ٕش ٌٍٜلخفش

46. Les nuances émotionnelles doivent être fidèlement traduites dans les reportages. 

 .٠ـذ طَؿّش حٌفَٚق حٌؼخ١ف١ش ريلش فٟ حٌظمخ٠ٍَ حٌٜلف١ش

47. La traduction médiatique exige une grande maîtrise des deux langues. 

 .طظطٍذ حٌظَؿّش حلإػلا١ِش اطمخٔخً وز١َحً ٌٍغظ١ٓ

48. Les traducteurs doivent s'adapter aux styles variés des différents médias. 

 .٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ حٌظى١ف ِغ حلأٓخ١ٌذ حٌّظٕٛػش ٌٛٓخثً حلإػلاَ حٌّوظٍفش

49. Les commentaires politiques doivent être traduits avec impartialité. 

 .٠ـذ طَؿّش حٌظؼ١ٍمخص ح١ٌٔخ١ٓش رِٕح٘ش

50. La rapidité et la précision sont les clés d'une bonne traduction journalistique. 
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 .حٌَٔػش ٚحٌيلش ّ٘خ ِفظخف حٌظَؿّش حٌٜلف١ش حٌـ١يس

51. La traduction dans le journalisme implique non seulement de comprendre le texte 

source, mais aussi de saisir les subtilités culturelles et linguistiques qui peuvent 

influencer la manière dont l’information est reçue par le public cible. 

ق حٌيل١مش حٌؼمخف١ش ٚحٌٍغ٠ٛش حٌظٟ لي طظطٍذ حٌظَؿّش فٟ حٌٜلخفش فُٙ حٌٕٚ حلأٍٟٛ فم٢، رً أ٠ً٠خ اىٍحن حٌفَٚ

 .طئػَ ػٍٝ ٠َ١مش حٓظمزخي حٌـٍّٙٛ حٌّٔظٙيف ٌٍّؼٍِٛخص

52.  Les traducteurs travaillant dans les médias doivent souvent faire face à des 

contraintes de temps extrêmement serrées, tout en veillant à ce que la précision et 

l'intégrité du contenu ne soient jamais compromises. 

غخٌزخً ِخ ٠ٛحؿٗ حٌّظَؿّْٛ حٌؼخٍِْٛ فٟ ٚٓخثً حلإػلاَ ل١ٛىحً ١ُِٕش ٗي٠يس، ِغ ٍَٟٚس حٌلفخظ ػٍٝ ىلش 

 .ِٚٔح٘ش حٌّلظٜٛ ىْٚ أٞ طٕخُي

53.  Dans la couverture d'actualités internationales, il est essentiel que les traducteurs 

comprennent non seulement le contexte linguistique, mais aussi les implications 

géopolitiques des informations qu'ils traduisent. 

فٟ طغط١ش حلأهزخٍ حٌي١ٌٚش، ِٓ ح٠ٌٍَٚٞ أْ ٠فُٙ حٌّظَؿّْٛ ح١ٌٔخق حٌٍغٛٞ ٚوٌٌه حٌظيحػ١خص حٌـ١ٓٛ١خ١ٓش 

 .رظَؿّظٙخٌٍّؼٍِٛخص حٌظٟ ٠مِْٛٛ 

54.  Lorsque les traducteurs journalistiques travaillent sur des reportages sensibles, ils 

doivent être particulièrement attentifs à ne pas introduire d’ambiguïtés ou de biais 

qui pourraient déformer la perception de l'information par le public. 

ِخ ٠ؼًّ حٌّظَؿّْٛ حٌٜلف١ْٛ ػٍٝ طمخ٠ٍَ كٔخٓش، ٠ـذ أْ ٠ىٛٔٛح ك٠ٌٍٓ ٌٍغخ٠ش ٌؼيَ اىهخي أٞ ػٕي

 .غّٛٝ أٚ طل١ِ لي ٠ٖ٘ٛ اىٍحن حٌـٍّٙٛ ٌٍّؼٍِٛخص

55.  La traduction des débats politiques internationaux requiert une compréhension 

approfondie des systèmes politiques et des contextes locaux pour s'assurer que les 

idées complexes soient bien transmises. 

خ ػ١ّمخً ٌلأٔظّش ح١ٌٔخ١ٓش ٚح١ٌٔخلخص حٌّل١ٍش ٠ٌّخْ ٔمً حلأفىخٍ  ًّ طظطٍذ طَؿّش حٌّٕخل٘خص ح١ٌٔخ١ٓش حٌي١ٌٚش فٙ

 .حٌّؼميس ر٘ىً ٛل١ق
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56.  Dans le domaine médiatique, les traducteurs doivent être capables d’adapter les 

tournures de phrases idiomatiques du texte original sans en dénaturer le sens, tout 

en tenant compte des différences culturelles importantes. 

فٟ حٌٕٚ فٟ حٌّـخي حلإػلاِٟ، ٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ أْ ٠ىٛٔٛح لخى٠ٍٓ ػٍٝ طى١١ف حٌظؼخر١َ حلاٛطلاك١ش 

 .حلأٍٟٛ ىْٚ طغ١١َ حٌّؼٕٝ، ِغ َِحػخس حلاهظلافخص حٌؼمخف١ش حٌٙخِش

57.  La précision est particulièrement cruciale lors de la traduction d'articles contenant 

des statistiques, des données financières ou des résultats d’enquêtes, car une 

mauvaise traduction peut entraîner des malentendus graves. 

حٌيلش ِّٙش ر٘ىً هخٙ ػٕي طَؿّش حٌّمخلاص حٌظٟ طلظٛٞ ػٍٝ اكٜخءحص أٚ ر١خٔخص ِخ١ٌش أٚ ٔظخثؾ 

 .حٓظمٜخءحص، ك١غ أْ حٌظَؿّش حٌوخ١جش لي طئىٞ اٌٝ ٓٛء فُٙ هط١َ

58.  Lors de la traduction de reportages sur des conflits internationaux, les traducteurs 

doivent être conscients de l’impact de chaque mot sur l’interprétation des 

événements par le public étranger. 

ػٕي طَؿّش طمخ٠ٍَ كٛي حٌَٜحػخص حٌي١ٌٚش، ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ ِيٍو١ٓ ٌظؤػ١َ وً وٍّش ػٍٝ طف١َٔ 

 .حٌـٍّٙٛ حلأؿٕزٟ ٌلأكيحع

59.  La traduction journalistique nécessite une compréhension fine des nuances de la 

langue source, en particulier lorsqu’il s’agit de traduire des citations qui pourraient 

être mal interprétées hors de leur contexte original. 

ً ىل١م ً ٌٍفَٚق حٌيل١مش فٟ حٌٍغش حٌّٜيٍ، هخٛش ػٕيِخ ٠ظؼٍك حلأَِ رظَؿّش طظطٍذ حٌظَؿّش حٌٜلف١ش فّٙخ خ

 .حلظزخٓخص لي ٠ظُ طف١َٔ٘خ ر٘ىً هخ١ت هخٍؽ ١ٓخلٙخ حلأٍٟٛ

60.  Les traducteurs de presse doivent souvent adapter des concepts étrangers de 

manière à ce qu’ils soient facilement compréhensibles pour un public local sans pour 

autant simplifier excessivement le contenu original. 

ً طى١١ف حٌّفخ١ُ٘ حلأؿٕز١ش رل١غ طىْٛ ِفِٙٛش رٌٔٙٛش ٌٍـٍّٙٛ حٌّلٍٟ  ٠ـذ ػٍٝ ِظَؿّٟ حٌٜلخفش غخٌزخ

 .ىْٚ أْ ٠زٔطٛح حٌّلظٜٛ حلأٍٟٛ ر٘ىً ِف١َ

61.  Dans le cas de la traduction des reportages vidéo, le traducteur doit s’assurer que 
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les sous-titres soient non seulement précis, mais aussi bien synchronisés avec le 

contenu visuel et sonore pour une meilleure expérience utilisateur. 

َؿّش ح١ٌٜٕش ١ٌٔض فم٢ ىل١مش، رً فٟ كخٌش طَؿّش حٌظمخ٠ٍَ حٌٍّٜٛس، ٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿُ حٌظؤوي ِٓ أْ حٌظ

 .ِظِحِٕش ؿ١يحً ِغ حٌّلظٜٛ حٌزَٜٞ ٚحٌٜٛطٟ ٌظلم١ك طـَرش أف٠ً ٌٍّ٘خ٘ي

62.  Les traducteurs travaillant sur des sujets d'actualité complexes doivent être 

capables de naviguer entre les différences de style journalistique entre les pays tout 

en maintenant l'exactitude du message original. 

٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ ح٠ٌٌٓ ٠ؼٍّْٛ ػٍٝ ِٛح١ٟغ حلأهزخٍ حٌّؼميس أْ ٠ىٛٔٛح لخى٠ٍٓ ػٍٝ حٌظٕمً ر١ٓ 

 .حلاهظلافخص فٟ حلأٍٓٛد حٌٜلفٟ ر١ٓ حٌيٚي ِغ حٌلفخظ ػٍٝ ىلش حٌَٓخٌش حلأ١ٍٛش

63.  Lorsque les traducteurs interprètent des interviews en direct, ils doivent faire 

attention à ne pas déformer les intentions des interlocuteurs, même sous la pression 

du temps et des circonstances. 

حٌّظليػ١ٓ، كظٝ ػٕي ل١خَ حٌّظَؿ١ّٓ رظَؿّش حٌّمخرلاص حٌل١ش، ٠ـذ ػ١ٍُٙ حٌلَٙ ػٍٝ ػيَ طل٠َف ٔٛح٠خ 

 .طلض ٟغ٢ حٌٛلض ٚحٌظَٚف

64.  La traduction des articles d'opinion nécessite une compréhension profonde des 

points de vue exprimés, ainsi que la capacité de maintenir le ton et l'argumentation 

du texte original. 

ً ػ١ّ ً ٌٛؿٙخص حٌٕظَ حٌّؼزَ ػٕٙخ، ٚوٌٌه حٌميٍس ػٍٝ حٌلفخظ ػٍٝ ٔزَس طظطٍذ طَؿّش ِمخلاص حٌَأٞ فّٙخ مخ

 .ٚكـش حٌٕٚ حلأٍٟٛ

65.  Les médias numériques imposent de nouveaux défis aux traducteurs, notamment 

en termes de vitesse et d’accessibilité, car le contenu doit souvent être mis à jour en 

temps réel. 

طفَٝ ٚٓخثً حلإػلاَ حٌَل١ّش طلي٠خص ؿي٠يس ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ، هخٛش ِٓ ك١غ حٌَٔػش ٌٚٓٙٛش حٌٛٛٛي، 

 .لأْ حٌّلظٜٛ غخٌزخً ِخ ٠ـذ طلي٠ؼٗ فٟ حٌٛلض حٌفؼٍٟ

66.  La traduction dans le domaine médiatique exige non seulement une excellente 

maîtrise des langues, mais aussi une compréhension des conventions 
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journalistiques et des formats spécifiques à chaque type de média. 

ً ِّظخُحً ٌٍغخص، رخلإٟخفش اٌٝ فُٙ حٌّؼخ١٠َ حٌٜلف١ش ٚحٌظ١ٕٔمخص  طظطٍذ حٌظَؿّش فٟ حٌّـخي حلإػلاِٟ اطمخٔخ

 .حٌوخٛش رىً ٔٛع ِٓ أٔٛحع حٌٛٓخث٢

67.  La traduction de contenus humoristiques ou satiriques dans les médias nécessite 

une sensibilité particulière aux nuances culturelles et une créativité dans la 

transposition des jeux de mots ou des allusions. 

طـخٖ حٌفَٚق حٌؼمخف١ش ٚاريحػخً طظطٍذ طَؿّش حٌّلظ٠ٛخص حٌٔخهَس أٚ ح١ٌٌِٙش فٟ ٚٓخثً حلإػلاَ كٔخ١ٓش هخٛش 

 .فٟ ٔمً حٌظلاػذ رخلأٌفخظ أٚ حلإٗخٍحص

68.  Les traducteurs spécialisés dans les médias doivent être capables d’anticiper 

comment le public cible pourrait interpréter certains termes ou expressions, en 

particulier dans un contexte multiculturel. 

٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ حٌّظو١ٜٜٓ فٟ ٚٓخثً حلإػلاَ أْ ٠ىٛٔٛح لخى٠ٍٓ ػٍٝ طٛلغ و١ف١ش طف١َٔ حٌـٍّٙٛ 

 .حٌّٔظٙيف ٌزؼٞ حٌّٜطٍلخص أٚ حٌظؼز١َحص، لا ١ّٓخ فٟ ١ٓخق ِظؼيى حٌؼمخفخص

69.  Traduire des articles de presse exige souvent de reformuler des idées complexes 

pour les rendre accessibles au lecteur tout en conservant l’intégrité intellectuelle du 

texte original. 

غخٌزخً ِخ طظطٍذ طَؿّش حٌّمخلاص حٌٜلف١ش اػخىس ١ٛخغش حلأفىخٍ حٌّؼميس ٌظىْٛ ِفِٙٛش ٌٍمخٍة ِغ حٌلفخظ ػٍٝ 

 .حٌِٕح٘ش حٌفى٠َش ٌٍٕٚ حلأٍٟٛ

70.  La couverture médiatique d'événements sportifs nécessite des traductions précises 

et dynamiques qui retransmettent l'excitation et la tension du moment tout en 

respectant les termes spécifiques au sport concerné. 

ٕخ١ِى١ش طٕمً حلإػخٍس ٚحٌظٛطَ فٟ حٌٍلظش ِغ طظطٍذ حٌظغط١ش حلإػلا١ِش ٌلأكيحع ح٠ٌَخ١ٟش طَؿّخص ىل١مش ٚى٠

 .حكظَحَ حٌّٜطٍلخص حٌوخٛش رخ٠ٌَخٟش حٌّؼ١ٕش

71.  Lors de la traduction de contenus publicitaires dans les médias, il est essentiel 

d’adapter le message aux valeurs et aux attentes culturelles du marché cible tout en 

préservant l’intention originale de l’annonce. 
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ػٕي طَؿّش حٌّلظ٠ٛخص حلإػلا١ٔش فٟ ٚٓخثً حلإػلاَ، ِٓ ح٠ٌٍَٚٞ طى١١ف حٌَٓخٌش ِغ حٌم١ُ ٚحٌظٛلؼخص 

 .حٌؼمخف١ش ٌٍٔٛق حٌّٔظٙيف ِغ حٌلفخظ ػٍٝ ح١ٌٕش حلأ١ٍٛش ٌلإػلاْ

72.  La traduction simultanée lors de conférences de presse internationales pose des 

défis uniques, car les traducteurs doivent non seulement être rapides, mais aussi 

extrêmement précis dans leur choix de mots. 

ططَف حٌظَؿّش حٌف٠ٍٛش أػٕخء حٌّئطَّحص حٌٜلف١ش حٌي١ٌٚش طلي٠خص ف٠َيس، ك١غ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ 

 .ْٛ رً ىل١مْٛ ٌٍغخ٠ش فٟ حهظ١خٍ حٌىٍّخص١ٌْ فم٢ ٠َٓؼ

73.  La traduction d'articles économiques demande une attention particulière à la 

terminologie spécifique aux marchés financiers et à l’économie, où chaque terme 

technique doit être interprété avec exactitude. 

ً رخٌّٜطٍلخص حٌّظؼٍمش رخلأٓٛحق حٌّخ١ٌش ٚحلالظٜخى، ك١غ طظطٍذ طَؿّ ش حٌّمخلاص حلالظٜخى٠ش ح٘ظّخِخً هخٛخ

 .٠ـذ طف١َٔ وً ِٜطٍق طمٕٟ ريلش

74.  Dans les articles de sciences et de technologie, les traducteurs doivent veiller à ce 

que le jargon technique soit accessible au grand public sans sacrifier la précision 

scientifique. 

فٟ حٌّمخلاص حٌؼ١ٍّش ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١ش، ٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ حٌظؤوي ِٓ أْ حٌّٜطٍلخص حٌظم١ٕش ِفِٙٛش ٌٍـٍّٙٛ 

 .حٌؼ٠َٞ ىْٚ حٌظ٠ل١ش رخٌيلش حٌؼ١ٍّش

75.  Lors de la traduction d'articles concernant des affaires judiciaires, il est impératif de 

respecter la terminologie juridique afin d'éviter toute interprétation erronée des faits 

ou des décisions de justice. 

ػٕي طَؿّش حٌّمخلاص حٌّظؼٍمش رخٌم٠خ٠خ حٌم٠خث١ش، ِٓ ح٠ٌٍَٚٞ حكظَحَ حٌّٜطٍلخص حٌمخ١ٔٛٔش ٌظـٕذ أٞ 

 .ىخَ حٌم٠خث١شطف١َٔ هخ١ت ٌٍلمخثك أٚ حلأك

76.  La traduction des bulletins météorologiques et des alertes d’urgence dans les 

médias doit être simple, claire et directe pour s’assurer que le public comprenne 

rapidement les informations cruciales. 

٠ـذ أْ طىْٛ طَؿّش حٌَٕ٘حص حٌـ٠ٛش ٚحٌظٕز١ٙخص حٌطخٍثش فٟ ٚٓخثً حلإػلاَ ر١ٔطش ٚٚحٟلش ِٚزخَٗس 
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 .٠ٌّخْ أْ ٠فُٙ حٌـٍّٙٛ رَٔػش حٌّؼٍِٛخص حٌل٠ٛ١ش

77.  Dans les reportages sur les catastrophes naturelles ou les crises humanitaires, les 

traducteurs doivent être très précis pour éviter toute confusion ou désinformation qui 

pourrait aggraver la situation. 

فٟ حٌظمخ٠ٍَ حٌّظؼٍمش رخٌىٛحٍع حٌطز١ؼ١ش أٚ حلأُِخص حلإٔٔخ١ٔش، ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ ىل١م١ٓ ٌٍغخ٠ش ٌظـٕذ 

 .أٞ ٌزْ أٚ ِؼٍِٛخص ٠ٍٍِش لي ط٠ِي ِٓ طفخلُ حٌٟٛغ

78.  La traduction d’entretiens exclusifs avec des personnalités internationales doit 

préserver non seulement le contenu, mais aussi le ton et l’attitude du discours 

original pour rendre compte fidèlement de la personnalité de l’interlocuteur. 

ً ػٍٝ ٠ـذ أْ طلخفع طَؿّش حٌّمخرلاص حٌلَٜ ٠ش ِغ حٌ٘و١ٜخص حٌي١ٌٚش ١ٌْ فم٢ ػٍٝ حٌّلظٜٛ، رً أ٠٠خ

 .ٔزَس حٌوطخد ِٚٛلف حٌّظليع ٌٕمً ٗو١ٜش حٌّلخٍٚ ر٘ىً ىل١ك

79.  Dans le cadre de la couverture d'événements culturels, les traducteurs doivent être 

capables d'interpréter des références artistiques, littéraires ou historiques qui 

pourraient ne pas être familières au public cible. 

فٟ ا١خٍ طغط١ش حلأكيحع حٌؼمخف١ش، ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ لخى٠ٍٓ ػٍٝ طف١َٔ حلإٗخٍحص حٌف١ٕش أٚ حلأىر١ش أٚ 

 .حٌظخ٠ٍو١ش حٌظٟ لي لا طىْٛ ِؤٌٛفش ٌٍـٍّٙٛ حٌّٔظٙيف

80.  La traduction d’articles d’enquête implique une compréhension approfondie du sujet 

traité et une grande rigueur dans la restitution des faits et des témoignages. 

 .طظطٍذ طَؿّش حٌّمخلاص حلآظمٜخث١ش فّٙخً ػ١ّمخً ٌٍّٟٛٛع حٌّطَٚف ٚىلش وز١َس فٟ ٔمً حٌلمخثك ٚحٌ٘ٙخىحص

81.  Les traducteurs doivent souvent collaborer étroitement avec les journalistes pour 

s’assurer que le contenu traduit reflète avec exactitude les intentions de l’auteur 

original, tout en respectant les nuances culturelles du public cible. 

ىً ٚػ١ك ِغ حٌٜلف١١ٓ ٠ٌّخْ أْ حٌّلظٜٛ حٌّظَؿُ ٠ؼىْ ريلش ٔٛح٠خ غخٌزخً ِخ ٠ـذ أْ ٠ظؼخْٚ حٌّظَؿّْٛ ر٘

 .حٌّئٌف حلأٍٟٛ، ِغ حكظَحَ حٌفَٚق حٌؼمخف١ش ٌٍـٍّٙٛ حٌّٔظٙيف

82.  Dans la traduction des analyses politiques, les traducteurs doivent être 

extrêmement prudents quant à l’utilisation de termes sensibles qui pourraient être 
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perçus différemment dans diverses cultures. 

فٟ طَؿّش حٌظل١ٍلاص ح١ٌٔخ١ٓش، ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ ك٠ٌٍٓ ٌٍغخ٠ش فٟ حٓظويحَ حٌّٜطٍلخص حٌلٔخٓش 

 .حٌظٟ لي طفُُٙ ر٘ىً ِوظٍف فٟ حٌؼمخفخص حٌّظٕٛػش

83.  La traduction d’événements en direct, comme les débats électoraux, nécessite non 

seulement une bonne maîtrise de la langue, mais aussi une connaissance des 

enjeux politiques pour traduire avec justesse les arguments des participants. 

ٌٍغش رخلإٟخفش اٌٝ ِؼَفش رخٌم٠خ٠خ طظطٍذ طَؿّش حلأكيحع حٌّزخَٗس، ِؼً حٌّٕخظَحص حلأظوخر١ش، اطمخٔخً ؿ١يحً 

 .ح١ٌٔخ١ٓش ٌظَؿّش كـؾ حٌّ٘خٍو١ٓ ريلش

84.  Dans le cas des articles sur la science environnementale, les traducteurs doivent 

être attentifs à ne pas simplifier à l'excès des concepts techniques, tout en rendant le 

texte compréhensible pour les non-spécialistes. 

فٟ كخٌش حٌّمخلاص حٌّظؼٍمش رخٌؼٍَٛ حٌز١ج١ش، ٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ حٌلَٙ ػٍٝ ػيَ طز٢١ٔ حٌّفخ١ُ٘ حٌظم١ٕش 

 .ر٘ىً ِف١َ، ِغ ؿؼً حٌٕٚ ِفِٙٛخً ٌغ١َ حٌّظو١ٜٜٓ

85.  La traduction de documentaires télévisés exige une fidélité non seulement au texte, 

mais aussi à l’esprit de la narration visuelle, ce qui demande une grande sensibilité 

aux nuances émotionnelles et culturelles. 

طظطٍذ طَؿّش حلأفلاَ حٌٛػخثم١ش حٌظٍف١ٔٛ٠ِش حٌلفخظ ػٍٝ حٌيلش ١ٌْ فم٢ فٟ حٌٕٚ، رً أ٠ً٠خ فٟ ٍٚف حٌَٔى 

 .١ٓش وز١َس طـخٖ حٌفَٚق حٌؼخ١ف١ش ٚحٌؼمخف١شحٌزَٜٞ، ِّخ ٠ظطٍذ كٔخ

86.  Lors de la traduction d’articles sur les conflits armés, les traducteurs doivent faire 

preuve d’une extrême prudence pour ne pas prendre parti ou introduire des termes 

qui pourraient enflammer davantage la situation. 

ػٕي طَؿّش حٌّمخلاص كٛي حٌِٕحػخص حٌٍّٔلش، ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ ك٠ٌٍٓ ٌٍغخ٠ش ٌظـٕذ حلأل١خُ أٚ 

 .حٓظويحَ ِٜطٍلخص لي ط٠ِي ِٓ طفخلُ حٌٟٛغ

87.  La traduction d’articles liés à la santé publique nécessite une attention particulière à 

la terminologie médicale et aux directives sanitaires afin d'éviter toute désinformation 

qui pourrait nuire à la santé publique. 
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ً رخٌّٜطٍلخص حٌطز١ش ٚحٌظٛؿ١ٙخص حٌٜل١ش  ً هخٛخ طظطٍذ طَؿّش حٌّمخلاص حٌّظؼٍمش رخٌٜلش حٌؼخِش ح٘ظّخِخ

 .ٌظـٕذ أٞ ِؼٍِٛخص ٠ٍٍِش لي ط٠َ رخٌٜلش حٌؼخِش

88.  Dans le cadre de la traduction d’articles portant sur des affaires internationales 

complexes, les traducteurs doivent souvent se référer à des sources 

supplémentaires pour s'assurer qu'ils comprennent pleinement les enjeux en jeu. 

حٌي١ٌٚش حٌّؼميس، ٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ فٟ وؼ١َ ِٓ حلأك١خْ حٌَؿٛع  ػٕي طَؿّش حٌّمخلاص حٌّظؼٍمش رخٌم٠خ٠خ

 .اٌٝ ِٜخىٍ اٟخف١ش ٌٍظؤوي ِٓ فُّٙٙ حٌىخًِ ٌٍم٠خ٠خ حٌّطَٚكش

89.  La traduction d'articles d'investigation sur la criminalité transnationale nécessite une 

connaissance approfondie des systèmes judiciaires internationaux et de la 

terminologie juridique pour assurer une restitution fidèle des faits. 

طظطٍذ طَؿّش حٌّمخلاص حلآظمٜخث١ش كٛي حٌـ٠َّش حٌؼخرَس ٌٍليٚى ِؼَفش ػ١ّمش رخلأٔظّش حٌم٠خث١ش حٌي١ٌٚش 

 .ٚحٌّٜطٍلخص حٌمخ١ٔٛٔش ٠ٌّخْ ٔمً حٌلمخثك رؤِخٔش

90.  Dans la traduction d'articles de presse sur des sujets controversés, les traducteurs 

doivent être attentifs à rester aussi neutres que possible, en évitant d'introduire leurs 

propres opinions ou préjugés. 

يي، ٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ أْ ٠ىٛٔٛح ك٠ٌٍٓ ٌٍغخ٠ش ػٕي طَؿّش حٌّمخلاص حٌٜلف١ش كٛي حٌّٛح١ٟغ حٌّؼ١َس ٌٍـ

 .ٌٍزمخء ِلخ٠ي٠ٓ ليٍ حلإِىخْ، ٚطـٕذ اىهخي آٍحثُٙ أٚ طل١ِحطُٙ حٌوخٛش

91.  Les traductions dans les médias sociaux doivent être adaptées aux particularités de 

chaque plateforme, en tenant compte du ton informel ou des contraintes de 

caractères imposées par le support. 

٠ـذ أْ طىْٛ حٌظَؿّخص فٟ ٚٓخثً حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ ِظى١فش ِغ ه١ٜٛٛخص وً ِٕٜش، ِغ َِحػخس 

 .حٌٕزَس غ١َ ح١ٌَّٓش أٚ ل١ٛى ػيى حٌلَٚف حٌظٟ ٠فَٟٙخ ح٢١ٌٓٛ

92.  La traduction de contenu multimédia interactif nécessite une compréhension à la 

fois du texte et des éléments visuels, ainsi qu'une sensibilité particulière aux 

interactions entre ces deux aspects du message. 

طظطٍذ طَؿّش حٌّلظٜٛ حٌظفخػٍٟ ِظؼيى حٌٛٓخث٢ فّٙخً ٌٍٕٚ ٚحٌؼٕخَٛ حٌز٠َٜش ػٍٝ كي ٓٛحء، رخلإٟخفش اٌٝ 
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 .ٛش طـخٖ حٌظفخػً ر١ٓ ٠ٌ٘ٓ حٌـخٔز١ٓ ِٓ حٌَٓخٌشكٔخ١ٓش هخ

93.  Dans le cas des traductions de communiqués de presse pour des événements 

internationaux, il est important de s'assurer que le message reste cohérent et 

compréhensible pour des publics de différentes cultures. 

فٟ كخٌش طَؿّش حٌز١خٔخص حٌٜلف١ش ٌلأكيحع حٌي١ٌٚش، ِٓ حٌُّٙ حٌظؤوي ِٓ أْ حٌَٓخٌش طزمٝ ِظٔمش ِٚفِٙٛش 

 .ٌٍـّخ١َ٘ ِٓ ِوظٍف حٌؼمخفخص

94.  Lorsqu'ils traduisent des articles d'opinion sur des sujets controversés, les 

traducteurs doivent trouver un équilibre entre l'authenticité de la voix de l'auteur et la 

sensibilité culturelle du public cible. 

ػٕي طَؿّش ِمخلاص حٌَأٞ كٛي حٌّٛح١ٟغ حٌّؼ١َس ٌٍـيي، ٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ ا٠ـخى طٛحُْ ر١ٓ أٛخٌش 

 .ٛٛص حٌّئٌف ٚكٔخ١ٓش حٌـٍّٙٛ حٌّٔظٙيف ػمخف١خً

95.  Les traducteurs dans les médias doivent souvent adapter les concepts et 

expressions spécifiques à une langue ou à une culture, tout en préservant la 

signification originale pour garantir que le contenu soit bien compris. 

ُ ٚحٌظؼز١َحص حٌوخٛش رٍغش أٚ ٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ فٟ ٚٓخثً حلإػلاَ فٟ وؼ١َ ِٓ حلأك١خْ طى١١ف حٌّفخ١٘

 .ػمخفش ِؼ١ٕش، ِغ حٌلفخظ ػٍٝ حٌّؼٕٝ حلأٍٟٛ ٠ٌّخْ فُٙ حٌّلظٜٛ ر٘ىً ٛل١ق

96.  La traduction des commentaires sportifs en direct demande une grande réactivité et 

une capacité à reformuler rapidement des idées pour s'assurer que les spectateurs 

comprennent bien l’action en cours. 

طظطٍذ طَؿّش حٌظؼ١ٍمخص ح٠ٌَخ١ٟش حٌّزخَٗس َٓػش حٓظـخرش وز١َس ٚليٍس ػٍٝ اػخىس ١ٛخغش حلأفىخٍ رَٔػش 

 .ٌٍظؤوي ِٓ أْ حٌّ٘خ٘ي٠ٓ ٠فّْٙٛ ؿ١يحً حلأكيحع حٌـخ٠ٍش

97.  Lors de la traduction de contenus audio ou vidéo pour les médias, les traducteurs 

doivent veiller à ce que le ton, le rythme et les émotions exprimées dans l'original 

soient préservés autant que possible. 

ػٕي طَؿّش حٌّلظ٠ٛخص حٌٜٛط١ش أٚ حٌَّث١ش ٌٛٓخثً حلإػلاَ، ٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ حٌظؤوي ِٓ حٌلفخظ ػٍٝ 

 .ٌّ٘خػَ حٌّؼزَ ػٕٙخ فٟ حٌٕٚ حلأٍٟٛ ليٍ حلإِىخْحٌٕزَس ٚحلإ٠مخع ٚح
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98.  Les articles d’analyse politique traduits doivent non seulement refléter les 

arguments et les points de vue, mais aussi prendre en compte les dynamiques 

sociales et culturelles du public auquel ils sont destinés. 

 ُّ ظَؿّش حٌلـؾ ٚٚؿٙخص حٌٕظَ، رخلإٟخفش اٌٝ َِحػخس ٠ـذ أْ طؼىْ حٌّمخلاص حٌظل١ٍ١ٍش ح١ٌٔخ١ٓش حٌ

 حٌي٠ٕخ١ِخص حلاؿظّخػ١ش ٚحٌؼمخف١ش ٌٍـٍّٙٛ حٌّٔظٙيف.

99.  Les traducteurs dans les médias doivent être attentifs à l’évolution rapide du 

langage et des termes dans les domaines en constante évolution, comme la 

technologie et les réseaux sociaux. 

٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ فٟ ٚٓخثً حلإػلاَ ػٍٝ ىٍح٠ش رخٌظطٍٛ ح٠ٌَٔغ ٌٍغش ٚحٌّٜطٍلخص فٟ حٌّـخلاص 

 حٌظٟ طظطٍٛ رخٓظَّحٍ، ِؼً حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٚٚٓخثً حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ.

100. Lorsqu'ils traduisent des articles sur des sujets de société sensibles, les 

traducteurs doivent veiller à utiliser un langage inclusif et respectueux, tout en 

reflétant fidèlement les positions et arguments des interlocuteurs. 

ظؼٍمشػٕي طَؿّش حٌّمخلاص  ُّ ؿظّخػ١ش حٌلٔخٓش، ٠ـذ ػٍٝ حٌّظَؿ١ّٓ حٌلَٙ ػٍٝ حٓظويحَ ٌغش خٌم٠خ٠خ حلار حٌ

 ٗخٍِش ِٚلظَِش، ِغ ػىْ ِٛحلف ٚكـؾ حٌّظليػ١ٓ رؤِخٔش.
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Phrases traduites de l’arabe vers le français 

ترجمة هن 
ُ
ول ه

ُ
الفرنسيةإلي  العربيةج  
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ح ِٛػٛلخً ٌٍّؼٍِٛخص، ِغ ٍَٟٚس حٌظِحِٙخ رّزخىة حٌِٕح٘ش ِٓ حٌُّٙ أْ طظً ٚٓخثً  - ًٍ حلإػلاَ ِٜي

 .ٚحٌل١خى فٟ طغط١ش حلأكيحع حٌّل١ٍش ٚحٌي١ٌٚش

Il est important que les médias restent une source fiable d'information, en respectant les 

principes d'intégrité et de neutralité dans la couverture des événements locaux et 

internationaux. 

حٌظغط١ش حلإػلا١ِش ٌلأُِخص حلإٔٔخ١ٔش طظطٍذ ِٓ حٌٜلف١١ٓ ٔمً حٌلمخثك ريلش، ِغ َِحػخس حٌظؤػ١َ  -

 .حٌؼخ١فٟ حٌٌٞ لي طٔززٗ حٌٍٜٛ ٚحٌّ٘خ٘ي حٌظٟ ٠ظُ ػَٟٙخ

La couverture médiatique des crises humanitaires exige des journalistes qu'ils rapportent 

les faits avec précision, tout en tenant compte de l'impact émotionnel que peuvent 

provoquer les images et les scènes diffusées. 

فٟ ه٠ُ حٌَٜحػخص ح١ٌٔخ١ٓش، ٠ـذ ػٍٝ حٌٜلف١١ٓ حٌلفخظ ػٍٝ ك١خىُ٘ ٚحلارظؼخى ػٓ حلأل١خُ لأٞ  -

 .حٌلمخثك وّخ ٟ٘ ىْٚ ط١٠ِف ١َف، ِغ ٍَٟٚس طمي٠ُ

En plein conflit politique, les journalistes doivent rester neutres et éviter de prendre parti, 

tout en veillant à présenter les faits tels qu'ils sont, sans les déformer. 

خ فٟ ط٘ى١ً حٌَأٞ حٌؼخَ، ك١غ - ًّ ح كخٓ ًٍ طؼظّي حٌـّخ١َ٘ ر٘ىً وز١َ ػٍٝ  طٍؼذ ٚٓخثً حلإػلاَ ىٚ

 .حٌظمخ٠ٍَ حلإهزخ٠ٍش ٌفُٙ ِخ ٠ـَٞ فٟ حٌؼخٌُ

Les médias jouent un rôle crucial dans la formation de l'opinion publique, car les masses 

dépendent fortement des reportages pour comprendre ce qui se passe dans le monde. 

زَ حٌٌٞ ٠ٛحؿٙٗ حٌٜلف١ْٛ ح١ٌَٛ ٘ٛ و١ف١ش ٔمً حلأهزخٍ رَٔػش ىْٚ حٌظ٠ل١ش رخٌيلش حٌظليٞ حلأو -

 .ٚحٌّٜيحل١ش فٟ ظً حٌّٕخفٔش حٌ٘ي٠يس

Le plus grand défi auquel les journalistes sont confrontés aujourd'hui est de savoir comment 

rapporter les nouvelles rapidement sans sacrifier la précision et la crédibilité, dans un 

contexte de concurrence acharnée. 

ِغ ظٍٙٛ حلإػلاَ حٌَلّٟ، أٛزق ِٓ ح٠ٌٍَٚٞ أْ ٠ىْٛ حٌٜلف١ْٛ لخى٠ٍٓ ػٍٝ حٌظؼخًِ ِغ  -

 .ِٕٜخص ِظؼيىس ٠ٌّخْ ٚٛٛي طمخ٠ٍَُ٘ اٌٝ أوزَ ػيى ِٓ حٌمَحء
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Avec l'émergence des médias numériques, il est devenu indispensable pour les journalistes 

de savoir utiliser plusieurs plateformes afin de s'assurer que leurs reportages atteignent le 

plus grand nombre de lecteurs possible. 

حع طغط١ش حٌلَٚد ٚحٌِٕحػخص حٌٍّٔلش طظطٍذ ِٓ حٌٜلف١١ٓ ِٙخٍحص حٓظؼٕخث١ش فٟ طل١ًٍ حلأكي -

 .ٚحٌظؤوي ِٓ ٛلش حٌّؼٍِٛخص لزً َٔ٘٘خ ٌٍـٍّٙٛ

La couverture des guerres et des conflits armés demande aux journalistes des 

compétences exceptionnelles dans l'analyse des événements et la vérification des 

informations avant de les diffuser au public. 

ٞ حلأك١خْ، ٠٠طَ حٌٜلف١ْٛ اٌٝ حطوخً لَحٍحص ٠َٓؼش ر٘ؤْ ِخ ٠ـذ َٖٔ٘ ِٚخ لا ٠ـذ فٟ رؼ -

 .َٖٔ٘، هخٛش ػٕيِخ طىْٛ حٌّؼٍِٛخص غ١َ ِىظٍّش أٚ غ١َ ِئويس

Parfois, les journalistes doivent prendre des décisions rapides sur ce qui doit être publié ou 

non, en particulier lorsque les informations sont incomplètes ou incertaines. 

٠ؼظّي ٔـخف حلإػلا١١ِٓ ػٍٝ ليٍطُٙ فٟ حٌٛٛٛي اٌٝ ِٜخىٍ ِٛػٛلش ٚطمي٠ُ حٌّؼٍِٛخص ر٘ىً  -

 .ِٟٛٛػٟ رؼ١يحً ػٓ أٞ طؤػ١َحص ١ٓخ١ٓش أٚ حلظٜخى٠ش

Le succès des professionnels des médias repose sur leur capacité à accéder à des sources 

fiables et à présenter l'information de manière objective, sans être influencés par des 

pressions politiques ou économiques. 

ػٕيِخ ٠ٛحؿٗ حٌٜلف١ْٛ طلي٠خص أهلال١ش طظؼٍك رلّخ٠ش ِٜخىٍُ٘، ٠ٜزق ِٓ ح٠ٌٍَٚٞ حٌلفخظ ػٍٝ  -

 .حٍ حٌظؼخْٚ ِؼٙخح٠ٌَٔش ٠ٌّخْ ٓلاِش حٌّٜخىٍ ٚحٓظَّ

Lorsque les journalistes sont confrontés à des défis éthiques concernant la protection de 

leurs sources, il devient essentiel de préserver la confidentialité pour garantir la sécurité des 

sources et la continuité de leur coopération. 

ٚٓخثً حلإػلاَ فٟ طغط١ظٙخ ٌلأكيحع ػٍٝ ف٠َك ِٓ حٌَّح١ٍٓٓ حٌّظو١ٜٜٓ ح٠ٌٌٓ ٠ىَْٓٛ  طؼظّي -

 .ٚلظُٙ ٚؿٙيُ٘ ٌـّغ حٌّؼٍِٛخص حٌيل١مش ٚٔمٍٙخ اٌٝ حٌـٍّٙٛ

Les médias s'appuient, dans leur couverture des événements, sur une équipe de 

correspondants spécialisés qui consacrent leur temps et leurs efforts à recueillir des 

informations précises et à les transmettre au public. 
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طل٠ََ حلأهزخٍ ٠ظطٍذ ِٙخٍس فٟ ١ٛخغش حٌٕٜٛٙ ر٘ىً ِظٛحُْ، ِغ ٍَٟٚس حٌظِحَ حٌيلش ٚحٌل١خى  -

 .ٚطـٕذ حلأل١خُ لأٞ ؿٙش ِؼ١ٕش

La rédaction des nouvelles demande une habileté à formuler les textes de manière 

équilibrée, tout en veillant à l'exactitude, à la neutralité et à éviter tout parti pris envers un 

acteur particulier. 

ح ٍث١ٔ١خً ٌلأهزخٍ، ِّخ ٠ظطٍذ ِٓ حٌٜلف١١ٓ حٌظلمك ِٓ  - ًٍ أٛزلض ٚٓخثً حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ ِٜي

 .ٕظَ٘س ػ١ٍٙخ لزً ٔمٍٙخ ٌٍـٍّٙٛحٌّؼٍِٛخص حٌّ

Les réseaux sociaux sont devenus une source majeure d'information, ce qui oblige les 

journalistes à vérifier les informations qui y circulent avant de les relayer au public. 

ح رخٌغ حلأ١ّ٘ش ٠ٌّخْ ِٔ - ًَ ح٘ش حلإػلاَ ٚحٓظَّح٠ٍش حٌؼمش ر١ٓ حٌٜلف١١ٓ طؼُظزَ أهلال١خص حٌٜلخفش أِ

 .ٚحٌـٍّٙٛ

L'éthique journalistique est d'une importance capitale pour garantir l'intégrité des médias et 

maintenir la confiance entre les journalistes et le public. 

ح أٓخ١ٓخً فٟ َِحل - ًٍ زش أىحء حٌلىِٛخص ٚحٌّئٓٔخص حٌؼخِش، ِّخ ٠ٔخُ٘ طٍؼذ ٚٓخثً حلإػلاَ حٌّٔظمٍش ىٚ

 .فٟ طؼ٠ِِ حٌي٠ّمَح١١ش ٚحٌ٘فخف١ش

Les médias indépendants jouent un rôle essentiel dans le contrôle de l'action des 

gouvernements et des institutions publiques, ce qui contribue à renforcer la démocratie et la 

transparence. 

طؤهٌ ٚٓخثً حلإػلاَ ػٍٝ ػخطمٙخ ِٔئ١ٌٚش وز١َس فٟ َٔ٘ حٌٛػٟ حٌّـظّؼٟ كٛي حٌم٠خ٠خ حٌٜل١ش  -

 .ٚحٌز١ج١ش حٌظٟ طئػَ ر٘ىً ِزخَٗ ػٍٝ ك١خس حٌٕخّ

Les médias assument une grande responsabilité dans la sensibilisation du public aux 

enjeux sanitaires et environnementaux qui affectent directement la vie des gens. 

فٟ ػَٜ حٌٜلخفش حٌَل١ّش، طظِح٠ي أ١ّ٘ش حٌظفخػً ر١ٓ ٚٓخثً حلإػلاَ ٚحٌـٍّٙٛ، ِّخ ٠ظ١ق طزخىي  -

 .حلأفىخٍ ٚح٢ٍحء ر٘ىً أَٓع ٚأوؼَ ٗفخف١ش

À l'ère de la presse numérique, l'interaction entre les médias et le public prend de plus en 

plus d'importance, permettant un échange d'idées et d'opinions plus rapide et plus 

transparent. 
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اْ حٌٜلخفش حلآظمٜخث١ش طّؼً ٍوٕخً أٓخ١ٓخً ِٓ أٍوخْ حٌي٠ّمَح١١ش، ك١غ طمَٛ رخٌى٘ف ػٓ حٌفٔخى  -

 .حٌؼخَٚحٌّّخٍٓخص غ١َ حٌمخ١ٔٛٔش حٌظٟ لي طظً ِوف١ش ػٓ حٌَأٞ 

Le journalisme d'investigation constitue un pilier fondamental de la démocratie, car il révèle 

la corruption et les pratiques illégales qui pourraient rester cachées du public. 

ِٓ حٌيلش ٚحٌل١طش  حٌظمخ٠ٍَ حلإهزخ٠ٍش حٌّظؼٍمش رخٌم٠خ٠خ حلأ١ِٕش طظطٍذ ِٓ حٌٜلف١١ٓ ِٔظٜٛ ػخي   -

 .٠ٌّخْ ػيَ َٔ٘ ِؼٍِٛخص لي طؼَٝ ك١خس حلأفَحى ٌٍوطَ

Les reportages concernant les questions de sécurité exigent des journalistes un haut niveau 

de précision et de prudence afin de s'assurer que les informations diffusées ne mettent pas 

la vie des individus en danger. 

ِغ ططٍٛ طىٌٕٛٛؿ١خ حلإػلاَ، أٛزق ربِىخْ حٌٜلف١١ٓ طغط١ش حلأكيحع ر٘ىً ٌلظٟ ِٓ أٞ ِىخْ فٟ  -

 .حٌؼخٌُ، ِّخ ٠ؼُِ َٓػش ٔمً حلأهزخٍ اٌٝ حٌـٍّٙٛ

Avec le développement des technologies de l'information, les journalistes peuvent 

désormais couvrir des événements en temps réel depuis n'importe où dans le monde, ce 

qui améliore la rapidité de la diffusion des nouvelles. 

طٛحؿٗ حٌٜلخفش حٌظم١ٍي٠ش طلي٠خص وز١َس فٟ حٌظى١ف ِغ حلإػلاَ حٌَلّٟ، هخٛش ف١ّخ ٠ظؼٍك رى١ف١ش ؿٌد  -

 .ٕخفٔش حٌَل١ّشحٌـٍّٙٛ ٚطلم١ك حلإ٠َحىحص فٟ ظً حٌّ

Le journalisme traditionnel fait face à d'importants défis pour s'adapter aux médias 

numériques, en particulier en ce qui concerne l'attraction du public et la génération de 

revenus dans un environnement concurrentiel numérique. 

ف١١ٓ طٛهٟ حٌلٌٍ ػٕي حٓظويحَ حٌّٜطٍلخص حٌلٔخٓش فٟ طمخ٠ٍَُ٘، لأْ طف١َٔ ٌٖ٘ ٠ـذ ػٍٝ حٌٜل -

 .حٌّٜطٍلخص لي ٠وظٍف ر١ٓ حٌؼمخفخص ٚحٌّـظّؼخص حٌّوظٍفش

Les journalistes doivent être prudents lorsqu'ils utilisent des termes sensibles dans leurs 

reportages, car l'interprétation de ces termes peut varier entre les cultures et les sociétés. 

طؼي حٌٜلخفش حٌّل١ٍش ؿِءًح لا ٠ظـِأ ِٓ حٌّـظّغ، ك١غ طَوِ ػٍٝ حٌم٠خ٠خ حٌظٟ طئػَ ِزخَٗس ػٍٝ  -

 .ك١خس حٌّٛح١ٕ١ٓ ٚطٛفَ ٌُٙ ِٕٜش ٌٍظؼز١َ ػٓ آٍحثُٙ
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Le journalisme local est une partie intégrante de la communauté, car il se concentre sur les 

questions qui affectent directement la vie des citoyens et leur offre une plateforme pour 

exprimer leurs opinions. 

طٛحؿٗ ٚٓخثً حلإػلاَ ح١ٌَٛ طليٞ حٌظؼخًِ ِغ حلأهزخٍ حٌِحثفش ٚحٌّؼٍِٛخص ح٠ٌٍٍّش حٌظٟ طٕظَ٘ رَٔػش  -

 .ٔظَٔض ٚطئػَ ٍٓزخً ػٍٝ حٌَأٞ حٌؼخَػزَ حلإ

Les médias sont aujourd'hui confrontés au défi de traiter les fausses informations et la 

désinformation qui se propagent rapidement en ligne et ont un impact négatif sur l'opinion 

publique. 

ط٘ى١ً ٍإ٠ش حٌٕخّ ٌٍؼخٌُ ِٓ هلاي حٌط٠َمش حٌظٟ ٠ظُ رٙخ طمي٠ُ  طمَٛ ٚٓخثً حلإػلاَ ريٍٚ وز١َ فٟ -

 .حلأهزخٍ ٚحٌمٜٚ ٚحٌظل١ٍلاص

Les médias jouent un rôle majeur dans la formation de la vision du monde des gens par la 

manière dont les nouvelles, les récits et les analyses sont présentés. 

خ ػ١ّمخً ٌلأٓٛحق حٌّخ١ٌش ٚح١ٌٔخٓخص حلالظٜخى٠ش ٠ٌّخْ ٠ظطٍذ حٌؼ - ًّ ًّ فٟ حٌٜلخفش حلالظٜخى٠ش فٙ

 .طمي٠ُ طل١ٍلاص ىل١مش ٌٍـٍّٙٛ

Travailler dans le journalisme économique demande une compréhension approfondie des 

marchés financiers et des politiques économiques afin de fournir des analyses précises au 

public. 

ط٘ىً حٌم٠خ٠خ حلاؿظّخػ١ش ِؼً كمٛق حلإٔٔخْ ٚحٌّٔخٚحس ِٟٛٛػخص ِّٙش فٟ حٌظغط١ش حلإػلا١ِش،  -

 .ك١غ ط٢ٍٔ ح٠ٌٛء ػٍٝ حٌظلي٠خص حٌظٟ ٠ٛحؿٙٙخ حٌّـظّغ

Les questions sociales telles que les droits de l'homme et l'égalité sont des sujets 

importants dans la couverture médiatique, car elles mettent en lumière les défis auxquels la 

société est confrontée. 

طٛحؿٗ حٌٜلخفش حلآظمٜخث١ش ِوخ١َ ِظؼيىس، ِٓ ر١ٕٙخ ح٠ٌغ٢ ح١ٌٔخٟٓ ٚحٌظؼَٝ ٌٍظٙي٠يحص  -

 .حٌـٔي٠ش، ٌٚىٕٙخ طظً أكي أُ٘ حلأىٚحص فٟ ِلخٍرش حٌفٔخى

Le journalisme d'investigation fait face à de nombreux risques, notamment des pressions 

politiques et des menaces physiques, mais il reste l'un des outils les plus importants dans la 

lutte contre la corruption. 
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ٟ حٌظلمك ِٓ حٌلمخثك ٠ٌّخْ ػيَ َٔ٘ طؼظّي حٌّئٓٔخص حلإػلا١ِش حٌىزَٜ ػٍٝ فَق ِظوٜٜش ف -

 .أٞ ِؼٍِٛخص هخ١جش أٚ ٠ٍٍِش

Les grandes institutions médiatiques s'appuient sur des équipes spécialisées dans la 

vérification des faits pour s'assurer qu'aucune information erronée ou trompeuse n'est 

publiée. 

ذ حٌظغط١ش حلإػلا١ِش ٌلأكيحع حٌىزَٜ حٌظؼخْٚ ر١ٓ فَق ٛلف١ش ِظؼيىس ٌظمي٠ُ طمخ٠ٍَ غخٌزخً ِخ طظطٍ -

 .ٗخٍِش ِٓ ُٚح٠خ ِوظٍفش

La couverture médiatique des grands événements nécessite souvent la collaboration entre 

plusieurs équipes de journalistes afin de fournir des reportages complets sous différents 

angles. 

خ فٟ طؼ٠ِِ حٌلٛحٍ حٌّـظّؼٟ ٚطمي٠ُ حٌّٕٜخص حٌّوظٍفش ٌٍظؼز١َ ػٓ  - ًّ ح كخٓ ًٍ طٍؼذ ٚٓخثً حلإػلاَ ىٚ

 .ٚؿٙخص حٌٕظَ حٌّظٕٛػش

Les médias jouent un rôle crucial dans la promotion du dialogue social et offrent différentes 

plateformes pour exprimer divers points de vue. 

ِغ طٜخػي ٚط١َس حلأهزخٍ حٌؼخؿٍش، أٛزق ػٍٝ حٌٜلف١١ٓ حٌظؼخًِ ِغ ح٠ٌغ٢ حٌىز١َ ٌظمي٠ُ طمخ٠ٍَ  -

 .ف٠ٍٛش ىْٚ حٌظؤػ١َ ػٍٝ حٌـٛىس ٚحٌّٜيحل١ش

Avec l'augmentation du rythme des nouvelles de dernière minute, les journalistes doivent 

gérer une pression importante pour fournir des reportages immédiats sans affecter la 

qualité et la crédibilité. 

خ ىل١مخً ١ٌٍٔخلخص حٌؼمخف١ش ٚح١ٌٔخ١ٓش حٌّوظٍفش ٠ٌّخْ  - ًّ ٠ظطٍذ اػيحى حٌظمخ٠ٍَ حٌي١ٌٚش ِٓ حٌٜلف١١ٓ فٙ

 .طمي٠ُ طمخ٠ٍَ ىل١مش ٚٗخٍِش

La préparation de reportages internationaux demande aux journalistes une compréhension 

précise des contextes culturels et politiques différents afin de garantir des reportages exacts 

et complets. 

ٓ طؼي ٚٓخثً حلإػلاَ حٌلي٠ؼش ١ِيحٔخً ٌٍظٕخفْ حٌىز١َ ػٍٝ ؿٌد حلأظزخٖ، ِّخ ٠ظطٍذ ِٓ حٌٜلف١١ -

 .حلارظىخٍ فٟ طمي٠ُ حٌّلظٜٛ حلإهزخٍٞ رط٠َمش ؿٌحرش
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Les médias modernes sont un terrain de concurrence intense pour attirer l'attention, ce qui 

oblige les journalistes à innover dans la manière de présenter les informations de manière 

attrayante. 

ح ِل٠ٍٛخً فٟ طؼ٠ِِ حٌي٠ّمَح١١ش ِٓ هلاي ّٟخْ طيفك حٌّؼٍِٛخص حٌلَس  طٍؼذ ٚٓخثً - ًٍ حلإػلاَ ىٚ

 .ٚطّى١ٓ حٌـٍّٙٛ ِٓ حٌٛٛٛي اٌٝ حٌلمخثك

Les médias jouent un rôle central dans la promotion de la démocratie en garantissant la 

libre circulation de l'information et en permettant au public d'accéder aux faits. 

طؼظّي رؼٞ حٌٛٓخثً حلإػلا١ِش ػٍٝ حٌظ٠ًّٛ ِٓ ِٜخىٍ ِٔظمٍش ٠ٌّخْ ِٔح٘ظٙخ ٚحٓظملا١ٌظٙخ رؼ١يحً  -

 .ػٓ ح٠ٌغ١ٛ حلالظٜخى٠ش ٚح١ٌٔخ١ٓش

Certains médias dépendent de financements provenant de sources indépendantes afin de 

garantir leur intégrité et leur indépendance vis-à-vis des pressions économiques et 

politiques. 

٠ظطٍذ حٌؼًّ حٌٜلفٟ حلآظمٜخثٟ حٌميٍس ػٍٝ حٌٛٛٛي اٌٝ ِٜخىٍ ِظؼيىس ٚؿّغ حٌّؼٍِٛخص ِٓ  -

 .ُٚح٠خ ِوظٍفش ٠ٌّخْ طمي٠ُ ٍٛٛس ٗخٍِش ػٓ حٌم٠خ٠خ حٌظٟ ٠ظُ حٌظلم١ك ف١ٙخ

Le travail journalistique d'investigation exige la capacité d'accéder à plusieurs sources et de 

recueillir des informations sous différents angles pour garantir une image complète des 

questions faisant l'objet de l'enquête. 

لإػلأخص ٚحلاػظّخى حٌّظِح٠ي ػٍٝ طٛحؿٗ حٌٜلخفش حٌظلي٠خص حٌّظِح٠يس فٟ ظً طَحؿغ ػخثيحص ح -

 .حلاٗظَحوخص ٚحٌّلظٜٛ حٌّيفٛع

Le journalisme est confronté à des défis croissants avec la baisse des revenus publicitaires 

et la dépendance accrue aux abonnements et au contenu payant. 

ح ٍث١ٔ١خً فٟ َٔ٘  - ًٍ حٌٛػٟ حٌز١جٟ ٚحٌظ٠َٚؾ ٌٍّّخٍٓخص حٌّٔظيحِش حٌظٟ طٙيف طٍؼذ ٚٓخثً حلإػلاَ ىٚ

 .اٌٝ حٌلفخظ ػٍٝ وٛوذ حلأٍٝ

Les médias jouent un rôle clé dans la sensibilisation environnementale et la promotion des 

pratiques durables visant à préserver la planète. 

ِٓ ح٠ٌٍَٚٞ أْ ٠ظمٓ حٌٜلف١ْٛ أىٚحص ؿي٠يس ٌظل٠ََ  ِغ طِح٠ي أ١ّ٘ش حٌٜلخفش حٌَل١ّش، أٛزق -

 .حٌّلظٜٛ َٖٚٔ٘ ػٍٝ حلإٔظَٔض رَٔػش ٚوفخءس
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Avec l'importance croissante du journalisme numérique, il est devenu essentiel que les 

journalistes maîtrisent de nouveaux outils pour éditer et publier du contenu en ligne 

rapidement et efficacement. 

طؼظزَ حٌم٠خ٠خ حٌّظؼٍمش رخٌظؼ١ٍُ ِٓ ر١ٓ حٌّٟٛٛػخص حٌّّٙش حٌظٟ طظٕخٌٚٙخ ٚٓخثً حلإػلاَ، ك١غ ط٢ٍٔ  -

 .ح٠ٌٛء ػٍٝ حٌظلي٠خص حٌظٟ طٛحؿٗ حٌطلاد ٚحٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ كي ٓٛحء

Les questions relatives à l'éducation sont parmi les sujets importants traités par les médias, 

qui mettent en lumière les défis auxquels sont confrontés à la fois les élèves et les 

enseignants. 

٠ـذ ػٍٝ حٌٜلف١١ٓ ح٠ٌٌٓ ٠غطْٛ حٌِٕحػخص حٌٍّٔلش أْ ٠ظلٍٛح رخٌ٘ـخػش ٚحٌلٌٍ فٟ ٔفْ حٌٛلض،  -

 .٠ٌّخْ طمي٠ُ حٌظمخ٠ٍَ ىْٚ طؼ٠َٞ ك١خطُٙ ٌٍوطَ

Les journalistes couvrant les conflits armés doivent faire preuve à la fois de courage et de 

prudence, afin de fournir des reportages sans mettre leur vie en danger. 

خ فٟ َٔ٘ حٌلمخثك حٌّظؼٍمش رخٌٜلش حٌؼخِش، هخٛش هلاي حلأُِخص  - ًّ ح كخٓ ًٍ طٍؼذ ٚٓخثً حلإػلاَ ىٚ

 .حٌٜل١ش ِؼً طفٟ٘ حلأٚرجش ٚحلأَِحٝ حٌّؼي٠ش

Les médias jouent un rôle crucial dans la diffusion des faits relatifs à la santé publique, 

notamment lors des crises sanitaires comme la propagation des épidémies et des maladies 

infectieuses. 

خث١ش ِٓ ر١ٓ أٛؼذ فَٚع حٌٜلخفش، ك١غ طظطٍذ حٌزلغ حٌيل١ك ٚحٌٛٛٛي اٌٝ طؼُي حٌٜلخفش حلآظمٜ -

 .حٌّؼٍِٛخص حٌظٟ لي طىْٛ ِلـٛرش ػٓ حٌـٍّٙٛ

Le journalisme d'investigation est l'une des branches les plus difficiles du journalisme, car il 

nécessite des recherches minutieuses et l'accès à des informations qui pourraient être 

cachées du public. 

طظؼَٝ ٚٓخثً حلإػلاَ ٠ٌغ١ٛ ِظِح٠يس ٠ٌّخْ حٌظٕٛع فٟ طغط١ش حٌم٠خ٠خ حلاؿظّخػ١ش ٚحلالظٜخى٠ش  -

 .ٚح١ٌٔخ١ٓش، ِغ طمي٠ُ ٚؿٙخص ٔظَ ِوظٍفش طّؼً ؿ١ّغ فجخص حٌّـظّغ

Les médias sont sous une pression croissante pour garantir la diversité dans la couverture 

des questions sociales, économiques et politiques, en présentant des points de vue 

différents représentant toutes les catégories de la société. 
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ؼً حٌف١ي٠ٛ ٚحٌزغ فٟ ظً حٌؼَٜ حٌَلّٟ، أٛزق ربِىخْ حٌٜلف١١ٓ حٓظويحَ ٚٓخثً حلإػلاَ حٌظفخػ١ٍش ِ -

 .حٌّزخَٗ ٌظمي٠ُ طمخ٠ٍَ أوؼَ طف١ٜلًا ٚطفخػلًا ِغ حٌـٍّٙٛ

À l'ère numérique, les journalistes peuvent utiliser des médias interactifs tels que la vidéo et 

la diffusion en direct pour fournir des reportages plus détaillés et interactifs avec le public. 

طؼي حٌظمخ٠ٍَ حٌّظؼٍمش رخٌظغ١َ حٌّٕخهٟ ِٓ ر١ٓ حٌّٛح١ٟغ حلأوؼَ طغط١ش فٟ ٚٓخثً حلإػلاَ، ك١غ طزَُ  -

 .حٌظلي٠خص حٌز١ج١ش حٌظٟ طٛحؿٗ حٌؼخٌُ

Les reportages sur le changement climatique font partie des sujets les plus couverts par les 

médias, car ils mettent en lumière les défis environnementaux auxquels le monde est 

confronté. 

طٛحؿٗ حٌٜلخفش طلي٠خص وز١َس فٟ حٌلفخظ ػٍٝ حٓظملا١ٌظٙخ فٟ ظً حٌظؤػ١َ حٌّظِح٠ي ٌٍَ٘وخص حٌىزَٜ  -

 .حٌظٟ طٍّه حٌؼي٠ي ِٓ حٌّئٓٔخص حلإػلا١ِش

Le journalisme fait face à de grands défis pour maintenir son indépendance face à 

l'influence croissante des grandes entreprises qui possèdent de nombreuses institutions 

médiatiques. 

ًٓخ ٌظلم١ك حٌ٘فخف١ش ٚحٌّٔخءٌش فٟ حٌلىِٛخص ٚحٌّئٓٔخص  - طؼُي ٚٓخثً حلإػلاَ حٌلَس ٚحٌي٠ّمَح١١ش أٓخ

 .حٌؼخِش ٚحٌوخٛش

Les médias libres et démocratiques sont fondamentaux pour garantir la transparence et la 

responsabilité des gouvernements et des institutions publiques et privées. 

ح ٍث١ٔ١خً فٟ طٛػ١ش حٌـٍّٙٛ كٛي أ١ّ٘ش حٌّ٘خٍوش ح١ٌٔخ١ٓش، هخٛش هلاي  - ًٍ طٍؼذ حٌٜلخفش ىٚ

 .ٌُٙ حٌّؼٍِٛخص حٌلاُِش لاطوخً لَحٍحص ِٔظ١َٕسحلأظوخرخص، ك١غ طٛفَ 

Le journalisme joue un rôle clé dans la sensibilisation du public à l'importance de la 

participation politique, en particulier lors des élections, en leur fournissant les informations 

nécessaires pour prendre des décisions éclairées. 

حلاكظـخؿخص حٌ٘ؼز١ش فٟ حٌؼي٠ي ِٓ حٌّيْ حٌىزَٜ ؿخءص وٕظ١ـش ١ز١ؼ١ش لاٍطفخع أٓؼخٍ حٌٛلٛى ٚحٌٍٔغ  -

 .حلأٓخ١ٓش

Les manifestations populaires dans plusieurs grandes villes sont survenues en réponse à la 

hausse des prix du carburant et des produits de première nécessité. 
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أوي حٌَث١ْ فٟ هطخرٗ حلأه١َ أْ حلإٛلاكخص حلالظٜخى٠ش ٓظىْٛ ِيػِٛش روط٢ طٙيف اٌٝ طل١ٔٓ  -

 .ِؼ١٘ش حٌّٛح١ٕ١ٓ حلأوؼَ حكظ١خؿًخ

Le président a affirmé dans son dernier discours que les réformes économiques seraient 

soutenues par des plans visant à améliorer les conditions de vie des citoyens les plus 

démunis. 

طٔؼٝ حٌلىِٛش اٌٝ طلم١ك حٌظ١ّٕش حٌّٔظيحِش ِٓ هلاي طٕف١ٌ ِ٘خ٠ٍغ ٟوّش فٟ لطخع حٌطخلش  -

 .حٌّظـيىس

Le gouvernement vise à réaliser un développement durable en lançant des projets 

d'envergure dans le secteur des énergies renouvelables. 

حٔطٍمض كٍّش ١ٕ١ٚش ٌّىخفلش حٌفٔخى ٚطؼ٠ِِ حٌ٘فخف١ش فٟ ِئٓٔخص حٌيٌٚش، رّ٘خٍوش حٌؼي٠ي ِٓ  -

 .حٌـٙخص حٌَلخر١ش

Une campagne nationale pour lutter contre la corruption et renforcer la transparence dans 

les institutions de l'État a été lancée, avec la participation de plusieurs organismes de 

contrôle. 

 .أػٍٓ ٠َُٚ حٌٜلش ػٓ ريء كٍّش ططؼ١ُ ٗخٍِش ٟي حلأَِحٝ حٌّؼي٠ش فٟ حٌّٕخ١ك ح٠ٌَف١ش -

Le ministre de la Santé a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination massive 

contre les maladies infectieuses dans les zones rurales. 

ط٘ٙي حٌؼخّٛش حٓظؼيحىحص ِىؼفش لآظمزخي حٌمّش حٌي١ٌٚش كٛي حٌّٕخم حٌظٟ ٓظـّغ لخىس حٌؼخٌُ فٟ  -

 .حلأٓخر١غ حٌّمزٍش

La capitale se prépare intensivement à accueillir le sommet international sur le climat, qui 

réunira les dirigeants du monde dans les semaines à venir. 

ػخٔض حلأٓٛحق حٌّخ١ٌش ِٓ طَحؿغ ٍِلٛظ فٟ أػمخد حٌمَحٍحص ح١ٌٔخ١ٓش حلأه١َس حٌظٟ أػخٍص ِوخٚف  -

 .حٌّٔظؼ٠َّٓ

Les marchés financiers ont connu un net recul suite aux récentes décisions politiques qui 

ont suscité des inquiétudes parmi les investisseurs. 

فٟ هطٛس غ١َ ِٔزٛلش، لخِض حٌٍٔطخص رظؼ٠ِِ حلإؿَحءحص حلأ١ِٕش فٟ حٌَّحفك حٌل٠ٛ١ش رؼي ٍٚٚى  -

 .طٙي٠يحص اٍ٘خر١ش ِلظٍّش
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Dans une démarche sans précédent, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité 

dans les infrastructures vitales après avoir reçu des menaces terroristes potentielles. 

أػٍٕض ُٚحٍس حٌظؼ١ٍُ ػٓ هط٢ ؿي٠يس طٙيف اٌٝ طل١ٔٓ ؿٛىس حٌظؼ١ٍُ فٟ حٌّيحٍّ حٌلى١ِٛش ٠ُٚخىس  -

 .حلاػظّخى ػٍٝ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ

Le ministère de l'Éducation a annoncé de nouveaux plans visant à améliorer la qualité de 

l'enseignement dans les écoles publiques et à accroître l'utilisation des technologies. 

أ١ٍمض ِٕظّخص حٌّـظّغ حٌّئٟ كٍّش طٛػ١ش طٙيف اٌٝ طؼ٠ِِ كمٛق حٌَّأس ٚطّى١ٕٙخ فٟ ِـخلاص  -

 .حٌؼًّ ٚح١ٌٔخٓش

Les organisations de la société civile ont lancé une campagne de sensibilisation visant à 

renforcer les droits des femmes et à les autonomiser dans les domaines du travail et de la 

politique. 

طؼٙيص حٌيٚي حٌّخٔلش رظمي٠ُ ِٔخػيحص أٔخ١ٔش ػخؿٍش ٌٍٕخُك١ٓ ح٠ٌٌٓ طؤػَٚح رخٌِٕحع حٌٍّٔق فٟ  -

 .حٌّٕخ١ك حٌّ٘خ١ٌش

Les pays donateurs se sont engagés à fournir une aide humanitaire d'urgence aux déplacés 

affectés par le conflit armé dans les régions du nord. 

ح ِطَىحً فٟ لطخع ح١ٌٔخكش، ِخ ٓخُ٘ فٟ طؼ٠ِِ  - ًٛ أويص طمخ٠ٍَ حلظٜخى٠ش كي٠ؼش أْ حٌزلاى ط٘ٙي ّٔ

 .حلالظٜخى ح١ٌٕٟٛ

Des rapports économiques récents ont confirmé que le pays connaît une croissance 

régulière dans le secteur du tourisme, ce qui a contribué à renforcer l'économie nationale. 

ط٘ٙي حٌؼي٠ي ِٓ حٌيٚي حٌؼَر١ش ِٛؿش ؿي٠يس ِٓ حلإٛلاكخص حلاؿظّخػ١ش حٌظٟ طٙيف اٌٝ طل١ٔٓ  -

 .حٌ٘زخدأٟٚخع حٌَّأس ٚ

De nombreux pays arabes connaissent une nouvelle vague de réformes sociales visant à 

améliorer la situation des femmes et des jeunes. 

أفخىص ِٜخىٍ ِطٍؼش رؤْ حٌلىِٛش رٜيى طٕف١ٌ َِ٘ٚع لخْٔٛ ؿي٠ي ٠ٕظُ حٌؼًّ حلإػلاِٟ ٠ٚؼُِ  -

 .ك٠َش حٌٜلخفش
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Des sources bien informées ont indiqué que le gouvernement est sur le point de mettre en 

œuvre un nouveau projet de loi régissant le travail des médias et renforçant la liberté de la 

presse. 

ٌوخٙ فٟ ظً حٍطفخع ِؼيلاص حٌزطخٌش، طؼًّ حٌلىِٛش ػٍٝ طؼ٠ِِ حٌَ٘حوش ر١ٓ حٌمطخػ١ٓ حٌؼخَ ٚح -

 .ٌظٛف١َ فَٙ ػًّ ؿي٠يس

Face à la hausse des taux de chômage, le gouvernement s'efforce de renforcer le 

partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour créer de nouveaux emplois. 

حلالظٜخىٞ ٚطوف١ف طؤػ١َ  أػٍٓ حٌزٕه حٌَّوِٞ ػٓ كِِش ِٓ حٌظيحر١َ حٌٕمي٠ش ٌيػُ حلآظمَحٍ -

 .حلأُِخص حٌّخ١ٌش حٌؼخ١ٌّش

La banque centrale a annoncé une série de mesures monétaires pour soutenir la stabilité 

économique et atténuer les effets des crises financières mondiales. 

حٔوفخٝ حلإٔظخؽ حٌٍِحػٟ ٚحٍطفخع أٓؼخٍ  طؼَٟض حٌزلاى لأوزَ ِٛؿش ؿفخف ٌِٕ ػمٛى، ِّخ أىٜ اٌٝ -

 .حٌّٛحى حٌغٌحث١ش

Le pays a subi la plus grande sécheresse depuis des décennies, entraînant une baisse de 

la production agricole et une augmentation des prix des denrées alimentaires. 

أٛؼذ حٌظلي٠خص حٌظٟ طٛحؿٗ حٌٕظخَ حٌٜلٟ فٟ حٌزلاى، ك١غ طؼي حلأُِش حٌٜل١ش حٌلخ١ٌش ٚحكيس ِٓ  -

 .طظطٍذ طىخطف حٌـٙٛى ٌظـخُٚ٘خ

La crise sanitaire actuelle est l'un des défis les plus difficiles auxquels le système de santé 

du pays est confronté, nécessitant des efforts concertés pour la surmonter. 

١َ حٌظمخ٠ٍَ اٌٝ طِح٠ي كخلاص حٌٙـَس غ١َ حٌَ٘ػ١ش فٟ ظً حٌظَٚف حلالظٜخى٠ش حٌٜؼزش حٌظٟ ٠َّ ط٘ -

 .رٙخ حٌؼي٠ي ِٓ حٌيٚي

Les rapports indiquent une augmentation des cas de migration clandestine dans un 

contexte de difficultés économiques dans de nombreux pays. 

ًٗخ فٟ حٌؼخَ حٌّمزً رف٠ً حلإٛلاكخص حلالظٜخى٠ش طظٛلغ حلأ - ٚٓخ١ حلالظٜخى٠ش أْ ط٘ٙي حٌزلاى حٔظؼخ

 .ٚحٌظلٔٓ فٟ حٌؼلالخص حٌظـخ٠ٍش حٌي١ٌٚش
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Les milieux économiques s'attendent à ce que le pays connaisse une reprise l'année 

prochaine grâce aux réformes économiques et à l'amélioration des relations commerciales 

internationales. 

أػٍٕض حٌٍٔطخص حٌّل١ٍش ػٓ هط٢ لإٔ٘خء ِٕخ١ك ٕٛخػ١ش ؿي٠يس طٙيف اٌٝ ؿٌد حلآظؼّخٍحص  -

 .حلأؿٕز١ش ٚطٛف١َ فَٙ ػًّ

Les autorités locales ont annoncé des plans pour la création de nouvelles zones 

industrielles visant à attirer les investissements étrangers et à créer des emplois. 

ط٘ٙي حلأٓٛحق حٌّل١ٍش حٍطفخػًخ غ١َ ِٔزٛق فٟ أٓؼخٍ حٌؼمخٍحص ٔظ١ـش ٠ُخىس حٌطٍذ ٚطمٍٚ  -

 .حٌّؼَٚٝ فٟ حٌٔٛق

Le marché immobilier local connaît une hausse sans précédent des prix en raison de 

l'augmentation de la demande et de la diminution de l'offre. 

ريأص حٌفَق حٌطز١ش فٟ حٌّٕخ١ك حٌّظ٠ٍَس ِٓ حٌىخٍػش رظمي٠ُ حٌّٔخػيحص ٚحلإغخػش ٌٍٕخؿ١ٓ ِٓ  -

 .حٌٌِِحي حٌّيَِ

Les équipes médicales ont commencé à fournir des secours et de l'aide aux survivants du 

séisme dévastateur dans les régions touchées. 

طئوي حٌظمخ٠ٍَ حلأ١ٌٚش أْ حلأَٟحٍ حٌٕخطـش ػٓ حٌؼخٛفش حلأه١َس لي طىْٛ حلأػٍٝ ٌِٕ ػَ٘ ٕٓٛحص،  -

 .ِّخ ٠ظطٍذ طيهلاص ػخؿٍش

Les premiers rapports confirment que les dégâts causés par la dernière tempête pourraient 

être les plus importants depuis dix ans, nécessitant des interventions urgentes. 

أػَرض حٌّٕظّخص حٌي١ٌٚش ػٓ لٍمٙخ ِٓ طفخلُ حلأٟٚخع حلإٔٔخ١ٔش فٟ ِٕخ١ك حٌِٕحع، ِطخٌزش رظ١ًٙٔ  -

 .ٚٛٛي حٌّٔخػيحص

Les organisations internationales ont exprimé leur inquiétude quant à l'aggravation de la 

situation humanitaire dans les zones de conflit, appelant à faciliter l'accès à l'aide. 

أػٍٕض حٌلىِٛش ػٓ ريء َِ٘ٚع ٟوُ ٌظط٠َٛ حٌز١ٕش حٌظلظ١ش فٟ حٌّٕخ١ك ح٠ٌَف١ش ٌظل١ٔٓ ِٔظ٠ٛخص  -

 .حٌّؼ١٘ش

Le gouvernement a annoncé le lancement d'un projet ambitieux de développement des 

infrastructures dans les zones rurales pour améliorer les conditions de vie. 
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ح رؼي اػلاْ حٌَ٘وخص حٌىزَٜ ػٓ هٔخثَ فخىكش فٟ حلأٍرخف - ًَ  .ٗٙيص حلأٓٛحق حٌّخ١ٌش حٟطَحرخً وز١

Les marchés financiers ont connu une grande volatilité après l'annonce par de grandes 

entreprises de pertes importantes dans leurs bénéfices. 

 .طؼظَِ حٌلىِٛش ا١لاق كٍّش ١ٕ١ٚش ٌّىخفلش حلأ١ِش ٚطؼ٠ِِ حٌظؼ١ٍُ فٟ حٌّٕخ١ك حٌٕخث١ش -

Le gouvernement envisage de lancer une campagne nationale pour lutter contre 

l'analphabétisme et promouvoir l'éducation dans les zones reculées. 

أػخٍ لَحٍ حٌلىِٛش ٍفغ أٓؼخٍ حٌٛلٛى حكظـخؿخص ٚحٓؼش فٟ حٌ٘خٍع، ِّخ أىٜ اٌٝ ًٗ كَوش حٌٍَّٚ  -

 .فٟ ػيس ِٕخ١ك

La décision du gouvernement d'augmenter les prix du carburant a provoqué des 

manifestations massives dans les rues, paralysant la circulation dans plusieurs zones. 

طٔؼٝ حٌّئٓٔخص حٌي١ٌٚش اٌٝ طٛف١َ حٌيػُ حٌّخٌٟ ٌٍزٍيحْ حٌٕخ١ِش رٙيف ِٔخػيطٙخ ػٍٝ ِٛحؿٙش  -

 .حٌظلي٠خص حلالظٜخى٠ش ٚحٌز١ج١ش

Les institutions internationales cherchent à fournir un soutien financier aux pays en 

développement afin de les aider à relever les défis économiques et environnementaux. 

ح، ٍغُ حٌظميَ حٌّلَُ فٟ  - ًَ أويص ِٕظّش حٌٜلش حٌؼخ١ٌّش أْ ؿخثلش وٍٛٚٔخ لا طِحي طّؼً طٙي٠يحً هط١

 .ػ١ٍّخص حٌظٍم١ق

L'Organisation mondiale de la santé a confirmé que la pandémie de COVID-19 continue de 

représenter une menace sérieuse, malgré les progrès réalisés dans les campagnes de 

vaccination. 

ط١َ٘ حٌيٍحٓخص حٌلي٠ؼش اٌٝ ٚؿٛى ٠ُخىس ٍِلٛظش فٟ ػيى حلأٗوخٙ ح٠ٌٌٓ ٠ؼخْٔٛ ِٓ حلاٟطَحرخص  -

 .حٌٕف١ٔش رٔزذ ح٠ٌغ١ٛ حلالظٜخى٠ش

Des études récentes indiquent une augmentation notable du nombre de personnes 

souffrant de troubles mentaux en raison des pressions économiques. 

أػٍٕض ُٚحٍس حٌيحه١ٍش ػٓ ٟز٢ ٗزىخص ط٠َٙذ ٟوّش طؼًّ ػٍٝ ط٠َٙذ حٌّويٍحص ػزَ حٌليٚى  -

 .حٌَ٘ل١ش

Le ministère de l'Intérieur a annoncé le démantèlement de vastes réseaux de contrebande 

opérant dans le trafic de drogue à travers les frontières orientales. 
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٠ظٛلغ حٌوزَحء أْ ٠ئىٞ حلارظىخٍ فٟ ِـخي حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌو٠َحء اٌٝ طلف١ِ حٌّٕٛ حلالظٜخىٞ فٟ  -

 .حٌٕٔٛحص حٌمخىِش

Les experts prévoient que l'innovation dans le domaine des technologies vertes stimulera la 

croissance économique dans les années à venir. 

أ١ٍمض حٌّٕظّخص حٌز١ج١ش كّلاص طٛػ١ش كٛي آػخٍ حٌظغ١َ حٌّٕخهٟ فٟ حٌّـظّؼخص حٌٔخك١ٍش حٌّٙيىس  -

 .رخٍطفخع ِٔظٜٛ حٌزلخٍ

Les organisations environnementales ont lancé des campagnes de sensibilisation sur les 

effets du changement climatique dans les communautés côtières menacées par la montée 

des eaux. 

طٛحًٛ حٌيٚي حٌىزَٜ حٌظفخٚٝ ر٘ؤْ حطفخل١ش ؿي٠يس ٌٍظـخٍس حٌلَس، ٢ٓٚ طٛطَحص كٛي حٌم٠خ٠خ  -

 .حٌؼّخيحٌّظؼٍمش رخٌز١جش ٚكمٛق 

Les grandes puissances continuent de négocier un nouvel accord de libre-échange, au 

milieu de tensions concernant les questions environnementales et les droits des travailleurs. 

 .مخ١ٔٛٔش ٚح١ٌٔخ١ٓشأػخٍ لَحٍ حٌم٠خء ربٌغخء رؼٞ حلأكىخَ حٌٔخرمش ؿيلًا ٚحٓؼخً فٟ حلأٚٓخ١ حٌ -

La décision de la justice d'annuler certaines décisions antérieures a suscité une vaste 

controverse dans les milieux juridiques et politiques. 

أػٍٕض حٌٍٔطخص ػٓ هط٢ ؿي٠يس ٌظط٠َٛ ٗزىش حٌٕمً حٌؼخَ فٟ حٌؼخّٛش رٙيف طم١ًٍ حلاُىكخَ  -

 .ٍٛعحٌٍَّٚٞ ٚحٌظ

Les autorités ont annoncé de nouveaux plans pour développer le réseau de transports 

publics dans la capitale afin de réduire les embouteillages et la pollution. 

طئوي حٌلىِٛش حٌظِحِٙخ رّٛحٍٛش حلإٛلاكخص ح١ٌٔخ١ٓش ٚحلالظٜخى٠ش حٌظٟ طٙيف اٌٝ طل١ٔٓ حٌٟٛغ  -

 .خَ فٟ حٌزلاىحٌؼ

Le gouvernement réaffirme son engagement à poursuivre les réformes politiques et 

économiques visant à améliorer la situation générale du pays. 

خ ٍِلٛظًخ - ًِ  .أويص ِٜخىٍ ىرٍِٛخ١ٓش أْ حٌّلخىػخص ر١ٓ حٌزٍي٠ٓ ر٘ؤْ حٌظٛطَحص حٌليٚى٠ش لي كممض طمي

Des sources diplomatiques ont confirmé que les pourparlers entre les deux pays 

concernant les tensions frontalières ont fait des progrès significatifs. 
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أفخىص طمخ٠ٍَ اػلا١ِش أْ حٌلىِٛش رٜيى َِحؿؼش ١ٓخٓخص حٌٙـَس حٌلخ١ٌش فٟ ظً حلأٟٚخع  -

 .حلالظٜخى٠ش حٌّظيٍ٘ٛس

Des rapports médiatiques indiquent que le gouvernement est en train de revoir les 

politiques migratoires actuelles face à la détérioration de la situation économique. 

أػٍٕض ُٚحٍس حٌؼًّ ػٓ رَحِؾ ؿي٠يس طٙيف اٌٝ طم١ًٍ ٔٔزش حٌزطخٌش ر١ٓ حٌ٘زخد ِٓ هلاي حٌظي٠ٍذ  -

 .ٟحٌّٕٙ

Le ministère du Travail a annoncé de nouveaux programmes visant à réduire le taux de 

chômage chez les jeunes grâce à la formation professionnelle. 

ح فٟ حٌٕٔٛحص حلأه١َس، رف٠ً حلآظؼّخٍحص حٌّظِح٠يس  - ًٛ ٠ؼظزَ لطخع حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ِٓ أوؼَ حٌمطخػخص ّٔ

 .حٌزلغفٟ حلارظىخٍ ٚ

Le secteur de la technologie est l'un des plus dynamiques ces dernières années, grâce à 

l'augmentation des investissements dans l'innovation et la recherche. 

ح ٍِلٛظًخ هلاي حٌؼخ - ًٛ َ ط١َ٘ حٌظٛلؼخص حلالظٜخى٠ش اٌٝ أْ حٌٕخطؾ حٌّلٍٟ حلإؿّخٌٟ ٌٍزلاى ١ٓ٘ٙي ّٔ

 .حٌّمزً

Les prévisions économiques indiquent que le produit intérieur brut du pays connaîtra une 

croissance significative au cours de l'année prochaine. 

أ١ٍمض حٌٍٔطخص حٌّل١ٍش كٍّش ٌظ٘ـ١غ حٓظويحَ ٚٓخثً حٌٕمً حٌٜي٠مش ٌٍز١جش فٟ ِلخٌٚش ٌٍلي ِٓ  -

 .حٌظٍٛع

Les autorités locales ont lancé une campagne pour encourager l'utilisation de moyens de 

transport écologiques dans une tentative de réduire la pollution. 

خ كخىحً فٟ حٌّٛحٍى حٌّخث١ش، ِّخ ٠يفغ حٌلىِٛش اٌٝ حطوخً طيحر١َ ػخؿٍش لإىحٍس حلأُِش - ًٜ  .طٛحؿٗ حٌزلاى ٔم

Le pays est confronté à une grave pénurie de ressources en eau, ce qui pousse le 

gouvernement à prendre des mesures urgentes pour gérer la crise. 

 .أوي ٠َُٚ حٌيحه١ٍش أْ حٌٍٔطخص ٌٓ طظٙخْٚ فٟ ططز١ك حٌمخْٔٛ ٌٍلفخظ ػٍٝ حلأِٓ ٚحلآظمَحٍ فٟ حٌزلاى -

Le ministre de l'Intérieur a affirmé que les autorités ne toléreront aucune infraction à la loi 

afin de maintenir la sécurité et la stabilité dans le pays. 

 .٠ظٛلغ هزَحء حلالظٜخى أْ ٠ئىٞ ٍفغ ح٠ٌَحثذ اٌٝ طزخ١ئ حٌّٕٛ حلالظٜخىٞ فٟ حلأَٗٙ حٌّمزٍش -
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Les experts économiques prévoient que la hausse des impôts ralentira la croissance 

économique au cours des prochains mois. 

أػٍٕض حٌلىِٛش ػٓ هط٢ ٌظ١ٓٛغ ٗزىخص حٌىَٙرخء فٟ حٌّٕخ١ك حٌٕخث١ش ٌظل١ٔٓ ِٔظٜٛ حٌويِخص فٟ  -

 .طٍه حٌّٕخ١ك

Le gouvernement a annoncé des plans pour étendre les réseaux électriques dans les zones 

reculées afin d'améliorer les services dans ces régions. 

ط١َ٘ حٓظطلاػخص حٌَأٞ اٌٝ أْ غخٌز١ش حٌٔىخْ ٠يػّْٛ حلإٛلاكخص حٌيٓظ٠ٍٛش حٌظٟ طؼُِ ىٍٚ  -

 .حٌزٌَّخْ

Les sondages d'opinion indiquent que la majorité de la population soutient les réformes 

constitutionnelles qui renforcent le rôle du parlement. 
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Lexique de termes et expressions journalistiques : 

Liste de 500 termes et expressions couramment utilisés dans le domaine médiatique et 

journalistique, traduits en arabe : 

1. Média - َٚعبئً الإػلا 

2. Journalisme - اٌقؾبفخ 

3. Presse écrite - اٌقؾبفخ اٌّىزٛثخ 

4. Presse électronique - اٌقؾبفخ الإٌىزش١ٔٚخ 

5. Reportage - رمش٠ش 

6. Article - ِمبي 

7. Enquête - رؾم١ك 

8. Chronique - ٟػّٛد فؾف 

9. Editorial - افززبؽ١خ 

10. Révélations - إفؾبءاد 

11. Interview - ِمبثٍخ 

12. Source d’information - ِقذس اٌّؼٍِٛبد 

13. Rétractation - عؾت 

14. Diffamation - رؾ١ٙش 

15. Fait divers - خجش ِزٕٛع 

16. Exclusivité - ٟعجك فؾف 

17. Rédaction - رؾش٠ش 
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18. Journal télévisé - ٔؾشح الأخجبس 

19. Bulletin d'information - ِٛعض الأخجبس 

20. Actualités - الأخجبس 

21. Reporteur - ًِشاع 

22. Photoreportage - رمش٠ش ِقٛس 

23. Éditeur - ِؾشس 

24. Déontologie - أخلال١بد اٌقؾبفخ 

25. Fake news - الأخجبس اٌضائفخ 

26. Média numérique - ٚعبئو سل١ّخ 

27. Diffusion en direct - ثش ِجبؽش 

28. Conférence de presse - ِٟؤرّش فؾف 

29. Déclaration officielle - ّٟث١بْ سع 

30. Liberté de la presse - ؽش٠خ اٌقؾبفخ 

31. Liberté d’expression - ؽش٠خ اٌزؼج١ش 

32. Censure - سلبثخ 

33. Article d’opinion - ِٞمبي سأ 

34. Communiqué de presse - ٟث١بْ فؾف 

35. Brève - خجش لق١ش 

36. Média indépendant - ًإػلاَ ِغزم 

37. Transparence - ؽفبف١خ 
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38. Sondage - اعزطلاع 

39. Manchette - ٟػٕٛاْ سئ١غ 

40. Publicité - ْإػلا 

41. Campagne médiatique - ؽٍّخ إػلا١ِخ 

42. Chaîne d'information - لٕبح إخجبس٠خ 

43. Ligne éditoriale - ٞاٌخو اٌزؾش٠ش 

44. Montage vidéo - ِٛٛٔزبط ف١ذ٠ 

45. Journaliste d'investigation - ٟفؾفٟ اعزمقبئ 

46. Sujet brûlant - لن١خ عبخٕخ 

47. Colonne - ػّٛد 

48. Page d'accueil - اٌقفؾخ اٌشئ١غ١خ 

49. Diffusion - ثش 

50. Leaks - رغش٠جبد 

51. Confidentialité des sources - عش٠خ اٌّقبدس 

52. Rubrique - ُلغ 

53. Média mainstream - ٚعبئً الإػلاَ اٌشئ١غ١خ 

54. Débat télévisé - ِٕبظشح رٍفض١ٔٛ٠خ 

55. Tableau de bord - ٌٛؽخ اٌم١بدح 

56. Correcteur - ِقؾؼ 

57. Maquette - ُرق١ّ 
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58. Audience - عّٙٛس 

59. Accréditation - اػزّبد 

60. Heure de grande écoute - ٚلذ اٌزسٚح 

61. Dépêche - ثشل١خ 

62. Producteur - ِٕزظ 

63. Réalisateur - ِخشط 

64. Animateur - ِمذَ ثشاِظ 

65. Analyste - ًٍِؾ 

66. Chroniqueur - وبرت ػّٛد 

67. Manipulation médiatique - ِٟرلاػت إػلا 

68. Presse à scandale - اٌقؾبفخ اٌقفشاء 

69. Couverture médiatique - رغط١خ إػلا١ِخ 

70. Journal local - عش٠ذح ِؾ١ٍخ 

71. Journal national - عش٠ذح ٚه١ٕخ 

72. Journal international - عش٠ذح د١ٌٚخ 

73. Imprimerie - ِطجؼخ 

74. Edition spéciale - خبؿ ػذد  

75. Presse en ligne - فؾبفخ الإٔزشٔذ 

76. Magazine - ِغٍخ 

77. Cahier - ٍِؾك 



(100) 
 

78. Diffuseur - ِز٠غ 

79. Contenu - ِٜٛؾز 

80. Archives - أسؽ١ف 

81. Chapeau - ِمذِخ اٌّمبي 

82. Réseau social - ؽجىخ اعزّبػ١خ 

83. Fake - ِفجشن 

84. Controverse - عذي 

85. Enregistrement - ًرغغ١ 

86. Interviewé - اٌّغزغٛة 

87. Infographie - ٟٔسعُ ث١ب 

88. Média alternatif - ًإػلاَ ثذ٠ 

89. Journal papier - فؾ١فخ ٚسل١خ 

90. Reportage terrain - ٟٔرمش٠ش ١ِذا 

91. Incident médiatique - ِٟؽبدس إػلا 

92. Attaque verbale - ٟ٘غَٛ ٌفظ 

93. Sensationnel - ِض١ش 

94. Bloc-notes - دفزش اٌّلاؽظبد 

95. Déclaration à la presse - ٟرقش٠ؼ فؾف 

96. Chronologie - ِٟٕرغٍغً ص 

97. Témoignage - ؽٙبدح 
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98. Version officielle - سٚا٠خ سع١ّخ 

99. Confidentiel - ٞعش 

100. Hébdomadaire - أعجٛػ١خ 

101. Correspondant - ًِشاع 

102. Bouclage - غٍك اٌؼذد 

103. Rumeurs - إؽبػبد 

104. Webinaire - ٔذٚح ػجش الإٔزشٔذ 

105. Biais médiatique - ِٟرؾ١ض إػلا 

106. Voix off - ٟرؼ١ٍك فٛر 

107. Sujet sensible - ِٛمٛع ؽغبط 

108. Public cible - اٌغّٙٛس اٌّغزٙذف 

109. Flash info - ٞفلاػ إخجبس 

110. Médias sociaux - ٟٚعبئً اٌزٛافً الاعزّبػ 

111. Presse satirique - فؾبفخ عبخشح 

112. Débat - ٔمبػ 

113. Infiltration - ًٍرغ 

114. Prises de position - ِٛالف 

115. Fake profil - ّٟ٘ٚ ؽغبة 

116. Fact-checking - اٌزؾمك ِٓ اٌؾمبئك 

117. Page de garde - غلاف 
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118. Hors antenne - خبسط اٌٙٛاء 

119. Revue de presse - ِشاعؼخ فؾف١خ 

120. Coupure de presse - لقبفخ فؾف١خ 

121. Relais médiatique - ِٟٚع١و إػلا 

122. Audience record - ٟعّٙٛس ل١بع 

123. Micro-trottoir - ٟٔاعزطلاع ١ِذا 

124. Biais - أؾ١بص 

125. Éthique - أخلال١بد 

126. Scoop - ٟعجك فؾف 

127. Propos - رقش٠ؾبد 

128. Couverture complète - رغط١خ ؽبٍِخ 

129. Titrage - رش٠ٚظ 

130. Source anonyme - ِقذس ِغٙٛي 

131. Lancement - إهلاق 

132. Fake newser - ٔبلً الأخجبس اٌضائفخ 

133. Interviews multiples - ِمبثلاد ِزؼذدح 

134. Portrait - ٗثٛسرش٠ 

135. Média interactif - ٚعبئو رفبػ١ٍخ 

136. Édition - إفذاس 

137. Rubrique sociale - ٟاٌمغُ الاعزّبػ 
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138. Magazine culturel - ِغٍخ صمبف١خ 

139. Diffusion mondiale - ٌّٟثش ػب 

140. Récit - عشد 

141. Opinion publique - َاٌشأٞ اٌؼب 

142. Média participatif - ٍٟإػلاَ رفبػ 

143. Microphone - ْٛ١ِىشٚف 

144. Grand reportage - رمش٠ش ِطٛي 

145. Contenu sponsorisé - َِٛؾزٜٛ ِذػ 

146. Publicité déguisée - ٟإػلاْ ِزخف 

147. Influence - رأص١ش 

148. Veille médiatique - ِشالجخ إػلا١ِخ 

149. Communiquer - ًاٌزٛاف 

150. Trafic médiatique - َؽشوخ الإػلا 

151. Fausse information - ِؼٍِٛخ خبهئخ 

152. Intégrité journalistique - ٔضا٘خ اٌقؾبفخ 

153. Studio - ٛاعزٛد٠ 

154. Bande-annonce - ٟإػلاْ رش٠ٚغ 

155. Panel de discussion - ٌغٕخ ِٕبلؾخ 

156. Média imprimé - ٚعبئو ِطجٛػخ 

157. Studio d'enregistrement - ًاعزٛد٠ٛ رغغ١ 
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158. Opinion - ٞسأ 

159. Personnalité publique - ؽخق١خ ػبِخ 

160. Infomercial - ٟإػلاْ ِؼٍِٛبر 

161. Qualité de l'information - عٛدح اٌّؼٍِٛبد 

162. Article de fond - ِمبي ػ١ّك 

163. Diffusion différée - ًثش ِؤع 

164. Surveillance médiatique - َِشالجخ الإػلا 

165. Actualité chaude - أخجبس عبخٕخ 

166. Page éditoriale - ففؾخ الافززبؽ١خ 

167. Communiqués officiels - ث١بٔبد سع١ّخ 

168. Lignes directrices - خطٛه إسؽبد٠خ 

169. Publication périodique - ِٕٞؾٛس دٚس 

170. Crise médiatique - أصِخ إػلا١ِخ 

171. Média de proximité - ٍٟإػلاَ ِؾ 

172. Information à la demande - ِؼٍِٛبد ػٕذ اٌطٍت 

173. Coup de projecteur - رغ١ٍو اٌنٛء 

174. Audience visée - اٌغّٙٛس اٌّغزٙذف 

175. Satire – عخش٠خ 

176. Média audiovisuel - ٞإػلاَ عّؼٟ ثقش 

177. Matériel promotionnel - ِٛاد رش٠ٚغ١خ 



(105) 
 

178. Auteur - وبرت 

179. Affaire médiatique - لن١خ إػلا١ِخ 

180. Droit de réponse - ؽك اٌشد 

181. Diffusion en boucle - ًثش ِزٛاف 

182. Interview en profondeur - ِمبثٍخ ِؼّمخ 

183. Manipulation des faits - رلاػت ثبٌؾمبئك 

184. Caméraman - ِٛقٛس ف١ذ٠ 

185. Révélation - وؾف 

186. Message clé - سعبٌخ سئ١غ١خ 

187. Réputation médiatique - عّؼخ إػلا١ِخ 

188. Communauté médiatique -  الإػلاِٟاٌّغزّغ  

189. Négociation médiatique - ِفبٚمبد إػلا١ِخ 

190. Bilan - ؽق١ٍخ 

191. Partie prenante - عٙخ ِؼ١ٕخ 

192. Ample couverture - رغط١خ ٚاعؼخ 

193. Médiatisation - اٌزغط١خ الإػلا١ِخ 

194. Différend public - ٍٟٕخلاف ػ 

195. Newsroom - غشفخ الأخجبس 

196. Crédibilité - ِقذال١خ 

197. Point de presse - ٔمطخ فؾف١خ 
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198. Forum - ِٜٕزذ 

199. Entrevue exclusive - ِمبثٍخ ؽقش٠خ 

200. Sujet principal - ِٟٛمٛع سئ١غ 

201. Décryptage - فه اٌؾ١فشح 

202. Buzz médiatique - مغخ إػلا١ِخ 

203. Critique des médias - َٔمذ الإػلا 

204. Réfutation - دؽل 

205. Chronologie des événements - لأؽذاسرغٍغً ا  

206. Conflit d’intérêts - رنبسة اٌّقبٌؼ 

207. Enregistrement audio - ٟرغغ١ً فٛر 

208. Fausse rumeur - ؽبئؼخ وبرثخ 

209. Présentateur de nouvelles - ِز٠غ الأخجبس 

210. Briser l'info - وغش اٌخجش 

211. Bande défilante - ؽش٠و الأخجبس 

212. Interviews croisées - ِمبثلاد ِزمبهؼخ 

213. Intox - ِؼٍِٛبد ِنٍٍخ 

214. Communiqué officiel - ّٟرقش٠ؼ سع 

215. Vidéo virale - ف١ذ٠ٛ أزؾش ثغشػخ 

216. Flashback - اعزشعبع 

217. Contenu éditorial - ِٞؾزٜٛ رؾش٠ش 
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218. Page de commentaires - ففؾخ اٌزؼ١ٍمبد 

219. Correcteur en chef - سئ١ظ اٌزقؾ١ؼ 

220. Documentaire - ٟف١ٍُ ٚصبئم 

221. Exposé - ػشك 

222. Sous-titrage - اٌزشعّخ إٌق١خ 

223. Analyse approfondie - رؾ١ًٍ ِزؼّك 

224. Opinion informée - سأٞ ِغز١ٕش 

225. Modération - ًرؼذ٠ 

226. Information confidentielle - ِؼٍِٛبد عش٠خ 

227. Droit des médias - َؽمٛق الإػلا 

228. Inauguration - افززبػ 

229. Complot médiatique - ِؤاِشح إػلا١ِخ 

230. Bilan de l'année - ؽق١ٍخ اٌغٕخ 

231. En direct - ٟثش ؽ 

232. Cyberjournalisme - فؾبفخ إٌىزش١ٔٚخ 

233. Page des sports - ففؾخ اٌش٠بمخ 

234. Publicité subliminale - ّٟٕإػلاْ م 

235. Titres accrocheurs - ػٕب٠ٚٓ عزاثخ 

236. Source vérifiée - ِقذس ِٛصٛق 

237. Spot publicitaire - ٞإػلاْ رغبس 
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238. Tribune libre - ِٕقخ ؽشح 

239. Chronique matinale - ٟػّٛد فجبؽ 

240. Déclaration controversée - رقش٠ؼ ِض١ش ٌٍغذي 

241. Retrait - عؾت 

242. Publication mensuelle - ِٕٞؾٛس ؽٙش 

243. Infolettre - سعبٌخ إخجبس٠خ 

244. Démenti - ٟٔف 

245. Table ronde - هبٌٚخ ِغزذ٠شح 

246. Présentation - ُرمذ٠ 

247. Factuel - ٟٚالؼ 

248. Première diffusion - أٚي ثش 

249. Relance médiatique - إػبدح إؽ١بء إػلا١ِخ 

250. Critique littéraire - ٟٔمذ أدث 

251. Direct - ثش ِجبؽش 

252. Diffusion satellite - ثش ػجش الألّبس اٌقٕبػ١خ 

253. Code déontologique - ١ِضبق الأخلال١بد 

254. Média généraliste - ًِإػلاَ ؽب 

255. Base de données - لبػذح ث١بٔبد 

256. Article satirique - ِمبي عبخش 

257. Dépêche d'agence - ثشل١خ ٚوبٌخ 
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258. Document confidentiel - ٚص١مخ عش٠خ 

259. Infox - أخجبس وبرثخ 

260. Média visuel - ٟإػلاَ ِشئ 

261. Sensibilisation - رٛػ١خ 

262. Recadrage - إػبدح رأه١ش 

263. Débat public - َٔمبػ ػب 

264. Bloc d'annonces - ِغّٛػخ إػلأبد 

265. Production médiatique - ِٟإٔزبط إػلا 

266. Comité de rédaction - ٌغٕخ اٌزؾش٠ش 

267. Veille d'information - ِشالجخ اٌّؼٍِٛبد 

268. Relation de presse - ػلالخ فؾف١خ 

269. Reportage d’actualité - ٞرمش٠ش إخجبس 

270. Blogueur - ِْٚذ 

271. Indépendance éditoriale - اعزملا١ٌخ اٌزؾش٠ش 

272. Article de synthèse - ٍِٟمبي رؾ١ٍ 

273. Réflexion critique - ٞرفى١ش ٔمذ 

274. Culture médiatique - اٌضمبفخ الإػلا١ِخ 

275. Chronique humoristique - ٟ٘ػّٛد فىب 

276. Plateforme numérique - ِٕقخ سل١ّخ 

277. Page de couverture -  اٌغلافففؾخ  
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278. Dossier de presse - ٍِٟف فؾف 

279. Storytelling - عشد اٌمقـ 

280. Média d'entreprise - إػلاَ اٌؾشوبد 

281. Opinion biaisée - سأٞ ِٕؾبص 

282. Ligne de conduite - خو ع١ش 

283. Réaction publique - سد فؼً اٌغّٙٛس 

284. Média public - ِّٟٛإػلاَ ػ 

285. Sujet controversé -  ٌٍغذيِٛمٛع ِض١ش  

286. Journalisme mobile - ًفؾبفخ اٌّٛثب٠ 

287. Plateau télé - ٟٔٛاعزٛد٠ٛ رٍفض٠ 

288. Info en continu - الأخجبس اٌّزٛافٍخ 

289. Synthèse - رٍخ١ـ 

290. Médias d'opposition - إػلاَ ِؼبسك 

291. Média institutionnel - ٟإػلاَ ِؤعغ 

292. Journalisme d'impact - فؾبفخ ِؤصشح 

293. Critique cinématographique - ٟٔمذ ع١ّٕبئ 

294. Réponse officielle - ّٟسد سع 

295. Portail d’information - ثٛاثخ ِؼٍِٛبد 

296. Interrogation - اعزغٛاة 

297. Montage sonore - ِٟٛٔزبط فٛر 
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298. Média communautaire - ٟإػلاَ ِغزّؼ 

299. Téléspectateurs - ِْٛؾب٘ذٞ اٌزٍفض٠ 

300. Sous-contrôle - رؾذ اٌغ١طشح 

301. Diffamation publique - ٍٟٕرؾ١ٙش ػ 

302. Média en mutation - إػلاَ ِزغ١ش 

303. Événement médiatisé - ؽذس ِؾٙش 

304. Droits de diffusion - ؽمٛق اٌجش 

305. Contenu viral - ِٟؾزٜٛ ف١شٚع 

306. Sensibilisation médiatique - اٌزٛػ١خ الإػلا١ِخ 

307. Médias de niche - إػلاَ ِزخقـ 

308. Publication urgente - ًِٕؾٛس ػبع 

309. Presse clandestine - فؾبفخ عش٠خ 

310. Tranche horaire - فزشح ص١ِٕخ 

311. Ligne chaude - ٓخو عبخ 

312. Contribution - ِغبّ٘خ 

313. Surtitre - ْػٕٛاْ فٛق اٌؼٕٛا 

314. Médias audiovisuels - ٚعبئً الإػلاَ اٌغّؼ١خ ٚاٌجقش٠خ 

315. Régie publicitaire -  الإػلأبدإداسح  

316. Levier médiatique - ِٟٔفٛر إػلا 

317. Porte-parole - ّٟإٌبهك اٌشع 
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318. Grand titre - ٟػٕٛاْ سئ١غ 

319. Média d’État - إػلاَ اٌذٌٚخ 

320. Média de masse - ٞإػلاَ عّب١٘ش 

321. Infraction médiatique - ِخبٌفخ إػلا١ِخ 

322. Collectif - ِغّٛػخ 

323. Réaction en chaîne - ًرفبػً ِزغٍغ 

324. Diffusion ciblée - ٗثش ِٛع 

325. Informations crédibles - ِؼٍِٛبد ِٛصٛلخ 

326. Esprit critique - ٞرفى١ش ٔمذ 

327. Newsfeed - ِٛعض الأخجبس 

328. Média payant - إػلاَ ِذفٛع 

329. Rétroaction - رغز٠خ ساعؼخ 

330. Interview pré-enregistrée - ًِمبثٍخ ِغغٍخ ِغجمب 

331. Annonceur - ٍِٓؼ 

332. Audience captive - م١ذ ُِ  عّٙٛس 

333. Diffusion large - ثش ٚاعغ 

334. Rubrique culturelle - ٟاٌمغُ اٌضمبف 

335. Info brute - َِؼٍِٛبد خب 

336. Critique gastronomique - َٔمذ اٌطؼب 

337. Temps d'antenne - ٚلذ اٌجش 



(113) 
 

338. Média en ligne - ٚعبئو ػٍٝ الإٔزشٔذ 

339. Montage numérique - ّٟرؾش٠ش سل 

340. Communauté en ligne - ِغزّغ ػٍٝ الإٔزشٔذ 

341. Canal de diffusion - لٕبح رٛص٠غ 

342. Média à but lucratif - إػلاَ ٘بدف ٌٍشثؼ 

343. Rédacteur en chef - سئ١ظ اٌزؾش٠ش 

344. Attaque en ligne - ٘غَٛ ػٍٝ الإٔزشٔذ 

345. Page de publicité - ففؾخ إػلأبد 

346. Réputation numérique - ١ّخاٌغّؼخ اٌشل  

347. Influenceur - ِؤصش 

348. Directrice des nouvelles - ِذ٠شح الأخجبس 

349. Mise en page - رق١ُّ اٌقفؾخ 

350. Promotion croisée - رش٠ٚظ ِزمبهغ 

351. Droit à l'image - ؽك اٌقٛسح 

352. Spécialiste des médias - َِزخقـ فٟ الإػلا 

353. Web TV - رٍفض٠ْٛ ػجش الإٔزشٔذ 

354. Transmission en direct - ٟثش ؽ 

355. Audimat - ِؤؽش اٌغّٙٛس 

356. Incursion médiatique - ِٟرٛغً إػلا 

357. Ligne de fracture - ًخو اٌفبف 
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358. Couverture locale - رغط١خ ِؾ١ٍخ 

359. Média documentaire - ٟإػلاَ ٚصبئم 

360. Média scientifique - ٍّٟإػلاَ ػ 

361. Facteur de crédibilité -  ًِِقذال١خػب  

362. Événement public - َؽذس ػب 

363. Communication interne - ٍٟرٛافً داخ 

364. Autocensure - اٌشلبثخ اٌزار١خ 

365. Média populaire - َإػلا 

366. Enregistrement visuel - ٟرغغ١ً ِشئ 

367. Bulletin de nouvelles - ٔؾشح أخجبس 

368. Sujet récurrent - ِٛمٛع ِزىشس 

369. Accès aux médias - َاٌٛفٛي إٌٝ الإػلا 

370. Base rédactionnelle - ٞالأعبط اٌزؾش٠ش 

371. Contenu publicitaire - ِٟٔؾزٜٛ إػلا 

372. Compilation - رغ١ّغ 

373. Programme télévisé - ٟٔٛثشٔبِظ رٍفض٠ 

374. Ligne de partage - ُخو رمغ١ 

375. Média environnemental - ٟإػلاَ ث١ئ 

376. Influence politique - ٟرأص١ش ع١بع 

377. Alerte média - ِٟرٕج١ٗ إػلا 
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378. Émission en continu - ثشٔبِظ ِغزّش 

379. Documentation vidéo - ٛرٛص١ك ثبٌف١ذ٠ 

380. Charte éditoriale - ٞ١ِضبق رؾش٠ش 

381. Titre d'accroche - ػٕٛاْ عبرة 

382. Tribune de débat - ِٕقخ ِٕبلؾخ 

383. Directeur de publication - ِذ٠ش إٌؾش 

384. Segment d'audience - ؽش٠ؾخ عّٙٛس 

385. Média de consommation - ٟإػلاَ اعزٙلاو 

386. Planification éditoriale - ٞرخط١و رؾش٠ش 

387. Observatoire des médias - ِِٟشفذ إػلا 

388. Vitrine médiatique - ٚاعٙخ إػلا١ِخ 

389. Rédaction rapide - رؾش٠ش عش٠غ 

390. Nouveauté - عذ٠ذ 

391. Porte-parole officiel - ّٟإٌبهك اٌشع 

392. Contenu immersif - ِؾزٜٛ غبِش 

393. Audience participative - ٍٟعّٙٛس رفبػ 

394. Média événementiel - ٟإػلاَ ِٕبعجز 

395. Politique de confidentialité - ع١بعخ اٌخقٛف١خ 

396. Compte rendu d’événement - رمش٠ش ؽذس 

397. Journal de bord -  ا١ِٛ١ٌخدفزش  
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398. Clôture éditoriale - إغلاق اٌزؾش٠ش 

399. Désinformation - ًرن١ٍ 

400. Filtrage des nouvelles - رقف١خ الأخجبس 

401. Média à portée limitée - إػلاَ ِؾذٚد الأزؾبس 

402. Médias de contact - ٚعبئً الارقبي 

403. Création de contenu - ٜٛإٔزبط اٌّؾز 

404. Heure d'antenne - عبػخ اٌجش 

405. Antenne relais - ًِؾطخ رشؽ١ 

406. Consultant en médias - ِِٟغزؾبس إػلا 

407. Publicité de marque - إػلاْ ٌٍؼلاِخ اٌزغبس٠خ 

408. Média éducatif - ّٟإػلاَ رؼ١ٍ 

409. Démonstration publique - ٍٟٕػشك ػ 

410. Contre-argument - ؽغخ ِنبدح 

411. Pré-enregistrement - رغغ١ً ِغجك 

412. Diffusion radiophonique - ٟثش إراػ 

413. Audience internationale - ٌٟٚعّٙٛس د 

414. Contribution médiatique - ِغبّ٘خ إػلا١ِخ 

415. Diffusion sécurisée - َِّٓ  ثش ِؤ

416. Rubrique de divertissement - ٗلغُ اٌزشف١ 

417. Campagne de sensibilisation - ؽٍّخ رٛػ١خ 
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418. Analyse de données - رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد 

419. Dossier thématique - ٍِٟف ِٛمٛػ 

420. Médias de proximité - إػلاَ اٌمشة 

421. Forum d'actualité - ِٕزذٜ الأخجبس 

422. Contre-analyse - رؾ١ًٍ ِنبد 

423. Code QR - سِض الاعزغبثخ اٌغش٠ؼخ 

424. Critique de société - ٔمذ اٌّغزّغ 

425. Podcast - ثٛدوبعذ 

426. Média de mobilité - ػلاَ ِؾّٛيإ  

427. Contenu long format - ًِؾزٜٛ ه٠ٛ 

428. Plateforme médiatique - ِٕقخ إػلا١ِخ 

429. Analyse post-événement - رؾ١ًٍ ِب ثؼذ اٌؾذس 

430. Communication de crise - رٛافً الأصِبد 

431. Production éditoriale - ٞإٔزبط رؾش٠ش 

432. Média vérifié - إػلاَ ِٛصٛق 

433. Communication de masse - ٞرٛافً عّب١٘ش 

434. Analyse factuelle - ٟرؾ١ًٍ ٚالؼ 

435. Application mobile - رطج١ك اٌٙبرف اٌّؾّٛي 

436. Publication légale - ٟٔٛٔٔؾش لب 

437. Point d’alerte - ٔمطخ إٔزاس 
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438. Fact-checker - ِذلك ؽمبئك 

439. Déclaration de clôture - ِٟرقش٠ؼ خزب 

440. Séance de médiation - عٍغخ ٚعبهخ 

441. Diffusion élargie - ثش ِٛعغ 

442. Page publique - ففؾخ ػبِخ 

443. Influence médiatique - َرأص١ش الإػلا 

444. Rubrique médicale - ٟاٌمغُ اٌطج 

445. Contrôle éditorial - ِشالجخ رؾش٠ش٠خ 

446. Média en développement - إػلاَ فٟ اٌزطٛس 

447. Segment en direct - فمشح ِجبؽشح 

448. Véracité - فذق 

449. Séquence vidéo - ِٛمطغ ف١ذ٠ 

450. Critique des politiques - ٔمذ اٌغ١بعبد 

451. Campagne publicitaire - ؽٍّخ إػلا١ٔخ 

452. Fil d'information - عٍغٍخ الأخجبس 

453. Interview décalée - ِمبثٍخ غ١ش رم١ٍذ٠خ 

454. Média indépendant de l'État - إػلاَ ِغزمً ػٓ اٌذٌٚخ 

455. Contenu à la demande - ِؾزٜٛ ؽغت اٌطٍت 

456. Débat en ligne - ٔمبػ ػجش الإٔزشٔذ 

457. Plateforme collaborative - ِْٕٚقخ رؼب 
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458. Moment de grande écoute - ٌؾظخ رسٚح 

459. Média de référence - ٟإػلاَ ِشعؼ 

460. Événement exclusif - ٞؽذس ؽقش 

461. Signature éditoriale - ٞرٛل١غ رؾش٠ش 

462. Programmation continue - ثشٔبِظ ِغزّش 

463. Communication interpersonnelle - اٌزٛافً ث١ٓ الأؽخبؿ 

464. Enquête d'audience - اعزطلاع اٌغّٙٛس 

465. Média décentralisé - ٞإػلاَ لاِشوض 

466. Médias d'opinion - لاَ اٌشأٞإػ  

467. Trame narrative - ؽجىخ عشد٠خ 

468. Clé de compréhension - ُِٙفزبػ اٌف 

469. Média social actif - إػلاَ اعزّبػٟ ٔؾو 

470. Déclaration médiatisée - ِٟرقش٠ؼ إػلا 

471. Programme d'actualité - ٞثشٔبِظ إخجبس 

472. Média de divertissement - ٟٙإػلاَ رشف١ 

473. Remaniement éditorial - إػبدح رؾش٠ش 

474. Impression numérique - هجبػخ سل١ّخ 

475. Consultation publique - اعزؾبسح ػبِخ 

476. Flux RSS - خذِخ الأخجبس RSS 

477. Diversité médiatique - ِٟرٕٛع إػلا 
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478. Audimat prévisionnel - رمذ٠ش اٌغّٙٛس اٌّزٛلغ 

479. Chronologie détaillée -  ِِٟٕفقًعذٚي ص  

480. Média de prestige - إػلاَ ِشِٛق 

481. Analyse comparative - ْرؾ١ًٍ ِمبس 

482. Suivi médiatique - ِزبثؼخ إػلا١ِخ 

483. Diffusion instantanée - ٞثش فٛس 

484. Média jeunesse - إػلاَ اٌؾجبة 

485. Télé réalité - رٍفض٠ْٛ اٌٛالغ 

486. Couverture anticipée - رغط١خ ِغجمخ 

487. Info de dernière minute - ًخجش ػبع 

488. Programme éducatif - ّٟثشٔبِظ رؼ١ٍ 

489. Archivage - أسؽفخ 

490. Médias émergents - إػلاَ ٔبؽئ 

491. Diffusion numérique - ّٟثش سل 

492. Groupe de discussion - ِغّٛػخ ٔمبػ 

493. Production sur place - ٟٔإٔزبط ١ِذا 

494. Réécriture - إػبدح وزبثخ 

495. Contenu visuel - ِٟؾزٜٛ ِشئ 

496. Critique éditoriale - ٞٔمذ رؾش٠ش 

497. Carte de presse - ثطبلخ اٌقؾبفخ 

498. Contenu exclusif - ِٞؾزٜٛ ؽقش 

499. Média transfrontalier - إػلاَ ػجش اٌؾذٚد 

500. Stratégie de contenu - ٜٛاعزشار١غ١خ اٌّؾز 
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 فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ 19-رغط١خ ٚعبئً الإػلاَ ٌغبئؾخ وٛف١ذ

ً فٟ َٔ٘ حٌّؼٍِٛخص كٛي 11-هلاي ؿخثلش وٛف١ي ، ٌؼزض ٚٓخثً حلإػلاَ فٟ حٌؼخٌُ حٌؼَرٟ ىٍٚحً ك٠ٛ١خ

حٌف١َّٚ ٚطمي٠ُ حٌظلي٠ؼخص ح١ِٛ١ٌش حٌّظؼٍمش رخٌلخلاص ٚحلإؿَحءحص حٌٛلخث١ش. ِٚغ ًٌه، ظَٙص طلي٠خص وز١َس 

رخٌظلمك ِٓ ٛلش حٌّؼٍِٛخص حٌظٟ ٠ظُ َٔ٘٘خ، لا ١ّٓخ ِغ حٔظ٘خٍ حلأهزخٍ ح٠ٌِّفش ٚحٌّؼٍِٛخص حٌوخ١جش طظؼٍك 

فٟ ريح٠ش حلأُِش، ٍوِص ٚٓخثً حلإػلاَ ح١ٌَّٓش ػٍٝ ٔمً حٌّؼٍِٛخص  .ػزَ ِٕٜخص حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ

ظزخػي حلاؿظّخػٟ حٌٜخىٍس ػٓ حٌٍٔطخص حٌٜل١ش ٚحٌلىِٛخص، ٚٓخّ٘ض فٟ ٠ُخىس حٌٛػٟ كٛي أ١ّ٘ش حٌ

ًٔخ فٟ  ٚحٍطيحء حٌىّخِخص. ٌٚىٓ ِغ ٍَِٚ حٌٛلض، حٔظمي رؼٞ حٌّٛح١ٕ١ٓ ٌٖ٘ حٌٛٓخثً رٔزذ ِخ حػظزَٖٚ طمخػ

ػٍٝ حٌـخٔذ ح٢هَ، حٓظغٍض  .طمي٠ُ ِؼٍِٛخص ٗفخفش كٛي ػيى حلإٛخرخص حٌلم١م١ش ١ٚز١ؼش حلآظـخرش حٌطز١ش

٠َخص ِئحَِس لا أٓخّ ٌٙخ، ِّخ أػخٍ ِوخٚف كٛي رؼٞ حٌمٕٛحص حلإػلا١ِش غ١َ ح١ٌَّٓش حلأُِش ٌزغ ٔظ

طؤػ١َ طٍه حٌّؼٍِٛخص ح٠ٌٍٍّش ػٍٝ حٌّـظّؼخص حٌؼَر١ش. فٟ ظً ٌ٘ح حٌٟٛغ، حٟطَص ٚٓخثً حلإػلاَ 

ح  11-رخهظٜخٍ، وخٔض ؿخثلش وٛف١ي .حٌّٛػٛلش اٌٝ ٠ُخىس ؿٙٛى٘خ فٟ طمي٠ُ حٌلمخثك ٚطفى١ه حلإٗخػخص ًٍ حهظزخ

حٌؼخٌُ حٌؼَرٟ، ٓٛحء ِٓ ك١غ ليٍطٙخ ػٍٝ طمي٠ُ ِؼٍِٛخص ىل١مش ِٚٛػٛلش أٚ ِٓ كم١م١خً ٌٛٓخثً حلإػلاَ فٟ 

 .ك١غ حٌظؼخًِ ِغ حٔظ٘خٍ حٌّؼٍِٛخص ح٠ٌٍٍّش فٟ ػَٜ حلإٔظَٔض

Couverture médiatique de la pandémie de COVID-19 dans le monde arabe 

Pendant la pandémie de COVID-19, les médias dans le monde arabe ont joué un rôle 

crucial dans la diffusion des informations sur le virus et la mise à jour quotidienne des cas et 

des mesures préventives. Cependant, des défis majeurs sont apparus concernant la 

vérification de l'exactitude des informations diffusées, notamment avec la propagation de 

fausses nouvelles et de désinformations via les plateformes de réseaux sociaux. Au début 

de la crise, les médias officiels se sont concentrés sur la transmission des informations 

provenant des autorités sanitaires et des gouvernements, contribuant ainsi à sensibiliser la 

population à l'importance de la distanciation sociale et du port de masques. Cependant, au 

fil du temps, certains citoyens ont critiqué ces médias pour ce qu'ils considéraient comme 

un manque de transparence quant au nombre réel de cas et à la nature de la réponse 

médicale. D'autre part, certains médias non officiels ont exploité la crise pour diffuser des 

théories complotistes infondées, soulevant des inquiétudes quant à l'impact de ces 

informations erronées sur les communautés arabes. Face à cette situation, les médias 
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fiables ont dû redoubler d'efforts pour fournir des faits et démanteler les rumeurs. En 

somme, la pandémie de COVID-19 a été un véritable test pour les médias dans le monde 

arabe, tant pour leur capacité à fournir des informations précises et fiables que pour leur 

gestion de la propagation de la désinformation à l'ère d'Internet. 

 

 رأص١ش ٚعبئً اٌزٛافً الاعزّبػٟ ػٍٝ ؽش٠خ اٌزؼج١ش فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ

ً فٟ طؼ٠ِِ ك٠َش حٌظؼز١َ فٟ حٌؼخٌُ ػٍٝ ِيٜ حٌؼمي حٌّخٟٟ، ٌؼزض ٚٓخثً حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػ ٟ ىٍٚحً كخّٓخ

حٌؼَرٟ. ِٕٜخص ِؼً ف١ٔزٛن ٚط٠ٛظَ ٠ٚٛط١ٛد أٛزلض أِخوٓ ٌؼَٝ حلأفىخٍ ٚحٌظؼز١َ ػٓ ح٢ٍحء ح١ٌٔخ١ٓش 

هلاي حٌَر١غ  .ٚحلاؿظّخػ١ش، هخٛش فٟ ظً حٌَلخرش حٌظٟ طفَٟٙخ حٌلىِٛخص ػٍٝ ٚٓخثً حلإػلاَ حٌظم١ٍي٠ش

ٛحًٛ حلاؿظّخػٟ أىٚحص ٍث١ٔ١ش ٌظٕظ١ُ حلاكظـخؿخص َٚٔ٘ حٌّؼٍِٛخص فٟ ٚلض حٌؼَرٟ، وخٔض ٚٓخثً حٌظ

خ غ١َ ِٔزٛلش ٌٍظٛحًٛ ٚطزخىي حلأفىخٍ. ِٚغ ًٌه، فبْ ٌ٘ح  ًٛ ل١خٟٓ، ٚ٘ٛ ِخ ِٕق حٌّٛح١ٕ١ٓ حٌؼَد فَ

حٌظلٍَ حٌَلّٟ ٚحؿٗ طلي٠خص وز١َس، ك١غ ريأص حٌلىِٛخص حٌؼَر١ش فٟ ٟٚغ ٟٛحر٢ ِ٘يىس ػٍٝ حٓظويحَ 

اٟخفش  .ٔض ٚٚٓخثً حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ، ِٓ هلاي فَٝ لٛح١ٔٓ طم١يّ ك٠َش حٌظؼز١َ ػٍٝ ٌٖ٘ حٌّٕٜخصحلإٔظَ

اٌٝ ًٌه، أىٜ حلأظ٘خٍ حٌٛحٓغ ٌلأهزخٍ حٌىخًرش ٚحٌّؼٍِٛخص ح٠ٌٍٍّش ػٍٝ ٚٓخثً حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ اٌٝ 

ٌٚٙخ. ٓخُ٘ ٌ٘ح فٟ طآوً حٌؼمش هٍك كخٌش ِٓ حٌ٘ه ر١ٓ حٌّٔظوي١ِٓ كٛي ِيٜ ِٛػٛل١ش حٌّؼٍِٛخص حٌظٟ ٠ظُ طيح

رخٌّلظٜٛ حٌٌٞ ٠ظُ ِ٘خٍوظٗ، ِّخ ىفغ رؼٞ حٌيٚي اٌٝ حطوخً اؿَحءحص لخ١ٔٛٔش ٛخٍِش ٌّىخفلش حلأهزخٍ 

رٜفش ػخِش، طظً ٚٓخثً  .حٌىخًرش، ٚاْ وخٔض ٌٖ٘ حٌمٛح١ٔٓ فٟ رؼٞ حلأك١خْ طٔظغً ٌمّغ ح٢ٍحء حٌّؼخٍٟش

ً ًح كي٠ٓ فٟ حٌؼخ ٌُ حٌؼَرٟ. فٟٙ ِٓ ؿٙش طّٕق حلأفَحى ِٕٜش ٌٍظؼز١َ ػٓ آٍحثُٙ حٌظٛحًٛ حلاؿظّخػٟ ١ٓفخ

ٝ حٌّٔظوي١ِٓ ٌّوخ١َ حٌَلخرش حٌلى١ِٛش ٚحلاطٙخِخص حٌـٕخث١ش. ٠ظً  َّ رل٠َش، ٌٚىٓ ِٓ ؿٙش أهَٜ، طؼ

حٌظٛحُْ ر١ٓ ك٠َش حٌظؼز١َ ٚحلأِٓ حٌمِٟٛ ِٓ حٌظلي٠خص حٌَث١ٔ١ش حٌظٟ طٛحؿٗ حٌلىِٛخص ٚحٌّٛح١ٕ١ٓ ػٍٝ كي 

 .ٌؼخٌُ حٌؼَرٟٓٛحء فٟ ح

L'impact des réseaux sociaux sur la liberté d'expression dans le monde arabe 

Au cours de la dernière décennie, les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans le 

renforcement de la liberté d'expression dans le monde arabe. Des plateformes comme 

Facebook, Twitter et YouTube sont devenues des espaces où les citoyens peuvent 

partager des idées et exprimer des opinions politiques et sociales, notamment face à la 
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censure imposée par les gouvernements sur les médias traditionnels. Pendant le Printemps 

arabe, les réseaux sociaux ont été des outils clés pour organiser des manifestations et 

diffuser des informations en temps réel, offrant ainsi aux citoyens arabes des opportunités 

inédites de communication et d'échange d'idées. Cependant, cette liberté numérique a 

rapidement fait face à de nombreux défis, les gouvernements arabes ayant commencé à 

imposer des restrictions strictes sur l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, 

notamment en introduisant des lois qui limitent la liberté d'expression sur ces plateformes. 

Par ailleurs, la prolifération des fausses informations et des désinformations sur les réseaux 

sociaux a créé une situation de méfiance parmi les utilisateurs quant à la fiabilité des 

contenus partagés. Cela a contribué à éroder la confiance envers les informations circulant 

en ligne, poussant certains États à adopter des lois sévères pour lutter contre les fausses 

nouvelles, bien que ces lois soient parfois exploitées pour réprimer les opinions dissidentes. 

Dans l'ensemble, les réseaux sociaux restent une arme à double tranchant dans le monde 

arabe. D'une part, ils offrent aux individus une plateforme pour s'exprimer librement, mais 

d'autre part, ils exposent les utilisateurs aux risques de censure gouvernementale et de 

poursuites judiciaires. Trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la sécurité 

nationale demeure l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les gouvernements et 

les citoyens dans la région arabe. 

 

 اٌضٚاط فٟ ِقش

٠ؼُظزَ حٌِٚحؽ فٟ َِٜ ِٓ أُ٘ حٌّٟٛٛػخص حلاؿظّخػ١ش حٌظٟ ط٘غً ٚٓخثً حلإػلاَ، ك١غ ٠ظُ ط٢١ٍٔ ح٠ٌٛء 

ٛلف١ش، ٚكّلاص طٛػ١ش. ٚطظٕخٚي ٌٖ٘ حٌظغط١ش ِـّٛػش ٚحٓؼش ِٓ ػ١ٍٗ ِٓ هلاي رَحِؾ طٍف١ٔٛ٠ِش، ِمخلاص 

حٌم٠خ٠خ حٌَّطزطش رخٌِٚحؽ ِؼً طىخ١ٌف حٌِٚحؽ حٌَّطفؼش، حٌِٚحؽ حٌظم١ٍيٞ ِمخرً حٌِٚحؽ ػٓ كذ، ٚطلي٠خص 

اكيٜ حٌم٠خ٠خ حٌظٟ طؼ١َ حٌىؼ١َ ِٓ حٌٕمخٗخص حلإػلا١ِش ٟ٘ حٌظىخ١ٌف حٌزخ٘ظش ٌٍِٚحؽ فٟ  .حٌِٚحؽ حٌؼَفٟ

َِٜ، ك١غ ٠ـي حٌؼي٠ي ِٓ حٌ٘زخد ٛؼٛرش فٟ طلًّ حٌظىخ١ٌف حٌّظؼٍمش رخٌَّٙ، طـ١ِٙ حٌّٔىٓ، ٚكفلاص 

ّخػٟ، ١َِ٘س حٌِفخف حٌزخ٘ظش. طٕخٌٚض حٌؼي٠ي ِٓ حٌزَحِؾ حٌلٛح٠ٍش ٌٖ٘ حٌّ٘ىٍش ِٓ ِٕظٍٛ حلظٜخىٞ ٚحؿظ
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اٌٝ حٌظؤػ١َحص حٌٍٔز١ش ػٍٝ حٌ٘زخد ٚحٌّـظّغ. فٟ حٌّمخرً، ظَٙص ِزخىٍحص اػلا١ِش طيػٛ اٌٝ ط١ٔ١َ حٌِٚحؽ 

حٌِٚحؽ حٌظم١ٍيٞ ٚحٌِٚحؽ ػٓ كذ ّ٘خ ِٟٛٛػخْ آهَحْ طظٕخٌّٚٙخ ٚٓخثً  .ٚحلارظؼخى ػٓ ِظخَ٘ حٌزٌم

٠ظُ طَط١ذ حٌِٚحؽ ِٓ لزً حٌؼخثلاص، لا ٠ِحي  حلإػلاَ ح٠ٌَّٜش رخٓظَّحٍ. فٟ ك١ٓ أْ حٌِٚحؽ حٌظم١ٍيٞ، ك١غ

٠لظٝ ر٘ؼز١ش وز١َس فٟ حٌّٕخ١ك ح٠ٌَف١ش ٚحٌّـظّؼخص حٌّلخفظش، فبْ حٌِٚحؽ ػٓ كذ ريأ ٠ىظٔذ ُهّخً أوزَ 

ر١ٓ حلأؿ١خي حٌ٘خرش. ٚٓخثً حلإػلاَ ط٢ٍٔ ح٠ٌٛء ػٍٝ حٌَٜحع ر١ٓ حلأؿ١خي كٛي ٌٖ٘ حٌم٠خ٠خ، ك١غ ٠ٛحؿٗ 

ً ٌلاهظ١خٍ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ، ٠ؼظزَ حٌِٚحؽ حٌؼَفٟ ل١٠ش  .ر١ٓ حٌظمخ١ٌي ٚحٌظطٍؼخص حٌ٘و١ٜش حٌ٘زخد ٟغ١ٛخ

ِؼ١َس ٌٍـيي ٠ظُ طغط١ظٙخ رخٓظَّحٍ فٟ حلإػلاَ حٌَّٜٞ. ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌِٚحؽ، حٌٌٞ ٠ظُ هخٍؽ حلإ١خٍ 

َ ح٠ٌٛء ػٍٝ حٌمخٟٔٛٔ حٌَّٟٓ، ٠ُٕظَ ا١ٌٗ ػٍٝ أٔٗ طٙي٠ي ٌلمٛق حٌَّأس ٚحٌطفً. غخٌزخً ِخ ط٢ٍٔ ٚٓخثً حلإػلا

حٌم٠خ٠خ حٌمخ١ٔٛٔش ٚحلاؿظّخػ١ش حٌّل١طش رخٌِٚحؽ حٌؼَفٟ، ِغ ىػٛحص ٌظٛػ١ش حٌ٘زخد رؤ١ّ٘ش حٌِٚحؽ حٌمخٟٔٛٔ 

ر٘ىً ػخَ، طؼىْ طغط١ش ٚٓخثً حلإػلاَ ٌٍِٚحؽ فٟ َِٜ حٌظغ١َحص  .ٌلّخ٠ش كمٛق حلأ١َحف حٌّؼ١ٕش

ططَف ٚٓخثً حلإػلاَ طٔخإلاص كٛي حٌؼخىحص حلاؿظّخػ١ش ٚحلالظٜخى٠ش حٌظٟ ٠َّ رٙخ حٌّـظّغ حٌَّٜٞ، ك١غ 

 .ٚحٌظمخ١ٌي، ٚطٔخُ٘ فٟ ط٘ى١ً حٌَأٞ حٌؼخَ كٛي ٌٖ٘ حٌم٠خ٠خ حٌلٔخٓش

La couverture médiatique du mariage en Égypte 

Le mariage en Égypte est l’un des sujets sociaux les plus importants dans les médias, 

régulièrement mis en avant à travers des émissions télévisées, des articles de presse et 

des campagnes de sensibilisation. La couverture de ce thème aborde un large éventail de 

questions liées au mariage, telles que le coût élevé des mariages, le mariage traditionnel 

versus le mariage par amour, et les défis posés par le mariage coutumier. L'une des 

questions qui suscite de nombreux débats dans les médias est le coût exorbitant du 

mariage en Égypte. De nombreux jeunes peinent à supporter les dépenses liées à la dot, à 

la préparation du logement, et aux fêtes de mariage fastueuses. Plusieurs émissions de 

débat ont abordé ce problème sous un angle économique et social, soulignant ses effets 

négatifs sur les jeunes et la société. En réponse, des initiatives médiatiques ont vu le jour, 

encourageant à simplifier le mariage et à éviter les excès. Le mariage traditionnel et le 

mariage par amour sont également des sujets récurrents dans les médias égyptiens. Si le 

mariage traditionnel, arrangé par les familles, reste très prisé dans les zones rurales et les 

communautés conservatrices, le mariage par amour gagne en popularité parmi les jeunes 
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générations. Les médias mettent en lumière le conflit intergénérationnel autour de ces 

questions, où les jeunes font face à des pressions pour choisir entre les traditions et leurs 

aspirations personnelles. D’un autre côté, le mariage coutumier est une question 

controversée qui est fréquemment abordée dans les médias égyptiens. Ce type de mariage, 

réalisé en dehors du cadre légal officiel, est perçu comme une menace pour les droits des 

femmes et des enfants. Les médias se penchent souvent sur les enjeux juridiques et 

sociaux entourant le mariage coutumier, avec des appels à sensibiliser les jeunes à 

l’importance du mariage légal pour protéger les droits des parties concernées. En somme, 

la couverture médiatique du mariage en Égypte reflète les changements sociaux et 

économiques que traverse la société égyptienne, en soulevant des questions sur les 

coutumes et traditions, et en contribuant à façonner l’opinion publique sur ces questions 

sensibles. 

 

 اٌؾنبسح اٌفشػ١ٔٛخ اٌمذ٠ّخ

طؼُي حٌل٠خٍس حٌفَػ١ٔٛش ٚحكيس ِٓ أليَ ٚأػظُ حٌل٠خٍحص فٟ طخ٠ٍن حٌز٠َ٘ش. حُىَ٘ص ٌٖ٘ حٌل٠خٍس ػٍٝ 

كىُ ٟفخف َٔٙ ح١ًٌٕ، ٟٚ٘ ِؼَٚفش ربٔـخُحطٙخ فٟ ِـخلاص حٌٕٙيٓش، حٌطذ، حٌفْٕٛ، ٚحٌفىَ حٌي٠ٕٟ. حٓظَّ 

حٌفَحػٕش فٟ َِٜ لأوؼَ ِٓ ػلاػش آلاف ػخَ، ك١غ أٓٔٛح ٔظخَ كىُ َِوِٞ لٛٞ ٠ظَّوِ كٛي ٗو١ٜش 

حٌؼّخٍس حٌفَػ١ٔٛش طظً ٚحكيس ِٓ  .حٌٍّه أٚ حٌفَػْٛ، حٌٌٞ وخْ ٠ؼُظمي أٔٗ اٌٗ ػٍٝ حلأٍٝ ٌٚٗ ٍٓطش ِطٍمش

هٛفٛ، ٟ٘ ِٓ أَٗٙ ٚأػظُ أػظُ حٌ٘ٛح٘ي ػٍٝ رَحػش ٌٖ٘ حٌل٠خٍس. حلأَ٘حِخص فٟ حٌـ١ِس، هخٛش ََ٘ 

حٌّزخٟٔ حٌظٟ طُ ط١١٘ي٘خ ػٍٝ َِ حٌظخ٠ٍن. ر١ٕض ٌٖ٘ حلأَ٘حِخص وّمخرَ ٌٍفَحػٕش ٚطؼُظزَ ٍِِحً ٌٍميٍس حٌٕٙي١ٓش 

حٌٙخثٍش حٌظٟ ًٚٛ ا١ٌٙخ ح٠ٌَّْٜٛ حٌميِخء. وّخ حٗظَٙص َِٜ حٌمي٠ّش رّؼخري٘خ حٌؼظ١ّش ِؼً ِؼزي حٌىَٔه 

ح ِل٠ٍٛخً فٟ ك١خس  .١ٕ٠ش ١ٓٚخ١ٓش ِّٙشِٚؼزي حلألَٜ، حٌظٟ وخٔض َِحوِ ى ًٍ حٌفىَ حٌي٠ٕٟ وخْ ٠ٍؼذ ىٚ

ح١٠ٌَّٜٓ حٌميِخء. وخٔٛح ٠ؼزيْٚ حٌؼي٠ي ِٓ ح٢ٌٙش ٚح٢ٌٙخص، ٌٚىً ِٕٙخ ٛفخص ٚهٜخثٚ ِليىس. آِٓ 

ح٠ٌَّْٜٛ رخٌل١خس رؼي حٌّٛص، ٚوخٔٛح ٠ؼظميْٚ أْ حٌَٚف ٓظٕظمً اٌٝ ك١خس أهَٜ اًح طُ كفع حٌـٔي ِٓ هلاي 

اٌٝ ؿخٔذ أـخُحطُٙ  .ش حٌظل٢١ٕ، ٚ٘ٛ ِخ ٠فَٔ ح٘ظّخُِٙ حٌ٘ي٠ي رخٌلفخظ ػٍٝ حلأؿٔخى ح١ٌّظش ىحهً حٌّمخرَػ١ٍّ

حٌّؼّخ٠ٍش ٚحٌي١ٕ٠ش، أُٓٙ حٌفَحػٕش أ٠ً٠خ فٟ طميَ حٌؼٍَٛ، هخٛش فٟ حٌطذ. وخْ ٌي٠ُٙ ِؼَفش ِظميِش رخٌظ٠َ٘ق 
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ٝ. رخلإٟخفش اٌٝ ًٌه، وخٔض ٌي٠ُٙ أٔظّش ٚحٌـَحكش، وّخ حٓظويِٛح حٌٕزخطخص حٌطز١ؼ١ش فٟ ػلاؽ حلأَِح

حٌل٠خٍس  .ِظطٍٛس فٟ حٌىظخرش، أَٗٙ٘خ حٌٍغش ح١ٌَٙٚغ١ٍف١ش حٌظٟ حٓظوُيِض ٌظٛػ١ك حلأكيحع حٌي١ٕ٠ش ٚح١ٌٔخ١ٓش

حٌفَػ١ٔٛش ٌُ طىٓ ِـَى ك٠خٍس ِؼّخ٠ٍش أٚ ػ١ٍّش، رً وخٔض ك٠خٍس ًحص ٔظخَ حؿظّخػٟ ١ٓٚخٟٓ لٛٞ، 

٠ٍن حلإٔٔخٟٔ. كظٝ ٠ِٕٛخ ٌ٘ح، طظً حٌل٠خٍس حٌفَػ١ٔٛش ِٜيٍ اٌٙخَ ٌٍؼي٠ي طَوض رّٜظٙخ حٌؼ١ّمش ػٍٝ حٌظخ

 .ِٓ حٌؼٍّخء ٚحٌزخكؼ١ٓ، ٟٚ٘ طـٌد ِلا١٠ٓ حٌِٚحٍ ِٓ ؿ١ّغ أٔلخء حٌؼخٌُ اٌٝ حٌّٛحلغ حلأػ٠َش فٟ َِٜ

La civilisation pharaonique en Égypte antique 

La civilisation pharaonique est l'une des plus anciennes et des plus grandes civilisations de 

l'histoire de l'humanité. Elle a prospéré le long des rives du Nil et est connue pour ses 

réalisations dans les domaines de l'architecture, de la médecine, des arts et de la pensée 

religieuse. Le règne des pharaons en Égypte a duré plus de trois millénaires, établissant un 

système de gouvernement centralisé fort, centré autour de la figure du roi ou du pharaon, 

considéré comme un dieu sur terre avec un pouvoir absolu. L'architecture pharaonique 

demeure l'un des témoignages les plus impressionnants du génie de cette civilisation. Les 

pyramides de Gizeh, en particulier la pyramide de Khéops, sont parmi les édifices les plus 

célèbres et les plus grandioses jamais construits. Ces pyramides ont été érigées comme 

tombes pour les pharaons et symbolisent les compétences techniques extraordinaires des 

anciens Égyptiens. L'Égypte antique est également réputée pour ses grands temples, tels 

que le temple de Karnak et le temple de Louxor, qui étaient des centres religieux et 

politiques majeurs. La pensée religieuse jouait un rôle central dans la vie des anciens 

Égyptiens. Ils adoraient de nombreuses divinités, chacune ayant des caractéristiques et des 

pouvoirs spécifiques. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort et pensaient que 

l'âme passerait dans une autre vie si le corps était préservé grâce au processus de 

momification, ce qui explique leur grand souci de préserver les corps dans des tombes 

élaborées. En plus de leurs réalisations architecturales et religieuses, les pharaons ont 

également contribué aux avancées scientifiques, notamment en médecine. Ils possédaient 

des connaissances avancées en anatomie et en chirurgie, et utilisaient des plantes 

naturelles pour soigner diverses maladies. Ils avaient aussi des systèmes d'écriture 
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sophistiqués, la plus célèbre étant l'écriture hiéroglyphique, utilisée pour consigner des 

événements religieux et politiques. La civilisation pharaonique n'était pas seulement une 

civilisation architecturale ou scientifique, mais aussi une civilisation avec un système social 

et politique puissant, qui a laissé une empreinte profonde sur l'histoire de l'humanité. 

Aujourd'hui encore, elle inspire de nombreux scientifiques et chercheurs, attirant des 

millions de visiteurs du monde entier vers les sites archéologiques en Égypte. 

 

 ِقش اٌمجط١خ

طؼي َِٜ حٌمزط١ش َِكٍش ِّٙش فٟ طخ٠ٍن حٌزلاى، ك١غ ٗىٍض كمزش رخٍُس فٟ طخ٠ٍن َِٜ حٌي٠ٕٟ ٚحٌؼمخفٟ. 

٠ؼٛى طخ٠ٍن حلألزخ١ اٌٝ أٚحهَ حٌؼَٜ حٌفَػٟٛٔ ٚريح٠ش حٌلمزش حٌَِٚخ١ٔش، ك١غ حػظٕك ح٠ٌَّْٜٛ حٌي٠خٔش 

حلإٓلاَ اٌٝ حٌّٕطمش. وٍّش "لزطٟ" طؼٕٟ فٟ حلأًٛ "َِٜٞ"، ٟٚ٘ ِ٘ظمش ِٓ حٌىٍّش ح١ٌّٔل١ش لزً ٚٛٛي 

رلٍٛي حٌمَْ حلأٚي ح١ٌّلاىٞ، حٔظَ٘ص  .، ٚحٌظٟ وخٔض ط١َ٘ اٌٝ َِٜ حٌمي٠ّش"Aigyptos" ح١ٌٛٔخ١ٔش

ح١ٌّٔل١ش فٟ َِٜ رف٠ً ؿٙٛى حٌمي٠ْ َِلْ حٌٌٞ ٠ؼُظزَ ِئْٓ حٌى١ٕٔش حٌمزط١ش حلأٍػًٛو١ٔش. أٛزلض 

خ ٌٍفىَ ح١ٌّٔلٟ فٟ حٌؼخٌُ حٌمي٠ُ، ك١غ ٔ٘ؤص ف١ٙخ حٌؼي٠ي ِٓ حٌّيحٍّ حٌي١ٕ٠ش ٚحٌفٍٔف١ش  ًِ ح ٘خ ًِ حلإٓىٕي٠ٍش َِو

ط١ِّص حٌفظَس حٌمزط١ش فٟ َِٜ رخُى٘خٍ حٌفْٕٛ حٌمزط١ش، حٌظٟ  .حٌظٟ أػَص ػٍٝ ططٍٛ حٌؼم١يس ح١ٌّٔل١ش

ى. وخٔض ٌٖ٘ حٌّزخٟٔ غ١ٕش رخٌِهخٍف حٌف١ٕش حٔؼىٔض فٟ حٌىٕخثْ ٚحلأى٠َس حٌظٟ ر١ٕض فٟ ؿ١ّغ أٔلخء حٌزلا

ح١ٌِّّس، ِؼً حلأ٠مٛٔخص ٚحٌّٕلٛطخص، ٚحٌظٟ ِخ ُحٌض طؼظزَ ِٓ أرَُ ِظخَ٘ حٌؼمخفش حٌمزط١ش كظٝ ح١ٌَٛ. 

ٚط٘ظَٙ َِٜ حٌمزط١ش أ٠ً٠خ رخٌظم٠ُٛ حٌمزطٟ، حٌٌٞ ٠ٔظٕي اٌٝ حٌظم٠ُٛ حٌَّٜٞ حٌمي٠ُ، ٚلا ٠ِحي ٠ٔظويَ كظٝ 

ٍغُ أْ حٌفظق حلإٓلاِٟ ٌَّٜ فٟ حٌمَْ حٌٔخرغ ح١ٌّلاىٞ أىٜ اٌٝ  .ي حلأػ١خى حٌي١ٕ٠شح٢ْ فٟ طلي٠ي ِٛحػ١

طَحؿغ حٌٛؿٛى ح١ٌّٔلٟ وي٠خٔش غخٌز١ش، الا أْ حلألزخ١ كخفظٛح ػٍٝ ٠ٛ٘ظُٙ حٌي١ٕ٠ش ٚحٌؼمخف١ش ػزَ حٌؼٍٜٛ. 

طؼخٟٔ  .١ٕ٠ش ٚحلاؿظّخػ١ش٠٘ىً حلألزخ١ ح١ٌَٛ أوزَ أل١ٍش ى١ٕ٠ش فٟ َِٜ، ٠ٚٛحٍْٛٛ ٌؼذ ىٍٚ ُِٙ فٟ حٌل١خس حٌي

َِٜ حٌمزط١ش ِٓ رؼٞ حٌظلي٠خص ػٍٝ َِ حٌؼٍٜٛ، ِٓ ر١ٕٙخ حٌظ١١ِّ ٚحٌٜؼٛرخص حٌظٟ طٛحؿٙٙخ حلأل١ٍخص 

ح١ٌّٔل١ش فٟ حٌؼخٌُ حٌؼَرٟ. ٍغُ ٌٖ٘ حٌظلي٠خص، لا ٠ِحي حٌظَحع حٌمزطٟ ؿِءًح لا ٠ظـِأ ِٓ ح٠ٌٛٙش ح٠ٌَّٜش، 

َٔ٘ ل١ُ حٌّلزش ٚحٌظؼخ٠ٖ حٌٍّٟٔ ر١ٓ ِوظٍف حٌطٛحثف حٌي١ٕ٠ش فٟ  ك١غ طُٔٙ حٌى١ٕٔش حٌمزط١ش حلأٍػًٛو١ٔش فٟ

فٟ حٌٛلض حٌَح٘ٓ، طؼُظزَ حلاكظفخلاص حٌمزط١ش ِؼً ػ١ي ح١ٌّلاى ٚػ١ي حٌفٜق ؿِءًح ِٓ حٌّ٘ٙي حٌؼمخفٟ  .َِٜ
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حٌَّٜٞ. ٚطٔظَّ حٌى١ٕٔش حٌمزط١ش فٟ رٕخء حٌىٕخثْ ٚحلأى٠َس حٌـي٠يس، ِّخ ٠ؼىْ حٓظَّحٍ ك٠ٍٛ٘خ حٌي٠ٕٟ 

 .ٚحٌؼمخفٟ فٟ َِٜ حٌلي٠ؼش

L'Égypte copte 

L’Égypte copte représente une étape cruciale dans l’histoire du pays, marquant une ère 

importante sur les plans religieux et culturel. Les Coptes remontent à la fin de l’époque 

pharaonique et au début de la période romaine, lorsque les Égyptiens ont adopté le 

christianisme avant l’arrivée de l’islam dans la région. Le terme « Copte » signifie à l’origine 

« Égyptien », dérivé du mot grec « Aigyptos », qui faisait référence à l'Égypte ancienne. Au 

cours du premier siècle après Jésus-Christ, le christianisme s'est répandu en Égypte grâce 

aux efforts de Saint Marc, considéré comme le fondateur de l'Église copte orthodoxe. 

Alexandrie est alors devenue un centre majeur de la pensée chrétienne dans le monde 

antique, abritant de nombreuses écoles religieuses et philosophiques qui ont influencé le 

développement de la théologie chrétienne. La période copte en Égypte a été marquée par 

un essor des arts coptes, qui se sont reflétés dans les églises et monastères construits à 

travers le pays. Ces édifices étaient richement ornés d'œuvres artistiques distinctives, telles 

que des icônes et des sculptures, qui demeurent aujourd’hui des symboles forts de la 

culture copte. L’Égypte copte est également célèbre pour son calendrier copte, basé sur 

l'ancien calendrier égyptien, encore utilisé pour fixer les dates des fêtes religieuses. Bien 

que la conquête islamique de l'Égypte au VIIe siècle ait conduit à la diminution du 

christianisme en tant que religion majoritaire, les Coptes ont préservé leur identité religieuse 

et culturelle à travers les siècles. Aujourd'hui, ils constituent la plus grande minorité 

religieuse d'Égypte et continuent de jouer un rôle significatif dans la vie religieuse et sociale. 

L'Égypte copte a traversé diverses épreuves, dont la discrimination et les difficultés 

rencontrées par les minorités chrétiennes dans le monde arabe. Malgré ces défis, l'héritage 

copte demeure une part intégrante de l'identité égyptienne, et l'Église copte orthodoxe 

continue de promouvoir des valeurs de tolérance et de coexistence pacifique entre les 

différentes communautés religieuses du pays. De nos jours, les fêtes coptes telles que Noël 
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et Pâques font partie intégrante du paysage culturel égyptien. L'Église copte continue de 

construire de nouvelles églises et monastères, témoignant ainsi de la persistance de sa 

présence religieuse et culturelle dans l'Égypte moderne. 
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