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Djibouti, terre de rencontre et d'échan
ge, carrefour des cultures, de paix dans 
l'océan des guerres tribales. Les qualifica
tifs habituellement associés à ce pays 
abondent et sont parfois contradictoires. 
Car cette terre de rencontre et d'échange 
peut être aussi celle des rivalités eth
niques ; ce carrefour des cultures ·semble 
ne se reconnaître ni dans ses radnes afri
s:aines ni dans ces attaches arabes. Cet îlot 
de paix est menacé de toutes parts par les 
remous politiques qui agitent la région. 

Entre toutes ces tentatives de définition, 
il en est une qui intéresse particulièrement 
le linguiste : Djibouti, pays francophone. Ici 
encore, la réalité est loin d'être aussi 
simple que la formule le prétend. Derrière 
cette image réductrice se cache un plurilin
guisme que les sociolinguistes connais
sent bien mais qui surprend les Français 
qui pensent pouvoir converser dans la rue 
avec tous les Djiboutiens. Affirmer qu'à 
Djibouti «on parle français», c'est mentir 
plusieurs fois par omission. C'est d'abord 
passer sous silence les autres langues pra
tiquées dans ce pays ; c'est ensuite réduire 
au singulier d'une norme linguistique une 
grande diversité de paroles en français ; 
c'est enf in passer sous silence qu'à 
Djibouti on parle, non pas LE français, 
mais en français. 
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LA PLACE PRIVILEGIEE 

DU FRANCAIS 
� 

Petit État francophone entouré de voisins arabophones, 
la république de Djibouti continue, quinze ans après 

son accession à l'indépendance, à réserver une place 
de choix au français. 

Un pays 
francophone original 

d'intérêt, pauvre en ressources naturelles ,
et peuplé de nomades. La fonction de:-: 
Djibouti dans le dispositif colonial explique
que la France n'ait jamais considéré com
me un objectif prioritaire le développement 

Ce pays, un des plus petits États franco- d'infrastructures importantes en dehors du 
phones (23 000 kin2

, 500 000 habitants), port et du chemin de fer. Ainsi, el!e a peu 
peut offrir au linguiste passionné par les fait en matière de:._scolarisation en français. 
problèmes de langues en (;Ontact un ter- Autre différence de taille avec les pays 
rain d'observation précieux mais atypique. francophones d'Afrique, il a fallu attendre 
Sa situation géographique du territoire 1977 pour voir le pays s'émanclper de la 
français le plus récemment décolonisé tutelle française. Alors qu'ailleurs la langue

. 

- �� 
constitue sa première originalité : pratique- française est depuis pius de trente ans:1,me 
ment à la pointe de la Come de l'Afrique, langue étrangère ou seconde, cela fait à 
cette petite république est enclavée entre la peine quinze ans qu'i! en va de même à 
Somalie et l'Éthiopie. Le pays est un îlot Djibouti. Situation originale encore par la 
francophone dans une mer anglophone (1) présence continue d'une forte colonie fran-
ou arabophone. Dans le domaine africain,-- - - ·çalse (�O 000 personnes) etd'enseignants 
cette situation d'enclavement résultant des français en nombre important. 
partages coloniaux est particulière, car les Du point de vue des langues en contact, 
autres pays francophones sont au contrai- la république de Djibouti offre à l'étude une 
re en position de force. Seul pays franco-. situation plurilingue simple. Quatre 
phone de la région, sa position de langues principales ont cours dans le 
carrefour entre monde arabe, Afrique et pays : l'afar, l'arabe, le somali et le fran-
pays de l'océan Indien en fait un lieu où 1,-ctis. Afar et somali sorit les langues verna-
s'exercent des influences diverses. culaires des groupes ethniques du même 

Historiquement, l'installation des nom, dont les aires d'habitat sont situées 
Français entre 1884 et 1888 - date de la au nord du lac Assai et à l'ouest de Dikhil 
fondation de la ville de Djibouti - s'explique pour les premiers, dans le reste du pays 
par la nécessité de trouver un port de ravi- pour les seconds. 
taillement et d'escale sur la route de Ces deux langues continuent à être ma-
l'Indochine. Le µays ne présentait guère joritairement parlées dans chacune de ces 
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·égions dont le peuplement est homogène,
3 dominante soit afar soit somalie. Les
zones de contact, rendant problématique la
v1éhicularité des langues, sont assez peu
nombreuses et restreintes à Dikhil, ville
dans laquelle Afars et Somalis cohabitent,
et à la capitale. L'arabe est parlé par les
Djiboutiens yéménites, vivant surtout dans
la capitale.

Place des langues 

Officialité et nationalité 
On pourrait s'attendre à ce qu'un pays 

connaissant .une tèlle situation se soit atta
ché à c l ar ifier les rapports entre les  
langues. Or, jusqu'en septembre 1992, il 
n'en était rien ; si l'on pouvait lire couram
ment dans les encyclopédies que le f ran
çais et l'arabe étaient langues officielles, 
l'afar et le somali langues nationales, cette 
répartition ne reposait sur aucLm te:<te. Du 
point de vue dd la politique linguistique, le 
vide était total. L'otf icialité du français était 
plus le résultat d'une habitude que le fruit 
d'une décision explicite. Après l'adhésion 
du pays à la Ligue arabe, il fut décidé que 
Djibouti aurait deux langues officielles et 
que les documents officiels auraient un ca
ractère bilingue français-arabe littéraire. la 
constitution de septembre 1992 a -régie,. . . 
menté ce qui était jusqu'alors implicite en 
précisant le statut du français et de l'arabe. 
L'article 1, après avoir établi que «l'État de 
Djibouti est une république démocratique, 
souveraine, une et inàivisible,;, précise que 
«ses langues officielles sont l'arabe et le 
français». Si cet article a le mérite de clari-
fier la position de$ deux langues officielles, 
il est en revanche muet sur l'afar et le so
mali. La notion de langue nationale, pré
sente dans un discours du président 
Hassan Goulet du 8 mai 1977, a complète
ment disparu. Quinze ans après l'indépen
dance, la constitution entérine l'inégalité de 
fait qui existait et fait encore reculer par 
son mutisme le statut des deux langues 
vernaculaires. 

Langues et politiques 
On peut rapidement discerner deux 

types de discours, à l'intention de la corn-
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munauté internationale ou pour la popula
tion djiboutienne. Le français, langue de la 
diplomatie djiboutienne, est employé dans 
les discours de portée générale à possible 
audience internationale. La langue arabe 
est, quant à elle, absente de l'expression 
politique. Les deux autres sont réservées 
aux discours à usage interne et utilisées 
pour maintenir la communauté internatio
nale à l'écart de ce qui se dit. L'apparition 
de deux niveaux de hiérarchie indique que 
nous sommes en présence de diglossies 
enchâssées. Le français est ta variété pres
tigieuse, réservée aux discours internatio
naux mais aussi pratiquée à des fins de 
politique intérieure. Le somali est à usage 
national, alors que l'afar est réservé au 
Nord du pays. 

Langues et administration 
L'administration a hérité de l'organisa

tion coloniale, et le français fait bien enten
du partie de la succession. Les secteurs 
administratifs djiboutiens travaillent à par
tir de circulaires et de règlements en fran
çais, les documents à l'intention du public 
sont tous rédigés en français . La langue 
française est, à Djibouti, la langue exclusi
ve de la communication écrite et l'adminis
tration en est le témoignage, ce qui justifie 
l'.iffirmation selon laquelle le français est 
la�9ue_ o�IcieUe

_: 

Langues et justice 
Les l:mgues employées varient selon le 

système de justice, trois ordres de juridiction 
coexistant. Pour la juridiction «modema,i, de 
droit commun, le français est seul utilisé. Si 
les parties ne parlent pas le français, il est 

. mis à leur dispositio11 V!l. it:,!elJ)Jète. C9mme 
dans les autres pays de droit musulman, la 
justice charie11ne rendue par te cadi l'est en 
arabe dialectal yéménite ; il s'agit d'une justi
ce reposant sur le Coran, écrit en arabe. 
Toutefois, pour que le jugement soit effectif, 
il faut le traduire en français, langue de tra
vail des huissiers exécutant les décisions. 
Aussi la décision rendue par la charia coûte
ra plus cher que dans le cadre du «droit 
commun», la traduction augmentant d'au
tant le coût de la procédure. Si le plaignant 
ne parle pas arabe, il est autorisé à s'expri
mer dans sa langue n�;:t.-:.nella et il se trouve 

toujours quelqu'un dans l'entourage pour 
traduire au cadi les propos du plaignant. 
Dans les juridictions coutumières, les plai
doiries se font en langue locale, afar ou so
mâli, mais la langue de rédaction des actes 
reste le français. 

À l'analyse, il apparaît que la répartition 
des langues dans le système judiciaire re
flète bien l'ensemble des usages sociaux. 
Quel que soit le système envisagé, le fran
çais est langue de travail. Il règne en maître 
dans la juridiction moderne, seule langue à 
avoir droit de cité au palais de justice ; dans 
les autres ordres, s'il n'est plus la langue de 
la communication orale, c'est encore par 
son intermédiaire que les jugements de
viennent effectifs. Les langues nationales 
occupent une place moins prestigieuse 
mais toutefois essentielle : afar, somali, 
arabe sont les langues de la communica· 
tian quotidienne, ici celle des affaires de fa
mille ou des petits délits de voisinage. 

langues et enseignement 
La république de Djibouti a conservé le 

système scolaire organisé selon les textes 
et programmes français. Cet État jeune ne 
pouvait se permettre de refuser un tel héri
tage, garant de programmes cohérents. En 
outre, des accords de coopération pré
voyaient une continuité dans l'enseigne
ment et le détachement d'enseignants 
français: Djibouti ne pouvait se risquer 
dans une aventure du type de celle entre
prise par la Somalie voisine, qui s'était en
gagée, quelque temps auparavant. dans la 
somalisation de son enseignement (1973). 
De plus, les dirigeants étaient soucieux de 
(1) Encore que .. ra�glophonie» de ces pays soit
aussi discutable que la «francophon ie� de 
Djibouti. 
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conseruer une langue de travail internatio-

nale comme le français, afin de laire de

Diibouti une plaque tournante du commer-

ce international. Le lrançais restera une

langue d'enseignement. L'afar et le somali

ont été jusqu'à présent tenus à l'écart du

monde scolaire. 0n peut invoquer plu-

sieurs raisons pour expliquer cette igno-

rance des langues nationales. La

république de Diibouti est née de la dé-

pouille du'territoire français des Afars et

des lssas ; cette dénomination disait bien

le manque d'unité ethnique du pays. 0r,

s'engager dans une politique d'éducation

en langue nationale, c'était risquer de souf-

fler sur les braises encore vives des dis-

sensions interethniques. Une certaine unité

s'était réalisée lors de la lutte pour I'indé-

pendance, qui risquait de ne pas résister à

un enseignement faisant sa place aux spé-

cificités linguistiques de chaque commu-

nauté, selon Ie public concerné ; quant à

enseigner les deux langues à chaque élève,

cela supposait un système éducatif trop

coûteux.
L'arabe iouit d'un statut privilégié. Son

enseignement fut introduit en classe de

CM1 en 1979, à raison de quatre heures

hebdomadaires, et devint obligatoire dans

le secondaire (2). Encore faut-il préciser la

nature de cet enseignement : du fait du bi-

linguisme arabe/arabe classique, la variété

enseignée n'est pas celle parlée par les

Djiboutiens. ll s'agii donc piutôt de I'ensei-
-gnement 

d'une langue étrangère que de la

prise en compte d'une langue nationale.

L'école est une institution sur laquelle le

français règne toujours sans partage.

Langues et médias

La presse écrite est représentée par un

seul titre, hebdomadaire, La Nation, en

français uniquement.

La radio de Diibouti Possède deux

chaînes, dites internationale et nationale.

Sur la première, toutes les émissions sont

en trançais sans que cela représente un

volume important cie productions, la ma-
jeure partie du temps d'antenne étant oc-

cupée par des variétés internationales..-
qui permettent suttout d'entendre de I'an-

glais. Seules deux heures par iour sont et-

lectivement en français : Ies iournaux, pro-

rluits à Dlibouti et présentés par des

Djiboutiens, et quelques émissions venant

de RFI ou des services français de la BBC'

La vitrine internationale de Djibouti, pays

officiellement bilingue, ne fait aucune place

à I'arabe , qui capterait cette radio depuis

l'étranger ne pourrait savoir que I'arabe est

aussi la langue de I'Etat. La chaîne nationa-

le émet alternativement dans les trois

autres langues, consacrant cinq heures à

chacune, de 6 à 21 h. Les iournaux sont

réalisés dans les trois langues. Le temps

d'antenne est.donc équitablement partagé.

Ce partage linguistique met en valeur la si-

tuation diglossique repérable dans d'autres

secteurs : au français la communication in-

ternationale, aux trois autres langues les

sphères du quotidien.

À la télévision, une seule chaîne émet,

de 1B h 20 aux environs de 23 h 30, le

iournal occupant une place privilégiée :

d'une durée de vingt minutes environ, il est

répété quatre fois de 19 h à 21 h. De

18 h 20 à 21 h, entre les différents iour-
naux télévisés, seules cies émissions en

langues française sont diffusées. Le début

de soirée est occupé par des films fran-

çais, des séries arabes, des variétés natio-

nales et des émissions religieuses en

arabe. Les deuxièmes parties de soirée

sont exclusivement composées de docu-

nrentaires ou de nlagæines d'actualité ve-

nant de France. Si I'on considère les rares

émissions produites à Djibouti en dehors

des iournaux, le {rançais domine égale-

ment : le magæine hebdomadaire de I'ac-

tualité sportive, massivement suivi par les

jeunes, et la météo sont en trançais. L'ara-

-be est réservé aux seules causeries -reli--

gieuses du week-end, I'afar et le somali

aux variétés.

Langues et religion
La totalité des Diiboutiens, du moins of-

ficiellement, est musulmane. L'islam est

religion d'État, ce que rappelle le préambu-

le de la constitution de septembre 1992-

0r, pour reprendre les termes de Bruno

Étienne (3), spécialiste de cette religion,

"dans le débat entre Arabes musulmans et

Musulmans non arabes, il n'a iamais fait

de doute pour personne [...] que tout mu-
sulman est obligé de connaître la langue

du Coran pour accomplir ses obligations".

À Djibouti, prières et prêches sont en ara-

be, le Coran n'est traduit ni en afar ni en

somali. L'arabe littéraire domine la hiérar-

chie sociolinguistique religieuse, même si,

bien peu de Djiboutiens comprennent cette

langue : en privé, les conversations reli-
gieuses sont en langues nationales ou par-

fois en français pour les scolarisés.

Une compétition inégale

Ce panorama met en évidence la place

privilégiée qu'occupe le lrançais. Dans les

usages officiels, le français n'est pratique-

ment pas concurrencé ; la présence de

I'arabe est tout à fait symbolique. ll en va

de même pour ce qui est de tous les

usages écrits, notamment administratifs.

Le français est ainsi la langue de tous les

usages valorisés : langue de I'administra-

tion, de la presse écrite, mais aussi langue

des domaines techniques comme la iusti-
ce. Le français est le véhicule de la trans-

mission des savoirs modernes, par l'école

principalement mais aussi par les médias.

0n remarquera qu'il est la seule langue à

évoluer dans des domaines exclusifs,

coinme I'enseignement et la politique in-

ternationale ou bien le domaine de la com-

munication écrite, dans I'administration ou

la presse notamment. Les autres iangues

se partagent des domaines fcrtement
concurrentiels.

D'un point de vue strictement statutaire'

la place du français à Diibouti est donc cel-

le d'une langue dominante ayant gardé la

place qui était la sienne avant l'indépen-

-dance et naintenant les autres langttes

dans une situation de minoration sociolin-

guistique.

Bruno MAURER

Centre de formation des personnels

de l'Éducation nationale de Djibouti

(21 .rusqu'alors, I'enseignement de I'arabe était
dispensé dans l'enseignemenl secondaire avec

I'hôraire habituel d'une langue I ou ll et ne revê-

tait pas le caractère de première langue obiiga-

loire.
(3) Bruno Étienne, L'is! amisme tadical, Hachetle'

Paris, 1987, p. 75.
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