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Le Laboratoire des Etudes Littéraires, Linguistiques                                                                               

et des Sciences de l’Information et de Communication 

organise 

le Colloque International  

Cinéma et Journalisme : regards croisés sur la société 

Les 22 et 23 mai 2025 

Le cinéma et le journalisme, bien que distincts dans leurs méthodes et leurs finalités, 

partagent une mission essentielle : celle de raconter le monde. Le premier, souvent associé à 

la fiction et à l’art, et le second, ancré dans la réalité et l’information, se rejoignent dans leur 

capacité à capturer, interpréter et transmettre les réalités sociales, politiques, culturelles et 

humaines. À l’ère de l’hyperconnectivité et de la prolifération des images, les frontières entre 

ces deux domaines s’estompent, donnant lieu à des hybridations narratives et esthétiques 

inédites. Les écrans, devenus des fenêtres incontournables sur le monde, façonnent notre 

perception de la réalité et influencent les dynamiques sociales, politiques et 

culturelles. Nicholas Mirzoeff, spécialiste des études visuelles, souligne dans ce sens 

que « dans un monde saturé d’images, le cinéma et le journalisme jouent un rôle central dans 

la construction de notre compréhension du réel » (Mirzoeff, 2015). 

Le Maroc, véritable carrefour des cultures, offre un terrain d’étude particulièrement riche pour 

cette réflexion. Ainsi, le cinéma marocain, depuis ses débuts, a toujours été un miroir des 

réalités sociales du pays. De nombreuses œuvres, inspirées de faits réels ou d’enquêtes 

journalistiques, témoignent d’un dialogue constant entre le cinéma et le journalisme, où la 

fiction et la réalité se nourrissent mutuellement pour raconter des histoires qui résonnent avec 

les préoccupations des Marocains. Driss Jaydane, écrivain et philosophe, note que « le cinéma 

marocain, par son ancrage dans le réel, devient un outil de réflexion et de débat sur les 

enjeux de la société » (Jaydane, 2017). En effet, à travers des films engagés et des récits 

poignants, le cinéma marocain offre une plateforme d’expression artistique qui interpelle et 

invite à la réflexion collective. 

Parallèlement, le journalisme marocain a évolué pour s’adapter aux défis de l’ère numérique. 

Des médias indépendants et des plateformes en ligne explorent désormais des formats 

innovants, comme le webdocumentaire ou le podcast visuel, pour aborder des questions 

complexes et sensibles. Ces nouvelles formes de narration, souvent influencées par les codes 

cinématographiques, illustrent une hybridation croissante entre le journalisme et le cinéma, où 

les frontières entre information et art deviennent de plus en plus poreuses. Le Maroc, avec son 

riche patrimoine cinématographique et une presse en pleine évolution, dévoile ainsi les 

dynamismes sociaux, les luttes, les espoirs et les désillusions des citoyens. Ali Amar, 

journaliste et auteur marocain, explique que « les médias marocains, face à la crise de 
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confiance et à la désinformation, se réinventent en empruntant les techniques du cinéma pour 

toucher un public plus large et plus jeune » (Amar, 2020). 

Ce colloque international se propose d’explorer les intersections entre ces deux univers, en 

interrogeant leurs influences mutuelles, leurs divergences et leurs complémentarités dans la 

représentation de la société. En prenant le Maroc comme point de départ d’une réflexion plus 

large, il se propose d’analyser les représentations de ces arts et leur impact sur la perception 

collective, tout en explorant les défis et les opportunités que pose la représentation de la 

société à l’écran. Cette manifestation scientifique se veut donc une réponse à la problématique 

déclinée à travers les interrogations suivantes : comment le cinéma et le journalisme, chacun 

avec ses codes, ses contraintes et ses ambitions, parviennent-ils à traduire les enjeux de notre 

époque ? Quels regards portent-ils sur les mutations sociales, les crises politiques, les 

phénomènes culturels et les défis contemporains ? En quoi ces deux médias se nourrissent-ils 

l’un l’autre, et comment contribuent-ils à façonner notre perception du réel ? Ces questions 

seront au cœur des réflexions de ce colloque, qui vise à interroger les enjeux éthiques, 

esthétiques et politiques liés à la représentation de la société à l’écran. 

Cet événement s’adresse aux chercheurs universitaires, aux professionnels du cinéma et du 

journalisme, ainsi qu’à toute personne intéressée par les enjeux de la représentation sociale à 

l’écran. Il se veut un espace de dialogue interdisciplinaire et interculturel, associant des 

experts internationaux et des acteurs locaux marocains. En croisant les regards disciplinaires 

et en mobilisant des exemples concrets, ce colloque aspire à éclairer les défis et les 

opportunités que pose cette représentation, tout en favorisant une réflexion approfondie et 

innovante sur le rôle des médias à l’ère numérique. Les participants auront ainsi l’opportunité 

de développer l’un des axes suivants :  

1. Cinéma et Journalisme : deux disciplines en dialogue 

2. Représentation des réalités sociales 

3. Mémoire collective et identités nationales 

4. Éthique et déontologie dans la représentation 

5. Cinéma et Journalisme comme acteurs du changement social 

6. Nouvelles technologies et transformation des pratiques 

7. Cinéma et Journalisme au Maroc : spécificités et enjeux 

8. Réception et impact sur le public 

9. Cinéma et Journalisme en contexte de crise 

10. Esthétique et narration : formes et langages 

11. Cinéma et Journalisme dans un contexte globalisé 

12. Archives et patrimoine : préservation et réutilisation 

13. Le cinéma documentaire et la transmission de la réalité. 

14. Cinéma et Journalisme comme espaces de résistance 

15. Perspectives futures : quel avenir pour le cinéma et le journalisme ? 
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هؤتورا دولٍا هختبر الذراسات الأدبٍة و اللسانٍة و ػلىم الإػلام و التىاصل ٌنظن   

  :فً هىضىع

 السٍنوا والصحافة: نظرات هتقاطؼة ػلى الوجتوغ
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ٔأْذافًٓب، ئلا أًَٓب ٚزمبعًبٌ يًٓخ جْٕشٚخ ٔاحذح: عشد انؼبنى.  ػهٗ انشغى يٍ اخزلاف انغًُٛب ٔانظحبفخ فٙ يُٓجٛبرًٓب

فجًُٛب رؼُشف انغًُٛب ثبنفٍ ٔانخٛبل، رظم انظحبفخ ساعخخ فٙ انٕالغ َٔمم انًؼهٕيبد. ٔيغ رنك، ٚهزمٛبٌ فٙ لذسرًٓب ػهٗ 

بل انًفشط ٔرذفك انظٕس، رخزفٙ انزمبط ٔرفغٛش َٔمم انحمبئك الاجزًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔانضمبفٛخ ٔالإَغبَٛخ. فٙ ػظش الارظ

انحذٔد ثٍٛ ْزٍٚ انًجبنٍٛ، يًب ٚإد٘ ئنٗ ظٕٓس أشكبل ْجُٛخ يٍ انغشد ٔانجًبنٛبد غٛش انًغجٕلخ. نمذ أطجحذ انشبشبد 

َٕافز لا غُٗ ػُٓب ػهٗ انؼبنى، رشكم رظٕسَب نهٕالغ ٔرإصش فٙ انذُٚبيٛبد الاجزًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔانضمبفٛخ. ٔفٙ ْزا انغٛبق، 

فٙ ػبنى يشجغ ثبنظٕس، رهؼت انغًُٛب ٔانظحبفخ  « حع َٛكٕلاط يٛشصٔف، انًزخظض فٙ انذساعبد انجظشٚخ، أٌٚلا

 )5105)يٛشصٔف،  . » دٔسًا يحٕسًٚب فٙ ثُبء فًُٓب نهٕالغ

يشآح رؼكظ ٚؼُزجش انًغشة، ثٕطفّ يهزمٗ نهضمبفبد، يجبلًا خظجًب نٓزِ انُمبشبد. فمذ ظهذ انغًُٛب انًغشثٛخ، يُز ثذاٚبرٓب، 

انحمبئك الاجزًبػٛخ نهجلاد. حٛش رغزهٓى انؼذٚذ يٍ الأػًبل انغًُٛبئٛخ أحذاصبً ٔالؼٛخ أٔ رحمٛمبد طحبفٛخ، يًب ٚؼكظ حٕاسًا 

زشدد طذاْب يغ ًْٕو ٚيغزًشًا ثٍٛ انغًُٛب ٔانظحبفخ، ٚزغزٖ فّٛ انخٛبل ٔانٕالغ يٍ ثؼضًٓب انجؼض نغشد لظض 

انغًُٛب انًغشثٛخ، ثفضم اسرجبطٓب ثبنٕالغ، أطجحذ  « انكبرت ٔ انفٛهغٕف انًغشثٙ ئدسٚظ جبٚذاٌ ئنٗ أٌ انًغبسثخ. ٔٚشٛش

ثبنفؼم، يٍ خلال أفلاو يهزضيخ ٔحكبٚبد يإصشح، رمذو انغًُٛب ). 5107)جبٚذاٌ،  » أداح نهزفكٛش ٔانُمبػ حٕل لضبٚب انًجزًغ

 ٗ انزفكٛش انجًبػٙ.انًغشثٛخ يُظخ رؼجٛش فُٙ رضٛش انزغبؤلاد ٔرذػٕ ئن

يٍ جٓخ أخشٖ، رطٕسد انظحبفخ انًغشثٛخ نززكٛف يغ رحذٚبد انؼظش انشلًٙ. حٛش رغزكشف ٔعبئم الإػلاو انًغزمهخ 

ٔانًُظبد انشلًٛخ أشكبلًا يجزكشح، يضم انٕصبئمٙ انزفبػهٙ أٔ انجٕدكبعذ انًشئٙ، نًؼبنجخ لضبٚب يؼمذح ٔحغبعخ. رؼكظ ْزِ 

، انزٙ غبنجًب يب رزأصش ثأعبنٛت انغًُٛب، رذاخلًا يزضاٚذاً ثٍٛ انظحبفخ ٔانغًُٛب، حٛش رظجح انحذٔد الأشكبل انغشدٚخ انجذٚذح

ٔعبئم الإػلاو انًغشثٛخ، فٙ  « ثٍٛ انًؼهٕيبد ٔانفٍ أكضش ضجبثٛخ. ٕٔٚضح انظحبفٙ ٔانكبرت انًغشثٙ ػهٙ ػًبس أٌ

َفغٓب يٍ خلال اعزؼبسح رمُٛبد انغًُٛب نهٕطٕل ئنٗ جًٕٓس يٕاجٓخ أصيخ انضمخ ٔاَزشبس انًؼهٕيبد انًضههخ، رؼٛذ اخزشاع 

 )5151)ػًبس،  . » أٔعغ ٔأطغش عًُب

ٚغؼٗ ْزا انًإرًش انذٔنٙ ئنٗ اعزكشبف َمبط انزمبطغ ثٍٛ ْزٍٚ انًجبنٍٛ، يٍ خلال رغهٛظ انضٕء ػهٗ رأصٛشارًٓب انًزجبدنخ، 

شة كُمطخ اَطلاق نزفكٛش أٔعغ، ٚٓذف انًإرًش ئنٗ رحهٛم كٛفٛخ ٔاخزلافبرًٓب، ٔركبيهًٓب فٙ رًضٛم انًجزًغ. ٔثبػزًبد انًغ

رظٕٚش ْزِ انفٌُٕ ٔرأصٛشْب ػهٗ انزظٕس انجًبػٙ، يغ اعزكشبف انزحذٚبد ٔانفشص انزٙ رطشحٓب رًضٛلاد انًجزًغ ػهٗ 

 .انشبشخ

انزبنٛخ: كٛف رزًكٍ انغًُٛب ْزا انحذس انؼهًٙ ئجبثخ ػٍ الإشكبنٛخ انزٙ ٚزى انزؼجٛش ػُٓب يٍ خلال الأعئهخ  ٚشكمنزنك، 

ٔانظحبفخ، كم يًُٓب ثأعبنٛجٓب ٔلٕاػذْب ٔطًٕحبرٓب، يٍ رشجًخ رحذٚبد ػظشَب؟ يب ْٙ انُظشاد انزٙ رمذيٓب انزحٕلاد 

الاجزًبػٛخ، ٔالأصيبد انغٛبعٛخ، ٔانظٕاْش انضمبفٛخ، ٔانزحذٚبد انًؼبطشح؟ كٛف ٚزغزٖ ْزاٌ انٕعٛطبٌ أحذًْب يٍ الأخش، 
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ٌ فٙ رشكٛم رظٕسَب نهٕالغ؟ رشكم ْزِ الأعئهخ  انجْٕشٚخ جْٕش َمبشبد ْزا انًإرًش، انز٘ ٚٓذف ئنٗ ٔكٛف ٚغبًْب

 .اعزكشبف انمضبٚب الأخلالٛخ ٔانجًبنٛخ ٔانغٛبعٛخ انًزؼهمخ ثزًضٛم انًجزًغ ػهٗ انشبشخ

خ ئنٗ كم يٍ ٚٓزى ثمضبٚب رًضٛم ٚغزٓذف ْزا انحذس انجبحضٍٛ الأكبدًٍٚٛٛ، ٔانًٍُٓٛٛ فٙ يجبل انغًُٛب ٔانظحبفخ، ثبلإضبف

انًجزًغ ػهٗ انشبشخ. ٔٚغؼٗ ئنٗ أٌ ٚكٌٕ فضبءً نهحٕاس ثٍٛ انزخظظبد ٔانضمبفبد، ٚجًغ ثٍٛ خجشاء دٔنٍٛٛ ٔفبػهٍٛ 

يحهٍٛٛ يغبسثخ. ٔيٍ خلال انجًغ ثٍٛ ٔجٓبد انُظش انزخظظٛخ ٔاعزحضبس أيضهخ يهًٕعخ، ٚطًح انًإرًش ئنٗ رغهٛظ 

انفشص انزٙ ٚطشحٓب ْزا انزًضٛم، يغ رشجٛغ رفكٛش ػًٛك ٔيجزكش حٕل دٔس انٕعبئظ فٙ انؼظش انضٕء ػهٗ انزحذٚبد ٔ

 .انشلًٙ

 : عٛزًكٍ انًشبسكٌٕ يٍ رطٕٚش أحذ انًحبٔس انزبنٛخ

 انغًُٛب ٔانظحبفخ: حٕاس ثٍٛ رخظظٍٛ .0

 رًضٛم انحمبئك الاجزًبػٛخ .5

 انزاكشح انجًبػٛخ ٔانٕٓٚبد انٕطُٛخ .3

 انزًضٛمالأخلالٛبد ٔانضٕاثظ فٙ  .4

 انغًُٛب ٔانظحبفخ كفبػهٍٛ فٙ انزغٛٛش الاجزًبػٙ .5

 انزمُٛبد انجذٚذح ٔرحٕل انًًبسعبد .6

 انغًُٛب ٔانظحبفخ فٙ انًغشة: انخظٕطٛبد ٔانزحذٚبد .7

 الاعزمجبل ٔانزأصٛش ػهٗ انًزهمٙ .8

 انغًُٛب ٔانظحبفخ فٙ عٛبق الأصيبد .9

 انجًبنٛبد ٔانغشد: الأشكبل ٔانهغبد .01

 عٛبق انؼٕنًخانغًُٛب ٔانظحبفخ فٙ  .00

 الأسشٛف ٔانزشاس: انحفع ٔئػبدح الاعزخذاو .05

 انزغجٛهٛخ َٔمم انٕالغ انٕصبئمٛخ ٔ انغًُٛب .03

 انغًُٛب ٔانظحبفخ كفضبءاد نهًمبٔيخ .04

 اٜفبق انًغزمجهٛخ: يب يغزمجم انغًُٛب ٔانظحبفخ؟ .05

 

COORDINATION :  

Faïza GUENNOUN HASSANI 

Hakima LOUKILI 

COMITE D’ORGANISATION : 

Mohamed ELKASSMI (FLS, Fès) 

Mustapha AMRANI (FLS, Fès) 

Hassan HJIJ (FLS, Fès) 

Hakima LOUKILI (FLS, Fès) 

Belkassem SAHLI (FLS, Fès) 

Faïza GUENNOUN HASSANI (FLS, Fès) 

Mohamed ZOUHRI (FLS, Fès) 

Adil KLEI (Producteur et Réalisateur, Kénitra) 

Younes LOULIDI (FLDM, Fès) 

Hafid HAFFAD (FLS, Fès) 

Saliha ARZAZ (CRMEF, Meknès) 

Mustapha LAGHZIOUI (ENSAM, Meknès) 
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Doctorants :  

Radouane MOUINA 

Abdellatif NOUAYTI 

Khadija CHLOUCHI 

Najat BOUJIDA 

Kaoutar LATIF 

Hicham ELMADRAOUI 

Hajar ESSEIDI 

Fatna RABOULI 

 

Comité scientifique : 

Rita EL KHAYAT : Ecrivaine, Psychiatre, Anthropologue et Freelancer cinéma et médias 

Mohamed Abderrahman TAZI : Producteur et Réalisateur de cinéma 

Farid LAAMIRI (FLS, Fès) 

Mohamed ELKASSMI (FLS, Fès) 

Mustapha AMRANI (FLS, Fès) 

Belkacem SAHLI (FLS, Fès) 

Mohamed ZOUHRI (FLS, Fès) 

Younes LOULIDI (FLDM, Fès) 

Sad SLAMTI (FLSH, Agadir) 

Hakima LOUKILI (FLS, Fès) 

Mohamed AZOUGARH (FLS, Fès) 

El Mostapha AOUINE (FLS, Fès) 

Amara YAHYA (FLSH, Oujda) 

Hicham KAZOUT (FLSH, Oujda) 

Mounsif  EL HOUARI (FLS, Fès) 

Faïza GUENNOUN HASSANI (FLS, Fès) 

Youssef EL YAACOUBI  (ENCG, Fès) 

Saliha ARZAZ (CRMEF, Meknès) 

Mustapha LAGHZIOUI (ENSAM, Meknès) 

Zouhir ZIGHIGHI (FLLA, Kénitra) 

Hassan FATHI (FS, Rabat) 

 

MODALITÉS DE SOUMISSION DES COMMUNICATIONS 

Les propositions de communication (en français ou en arabe) doivent nous parvenir sous la 

forme d’un résumé de 500 mots au maximum en format Word, pourvu de 5 mots clés et 

d’une bibliographie de 5 références au maximum. La proposition doit comporter aussi les 

coordonnées de l’auteur : Nom/ prénom, ancrage institutionnel, adresse, tél., courriel, titre 

de la communication, aire thématique.  

Les communications (orales) ne dépasseront pas 20 minutes. 

Les propositions de communication doivent  parvenir obligatoirement aux deux adresses  

e-mail suivantes :  

faiza.guennounhassani@usmba.ac.ma 

Hakima.loukili@usmba.ac.ma 

mailto:faiza.guennounhassani@usmba.ac.ma
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CALENDRIER : 

- Date de tenue du colloque : 22 & 23 mai 2025 

- Dernier délai de réception des résumés : 15 mars 2025 

- Date limite de réponse aux contributeurs : 30 mars 2025 

- Le dernier délai de réception des articles définitifs pour soumission au comité scientifique 

en vue de leur  publication : 15 septembre 2025  

2222شتنبر    52آخر أجل لاستقبال الوقالات فً صٍغتها  النهائٍة لتقذٌوها إلى اللجنة الؼلوٍة بغرض نشرها هى     

 

 


