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La question des langues, aüochtones et allochtones §galasso-
Mwatha 20fi)), et de leur place respective dans les sociétes africaines

est au cæur des déhts depüs la pfiode coloniale. II s'agit d'un
problàne socio-politique crucial et délicat que les Etats se doivent de

gérer avec tact et clairvoyance. I,es colonisateurs (allemands, anglais,

françaiq belges, portugais et espagnols), y avaient apporté, avec des

nuances, à peu pres le mêrne ÿpe de Éponse dépourvue d'ambiguité

: persuades que les colonisés n'avaient pas de langues dignes de ce

nom et soucieux de diffirser leurs propres modèles linguistiques aux

peuples conquis, ils avaient imposé I'usage exclusif des langues

coloniales dans tous les secteurs de la vie publique, dans le monde

du travail comme dans la céation littérâire et cinématographique.

Læ partage de I'Afrique entre les puissances eumpéennes Éunies

à Ia Conférence de Berlin de novembre 1984 à février 1885' sous

la fetule d'Otto Von Bismarck, Chancelier impérial allemand,

n'etait pas seulement politique et commercial, il était aussi culturel

et linguistique. Les consequences des décisions prises à Berlin se

font encore sentir aujornd'hui : apres les indépendances, comme

pendant la colonisæion, les ex-« colonies d'Afriçe » se définissent

toujours et d'abord par rapport aux.langues européennes- En depit

du caracêrc factice et illusoire de la quantité et de la qualiæ des

« parlants-anglais-français-portugais-ou-espagnol » c'est l'usage

des langues coloniales qui sert de référence pour signaler le passage



de frontière entre les Etats africains (Ngalasso-Mwatha 2æ7).
L'utilisation des étiquettes « anglophones )), <« francophones »»,

« lusophones >> et « hispanophones »> pour désigner des entités
géopolitiques souveraines vient renforcer I'idée, fausse, selon
laqueiie l'Afrique ne peut s'identifier et s'exprimer que par
référence à l'Europe §galasso-Mwatha 20lla) et fait oublier qu'il
existe d'autres espaces structurants sur le continent : arabophone,
swahiliphone, hausaphone, kongophone, wolophone, fulanophone,
que sais-je encore.

Mais les situations linguistiques africaines ne sont pas figées,
loin s'en faut. Elles sont portées par une dynamique remarquable
qui s'est intensifiée dans les cinquante dernières années- Le présent
article propose une analyse, à grands traits, de cette dynamique des
langues et des politiques linguistiques mises en place, depuis les
indépendances, Ix)ur gêTet la complexité des situations plurilingues
qui sont la règle dans tous les Etats du continent-

Situations tinguistiques africaines

On définit rxrc situation linguistique par le nombre des langues et
des variétés dialectales qui coexistent sur un même territoire. Il s'agit
d'un état de fait, d'une donnee de la geographie et de I'histoire qü
s'impose à l'observateur et qui constitue le cadre objectifdans lequel
s'exercent les droits linguistiques inüviduels et collectifs (Pupier et
Woehrling 1989, Ngalasso-Mwatha 1990b et 2002).

Il se parle sur le continent africain environ 2 000 languesr. Ce
chiffre représente un peu moins d'un tiers du nombre total des
langues parlees zur la planète-terre, soit pres de 7000. En réalité, le
nombre des idiomes enAfrique avoisinerait les 5000, voire 6000, si
I'on tient compte du fait que chaque langue connaît, en moyerure,
deux ou trois variétés dialectales- Les langues d" grqg$5p3gg@
I - ce nombre varie d'une ecote à l'autre voire d'un auteur à I'aufoe en I'absence de
recensements officiels. Pierre Alexandre (1967 :9|écrit: << Des estimations [..-] vout de
200 ou 250 à plus de 1200 »». L,a SIL (Suumer Instiürte of Linguistics souyeût taduit, à
tort, par <r Société Intemationale de Linguistique >») évalue ce nombre à 2146 (r,ewis et al.
2014). selon r,ne estimation moyerme proposee par le linguisæ briannique David Dalby
(1980 : 342) le nombre des langues africaines s'élèverait à environ 1650. Mon déco'rnpte,
donné à tite indicati{ est basé sur cette estimation.
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comme l'arabe, le kiswahili, le kikongo, le lingala" le hausa, le

nranding ou te fulfulde (peul) possèdent plusizurs variétés régionales

entre lesquelles l'intercompréhension n'est pas garantie à cent pour

cent sur de longues distances.

Ace nombreconsidérable de langues autochtones il faut ajouterles

langues héritées de la colonisation européenne et conservées partout

comme langues officielles ou comme langues de travai I : l' anglais dans

22Btatst,te français dan.s 242, le portugais dans 53 et espagnol dans

2a.Lapresence des langues coloniales, loin de simplifier la situation

linguistique du continen! contribue à la complexifier davantage

encore. Ces langues ne son! cert€s, pas des langues africaines, faute

d'autochtonie (elles n'appartiennant pas aux familles linguistiques

inventoriées sur le continents), d'autonomie (les usages locaux tirent

leur légitimiæ de l'hypothétique reconnaissance que leur accordent

les institutions normatives situées hors du continent), de territorialité
(elles ne disposent pas de communaute de locuæurs natifs fixée sur

un territoire propre) et d'historicité (leur pÉsence sur le continent est

historiquement très récente : l'occupation coloniale généralisée date

de 1885). Mais ettes sont devernres, incontestablement, des langues

de l'Afrique d'aujourd'hui car, en raison du statut juridique dont

elles bénéficient et des fonctions sociales qu'elles exercent, elles

font partie du paysage linguistique du continent.

Le plurilinguisme ne concenrc Pas seulement le continent comme

I - AliiqÙe du sud, Botswana, Camerorm, Egype, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria,

Malawi, Maurice, Nanribie, Nigerla, Oggpmd4 Seychelles, Siera-Læone, Soudan, Soudan

du sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

2 - Algffe, Benin, Brrkina Faso. Bgrundi, camerogn, cenrafrique, comores, congo-

Bazavtlle.Congo-Kinshasa, Côæ d'Ivoire, Djibouti, GaboûL Guinee, Mali, Madagascar'

Maroc, Marnitanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tc{rad" Togo, Trmisie'

3 - Angola. Cap-Vcrt, Guinee-Bissarl Mozambiquq Sao Tome et Principe'

4 - Guinee Equatoriale et Sahara Occidental (revendiqué par le Maroc)'

5 - Le linggiste americain Ioccph H. Gre€nberg (1963) a identifié quatre grandes farnilles :

afro-asiatiSue (avec des langues comme I'afabe, le berbère, le haus4 I'anrharique, le

somali,"t l,"igÉ*-o-tgptaise(avectewolof, lebambara, lemore, Ieyonrb4 lekiswahili'

le lingala ie chicheya le sctswaoa, le sianlq etc-), nilo-saharienne (avec le songhay, le

kanui, le luo, le teso, etc.), khoi'sane (langues à clicks parlées en A&içe austale). A cela il
faut ajouter la famille austronêienne ou malayo-polynesienne repÉsentee par le malagasy

(langue nationale de Madagascar)-
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entité globale et ses habitants qui sont ffequemment polyglottes, il
est aussi le fait des Etats en tant qu'instances politiques. Tous les
Etats africains, sans exception, sont, de fait, plurilingues, à des

degrés variables. Tenter une typologie des situations linguistiques
africaineg aujourd'hui, ne consiste donc plus à ranger, çomme on le
faisait naguere (Alexandre 1967 et Houis 1976), d'un côté les Étas
linguistiquement homogènes (Rwanda, Burundi, Madagascar) et,
de l'autre, les États hétérogènes (tous les autres), mais à distinguer
plusieurs degres dans le plurilinguisme généralisé.

Il y a 25 Étas faiblement plurilingues avec moins de dix
languesr sur leur sol : CapVert, Egypte, Lybie, Sao Tome (2 langues),
Algérie, Burundi, Madagascar, Maroc, Rwanda, Seychelles,
Swaziland, Tunisie (3), Comores, Qiibouti, tæsotho, Somalie (5),
Guinee fuuatoriale (6), Gambie Maurice, Mauritanie (7), Malawi,
Niger (8), Botsq/ana, Erythree (9), Zimbabwe (10).

Il y a ll États à plurilinguisme modére qü possèdent entre onze
et trente langues: Angola (ll langues), Günee Bissau, Mali (12),
Namibie ( l4), Afrique du Sud, C ongvBrazzaville ( l5), Sierre-tæone
( I 8), Sénégal ( I 9), Guinée (2 I ), Mozaobique (22), Libéria (25).

Enfin, il y a 17 Étas à plurilinguisme élevé avec plus de rente
langues : Oueanda (30 langues), Keny4 Zambie (40), Gabon, Togo
(42), Centrafrique (44),Cbaîa(46). Benin (52), Burkina Faso, Côæ-
d'Ivoire (60), Éthiopie (70), Tchad (80), Soudan (100), Tanzanie
(150), Congo-Ifinshasa (221), Camerorm (2a8), Nigeriâ (3%).

Certains Etats disposent d'une grande langue véhiculaire
nationale permettant à I'ens€mble de la population de communiquer
de façon relativement aisée : c'est le cas des pays du Maghreb et
du Machrek (avec I'arabe), du Botswana (avec le setswana), du
Burundi (avec le kirundi), de la Ceotrafrique (avec le sango), du
Lesotho (avec le sesotho), de Madagascar (avec la malagasy), du
Malawi (avec le chichewa), du Mali (avec le barnbara), du Rwanda
(avec le kinyarwanda), du Senégal (avec le wolof), des Seychelles

I - On troüvcra üûc typologic pht§ amncc dans Ngdasso-MÿadE ZD7-
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(avec le créole), de la Somalie (avec le somali), de la Tanzanie (avec

le kiswahili).

Quelques Etats possèdent deur, trois ou quatre langues

dominantes régionalement : le Congo-Brazzaille (avec le lingala

et le munukutuba), le Niger (avec le hausa et le zarma), le Congo-

Kinshasa (avec le ciluba, le kikongo, le kiswahili et le lingala), le
Nigéria (avec le yorub4 le hausa, l'igbo et le fulfulde).

Enfin il y a des Etats sans langue nationale dominante : le Cameroun,

le Gabon et la Côte-d'Ivoire. Dans ces Etats se développent de

nouveaux véhiculaires à base de langues locales (comme le dioula

en Côte-d'lvoire, à partir du manding) ou de langues eurofeennes

(le cas du pidgin English sur toute la côte ouest-atlantique, à partir

de l'anglais, ou du français populaire ivoirien à partir du firançais).

Les empires coloniaux orrt imprimé sur la carte de l'Afrique une

marque qui ne s'effacera probableinent plus: I'usage des langues

européennes. En raison du caractàe arbitraire des frontieres dessinées

par les colonisateurs ce sont ces langues qui définissent les entités

étatiques du continent, alors que la plupart des langues africaines,

qu'elles soient véhiculaires ou velnaculaires, débordant les frontières

administratives, sont devenues interétatiques ou tansnationales. Elles

se touvent partagees entre les espace§ anglophones, francophones,

hispanophones et lusophonos, ce qü rend aleatoire leur éventuelle

unification et leur indispensable instnrmelrtalisation- Ainsi le manding

(ensemble bambaradioula-malinké), langue ûr groupe mandé, est

parlé au Burkina-Faso, er Côte-d'Ivoire, e,n Guinée, au Mali et au
. Senégal (pays francophones), en Gambie (Pays anglophone) et en

Guinée Bissau (pays trusophone). Le kiswahili, langue bantoue,

est parlé en Tanz*nie, en Ouganda, au Kenya, au Malawi, au

Mozambique et en Zmbie (pays anglophones), au Rwanda, au

Burundi, aux Comores et au Congo-Kinshasa Gays francophones).

Le hatrsa, langue tchadique de la famille afro-asiatique, est parlé au

Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte-d'Ivoire, au Niger,

au Tchad et Togo (pays franco,phones), au Ghana et au Nigeria (pays

anglophones), au Soudan (pays anglophone et arabophone)- Quant
au futfulde (langue ouest-atlantiqu€) il represente l'état de dispersion
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maximale püsqu'on le retrouve dans plus de dix Etats de traditions
variées : Gambig Nigéri4 Sierra Leone (pays anglophones), Burkim
Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal (francophones),
Guinee Bissau (lusophone), Cameroun (anglophone et francophone).

Les langues européermes sont vraisernblablement parlées
par moins & 15 o/o de la population africaine. Ce chifte va en
augmentant Plusieurs facteurs favorisent leur progression et leur
implantation continues : le statut de langues officielles qü leur
est conféré souvent de façon exclusive, le développernent de la
scolarisation, I'urbanisation accéléree, l'accroissement des classes
moyermes eduquées en langues eurot'ennes et habitant en milieu
urbain, les médias et le marché du travail. Ces mêmes facteurs
jouen! en sens inverse, en défaveur des langues autochtones parlees
par plus de 85 o/o de Ia population.

Lr dyremique des langues

Le propre de toute situation linguistique est d'être dynanique,
c'est-à-dire de bouger, d'êue perpétuellernent en mouvement parce
que la societé elle-mâne change en pernurn€nae. La dynamique
c'est d'abord le chaagement des shuctures linguistiques rl"ns le
temps (les formes et Ies normes phonétiques et orthographiques,
morphologiques et syntâ(iques, lexicales et semantiques évoluent
et se modiûent). La dynamique c'est aussi la variation des langues
dans I'espace (développement des geolectes, variétes régionales) et
dans la sociéte (émergence des sociolectes, variétés sociales). La
dynarnique c'est enfin la modification du rapport de pouvoir entre
les langucs (renouvellement des statuts et des fonctions dans divers
domaines de la üe sociale).

La dynamiqtre fuolue rar€rnent vem la symbiose, I'harmurie totale, la
coerdstaoe pacifique des langueq .lrns une rclrtion parfaitemmt
irenique. Bien au curtrairc, et tutt à fait nûrrellernen! elle màe
à la colrcurrcrce, à la cornpaition, au codit, à ce qu'm a ryelé la
<< guerre d.s langues » (Calvet 1987, Leclerc 1988), dam rm clirnat
dramatiquement agonique. Elle aboüit ûquemment à Ia digrassr4 à
la hiérachisation des langues! à Ia dorrination des ,trcs srr hs auEes.

Al'AüibwlWâ|
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Les conséguences connues et previsibles de toute dynamique

des langues sont de tnois ordres : l'expansion, la Égression et

I'extinction. Ces phénomènes, mesurables en terme§ géogrryhiques
(étendu du territoire occupé), démographiques (nombre de locuteurs

comme langue matemelle, seconde ou étrangere) et fonctionnels
(importance des fonctions exercées dans la société au-delà de la

sphàe familiale), sont lies à la vitalité même des langues et à leur

contingence en tant qu'organismes « vivants »».

En Afrique I'expansion des langues à rayonnement national ou

régional (comme l'arabe,le kiswahili, le hausa, le wolof, le fulfulde,
le lingala ou le kikongo) se fait nécessairement au détriment des

langues minoritaires dont la régression peut allerjusqu'à la disparition

pure et simple. La cohabitation des langues autochtones avec les

langues coloniales aboutit à une diglossie enchâssée, precisânent

à une triglossie, sorte de pyramide à trois étagesr avec, au niveau le

plus élevé, les langues européennes à fonction référcntiairc2, au bas

de l'echelle les langues ethniques à fonction vernaculaird et enüe

les deux les langues autochtones à fonction véhiculairea.

D'un point de vue purement scientifique on doit admettre que

I - Voirggalasso-Muratha ( 1986) a I'enscrnblc&rnumero 23 de larevuePolitigue africaine

accessibleenligne :htF://ww*'.potitiqre-dicaioe-cornfuumeros023-SoM'HTM'
2 - La fonction refcrentiaire, liee à Ia culürre et à la littératre (Cobard 1976:. A), renvoie

à la langrr offciellc qt tant que languc dc I'Etat : elle constituc le factcrr d'unificatiom de

I'espcè dediée à la citoyemAé. Ia fmction natiqralitaire, qui en est la vriarte, Éflere à

la langue nationale, l«rgue de la nation : elle est un facteur de cohesion et de cohérence de

I'espace éservé à la nationalité.

f - L terme venrecrrlaire desipe mD pa§ 1m §t r6t rmis me fmction' cellc de langue

première dite « rmternelle r» ou << native ». Hemi Gobard (1976 : 23) le définit conrme un

i*g"g" ,, local, parlé spætanernent, moins fait porr communiqucr qge pour communier et

quiseut, p",rt eA" 
"-,"Agrg 

omnmc laûgu€ matêûrell,e ». Osr trurve à peu pres le m&ne

sens chez t-abov (1976). I.e kiswahili (langpe) est le vernarulaire dcsWaswahili (locuteurs)'

le hausa celui des Hausawa, c{xmne le français est le vernaculaire des francqhones natifs-

L'expressiqr « lægue vemacrrlaire » n'est à confondre ni avec dialecte (vaiété régionale'

tristorique oo oiA" d'une lamgpe) ni avcc patois (lægue d*enue Ésiduelle dE faÉt de la

réduction drastique dc son extension geographique' dc son poids dérrographiqrre et de son

importarrce sociale en taot guÊ moyen de cornrrunication)'
I - tn tqtrc véhiculaire desigre la fonction de langue secüde pÊrm€ttmt le oontact etrtre

gens qui nepartagent pas la même langue maternelle quenous. Gobard (1976 : 24) la définit

I*-" *r f-g"g. « natioral ouregional, apgis pænecessite, destiné atx eonrmunications

à I'echelle des villes ».
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la mort des langues, même si elle ne réjouit guère le linguiste
professionnel ni même le simple citoyan soucieux du patrimoine
de I'humanité, fait partie de la üe des signes : il faut que [a graine
disparaisse pour qu'apparaisse un nouvel arbre. A côté des langues
qui meurent, il y 4 heureusement, des langucs qui naissent de leurs
cendres. Du changement et de la variation résultent de nouvelles
formes (lexicales, phonologiques. morphologiques et syntaxiques)
et de nouvelles normes (linguistiques et énonciatives) au sein
d'une même largue mais aussi de nouvelles langues sur l,echiquier
mondial. Cæ néo-langues sont à la fois une sorte de négation des
protolangues qü les ont engendrées et une forme de perpétuation de
ces mêmes langues-mères,

L'une des manifestations les plus rcmarquables de la dynamique
des langues en Afrique c'est pr'ecisement I'apparition de rouveaux
parlers issus du métissage entre les latrgues autochtones et les langues
coloniales- Formées d'éléments hétérogates voire hétéroclircs, ces
langues hybrides sont nées des echanges en tous gerres, y compris
la traite et le commerce du bois d'ébene intensifiés aux XVIIe et
XVIIIe siecles. Elles constituent la pepiniere du paysage linguistique
de I'Aùique de demain. Beaucoup de ces langues commerciales
sont des saàirsr, des pseudo-sabir§ ot des pidgin§; certaines sont

I - « l-cs autcurs lnraissenr s'æcorder at gorral pqr appeler « sabir » u mélange
de différentes largues romarcs, de grec, d'arabe et de turc en..rge rtans les poÀ
méditerranéens. k type rnême du sâbir est [..-] la .langue û.eque'. [...] Beaucorp de
lirguiec§, err sftt onl l'habitde d'appeler ltugu.r fran6 ronte langue ai rciation. [...jfar
cxtcosiofi les linguistes appellqr 'sabirs' des parlers du même type que la langue ËaBquÈ,
c'est-à{i.È des hngues de rçlation nées d'un bcsoir d'intercompreüensùt, cqtsciemm€rt
utilisées cqnnr tclles €t biLréralcs » (pérégo l9{i8 : 598-6O0).
2-« Patds ûülarÉraEx resulr üd'effqrs faits p.rdcÉ iodüdss ou dcs frwpes d'indiüô,s
pour rEproduù€, lorsque le besoin s'cn fait srntü, rnle languc à pestigc sæid supéricrr
dars une situatiG donné€. [- . .] Cerx qui les crryloient om le sentinrqrr dc parlcr, plus ou
moitrr t iat, la lagE qu'ih s'cfrorEârt de r?ro&irE- L'aditcrr au cantrairc a t€rtd.ûc€ à
y-voir un, phenan&re lioguisique particulicr à un groupe détcrminé d'allogloü6 » (pe!égo
1968:6O4).

3 - targages d'a[?pirr, aE rocabulairc rÉdûir, à la grarnmaire simplifiee a à
la fonction exclusivement véhiculaire. Les pidgins provieorent
genéralemeot de pseudo-sabirs.
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devenues de véritable s créol est voire des kaïnàsz §galasso-Mwatha
1984). De telles langues sont, par définition, supralocales : elles ont
vocation à devenir régionales, nationales ou intemationales.

Voici des exemples qui illustrent le phenomène. Le français

populaire ivoirien (FPI), également denommé << français de Moussa >>,

est un pidgin à base de français- Il est pratiqué par Ies p€rsonnes

qui n'ont pas terminé leur scolarisation et gui ne maîtrisent pas la

norrne du français standard. Né à Abidjan dans les années 1970 il
s'est rapidement étendu à l'ensemble de la Côte-d'Ivoire et dans les

pays voisins, notamment au Mali et au Burkina Faso. Dans un pays

(la Côæ-d'Ivoire) qui ne dispose pas d'une langue locale dominante

le FPI est devenu le veritable véhiculaire national- Il tire l'essentiel

de son vocabulaire du frrrçais adapté à laprononciation locale alors

que sa grammaire fonctionne sur le modèle des langues ivoiriennes

appartenant aux branches kwa, kru, gur et mandé de la famille

nigéro-congolaise.

Le pidgin English pratiqué sur toute la côte ouest-atlantique,

de la Sierra-Leone au Cameroun, est une lingua franca à base

d,anglais (d'où provient l'essentiel de son lexique) et à substrat

africain (stnrctgres phonetiques et grammaticales calquees sur les

langues appartenant aux groupes atlantique, mandé, kwa et bantou

du Niger-Congo). Au Cameroun le pidgin English pratiqué par des

locuteurs francophones a donné récernment naissance à une variété

locale appelee « pidgin English francophone », un joyetx mélange

d'anglais et de langues camerounaises mâtiné de français.

I - Pidgins stabilisés dispæat d'rm vocahlaire éterdu, de süuchtr€§ conplexifiées et

devenus langues matcrnclles dc ceraines cûlrlmmautes.

2 - Terme qui dAigDait, ùllant la periode hellenistique, le grec comrnutl dæs lequel

s'€xprimaielt ks eiites crrltivées dans le bassin mediterraréen oriental cnsnife dans

I'Efurc romain d'Orient C'est cette koiinè à fonction cmrmerciale et diplomatique qui

nrt uàtisee pogr raùire rure partie de la Bible chretierme (le Nouveau Testamen$- I-e mot

est employê aujotnid'hui ponr désigner plus genératement la vd€*é stiltda'd d'une langue

por.eA*i plusieurs dialectes (ainsi l'arabe standard moderne). Si la koinè tire souvent

son origini d'gne fomre litteraire classique, il arrive aussi qu'elle soit tme constnrction

p,rr"-*t ,rtmciclle dcetinee à rmifier urrc lægue mcnacéc par wre diabctisatioo excessive.
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Le fanakalo parlé en Afrique du sud est un pidgin à base d'une
languc locale, I'isizuhr, mélangé à l'anglai5 et à I'afrikaans. Il est
utilisé par les ouwiers qui travaillent dans les mines d'or, de diarnant
et de cuiwe. Son usage atteint la Namibie et le Zimbabwe (où se
développe une variéæ locale, dénommee chilapalapa, forternent
influencée par la langue nationale dominante, le sishona) et s'étend
de loin en loin jusqu'à la Zambie (où se pratique une variété
autochtone,le chikabanga, dérivée du cibemba) et atteint le sud-est
du Congo-Kinshas4 {ans la reglon miniere du Katanga.

Les langues de contact disposent généralement d'un vocabulaire
resheint, d'une phonologie et d'une grammaire d'où disparaissent
les articulations difficiles ou complexes, les flexions nominales ou
verbales irregulières, et elles développent des stmctures syntaxiques
tendant vers la parataxe (iuxtaposition de phrases sans les marques
de dépendance). Employées cornme laugues secondes elles rendent
possible la communication entre des interlocuteurs qui ne partâg€nt
pas [a même langue maternelle.

Parallèlement au développement des lingua franca se sont
constitues de nombreux créoles à base de langues africaines. Les plus
connus sont le dioula (dérivé du manding) parlé en côte-d'Ivoire
et au Burkina Faso, le kituba (du kikongo) pratiqué rlens les deux
Congo (Brazzaville et Kinshasa), le sango (du ngbandi) proclamé
Iangue nationale au momerrt de l'indépendance et langue officielle
de la République Centrafricaine le 8 mars 1991.

Mentionnons encore les multiples formes argotiques qui ontvu le
jour un peu partout depuis I960 : le nouchi en Côte-d,Ivoire (langue
speciale à base de français influencée par les langues locales),
I'indoubil au congo-Kinshasa (argot lingala mélangé de français,
d'anglais et de portugais pratiqué par les jermes desæuwés de la
ville de Kinshasa), le camfranglais au cameroun (sorte de franglais
fortement influencé par les langues camerounaises) parfois identifié
au pidgin English francophone.

Les relations de t}rye diglossique existant entre les rangues
européennes et les langues a"fricaines, ethniques et interethniques,

Al'Ad,âb ta llughôt

i Dyumique des longues a poliüques linguistiques enAfrique dquis 50 ans



dessinent des clivages importants dans les domaines d'emploi:
langues er.roffennes à l'école et au travail dans les brreaux / langues

africaines à la maison s1 rlans les métiers de I'informel (artisanat,

vente au marché et sur le trottoir), langues européennes à l'écrit /
langues africaines à l'oral, langues européennes en ville et dans les

espaces administratifs / langues africaines à la campagne et dans

la rue, langues européennes en public et dans les lieux porteurs de

prestige / langue"s africaines en privé et dans les espaces domestiques-

Néanmoins ce qui vient d'être dit doit être nuancé, car il existe

des domaines où les langues africaines de grande expansion

conculTencent sérieusement et souvent disqualifient les langUes

européennes. Il en est ainsi de I'espace urbain, généralement divisé

en deux villes juxtaposées, I'une africaine appelé << cité »», I'autre

européenne dénommée proprement « ülle » §galasso-Mwatha
1988: 105). A Kinshasa (Republique Dérnocratique du Congo)

le lingata s'impose, mieux que le français, coûlme la langue de

la citadinité. Il en va de mêrne du wolof, ür bambara, du hausa,

du sango, du kirundi et du kinyarwanda respectivement à Dakar

(Sénégal), Bamako (Mâti), Niamey §iger), Bangui (Centrafrique),

Bujumbura (Buruudi) et Kigali (Rwanda).

Etudiant la dynamique des langues au Sénegal, Gabriel Manessy

(lgg2 : 46) constate le dynamisme particulièrement agressifdu wolof,

principale langue nationale, y compris dans les fiefs traditionnels du

français:

«< Al'Université les professeurs ne communiquent

plus entre eux qu'en wolof. fle même, dans les rues

de Dakar, on rencontre de plus en plus de gens qui

ne parlent pas français- Les positions du français sont

menacées même dans l'administration où ceux qui,

compte tenu de leur situationhiérarchique et de leus
fonctions, seraient ce,lrsés I'employer, s'entretiennent

et donnent leurs instructions en wolof- Des espaces

naguère entièrement occupes par le français sont

maintenant menacés »».
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Les langues africaines de grande expension I'emporte,nt également
sur les langues européennes dans le domaine de la religion et de la
lituryie corrme dans celui du théâtre populaire et de la chanson de
variétér. Cette situation doit être suivie avec attention, car elle porte,
en germes, I'explication des évolutions futues des situations des
langages enAfrique à partirdes dlmamiques observables aujourd'hui
et des politiques linguistiques conduites actuellement.

Des études Éalisees récernment (Wurm 1996, Hagege 2002,
Lewis et al.2014) montrent que, dans 100 ans, pres de la moitié
des langues parlees dans le monde aujourd'hui auront disparu2. Les
langues africaines sont parmi les plus en danger de mort. plusieurs

facteurs se combinent pour rendre la menace particulièrement
gruve: la mondialisation des échanges, l'impérialisme des langues
internationales, l'urbanisation à grande échelle, la non intégration
des langues nationales dans I'enseignement et dlns Ia vie publique,
I'abandon progressive de la pratique des langues autochtones et
la non-transmission de ces langues aux enfants dans les situations
d'émigration rnais aussi dans les milieux urbains enAfrique même.

Le processus de régression des langues africaines estplus avancé
dans les anciennes colonies françaises, portugaises et espagnoles où
l'enseignement se donne exclusivement en langues étrangères que
dans les ancieunes possessions britanniques et belges qui font une
place, même exiguë, aux langues locales dans leur système scolaire.

Toutes les langues africaines sont concernées; mais res rangues
de moindre diffirsion, notamment les langues Ésiduelles situées dans
des régions montagneuses, désertiqræs ou forestières (on en trouve

I - Lire également I'ouvrage collectif dirigé par Ngalasso.Mwatha tzîffiî*1ffi
les anicles de Kuwèdaæn Napala « Le frmçais, le læin et l€s langues vernaculiaires dans
la liturgie catholique au Togo e,fltre l9z2 et2ol2»», sélom K. Gbanou «y,ap,smatch !
Iaugre tançaise et langues aÊicaines &ns le tùêâtne poprlaire du concert-party » et
Jean-Norbert vignondé << I-a rcliation des chanteurs et chansonniers africains à la ;angue
française >r.

2 - selon la sIL (Lerris et al. 2014) 30m hD$§ seraient aujorrd'hü menaiees dans
le monde. Dans son atlas des langues en dançr (parlées par moins de l0 000 locuteurs)
I'Unesco (lVurm 1996) relève, sur le continent africain, 97 langues qui seraient en voie
d'extinctiom rapide ators que 5fi) à 6ü) sont << sur le declin ». e""o*iut" sur hrtp://wrvw
ethuologue-org.
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plusieurs au Gabon, au Carneroun, au Nigéria, au Togo, au Soudan,

au Tchad, au Congo-Kinshasa, au Kenya, en Tanzanie, en Ethiopie,
etc.) sont particulierement exposées à cette mort programmée dans

un avenir plus ou moins rapproché, si toutefois rien n'est fait, de

façon volontariste, c'est-à-dire politique, Pou les préserver.

Les politiques linguistiques depuis læ indépendances

La politique linguistique peut êtrc définie corlme un ensemble de

décisions poliüques e.t de mesures administatives prises par l'Etat
en vue de gérer la situation tinguistique sur le territoire relevant de

sa souveraineté. ll s'agit d'une tentative consciente et organisee de

la part du gouvernement, en liaison avec la société ciüle, en vue

de régler les problèmes posés par la coexistence, sur un même sol,

de plusieurs langues ou dialectes. Comme que je I'ai écrit il y a
maintenant pluieurs années (Ngalasso-Mwatha 1986 : 7) t:

« Avoir une politique linguistique ce n'est pas

seulement avoir dans la Constitution un article

concernant la langue officielle, c'est d'abord prandre

conscience que [a langue est un fait de culture et un

facteur de dévelop'psment économique et social tout à

fait primordial ; c'est ensuite opérer des choix clairs en

matière de langues en déterminant lesquelles d'entre

elles doivent être utilisees dans tel ou tel domaine de

la üe nationale et en particulier dans l'enseignement,

les actes d'administration ei la cornmunicatioû avec

le monde extérieur; c'est enfin decider des moyens

logistiques (en argen! en maæriel, en personnel) à

mettre en Guwe por.r rendre opérationnels des choix

ainsi faits >».

Avoir une politique linguistique c'est engager une action en

profondeur sur les mentalités (des gouvemés et des gouvernants)

et sur les langues elles-mêmes (par des réformes portant str les

systèmes orthogfaphiques, les inventaires lexicaux et les strucfures

I - Sur cette notion Iire également Maurais 1987, Calve{ 1987 et 1996, Ngalasso-Mwatha

1990a.
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grammaticaux), c'est planilrer c'est-à{ire fixer des echences
et gérer le temps selon des plans à dwée déterminee : biomaux,
quadriernaux, quinquermau4 décennaux, etc.

L'actionpolitique permet de canaliser le changement linguistique
dans le sens désire tout en évitant la disparition des langues auxquelles
sont atachées des cultures singulières. Les interventions volontaristes
des gouvernements et les pratiques conscientes des usagersjouent donc
un rôle non négligeable ponr détermineç éventuelleure,nt inflechir, le
sens de l'évolution des rapports enhe les langues, tout en contribuant
à réguler les sfructures linguistiques elles-mêmes- L'amenagement
linguistique en tant que processus planifié de changement est une
nécessité pour tous les pays, quelle que soient leur dimension (grands
ou petits), leur situation particuliàe (unilingues ou plurilingues), leur
degré de développement socioéconomique (développes ou sous-
développes) ou leurrégime politique (dernocratique ou totalitaire). Il
resulte de l'action conjuguée de l'Etat et de la société civile (simples
citoyens mais aussi groupes organisés tels que les associations, les
communautes confessionnelles et les corps de métiers); il recèle
donc une dimension à la fois institutionnelle et non institutionnelle.

Or on entend souvent dire: << Tel ou tel Etat africain n'a pas de
politique linguistique ») ou « n'a pas de politique linguistique claire ».
Il s'agit là d'rme contre-vffté évidente. ll n'existe pas d'Etat sans
politique linguistique; tous les Etab, quelles que soient leur taille
et la complexité de leur situation, ont une politique ringuistique.
celle-ci peut être explicite (c'est-àdire énoncée clairement dens
la constitution, dans les lois parlementaires et dans les dispositions
règlementaires ou administratives) ou implicite (frisant fobjet d'un
consersus ou d'rme acceptation tacite par la société tout e,ntière).
Elle peut être dirigiste et interventionniste (supposant rm engagement
directde l'Etatçri édicte les lois)r ou libérale etnon-interventionniste
(consacrant le laisser-faire)2.
I - On touve le modèle de ce §rpe d'anÉnagemsrt linguisCiqge daos les pays sca[ditraves
(FiDlatde, Norrèç, Suede) ainsi que dqns des pays oonme la Belgique, le Cenada,
I'Espagne, Ia Süsse, l'Inde, I'Australie.
2 - ce modele est iflustre par les Etats-unis d'Ameriqrre qi il n,exisæ auc||Ip dispûsition
constitutiomelle cmcemant la hngue officielle. un pinojet de loi iniüé en 1996 ea vue de
p,roclamer t'snglais langue ofrcielle n'a pas éÉ adopté.
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Contairernem à l'idee reçræ, la plupat des Etats aûicains ont
rme politique linguistique claire a erpliciter, plus clairc et plus

expliciæ que celle des Etats-Uris, par exe'ryle, qui n'ont jamais

inscrit l'anglais dqns lir Constitution oomrne langue officielle de

la Fedératioq plus claire et plus explicite aussi que celle de la
France qui n'a intégÉ que récemne,lrt dæs sa cmstitutim un article

concmant le français comme langue ofrcielld.

En revanche, il est vrlai que les politiques lbguistiques
africaine§ son! d*ns leur grande majorite, plus frvorables aux

langues coloniales qu'aux langues nationales. Celles-ci se trouverü
frappées d'ostr cisrtr€ dens ûotts les domaires de la vie publique

: enseignement, parlement, admidstration et médias de grâDde

difrrsion Ciquatrte ans ap,res les independances, pcu de langues

nationales ont éb proclamées langues officielles.

I-es exp,ressions lczgze ofrcielle a langue natianalewtd'ailleurs
souvent confondues alors qu'elles ne sont pas necessairement

synonymed. Il est dotrc furpormt d'e'n précis le sens. Sur le plan

technique, c'est{idfu€ politico.juridique, la première expression

à ta langue dc fEtat ct de la citoyennete. La secoode

rcnvoie à la langue de la Nation et de la ndio@lité. Pr exemple

dans I'ex-URSS, qui était rm Etat muhinational ou rme féderation

des Nations, la lmgue officielle éhit le russe et les langues nationales

l'ukainien, le biélorusse, l" georgt"", le lituanien, etc- l-a langue

ndionab peut egalement omcerner rme nation multiétatique : I'arabe

est la langue de la nation arabe formée par rme vingtaine d'Etats

établis dans le sous-continent afro-asiatique, le nord de I'Afriqre
et le ild-olrffit de l'Asie. Mais les mob sotrt parfois rdilises avec

f - Lire les teldcs .tca cdiùltitlts sÊÈ.ilcs rrrecdlés pc Ihbois de C. dlssm et al'

(1997 et 1998).

2 - k L loi Tottbqr pob[ée co 1994 cr dctrbée à potégsr l'ûragÊ de lr toeÉ ûryire
dans I'afuioi*ratixu I'oseigæoeor, le coomce et I'atrcù.gp' Il est wsi que, dÊÊli§ le

Rapporr $r ta nécessilé et b's myeo3 d'rtrésûtir l€3 @is st d'utrivEis.lir.r l'ùsôgp de IÀ

t-g* t"rç"i* tgdigÉ po l'Aùbé GÉgrire eo 1791, le carse Érlr1 errenôe: b Érryi3
éirit I'rDiqræ hgE EüEle et ofrcirtrE è h Fræ" Lirc Cqeat et aL lÿ75-

3 - Sl[ Ics politilEcs liDgEiltiqEs eû AftiquÊ voir Sow 1977. Pqr les E& frücoPhmes

lire mturnec llnooe l9{tl et Rrod 2000.

4-DæsLt ditiotr ûæfê hs dq crPrtssiG sd rymyc- Lie B.lik et Lporte
1984.
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des significations üès éloignees de leur sens teclmique. Ainsi dam
c€rüains Etats africains langue nationale designe une langue qü
exerce une importante fonction véhicrrlaire (le cas dr barrsa et du
zÂfiD a., Niger, & wolof et de cinq autes langrres au S#gal,)
ou une langue véhiculaire utilisee comrne langue administrative
Égionale (par exemple le ciluba, le kikongo, le kiswahili et le
lingala au Congo.Kinshasa). Cependan! dans la plryart do pu»,
le ærme renvoie sirrplement à « langue autochtone » pa'opposition
à « langue étrangèrc » : au Benin, au Soudan et au Cameroun, par
exemple, toutes les langues locales sont dit€s << nationeles ».

Précisons dorc que I'expression « l,ngue officielle » desipe
rme langue, autochtoüe ou étrangère, nationale ou non, choisie poru
servir de moyen de conrmrmication au niveau & t'Éta- Si un État
peut choisir librement sa langue ofrcielle, il ne peut choisir sa ou
ses langu{s) national{s) qui sont une donnee de Ia geographie et de
l'histoire. [a promotion d'une langue au rang de tangue officielle lui
confere un immense prestige et induit des fonctions éminentes dans
les dornaines de la vie publique, notamment à l'école, dans le monde
du travail, dans lss médias, dens I'activité litteraire.

Dans la plupart des Etats les langues europeeûnes ont conservé le
stahrt de langues ofrcielles exclusives. Neanmoins I'anglais partage
la fonction officielle avec le fraoçais au Cameroun, avec le kiswahili
en ïimzan§ au Kenya et en Ougand4 avec Ie français et le céole
aux Seychelles, avec l'afrikaans et rcuf lilgues localest en Afrique
du sud avec quinze langues nationales au zimbabwd- Iæ fraDçais
partage la fonction officielle avec I'arabe à Djibouti, en Mauritanie et
au Tchad, avec le kinrndi au Bunmdi, avec te sango en Centafrique,
avec le kioyarwauda et I'anglais au Rwaud4 avec le cléole et
t'anglais xux §sy6helles, avec le malag"sy et I'anglais | try16u*""-
Certains Etats, comme le Burundi le Congo-Ifinshasa ou le Gabon
I - C€ soDt lÊs ltlgls suivaoles: sialù, sühos8, sisvati, §iûLÀelê, s€Dedù sesotho,
setswao4 shiùotrg4 d ahiv€Dda
2 - La mùvelle CoDstitltio, aFrouvéc pû le tÉMm cqrltitEti@l ô 16 Dzs 2Ot3
et p(omulgu€e b 23 nai 2013, recmnaît drhqsnis 16 hngræs offciellec : I'aDghis le
chictewa le cùitarwe, 16 trtsga, le tlnisao" h lmb)ra le !da& le [dEbele, le d6g,,n,
le sùoa la langræ dcs sigB -inlt.bÿÉ-p, le soaùo, le tog4 t€ bwasA È ÿEûda ct k
xhosa.
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(Morssirou 2013 : 89), madfcstent mainftrrarrr ûrv€tmco:t leur
volonte d'i#grcr l'anglais cornme langue offcieüe de leur pays et
de rcioindre ainsi bs instæm du Commmweattt j4Ées, sr le plan
econmique, pftrs dynmiques qræ celles de la Francophonie.

L€s Etâb afrfozins çri ont choisi rre lmgr rdiml€ cm
langue officielle errclusive smt exceptiunels. En dehors de

I'Etàiopiet avec I'amharique et des pays fu Maghrcb (Algérie,
Mamc et Trmisie) €t du MacH. (Libye a Ëgÿfre) qur ont
depuis longErys, adoeté I'arabe cme lmgue officielld, tois
pays ort joué rm rôle pirmier à od égad: la Tmzmie qui a
proclmé le kisrahili lmgue officielle &s les prelaierres années de

l'Independance, la Guinee{onalry qui a frit de même, avec moins
de succès, en déclarmt « officielles » quelques-rmes de ses lamgues

nationaled a Madagascar qui a rtrylacé lc frmçais par le malagasy

dà les mnées 1960 avant de revenir au fraoçais et

d'ajouter l'anglais (depuis 2(X)7) corme langrres officielles. Un seul

Etat, I'Erytkée, possede deux langues officielles non erroÉnnes :

frâbe et le tigrinya L'echêc d€ la malgachisation cmrc celle de

la « guinémisatim », s'explique essentiellemd par I'impréparation
de I'opération, le mânque de vision à long terre, la carence des

moyens, la non-formation des enscignmb et le poids des intâêts
corporatistes des dirigems eux-mêmes enclins à mettre leurs prcPrcs

€nfuts dans l€s éaohs en langues é[tzûg&es.

Iæs poliüques linguistiques menfu en Afrique depuis les

independances se classeirt en deux caÉgories : d'rm côté les

politiques que j'ryellerais « nationalistes et progressistes »» visant

clairement la pomotion d'rme ou de plusieurs langue(s) nationa(s)
au rang de langu{s) officiel(s), de I'autre les politiques que je
qualiûemis de « attentistes et comêrvalrices » qui maintiement
prrdsmît les langues .héritees de la colonisdkn pour eviter les

querelles inferettniques et les risques d'éclaEment de I'Em-nation
I - C'e.st te s€ut Etat ûr cmtimt Sd û'a pEs §rbi <te cohoisdi» dmble et qri ed dæüé
prdi$menf idâ.trdddcpuis l'-rtniÉ- ti snhqifæ é{ritsl bogræ o6cÈlLeerchsive
jussia t99{.AnitqdhiGhslagEétriryirGdcosiérée§« ofrcblh ».

2 - Sl[ l'ûlbielioû et les politilE litrgui§tiqtæs ar l@lutb voir rcmrDeût
Cnoaguillme l9E3 a ?,i04, Moossim 1992 €t Isqlssi l9yl-
I - n Jagit Ocs UA tagu oivotcs : sco, ptac, oalio&{ titsi, toEr' gurré koirgui
et bassari. Lûe Sylla 1997.
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Peude langues aûicaines disposentd'rme institutioansmalisatrice
de ÿpe acadernie. L:Institute of Swahili Raearch de Dar-es-Salam

fianzanie), h Buteau of Ghana Languages d'Accra (Ghane) et
I'Académie malgache (Medage<car) 6sritent une m€ntion sÉiale.
Une Académie africaine des langues (ACALAN) a été créee en 2006
par l'Unioa africaine avec siège à Barnato (Mali).

Les langues africaines ne figurent genéralement ni sur les
documents d'état civil (passeports, cartes d'identité ou permis de
conduirc) ni sur les billets de banque, hauts lieux de la valorisation
symbolique. Les lois, qui sont l'expression de la souve,raineté de
l'État et qui sont srryposées être comues par I'ensemble des citoyens,
sont toujous promulgufu dens les langues élr3agàes Daûtisées par
mofurs de 15o/o & la population Dans les tribuûaurq les jugements
sont rédigés et prononcés drns ces mêmes langues, sans traduction.
Les programmes de radiodiftrsion et de telâdsion, ainsi que le
syst€me d'afrchage commercial (devantures des bâtimenb publics
g[ des meg,âsinr, piln€aux publicitaires), toponymique (noms des
États, des régions, des ülles, des quartiers) ou odonl,m.ique (noms
des voies, des rues et des places), ne leissent qu'un espace réduit arx
langues africaines dont le seirl domaine d'utilisation officielle est
I'alphabetisation des adultes.

L'ecole se fait essentiellernent - sinon exclusivement - en lmgues
européennes, même dans les classes maternelles et élémentaires.
Dans les ex-colonies fiznçaises, portugaises et espagnoles (pays de
tradition coloniale latine) les langues locales n'ont aucune place ni
comme mâfièIes enseignées ni comme moyem d'enseignement Des
pratiquesdifférentes existerü.l,ns les ancicgrelicoloniesbritaoniqueq
belges et allemandes (tradition anglo-saxonne). Dans les ex-colonies
belges (Rwand4 Burundi et Congo-Kinshasa) les langues aticaines
sont utilisées, depuis longtemps, comme moyens d'accà à f'ffiq
comme matiàes et comme véhicules d'enseignem€ût dans les
premières années de la scolarité. Il est égalemetrt fait rypel aux
langues locales pour I'administræion locale, larmée et Ia poücer.

I - A! Colgo-Ki!3hâsa, pû exêq €, !e lingal' est, depois la période cohi.le, la laglæ
omcielle è l'aEree et de la police sur I'ensemble du tedtoire Darioost.

'Môb wa lhgh,âl
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Ceci a contribué à la stabilisation de l'orthographe et de I'ecriture de

ces langues, donc à la valorisation relativc du bilinguisme à I'ecole et
dans la vie ptrblique. Cette pm.tiçe, qui date de l'époque coloniale,
n'est donc pas rm acqu.is des indtépendances. Malhareusernent,
l'enseignement bilirgue va nucment ardelà de la troisiè' ne année

du cycle primaine. Il n'apporte aucune consolidation des acquis

scolirircs en langues nationalcs et ne cmfèrc à celles<i ni valorisation
ni prestiç, prisque le reste de I'enseignement se poursuit en langues

euroeé€nnel Un acquis fondamental demeure neanmoins: les

persmnes çi ont éte scolarisees en langues nationales sont capables

d'écrire ade lire dans ces langrrcs toute leruvie. Mais l'ofte de lecture

âit cnrellernent défaut. Pendant longtemps les maisons d'edition
rctigieuses étaiem les seules àpublier des textes en langues africaines,

pour les besoins de l'évangélisation. La non-reconnaissance des

langues nationales par les insiûrtions püliques entrave gravemetrt

la production des outils nécessaires à I'insrumentalisation de ces

langues (dictionnaires, grammâires, livres d'apprentissage), donc la
possibilité de leur intégration à l'ecole.

Dans rm grmd nombre d'Etals africaim I'enseignement des

et ez langues nationales demerre, encore aujourd'hü, un vague

projet d'avenir : cinquanæ ans +,res les independanceg la plupart

des Etals €ir s{xrt enaorc et toujours à s'intermgcr srn I'oppornmiæ

et la maniàc d'introduire larrs langues dens le système scolaire

et dans les rouages de la vie politique- Dans les pays où il a éte

initié (pays de tadition belge et anglo'saxonne) cet enseignement

est rtste rudim€ntafue, se limitant aux premieres années de la
scolarisation, dépassaft rarement le niveau de la troisièIne année

primaire. Les Etats francophones de l'Afrique de I'ouest (Mali,

Burtina Faso, Niger, Senégal) fon! depuis une vingtaine d'annees,

l'e:rpérimentation de I'enseignement en langues oudsasles 'lans le

cadre de ce qü se nomme « pedagogie convergente »r- Uextension

de cet enseignernent au niveau secondaire, et m&ne à I'ensemble

ôr primaire, se heurte à un certain nombre d'obstacles, Éels ou

imagimircq d'onhe technique (difficulte d'un choix pertinent

des standards entre plusieurs variantes geographiques et sociales,

I - Srr b pédegogic covafÉtrûe litÉ Poth (1997).
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urbaines et nrrales, problème d'aménagement d'une terminologie
adéquate et d'élaboræion d'outils pedagogiqucs Éessaires)
psychologique (difficulté de changer les mentalites €t les attitudes,
encore très négatives, vis-à-vis des languÊs autoc.hûones),
pedagogique et mfuologique (difficulté de fsmer les cadres
compéænts et en nombre suffisant pour enseigner ces langues, de
définir une méthodologie appropriee pour cela), juridique et politiçre
(abse,nce d'rm stahrt insitutionnelleme,lrt r€comm à ces lmgues, qui
rendraitplus aise le travail pedagogique par lamise à diryoaition dcs
moyens finerrcier:s indiryflsablæ, fuægéx æ hrdget dE l'Etat). A
cela il faut ajouter la precarite de l'environrement ecmmiçre (ce
qui rend îléaltone læ moyens budgetaires nécessaires), la pluraliæ
des langucs mate,rnclles des élwes et la pléthore des efrectifs en
peryCtueUe augmenhtion, etc.

La majorité des Etats africains mènent une politique linguistique
moil)lingrre, enune langue europeenne- Des politiques linguistiques
pluralistes existent, à degÉs variables. Il y a d'abord des politiques
bilingues- Deux Etats sont officiellement bilingues avec deux
langues européenn€s: le Cameroun (anglais et français) et la
Guinee Equatoriale (espagnol et français). UErythree est le seul
Etat juridiquement bilingue avec deux langues aÊicaines: tigrinya
û. t.abr,- I-e Bunmdi" le Tcha4 la Centrafrique eil le Comses ont
une politique bitingue à base du français et d'une langue africaine. Il
y a des Etats trilingues (Madagascil, Rc/arda, Seychclles) cvoc rme
langue a&icaine et deiur langues eurropéennes (anslais et frmçais).
F.nfin deix 2tats smt plurilingues: l'Afrique &r sud (own langues
officielles) eJle Zirrffie (seize langues).

Mêrne s'il restc enorre bearcow à ftire porn la recmaissmce des
lmgues aûicaines et pour le,lr valqisatftn, m peut rocomaîtne qu'un
c€rtain noNnbre d'ætÊs signiûcativemmt positifs ont eté posés depuis
les ind@dmces. Au niveau contirrental les grands principes ont éte
atrnnes et de nombreux textes fondamentaux mt &é élabores dans
le cadrre de I'OUA (Organisation de I'Unité Africaine), pris de l,UA
(Union Africaine)r ; des institutions ont été creées @enrae_des
I - Noûamment I.a chefte coltûelh de l'Afrique - otlÀ porr Loris, I 976. Le plan d'action
lingui*i<pe pour I'Atiqæ,Addis-Abebe" juilh 19t6, Le plao decermal de I'ouA sr les

IÛO
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langues et des traditions africainest- Au niveau des Etats la volonté de

promouvoir les lmgues nationales somme moyen§ d'enseignement et

comme outils de dc.reloppenrent a &é clairernent atrrmed et plusieurs

fois confirmee. Il reste à passer &r verbe à l'actiort

Conclusion

Le phnilinguisme africain impliqumt les langues d'origine
coloniale est aujourd'hü une realité incontestable. Les sifuations

lingUistiquessontcertes rraisellesnesontniinextricables
ni figées. L dlmamique des langues observable sur le ærrain doit
inspirer les politiques linguistiques des Etats. Elle Évèle I'existence

de grandes langUes véhiculaires africaines çri consihrent la base

naturelle sur laquelle devraient se fonder de telles politiques

nationales. Si l'usage des langues elropéennes demeure encore

necessaire dans les relations internationals et d'abord interafricaines,

rien, aujourd'hui, ne justifie I'exclusivite de cet u§age dans la vie
publique au sein des entités étatiques indépendanæs. Le recours aux

langues locales est une exigence de la démocratie et une condition de

I'efficacite de I'action pour le développement-

I-a plupart des langues africaines sont menacees dans leur essence

oomme dans leur existence par le dynami§me des langues plus

« puissantes »» qu'elles, soutemres par les politiques linguistiques

qü datent de l'êpoque coloniale. C'est là un effet conjugué de la

langges et les traditions orales, I 987, Créaüon de I'Acadernie aticaine des langues. juillet

2001, P.o"lrr,atisr de I'annee 2006 comme « année des langUes aÊicaines »», Khartoum.

2006.
I - Notarnment le CELTTTO (Centr€ d'EtdÊs Linguistiqu€s €t Hi«oriques par Tradition

orale) base à Niamcy (Niger), le cERIIOTOLA (C€ntre Régional de Documentation sur

les Traditions Orales et les Langues Africaines) àYaounde (Canrerorm)' I'EACROTANAL
(East Aftican Corter of Research on Onl Traditiosal æd l§atirmal l-anguages) àZanzibar

iTanzanie), le BASE (BureauAfricain des Sciences de I'Educaüon) der.enu IPED (Instirut

p"rofri".ir, d" l'Edncation pour le Dévelopernent) à Kisangani pmis Kimhasa (République

Dérnocratique du Corgo), I'ICA(lnsinil Cularel Afiicain) à Dakar (Senégal)' le CICIBA

(Centre International des Cililisatiors Bantoges) à Librerille (Gabon) et I'ACALAN
(Academie Aûicaine des Langues) à Bamako (Mali)-

2 - Voirnotanrment CONFEMEN (1986)
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glottopha§et et du linguictdd. Si les États afticains n'y prennant
garde, l'rrsage de la majorite des langues du contineirt pounai!
dans 100 ans, c'est-à{irc demain, se trrouver largenrent remplacé
par celui des langues dominantes d'origine elropænng cornme cela
s'est passé en Amérique- Sfll un travail conscicnt d'ménagement
de l'espace linguistique peut sauver celles-ci du naufrage, et avec
elles, les culfures millénaires dont elles sont porteuses.

L'avenir des langues africaines se joue mainænant à l'ecole
et dans l'espace urbain- Les langues qui ne sont pas employées à
l'école et qui ne sont pas parlées en ville sont condamnées à rme
mort lente et certaine. L'utilisation des langues africaines dans tavie
publique, darrs l'activite professionnelle, dans les mfiias modernes
(radiodiffirsioa télévision, presse ocrite) et darrs ta creation litteraire,
æt la condition d'une véritable intégration et continentale.
Sans cela elles resteront bloquées dans leur développement et
demeureront de pièhes instnrments pour l'accès à la culture, à la
science et à la technologie modernes.

Les proclamations r€pétees ds responsables poliüques africains
en faveur des langues nationales resteront leltne morte tant qu'elles
ne seront pas zuiües d'actions coucretes- La plupart des Etab
pourraien! des à present, élever certaines langues nationales au
rang de << langues ofrcielles »», évenhrellement en conjonction avec
les langues de diffirsion mondiale- I-e bilinguisme officiel mettant
en concurrenoe deux langues d'inégale puissance ioue toujours
I - I-e tetræ a éæ propcé pm calvet (1974) à pdtir ft grec glossâ « langrrc » et phagEin
« mrngcr ». Il dcsigræ le pmccsms sdm loqucl les langlres psissames, ca l'occryrrence les
langues « intema:tionales », se developpent sr les csr&es d6 hngrrcs locales, qu'elles
srmlmht en les cannibclisant, en les « mangeæt» littâalemen! en les digérar( ea les
assimilæt, dmc en les faismt disparaîùe..
2 - Mi6c à müt sÿ,rüoliqoe d'.rrc lægæ pæ la mise à müt Étmi$c (gcræide qt
€fuocid€) ur psychologiquÊ (aliadion) de ceru qui la pd€nt, par I'Macimrc or pm
la pomulgaim de lois erÉterates- la l;nguicirle « relève de I'acticr volontriste des
gmvcmcmcil$ udant à méûtir lcs lægues miooritaires po layiolcnoc Égali@c, soit
em üganisant des projets genocidaites soit en édictant dês lois scelcraÊes qui imerapot,
§tiguntiscnt qr naryin lisd les legues 'inrÉdrables'- ce plÉmnÈæ dÊ Ia mise à ûst
d'rrc l"'Be p.rh tiÇrftltim de ceux $d lepdedüparbvirilenoe stmbolfoFrÊpütée
sur le corps même de la langue jusqu'à la disparition du denricr læutern t-.-l pocèdc
d'une stratégiedÉlibéréequi üse I'anéanüssemer! àplns ormoins rmgræé.hé'ce, d'rrre
langue. » (NgalaseeMwatta ?-Ol2: l5)-
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en faveur de la langue la plus puissante. L integration des langues

nationales dæs les sysèmes é&catifs à la fois oorlme disciplines et

cormne véhicrrles d'enseignenrent à tous les niveatu. permet d'éviter

ce déséquilibre- Les grandes langues hansfr'ontalières, comme le

kiswahili, le hausa, te lirsala le kikongo, Ia man+ling, le fulfulde,

deirraientjouerrm rôle eterminant dans les echanges diplomatiques

au niveau regional et êEe prgrmrcs « langrres officielles »r de l'Union
Africainet et des instinrtions panafricaines.

Vatoriser les langues national€§ est rme necessité vitate qui
represente rm enjeu de tailte pour l'Afrique: il s'agit d'éüter ce qui

est advenu du cmtinent américain où les langUes autochtones ont été

aneanties au bénéûce des langues coloniales- << [Jne Afrique latine

ou anglo.saxorme sur le modèle d€ l'Amédque serait une terrible
catastrorphe qui signifierait la fin des langues africaines srr leur
propre sot » §galasso'Mwafha 2Ol4: 2O5)2-
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