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Au sommet froncophone de Cotonou, les différents chefs

d'Étut vont tracer les grands oxes de Ia future polîtique de
I'espace francophone, lo politique linguistique en est une
composante essentîelle. L'auteur du présent orticle a partici-
pé ù la rédaction du livre blanc que I'AUPELF* a consocré à
son programme d'action pour les deux ans à venîr.

(LANGUE SECONDE'),OU
(LANGUE PRIVILEGIEE,,

e rôlc ct la pllcc tle

ce frartçais un l)crr
plrticulicr, appclc
-frarrçais l;rngrrc
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crttcrtclrr (11'aucr.rn dr' ccs plté-
rrorrrùncs n'cst à lui tout scrtl

rri trrrc crlnclitirln lréccssuirc
lti unc currclitiorr strl'l'isarttc

l)orr r l)cnucttrc tle lxrrlcr tle
lrt rt11trr, sccontlt, :

- lc st;rtut politit;rrc tle l;rrtgrre
ol.l icie llc ;

- ttrt tirle Irttlrr,rplirlrrc privilr.qii

clc langue d'enseigncntcnt à un
niveau quclconque des cursus
scolaire ou universitaire ;
- un visage variable selon lcs
pa1's dir à dcs phénonrèncs dc.

variation dialectale, d'appro-
priation par le.s locuteurs
nationau.r ;
- une dinrcnsion iderttitairc
inlportante, le français étant
reconnu à des degrés divcrs
conlnle partie du patrintoinc
national ou conrnre conrpo-
santc de l'idcntité de certains
groupes de locuteurs.
Un cxanren géographique
nlontre quc dans leur inr-
nrcnse nrajorité les pa)'s dilns
lesquels lc français peut être
catégorisé conrnle étant unr.
langue privilégiéc, une langue
scconde, sont ceux oir la [ran-
ce a connu par le passé unc
pr('sence inrportante, colortia-
lc (piry,s africains, Asic du Sud-

[,st), diplo,nratiquc (Lilla tt),
culturclle (Egvptc).

0r force est dc constater qtt'il
existe dans ces pa)'s un écart
trùs inrportant cntre la place
inll)ortante du français d'un
point dc vuc statutairc et ccl-
lc, nettement plus discrète,
qu'il occullc tlu poirtt tlc t'ur.
clu volurnc dcs échangcs lan-
gagicrs. Un outil ctlrrrnrc la
grillc d'anal1'sc tlcs situat irlns
tlc francophonit', élallorÉe par
li. (lharrrlcrrsou (l !)tili), per-
rttcI tle llrcrtrlrt lu rlcsttlt'tlc
t.ct étut rle lilit 1,[ 111: l)t)scl.
petrt-itrc l;r rrécessiti tl'rttlop-

ter tics dispositifs plus effi-
caces de diffusion du français.
I)rorn<luvoir Ia francophonie,
ct particulièrement dans les
pavs oir le' français est langue
sccontlc, c'cst proposer l'exis-
tencc tl'un espace linguis-
tiquc ct culturel où la diversi-
té llourrait être ménagée, où
lcs langucs ct cultures natio-
nalcs pourraiellt trouver dans
le français uu soutien, un ins-
tru nlr.n t tlc' deiveloppement,
runc intcrface entre leur patri-
nroinc ct la société de com-
nrunication contemporaine
faitc d'autoroutes de l'infor-
rnaticln sur lcsquelles, on le
sait déià, pcu de langues
lr.rront l'autorisation de chcu-
lcr. c'cst ce nouveau pari
qu'il iniportc à la francopho-
nic de rck'r'er, c'est cette nou-
vcllc nrission que doit se fixer
la tliffusion du français
lartguc scconcL'.
Or quand on considère la
politique du français dans ces

pa)'s on s'aperçoit que bien
souvent la seule politique lin-
guistirluc qui existe est stric-
tculcnt unt' politique d'ensei-
gnenlcllt ; conlnle si dans ce

villagc. planétaire qui vient
d'ôtrc ér,otlué à grands traits,
lc fait rl'cuscigner en français
tlans lcs 1la1's oir la France a

étô historiqucnlent présente
porrvaiI srrffirc à assurer sa

tlil ltrsiort.
l.il l)(rliti(luc iletur,lk' de diflu-
siorr tlrr llirrrçuir l:trtgtte secon-

,i

sc.cuncle- ou .lulgue Privilé-
gicc", sont visilrlcs;r tl ivcrs

ltlti'nrrrtri'rtes relcr';rrtt tlt'
dortr;rines tlillircnts tltri pt'u-
tcrlt sc torrrlrirrt,r'. it;rrrl
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cle, qui mise tout sur une offrc

de lâ langue française censée

être faite au Plus grand

nombre Par le biais de l'êcole,

néglige de Penser si une

detiande existe autour du fran-

çais et si oui, quelle est sa

nature. Cet excès de confian-

ce, ou cette insuffisance d'ana-

lyse, pourrait se révéler Préiu-
diciable à I'avenir du français

si l'on ne mesure Pas les chan-

gements qui sont en train
à'intervenir dans les PaYs de

français langue seconde,

notamment africains'

Miser sur la Politique d'ensei-

gnement comme seule Poli-
iique linguistique est un choix

de plus en Plus discutable,
comne va tendre à le démon-

trer I'exPosé de quelques fac-

teurs de dYnamisme et de

déséquilibre, d'ordre éducatif,

linguistique et géoPolitique.

Facteurs éducatifs
- incaPacité des sYstèmes

éducatifs à assurer une scola'

risation de tous les enfants
d'une tranche d'âge, 'Problè'
me de formation des cadres

de l'enseignement'' manque

d'équipements scolaires, -

retrait âccéléré, et Parfois Pré-
maturé, des Personnels fran-

çais de cooPération éducati-
ve, - crise au niveau des

débouchés, Y comPris Pour
les diplômés.

bambara, etc.) ou internatio-
nâles (anglais, arabe). Sur ses

terres historiques, la Place du

français est auiourd'hui moins

qu'hicr celle d'une langue
dominant sans Partage.
- des représentations du fran'

çais pas touiours Positives : la

langue française aPParait sou-

vent comtne langue à volon-

té hégémonique aux Yeux des

locutèurs africains'du fait de

son statut de langue Privilé-
giée. En d'autres termes, on
peut craindre qu'une troP
grande inégalité statutaire
errtre le français langue
seconde et les langues natio'
nales soit Plus un frein qu'un

moteur à la diffusion du fran-

çais.
b'autre Part, il n'est Pas sûr

que sur trn terrain sur lequel

iusqu'à ces dernières années

ie français était sans rival - le

français, langue de la moder-

nité - it ne souffre Pas de la

concurrence croissante de

I'anglais, Porté Par la caPacité

du nrodèle culturel américain

à exPorter ses Produits.

Iactcrtrs
politiqttcs et géoPolitiqucs
- risque d'urt désengagelnent

progressif de la France en

périoac de crise économique'

- éntergence de nouveattx
pays sur la scène africaine

ilapon, Chine), Ietour sur le

continent africain de

l'Afrique du Sud, PaYs dét'e'

loppé, PaYs riche, avide d.e

nouer des contacts sur la sce'

ne internationale et... tourtlé

vers le monde an8loPhone' 
,

l'image de la France. En cela,

la poiitique linguistique et la

politiquc cttltttrelle ne sc

recouvrent Pas.

Plusieurs dimensions à ttltc

telle Politique de Promotion
clu f iânçais langue seconde

r)cuvcnt ôtrc dégagées, lingttis'

iicruc'bicn sûr ntais attssi ctrlttr'

.rcile, géopolitiquc et étlucati'

vc. UIi triivail importatrt cst ii

rurcrtcr ati ttivcau dcs rcprésc'lt'

tatiotts llotrr contrcbalattccr

I'imagc du f rançais comme
langue hégémoniquc, comnle

oéril oorrr lcs langues et cul-
iures nationalcs ou régionalcs'

Au contraite, il imPorte de

mettre en avant Par tous les

moyens possibles le fait que le

français peut se révéler lc Par-

tenaire àes langues avec les-

ouelles il entre en contact, ttn

ioint d'appui face à une éro-

iion culturelle cltaque iour
Dlus menaçante du fait de la

nrondialisation des échangcs'

Pour Pronrouvoir cette image,

il convient de favoriser toutes

les actions cotrtribuant au

niveau des rePrésentations à

créer l'image d'urre Plus gran-

de convivialité entre le fran'

çais langue seconde et les

autres langues :

- aider dans les PaYs où ccla

est souhaité à réduire les

écarts de statut entre le fran-

çais et une otl Plusieurs
langues nationales ;
- piotnoutoir une attitude
d accueil de la variation lin-
guistique que connait le

irançais langue seconde ;

contribuer Par tous les

moyens (dictionnaires, ensei-

gnénrent; à l'émergencc dc

nornlcs ProPres à des PaYs ott

clcs grouPes de PaYs, afin que

lc locutcur du français
lanctle seconde se sente dans

,n iu,'tgu. ct Plus datrs la
langue de l'autre. La recon-

naissauce lôgale d'un pluri-
linguisntc dc fait au sein
nrôrnc dc la francophonie
penllettra attssi de donner
corps au discours sur l'espace

francophone, champion du
plurilirrguisme et du pluri-
culturalisnte ntondiaux.
- illustrer ce Plurilinguisme en

forrnant les agents exPatriés de

diffusion drr français langtre

seconde aux grandes langues

nationales qu'ils rencontreront
au couts de leurs interventions

afirr de rétablir une égalité des

échanges linguistiques. On

obiecte touiours à ce tYPe

d'ambition l'inextricabilité
présumée de la toile d'araignée

linguistique africaine : c'est

faire trop peu de cas de I'int-
portance croissante de

quelques grandes langues véhi-

culaires sur ce continent et du

fait que la grande maiorité des

locuteurs africainssont bi- ou

plrrrilingtres. L'obiectif de for'
nlation à ces quelques grancles

langues véhiculaires ne relè\'e

pas de I'utoPie mais d'un souci

de pragruatistl)e €t d'€fficacité :

irnagiue-t-ou qu'on envoie attx

États-Unis d'Amérique des

agents ne Parlant Pas un urot

d'anglais ? C'est Pourtant biert

cc qui se Passe sur le continent

africain et cela est assurément

préiudiciable quand on veut

pnr ailletrrs Prônérla défense

du ntultilinguisme.

Facteurs linguistiques
Sur le marché linguistique
africain, le français se trouve

en concurtence avec d'autres

grandes langues interrégio'
nales (wolof, hausa, lingala,

PROMOUVOTR UNE NOUVELLE
IMAGE DU FRANçAIS

e monde bouge, et

les pays où le fran-

çais est langue se-

concle sont enlPortés

clans ce mouvemcnt. Un vôri-

table travail dc marketing est

à réaliscr Pour'Promottvoir
l'image du français, Potlr sus-

citcr dcs raisotrs d'aPPrendrc

ce ttc langue ct dc l'utiliscr. Or

on aurait tort de croirc tlttc
ccla tloive passcr oblisatoitc-
nlcnt l)ar ttne Prontotiort tlc
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- favoriser la production dc
dictionnaires bilingues en
français et dans le maximum
de langues possibles ; le dic-
tionnaire bilingue peut susci-

ter la création de néolo-
gismes dans la langue en
contact et par là son enrichis-
sement et son adaptation : en

effet, Ie dictionnaire, en pré-
cisant les conditions d'em-

ploi en nrôme temps que les

acccptions d'un terme, pcr-
nret dc conrprendre la nature
du référcnt dont il est ques-

tion:.Cettc phase de compré-
hension constitue une étaPe

indispensable à la néologie
lexicale, notamment pour la
nomination de realia de tyPe

technique.
E

CONFIRMER \ ,
sON APTITUDE A tA MODERNITE

oujours au plan des

représentations, il
convient de renfor-
cer l'image du fran-

çais comnre langue de la moder-

nité afin de convaincre réelle-

nlent de l'utilité présente et sur-

tout future dc cette tangue. À ce

sujet, un travail énornte doit
êtrc fourni du point de vue de

l'ingénierie linguistique pour
permettre au français de devenir

rune des langtcs en usage sur les

autoroutes de l'information, sur

trf$;.*i-'ï
lieu de politique linguistiquc
et à pcnser que Ia première
peut être un élénrent consti-
tutif de la seconde.

C'est dans cet esprit qu'il faut
souligner l'importance linguis-
tique que revêt une politiquc
de diffusion de biens culturels
(livres, films, supports infor-
nratiques) si on considère ces

biens culturels comme les sttp-
ports indispensables à l'ap-
prentissagc d'une langue. On
peut partir d'utt constat
rlavrant : le livre coute très
cher dans lcs pays de français
langue sccondc et c'est unc
tlcnrée dc' plus en plus rarc.
Cettc raréfaction des supports
icrits trouve son corollaire
ttans l'invasiou du marclté
cinérna e t vidéo par des pro-
duits aruôricaitrs cu version
originlle' ou dc's filnts d'actiort
vcnus t.k llortg Kong. l.es loctr-
tcurs crr puissartcc sc trotlvctlt

les réseaux informatisés de com-
munication. C'est sur ce terrain
que sc joue auiourd'hui l'image

de la ntodernité mais aussi tout
simplement l'utilité du français

langue seconde. Si le français ne

se positionne pas de plain-pied
sur ce terrain, la prétention de

la francophonie à incarner un
espacc de plurilinguisme et plu-

riculturalisme se révèlera vaine,

le français ne pouvant plus dès

lors servir d'interface efficace
aux langucs africaines. !

ainsi privés de supports d'aP-
prentissage doublement utiles :

- l'existe nce de livres et de
filnrs en français constitue un
puissant facteur de motiva-
tion pour apprendre une
langue qui permet alors de

s'instruire ou de s'évader ;

sans eux, I'utilité du français
se trouve réduite considéra'
blement, les motivations de

l'apprenant également ;
- livres et films sont des suP-

ports d'allprentissage dont l'ef-
ficacité n'est plus à démontrcr.

Quelques axes politiques
concrets peuvent être dégagés

de ces considérations :

- avoir une politique de diffu-
sion du livre à très bas prix,
voirc gratuitement ;

- susciter la création de

réscaux, à l'intérieur de pays

or.l cutrc pays, de lieux de pro-
jcctiort dc filnu en français ;

- favoriscr partout l'intplanta-
tion d'antcnnes pcrnlettant
la rôception dcs éntissiorts
('uriscs strr lcs satcllitcs ert

frlnçais. ..j 
E

CREER
DES CONTACTS ENTRE ZONES

INSISTER
SUR LA DIMENSION CUtTUREttE

AFFTRTVIER
uNE nÉEUr V|SÉE POHTIQUE

a dimension éduca-
tive ne doit pas être
oubliée nrais sim-
plement réintégréc

conrme partie prenante, et
assurément essentielle, d'utre
politique Iinguistique conçue
de nranière plus globale. Le

terrain étant déià antplement
labouré par les politiques
actuelles d'enseignement,
nous nous contenterons sur
ce plan de rappeler quelques
axes fondarnentaux. Lcs
efforts en la ntatière doivent
prendre en compte :

- la production et la diffusion
de nranuels adaptés, inté-
grant les usages locaux dtt
français langue seconde,
accueillant la variation lin-
guistiquc ;

- la fornration des maitres ;

- une politique de formation
dc fornrateurs
- des échartgcs au nivear.r de

la rcchcrche ct de l'cnseigne-
nrcnt supéricur notanrnlellt
llar lc rctour à une politiquc

' '\Ltl'il.1: : .\rr(rciilli()n (lds Ulli\.crsité5 l)ilrticllclllellt Otl ctttit\rr'lttt'tlt tlc lattgtt''
tr.ilrçili\c. I r,r Irois ittcs tltt livrc bllrttc lx)rl{llt stlr l'irtgérticric lingtristitltrt',_lcs 1t.tt'
littrLrrilir leriialcs tltr lrartçais ctt Irattcoltlttlttic et le frartçlris lattgue'st'contlc.
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l-I ionrac,s entre ia

zone francopnone
et les autres zones, notant-
ment anglophone et lusopho-
ne pour ce qui est du conti-
nent africain. De cette maniè-
re, le français langue seconde

parviendra à légitimer sa pré-
sence non seulement par lcs
capacités de communication
qu'il génère à l'intérieur dc
l'espace francophone mais
aussi par le fait qu'il est à

même de permettre l'échangc.
avec d'autres ensembles Iin-
guistiques et culturels. E

dc bourses plus large que ce l-
le pratiquée ces dernièrcs
annécs.
Lc français langue seconde,
concept rclativement récent,
n'est ltas encore parventr ii
susciter des actions politiqucs
en rapport avec sa spécifTcitô ;

son rayonnement souffrc
encore d'une absence de visôe
politique importante qu'il
inrporte de pallier au plus vitc
sous pcine de voir la place' clu

français rernise en question à

moyen termes par des évolu-
tions d'ordre linguistique
ccrtes, mais aussi ntacroéco-
nomiquc et géopolitique. Au
cæur même de l'espace fratt-
cophone, les pays de français
languc seconde constituellt
auiourd'ltui un eniett de Prc-
mière iurportance : de lctrr
avcnir linguistique déPettcl
pour une bonne Part l'exis-
tence de la francopltonie.
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