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@TEXTE_INTEGRAL

À l’époque de l’hy per spé cia li sa tion et de l’in ter na tio na li sa tion des ac‐ 
ti vi tés, les en tre prises et les or ga ni sa tions sont confron tées à une dif‐ 
fi cul té de taille : mettre « en mots » leurs pro duits et/ou ser vices, les
di vers as pects de l’or ga ni sa tion du tra vail (ges tion de la pro duc tion,
main te nance, dis tri bu tion, etc.) et les ac teurs im pli qués. Ces choix
ter mi no lo giques ne visent pas uni que ment à rendre plus ef fi cace la
com mu ni ca tion dans le but de s’as su rer de meilleurs ren de ments ; ils
re vêtent éga le ment une fonc tion sym bo lique et iden ti taire de pre‐ 
mier ordre, les termes em ployés pour dire ce qu’on fait et com ment
on le fait pou vant re flé ter qui l’on est (ou vou drait être 1). L’ac ti vi té de
dé no mi na tion est ainsi étroi te ment liée au contexte so cial et cultu rel,
son étude de vant tenir compte du ou des do maines d’ac ti vi té, de
l’image de l’en tre prise et des normes et en jeux com mu ni ca tion nels.

1

Ce re cueil, di ri gé par une spé cia liste de ter mi no lo gie de l’uni ver si té
Sor bonne Nou velle et un cher cheur de la Kedge Bu si ness School spé‐ 
cia liste de lin guis tique ap pli quée au ma na ge ment, ras semble douze
contri bu tions qui ex plorent toutes, sous dif fé rents angles thé ma‐ 
tiques et mé tho do lo giques, les ho ri zons ac tuels de la ter mi no lo gie et
ses ap pli ca tions. Dix d’entre elles sont ré par ties sous trois en sembles
thé ma tiques, les deux autres ser vant de pré am bule et de conclu sion à
l’ou vrage. Si gna lons d’em blée le soin ap por té à la pré sen ta tion du vo‐ 
lume, qui ne contient que de très rares co quilles et se ter mine par les
ré su més des contri bu tions. Les ar ticles, ré di gés à une ex cep tion près
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en langue fran çaise, évitent le style jar gon nant et sont ainsi com pré‐ 
hen sibles à un pu blic dé pas sant le cercle des lin guistes.

Dans leur pré sen ta tion, Va lé rie De la vigne et Dardo de Vec chi af‐ 
fichent clai re ment l’ob jec tif de l’ou vrage  : «  Les cha pitres […]
montrent com ment, au- delà du lin guis tique, la ter mi no lo gie oblige à
consi dé rer les im pli ca tions des uni vers so cio cul tu rels, de la culture
d’en tre prise à la culture lo cale et na tio nale, les normes so ciales,
l’idéo lo gie…  » (p.  7-8). Ils rap pellent que de puis les tra vaux d’Eugen
Wüster 2, la ré flexion ter mi no lo gique, tour née ini tia le ment vers la
nor ma li sa tion et la tra duc tion, s’est di ver si fiée en se nour ris sant
d’autres dis ci plines comme la so cio lo gie, la prag ma tique, l’eth no lo gie,
les sciences cog ni tives et les sciences de la com mu ni ca tion.

3

En guise de pré am bule, Fran çois Gau din rap pelle com ment la so cio‐ 
ter mi no lo gie, qu’il avait lui- même dé fi nie comme «  l’étude so cio lin‐ 
guis tique des sec teurs lexi caux propres aux sciences, aux tech niques
et aux ins ti tu tions  » (Gau din 2003  : 12), a émer gé, dans les an nées
1990, de la ren contre de la ter mi no lo gie et de la so cio lin guis tique.
En ri chie par les ap ports de l’eth no gra phie de la com mu ni ca tion, de
l’ana lyse de dis cours et des tra vaux sur les po li tiques lin guis tiques, ce
champ de re cherche s’est de puis im plan té dans le pay sage aca dé‐ 
mique et a trou vé des champs d’ap pli ca tion propres, no tam ment
l’éva lua tion de l’im plan ta tion des termes of fi ciels ou l’étude des re la‐ 
tions de pou voir vé hi cu lées dans les « par lers d’en tre prise ».

4

La pre mière par tie («  So cié té, usages et dis cours  ») s’ouvre par la
contri bu tion d’Anne Pa ri zot sur la dé no mi na tion des mé tiers com‐ 
mer ciaux au sein de l’en tre prise Mi che lin. S’ap puyant sur un cor pus
consti tué de dis cours des di ri geants de l’en tre prise, d’échanges in for‐ 
mels entre sa la riés sur les ré seaux so ciaux, d’offres d’em ploi pu bliées
sur In ter net et d’en tre tiens avec le ser vice du per son nel, elle constate
que la ter mi no lo gie de ce type de mé tiers n’est pas stable : les dé no‐ 
mi na tions ré centes (res pon sable) cô toient des termes ob so lètes (chef),
et les va riantes sont fré quentes (com mer cial vs res pon sable de
comptes), cette va ria tion dé pen dant du contexte d’uti li sa tion (sup‐ 
port, ob jec tifs) et du sta tut des lo cu teurs. Ge ne viève Tréguer- Felten
s’in té resse quant à elle aux ac teurs si tués à l’autre bout de la chaîne,
les clients ; à par tir de cour riers élec tro niques échan gés au sein d’une
mul ti na tio nale et ré di gés en ELF (En glish as a Lin gua Fran ca), elle
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montre que la concep tion du « client », évi dente de prime abord, peut
va rier selon l’an crage cultu rel et dis cur sif  : «  La dé fi ni tion du mot
dans la langue gé né rale ou dans le do maine du com merce », conclut- 
elle, « ne suf fit pas à en cir cons crire le sens  ; c’est l’en tre prise et le
contexte dans le quel elle évo lue qui les re con fi gurent » (p. 66). Dardo
de Vec chi constate que l’éla bo ra tion de ter mi no lo gies a pour effet de
com par ti men ter les do maines de connais sances, alors que ceux- ci
co ha bitent na tu rel le ment dans de nom breuses ac ti vi tés  ; il montre
que l’étude des verbes d’ac tion «  ter mi no lo gi sés », c’est- à-dire ceux
qui ren voient aux ac ti vi tés propres à l’en tre prise, per met d’ap pré hen‐ 
der les liens entre les ac teurs et leurs sa voirs et d’ac qué rir ainsi une
meilleure connais sance de la culture de l’en tre prise.

La se conde par tie (« Au com men ce ment était l’oral  ») traite du rôle
cen tral de l’oral dans l’émer gence et la dif fu sion des termes et des
dif fi cul tés mé tho do lo giques que pose son étude. Son im por tance est
sou li gnée par An gé li ca Le ti cia Ca hua na Velasteguí, Ja vier Fer nan dez
Cruz, Oli vier Méric et Laurent Gau tier, qui pré sentent les pre miers
ré sul tats d’un pro jet en cours sur la ter mi no lo gie de la pro duc tion et
de la com mer cia li sa tion du cacao en Équa teur. L’ac cent est mis éga le‐ 
ment sur la né ces si té de tenir compte des cultures lo cales et de la va‐ 
ria tion ré sul tant de la di ver si té des com mu nau tés lin guis tiques et des
ac teurs im pli qués (culti va teurs, pro duc teurs, ven deurs, clients) 3.
Dardo de Vec chi, qui au début de sa se conde contri bu tion re vient sur
la co ha bi ta tion de di vers do maines de connais sance au sein des par‐ 
lers d’en tre prise, constate qu’à l’oral peut- être plus qu’à l’écrit, les
termes et col lo ca tions se chargent de va leurs cog ni tives et af fec tives
qui ré sultent de pra tiques et savoir- faire propres à l’en tre prise. Pour
ré col ter ces termes, l’au teur a re cours à une mé thode ori gi nale
consis tant à faire ré di ger à des ex perts des dia logues fic tifs « jar gon‐ 
nants » en lien avec leurs tâches quo ti diennes puis de les ques tion‐ 
ner, lors d’en tre tiens, sur les termes uti li sés. Cette mé thode lu dique,
qui per met d’ac cé der fa ci le ment à quan ti té de termes avant de les or‐ 
ga ni ser en micro- domaines, s’avère pro met teuse  : elle per met de
créer des ou tils de com mu ni ca tion in ternes à l’en tre prise qui
tiennent compte de la com plexi té des ac ti vi tés. Les deux der nières
contri bu tions de cette par tie re posent sur des cor pus de vi déos té lé‐ 
vi sées, qui re flètent la ma nière dont les termes se dif fusent  : Maria
Fran ces ca Bo na don na s’in té resse au phé no mène ré cent de la « cryp ‐
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to mon naie », dont les contours flous donnent lieu à des né go cia tions
ter mi no lo giques entre ex perts (actif [fi nan cier/nu mé rique], cryp‐ 
toac tif, mon naie [nu mé rique/vir tuelle], unité de compte…)  ; Pierre
Lerat se penche quant à lui sur les mots de la pan dé mie de Covid- 19
em ployés sur les pla teaux de té lé vi sion et leur an crage «  lexi cul tu‐ 
rel » 4. Il constate que ce qu’il nomme la « lexi cul ture ex perte » se ca‐ 
rac té rise, dans le do maine de la crise sa ni taire, par la po ro si té entre
« vo ca bu laires sa vants » (p. 146) et « semi- techniques » (p. 149).

La troi sième par tie s’in ti tule «  tra duc tion et com mu ni ca tion  ». La
seule contri bu tion consa crée ex pli ci te ment à la tra duc tion est celle
de Héba Medhat- Lecocq, qui en rap pelle les en jeux et dif fi cul tés. À
par tir d’exemples issus de la com mu ni ca tion d’en tre prises fran co‐ 
phones et ara bo phones, elle montre que le tra duc teur doit tenir
compte à la fois des par ti cu la ri tés de l’en tre prise et des spé ci fi ci tés
lin guis tiques et cultu relles des des ti na taires. Anje Müller Gjes dal et
Ma ri ta Kris tian sen étu dient la ma nière dont le par le ment nor vé gien
et une grande en tre prise éner gé tique lo cale com mu niquent sur les
risques liés aux évé ne ments na tu rels, no tam ment au chan ge ment cli‐ 
ma tique. Dans leur contri bu tion ré di gée en an glais, ils montrent, en
com pa rant les dé si gna tions is sues des rap ports du par le ment et de
l’en tre prise et celles re le vées dans la presse gé né ra liste, que la prise
de conscience des en jeux en vi ron ne men taux a gé né ré ces der nières
an nées une abon dante ter mi no lo gie au tour des risques qui y sont as‐ 
so ciés. C’est éga le ment ce que constate Marie- Josée de Saint Ro bert,
qui s’in té resse à l’ap pro pria tion du concept de dé ve lop pe ment du‐ 
rable (angl. sus tai na bi li ty) dans les so cié tés fran co phones. Elle dresse
un riche pa no ra ma des termes ré cents dé si gnant soit le concept
même soit des phé no mènes connexes  ; issus de dif fé rents pro cé dés
de for ma tion – com po si tion (écoem bal lage), dé ri va tion (dé car bo na tion
«  ré duc tion des émis sions de CO   »), mots- valises (lo ca vore «  qui
consomme des pro duits lo caux et de sai son  ») –, de syn tagmes
(consom mer vert) et d’em plois mé ta pho riques et mé to ny miques (pou‐ 
mon de la pla nète, dé si gna tion de la forêt ama zo nienne, art du rable
« ac ti vi té créa trice à par tir de ma té riaux re cy clés »), ces mots et ex‐ 
pres sions té moignent d’un fort dy na misme ter mi no lo gique, re flet des
pré oc cu pa tions éco lo giques qui tra versent ac tuel le ment de nom‐ 
breux do maines de la so cié té.
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En guise de conclu sion, John Hum bley re place la ter mi no lo gie dans le
contexte du dé ve lop pe ment de la lin guis tique ap pli quée qui, en tant
que science «  si tuée  » étu die la langue dans son contexte so cial.
Consi dé rant l’en tre prise comme le « lieu pro to ty pique » (p. 223) de la
ter mi no lo gie, il pré sente ce que doit cette dis ci pline à Denis Di de rot
et à l’En cy clo pé die ou Dic tion naire rai son né des sciences, des arts et
des mé tiers (1751-1772). Cette œuvre qui, selon Hum bley, amor ça une
« vé ri table ré vo lu tion ter mi no lo gique » (p. 225), fait ainsi de Di de rot
l’« an cêtre […] de la ter mi no lo gie si tuée » (p. 234).

8

Cet ou vrage livre un bel aper çu de la di ver si té des ob jets et des ap‐ 
proches mé tho do lo giques dans la re cherche ac tuelle en ter mi no lo gie.
Les contri bu tions, qu’elles pré sentent des ré sul tats de re cherches en
cours ou abou ties, montrent que la ter mi no lo gie et plus en core ses
ap pli ca tions dans le monde de l’en tre prise sont bien éloi gnées des
idéaux de mo no sé mie, bi- univocité (un terme, un concept) et sta bi li té
qui lui sont en core sou vent as so ciés ; comme tous les do maines de la
langue, la ter mi no lo gie est elle aussi pé trie de va ria tion, celle- ci ré‐ 
sul tant en pre mier lieu des normes cultu relles – d’un pays, d’un sec‐ 
teur d’ac ti vi té, d’une en tre prise, etc. – et dis cur sives, qui ren voient
aux pra tiques en lien avec la si tua tion de com mu ni ca tion. Si ce vo‐ 
lume contri bue sans nul doute à ap pro fon dir la ré flexion sur la ma‐ 
nière dont on peut au jourd’hui nom mer les sa voirs et les savoir- faire
en évi tant le re cours mé ca nique à la so lu tion (faus se ment) fa cile
qu’offre l’an glais, une ques tion reste ou verte  : celle de la ré cep tion
des ré sul tats de ces re cherches dans les en tre prises. De ce point de
vue, il est né ces saire de ren for cer la col la bo ra tion entre les
linguistes- terminologues et les pro fes sion nels du ter rain.
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@NOTES

1  Il n’est pas rare que les en tre prises se pa rent de dé no mi na tions vi sant à
amé lio rer leur image. Nous pen sons entre autres au phé no mène du green‐ 
wa shing, pro cé dé de mar ke ting grâce au quel cer taines en tre prises pré‐ 
tendent s’im pli quer dans les causes en vi ron ne men tales.

2  Eugen Wüster (1898-1977), lin guiste au tri chien, est consi dé ré comme le
fon da teur de la théo rie de la ter mi no lo gie. Concer nant la ré cep tion
contras tée de son œuvre, nous ren voyons aux tra vaux de Hum bley (2004,
2007). – L’his toire de la ter mi no lo gie est re tra cée par Gau din (2003 : 21-76).

3  Gau tier (2019) avait ter mi no lo gi sé cette concep tion des langues de spé‐ 
cia li té en par lant de « langues- cultures-milieux de spé cia li té ».

4  Ga lis son (1995  : 6) dé fi nit la lexi cul ture comme «  la culture mo bi li sée et
ac tua li sée dans et par les mots de tous les dis cours dont le but n’est pas
l’étude de la culture pour elle- même ».
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