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TEXTE

S’in ter ro ger sur la spé ci fi ci té d’une aire géo gra phique et cultu relle
im plique une ré flexion sur ses ca rac tères com muns et sur leur sin gu‐ 
la ri té dans un en semble plus vaste. La F/fran co pho nie 1 dans l’aire in‐ 
diao céa nique 2 in ter roge ainsi les ca rac té ris tiques prin ci pa le ment
îliennes (les Co mores, Mayotte, Ma da gas car, île Mau rice, La Réunion,
Ro drigues et les Sey chelles) et plus glo ba le ment ma ri times (Dji bou ti,
Pon di ché ry, Ka ri kal, Mahé, Ya naon et Chan der na gor) qui la com‐
posent. Elle sonde éga le ment les hé ri tages à mettre en lien avec une
co lo ni sa tion fran çaise 3 s’éti rant du XVII   siècle au XX   siècle qui
s’ins crit dans une lutte d’in fluence, par ti cu liè re ment avec la Grande- 
Bretagne 4. Elle met sur tout en évi dence des sin gu la ri tés so ciales et
cultu relles qui portent en elles des en jeux lin guis tiques com plexes
d’un point de vue fonc tion nel. Loin de vou loir figer et réi fier une
iden ti té cultu relle spé ci fique aux dif fé rentes ré gions de l’océan In‐ 
dien 5, le pro pos vise à pré sen ter des pers pec tives cri tiques mê lant
tout à la fois le poids de cer tains hé ri tages et l’évo lu tion sé man tique
de la no tion de F/fran co pho nie. Au- delà de consi dé ra tions pu re ment
lexi cales, une ap proche com pa ra tive et évo lu tive sup pose de tenir
compte de pro ces sus his to riques qui contri buent à ajus ter le sens des
mots dans des pra tiques so ciales com plexes par les quelles tran site la
pro duc tion de sens au tour de cette no tion. C’est tout l’in té rêt de la
por tée heu ris tique de l’his toire en ce qu’elle per met de faire sens des
dif fé rences et des écarts avec le pré sent et d’ins crire l’étude de la
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F/fran co pho nie dans un pro ces sus dy na mique et com plexe. La no‐
tion de F/fran co pho nie dif fère ainsi en si tua tion co lo niale et post co‐ 
lo niale. L’ins crire dans un temps long fa ci lite une ana lyse pro ces suelle
qui tourne le dos à un pré sen tisme à va leur uni ver selle.

Cette F/fran co pho nie si vi vante de par son évo lu tion au gré du temps
et des contextes, liée au pro ces sus his to rique et aux aires géo gra‐ 
phiques où elle se meut, dé ve loppe toute sa ri chesse dans le pro ces‐ 
sus lan ga gier porté par les ac teurs qui l’animent. Si elle a servi de
socle à l’émer gence des créoles de la zone (La Réunion, Sey chelles,
Mau rice, Ro drigues), elle est dans cette si tua tion pa ra doxale ac tuelle,
où, de nour ri cière ini tiale, elle de vient celle qui em prunte à son tour à
ces créoles, dans leurs di men sions lin guis tiques et cultu relles, s’en ri‐ 
chis sant ici de nou veaux ra mages. Elle se dé ve loppe aussi en si tua tion
de contact de langues qui sin gu la risent les autres ter ri toires in diao‐ 
céa niques (Ma da gas car, Co mores, Mayotte…) dans un maillage de
mots, de formes ver bales et de ré fé rences cultu relles propres à cha‐ 
cune de ces en ti tés avec plus ou moins de pré gnance en fonc tion no‐ 
tam ment du sta tut ac cor dé au fran çais. Si cette réa li té s’ob serve au
sein de cadres ins ti tu tion nels et ad mi nis tra tifs qui lui ac cordent une
place, c’est no tam ment parce que les lo cu teurs de ces dif fé rents ter‐ 
ri toires en font usage dans ce plu ri lin guisme qui consti tue leur quo ti‐
dien.
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Si moins in ci dente, de par l’éloi gne ment et l’his toire, elle per dure au
sein des an ciens comp toirs in diens, dont Nehru sou hai tait en 1954,
que « Pon di ché ry (reste) une fe nêtre ou verte sur la France » 6 et des
ter ri toires tels que Dji bou ti 7. Cela se tra duit au sein de cer tains
cadres com mu ni ca tifs et à tra vers des traces lin guis tiques et cultu‐ 
relles fortes.

3

C’est dans un feu d’ar ti fice créa tif, au sens de per ma nentes nou veau‐ 
tés lexi cales et mor pho lo giques, qui n’est pas sans poser ques tions,
que cette F/fran co pho nie res pire, en tend et s’ex prime, dans ce que
Yves Mon te nay nomme un « lac fran co phone » au sud- ouest 8. Si l’on
parle de créa ti vi té dans ce contexte de langues en contact, on ne
peut faire l’im passe sur les par ti cu la ri tés lin guis tiques et cultu relles
qui fleu rissent dans ces contextes plu riels et de leur ac cep ta tion ou
non, selon que l’on soit pour une fran co pho nie re fer mée sur elle-
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 même, ou ou verte par l’en ri chis se ment de ses ren contres, no tam‐ 
ment dans le cadre sco laire où elle of fi cie.

I. Les hé ri tages et les sin gu la ri tés
d’une fran co pho nie in diao céa ‐
nique
La fran co pho nie in diao céa nique est fille de la co lo ni sa tion et de la
mis sion ci vi li sa trice, des ces sions et ré tro ces sions co lo niales, des mi‐ 
gra tions et du mé tis sage, de l’hy bri da tion cultu relle et des pro ces sus
de créo li sa tion 9. Si on doit le terme de fran co pho nie au géo graphe
Oné sime Re clus qui l’em ploie pour la pre mière fois en 1880 10 dans un
ou vrage consa cré à une étude sur la France et ses co lo nies, son sens
dé passe alors le seul cadre de la langue pour dé crire éga le ment les
« races eu ro péenne et fran co phone » qui se lancent dans l’aven ture
co lo niale. Leur mis sion s’ins crit dans une pers pec tive ci vi li sa tion nelle
face au dé ve lop pe ment d’autres cultures qui mettent en dan ger la
puis sance fran çaise :

5

« Il ne faut pas trop des cendre au- dessous de cet humble tren tième
[de la po pu la tion mon diale] ; il se rait bon que la fran co pho nie dou ‐
blât ou tri plât pen dant que dé cu ple ront cer taines hé té ro glot ties : car
l’hu ma ni té qui vient se sou cie ra peu des beaux idiomes, des lit té ra ‐
tures su perbes, des droits his to riques ; elle n’aura d’at ten tion que
pour les langues très par lées, et par cela même très utiles. » 11

For te ment an crée en cette fin du XIX  siècle dans un contexte d’ex‐ 
pres sion pa trio tique exa cer bée, la vo lon té de fran ci ser dans une cer‐ 
taine me sure les peuples co lo ni sés semble d’au tant plus pro bante que
le prisme de la langue re flète, selon une concep tion co lo niale dé ter‐ 
mi niste, des va leurs mo rales et in fluence cer taines ca pa ci tés cog ni‐ 
tives 12. Loin d’abou tir à une « guerre des langues » comme le sug gère
Louis- Jean Cal vet 13 pour les idiomes ré gio naux de la France mé tro‐ 
po li taine, la po li tique lin guis tique en vers les langues ver na cu laires
des peuples in diao céa niques n’abou tit pas en tiè re ment à une lo gique
« glot to phage » mais sur tout à une hié rar chi sa tion des pra tiques lan‐ 
ga gières selon les contextes.
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Selon une ana lyse dé ter mi niste co lo niale, la langue pré fi gure une vi‐ 
sion du monde. Dans cette op tique, l’unité lin guis tique se rait un des
fac teurs es sen tiels de l’unité im pé riale. La «  fran ci té » se com pren‐ 
drait avant tout par le par tage d’une langue com mune, ca pable de re‐ 
flé ter les ca rac tères spé ci fiques de l’iden ti té co lo niale fran çaise. Tou‐ 
jours selon ce prin cipe, la fran ci té en té ri ne rait la qua li té de ce qui est
fran çais. Cette no tion a été dé fi nie par Léo pold Sédar Sen ghor dans
les an nées 1960 pour évo quer une com mu nion d’es prit – une « noo‐ 
sphère » com mune – au tour de la langue fran çaise 14. Cette pers pec‐ 
tive, pour tant pri sée en an thro po lo gie, en so cio lo gie et en lit té ra ture
no tam ment chez les spé cia listes des études post co lo niales, a été
d’une ma nière glo bale peu usi tée par les his to riens fran çais. Ce
constat est d’au tant plus criant pour l’his toire co lo niale et post co lo‐ 
niale fran çaise 15. Les rares men tions concernent no tam ment les an‐ 
ciennes co lo nies de peu ple ment d’Amé rique 16. Sou vent re liée à la no‐ 
tion d’as si mi la tion, celle de fran ci té est par fois cri ti quée pour son ca‐ 
rac tère trop glo ba li sant et dog ma tique si l’on consi dère que «  l’as si‐
mi la tion des codes cultu rels fran çais n’[est] pas ipso facto l’as si mi la‐ 
tion à la culture fran çaise » selon Mi chel Gi raud 17. Ces quelques ré‐ 
flexions laissent pen ser que la pro mo tion de la fran ci té en si tua tion
co lo niale peut pa raître illu soire.

7

Dans une pers pec tive d’his toire glo bale et de croi se ment des re gards,
l’étude de la com plexi té des liens en tre te nus entre les au to ri tés et les
so cié tés co lo niales sup pose de por ter son at ten tion sur un cer tain
nombre d’ins ti tu tions ayant fa vo ri sé les liens entre la mé tro pole et
ses co lo nies. L’his toire de la Mis sion laïque fran çaise 18 - dont l’ori gine
trouve sa source dans l’océan In dien - illustre cette lo gique et pour‐ 
suit celle en ga gée par d’autres or ga ni sa tions ayant pour but de pro‐ 
mou voir l’édu ca tion et la langue fran çaise, comme l’Al liance is raé lite
uni ver selle fon dée en 1860 19 et l’Al liance fran çaise créée en 1883 par
Pierre Fon cin et basée sur l’île Mau rice dès 1884. La Mis sion laïque
fran çaise se dé marque ce pen dant par son idéal laïque et ré pu bli cain
et sa vo ca tion presque ex clu sive à l’édu ca tion. Créée en juin  1902 à
l’ini tia tive d’un cer tain nombre de per sonnes ap par te nant au mi lieu
de l’en sei gne ment, proches des mi lieux francs- maçons, la Mis sion
laïque fran çaise en tre voit ra pi de ment la né ces si té de mettre en place
une for ma tion pour les en sei gnants en exer cice dans les écoles pu‐ 
bliques des co lo nies ou dans les écoles de la Mis sion à l’étran ger. Une
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école de for ma tion, ap pe lée Jules Ferry en hom mage au fon da teur de
l’école laïque et ré pu bli caine, est spé cia le ment dé diée à cet ob jec tif et
fonc tionne de ma nière ré gu lière de 1902 à 1913. La pro fes sion na li sa‐ 
tion de la car rière en sei gnante en si tua tion co lo niale ap pa raît comme
une né ces si té, tout comme l’était déjà celle des ad mi nis tra teurs for‐ 
més au sein de l’École co lo niale de puis 1889. La pers pec tive laïque se
com prend dans le contexte d’an ti clé ri ca lisme de cette pé riode dont
les ef fets se font éga le ment sen tir dans les cé nacles co lo niaux 20.
Même s’il s’agit d’un an ti clé ri ca lisme « ac com mo dé » à la si tua tion co‐ 
lo niale où le ca tho li cisme semble né ces saire comme ci ment de la so‐ 
cié té co lo niale, il s’agit de li mi ter la toute- puissance prê tée au cler gé
dans l’œuvre édu ca tive de la France dans l’Em pire.

C’est sous l’im pul sion de Pierre Des champs, an cien ins ti tu teur ayant
exer cé à La Réunion, alors di rec teur de l’en sei gne ment à Ma da gas car
qu’une as sem blée gé né rale consti tu tive se tient le 2 juin 1902 et fonde
la « Mis sion laïque, as so cia tion pour la pro pa ga tion de l’en sei gne ment
laïque aux co lo nies et à l’étran ger ». La créa tion en 1904 de la Revue
de l’en sei gne ment co lo nial, or gane des écoles laïques fran çaises hors
de France, per met de créer le lien né ces saire à ce nou veau ré seau
d’édu ca tion co lo niale. Une pers pec tive ra cia liste émerge au sein de ce
la bo ra toire d’idées pé da go giques en si tua tion co lo niale. Pierre Des‐ 
champs s’in ter roge ainsi sur les en jeux et les dif fi cul tés ren con trés
lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une « édu ca tion d’une race par une
autre ».

9

Que ce soit l’Al liance fran çaise, l’Al liance is raé lite ou la Mis sion laïque,
l’ob jec tif par ta gé de ces ins ti tu tions est de pro mou voir la langue fran‐ 
çaise. Les pro ces sus de dé co lo ni sa tion et les lo giques d’in té gra tion
ré gio nale ne re mettent pas en cause le pro ces sus de fran ci sa tion et la
vo lon té de struc tu rer une Fran co pho nie ins ti tu tion nelle. Les centres
cultu rels, les al liances fran çaises et les éta blis se ments d’en sei gne‐ 
ment as surent dé sor mais la mis sion de pro mo tion de la Fran co pho‐ 
nie. Ces quelques pers pec tives his to riques per mettent de tenir
compte de cer tains hé ri tages et d’ins crire dans le temps des en jeux
plus contem po rains.

10

C’est ce que rap pelle l’ar ticle de Gilles Gau vin sur la vi sion d’une cer‐ 
taine F/fran co pho nie por tée par l’aca dé mi cien et vice- recteur de La
Réunion, Hip po lyte Foucque. À tra vers l’étude d’un cor pus in édit de
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168 émis sions ra dio dif fu sées sur l’ORTF entre 1964 et 1969, l’au teur
met en évi dence la vi sion nos tal gique et pas séiste d’une F/fran co‐ 
pho nie très lar ge ment hé ri tière de son passé co lo nial et des liens tis‐ 
sés avec l’île Mau rice, dans la li gnée des ré cits au tour des «  îles
sœurs  » 21. Dé lais sant quelque peu les hé ri tages et in fluences mal‐ 
gaches ou in diennes, Hip po lyte Foucque té moigne d’une cer taine vi‐ 
sion «  de la plus grande France  » 22 qui a contri bué à cou per les
Réunion nais de leur en vi ron ne ment géo gra phique proche pour les
faire re gar der avant tout vers la France conti nen tale 23. L’au teur sou‐ 
ligne de la sorte que la dé par te men ta li sa tion de La Réunion – une dé‐ 
co lo ni sa tion intra- française 24 – n’a au cu ne ment remis en cause le
tro pisme mé tro po li tain.

Ce «  legs co lo nial » 25 ques tionne ainsi les li mites à une re fon da tion
des contours d’une F/fran co pho nie en quête d’une nou velle iden ti té.
Les ré fé ren ce ments iden ti taires se construisent en mi roir par un jeu
sub til de ré gu la tion entre ac cep ta tion et/ou rejet de la culture de
l’autre, de sa va lo ri sa tion et/ou de sa dé va lo ri sa tion, de la re ven di ca‐ 
tion de sa propre iden ti té contre celle de l’autre. Cette iden ti té
construite dans la dif fé ren cia tion par rap port à l’autre montre qu’il
convient de dé pas ser le simple constat d’une co pré sence pa ci fique
des cultures 26.  C’est ainsi que «  le mé tis sage cultu rel at teint ses li‐ 
mites dès lors que re sur gissent les en jeux so ciaux de mo bi li té, de dis‐ 
tinc tion, d’as si mi la tion, etc. Ces contraintes conduisent à ce que les
souches cultu relles en pré sence tour à tour se croisent, em pruntent
l’une à l’autre, puis se re dis tri buent selon le sché ma "ori gi nel" pour se
re- étanchéifier au gré des évé ne ments et de l’im por tance des étapes
liées aux tra jec toires so ciales » 27.

12

Ce mou ve ment d’ap pro pria tion va au- delà d’une simple mise en
œuvre par les lo cu teurs du quo ti dien, se pro lon geant sous des formes
écrites au sein d’une lit té ra ture abon dante. Il s’ins crit dans la dy na‐ 
mique mise en exergue au cœur du ma ni feste signé par 44 écri vains
« Pour une “lit té ra ture monde” en fran çais », où « la langue fran çaise
se rait li bé rée de son pacte ex clu sif avec la na tion » 28. La F/fran co‐ 
pho nie s’y dé ploie alors de ma nière sin gu lière et vi vace, que ce soit à
Ma da gas car, dans les îles des Co mores ou dans l’ar chi pel des Mas ca‐ 
reignes. « Fran co pho niste » spé cia li sée dans les lit té ra tures de l’océan
In dien, Va lé rie Magdelaine- Andrianjafitrimo ques tionne les ef fets de
la co lo nia li té et porte par ti cu liè re ment son at ten tion sur les ques ‐
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tions de do mi na tions et de ré sis tances en lien avec les «  races, na‐ 
tions, classes  » et les genres. En por tant son at ten tion sur l’au teur
mal gache Ra ha ri ma na na, elle met en évi dence la dis tinc tion éta blie
par cet écri vain entre la Fran co pho nie ins ti tu tion nelle de l’usage poé‐ 
tique de la langue fran çaise  ». Les lit té ra tures orales mal gaches fa‐ 
çonnent ainsi la ma tière d’une «  poé tique fran çaise  ». En re ven di‐ 
quant « une fran co pho nie lit té raire af fran chie de son hé ri tage co lo‐ 
nial  », cet ar tiste en ga gé «  se livre à une ré flexion sur la né ces si té
d’une double dé co lo ni sa tion, tant fran çaise que mal gache ». De la dé‐ 
co lo ni sa tion à la dé co lo nia li té, l’œuvre de Ra ha ri ma na na porte le pro‐ 
jet de rendre leur place aux épis té mo lo gies non oc ci den tales qui ont
été mar gi na li sées par le co lo nia lisme sans dis pa raître.

L’étude de la fran co pho nie per met éga le ment de por ter la fo cale sur
les mo da li tés d’in té gra tion ré gio nale de po pu la tions qui conjuguent
frag men ta tion ter ri to riale, mar gi na li sa tion éco no mique, quêtes iden‐ 
ti taires et in sta bi li té po li tique 29. À dé faut d’une in té gra tion po li tique
en core em bryon naire, l’or ga ni sa tion de ma ni fes ta tions cultu relles et
spor tives fa vo rise une prise de conscience col lec tive et iden ti taire.
L’ar ticle de Ju lien Fuchs sur les Jeux de la jeu nesse de l’océan In dien
met ainsi en évi dence toute la force d’une F/fran co pho nie en acte
per met tant de puis sa pre mière or ga ni sa tion à l’île Mau rice en 1995 de
fa vo ri ser par le biais du sport et de la culture les ren contres entre les
jeu nesses in diao céa niques. En dépit d’un contexte géo po li tique pro‐ 
blé ma tique, des ado les cents des Co mores, de Ma da gas car, de Mau‐ 
rice, des Sey chelles, de La Réunion, de Dji bou ti et de Mayotte pro‐ 
meuvent lors de ces ma ni fes ta tions des prin cipes de fra ter ni té dé fen‐ 
dus par les ins ti tu tions de la Fran co pho nie.

14

II. Contextes so cio lin guis tiques
et sco laires
Au re gard des di vers élé ments de ca drage his to riques qui viennent
d’être posés, s’in té res ser à la F/fran co pho nie dans l’océan In dien,
c’est iden ti fier d’une part ce qui la rend si sin gu lière, à tra vers l’en‐ 
semble des lo cu teurs qui la com posent dans sa di ver si té et son unité,
et d’autre part iden ti fier la ma nière dont elle évo lue au mi lieu des
langues et cultures qui la nour rissent - ou qu’elle abreuve -
consciem ment et/ou in cons ciem ment, pour se dé ve lop per sui vant
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des formes sin gu lières et des usages tout aussi sin gu liers, propres à
cha cun des ter ri toires plu ri lingues concer nés.

C’est ainsi qu’après avoir servi d’appui au dé ve lop pe ment des langues
créoles, elle évo lue au jourd’hui à leur côté dans un mou ve ment de
créo li sa tion tou jours re nou ve lé, consti tu tif du contact des langues et
des cultures. Elle em prunte aussi aux ver na cu laires lo caux, qu’ils
soient ins ti tu tion na li sés ou non, tout en les in ves tis sant dans la dy na‐ 
mique du dé ve lop pe ment mon dia li sé ac tuel. À ce che mi ne ment en
contact, s’ajoutent aussi, et sou vent en si tua tion de com pé ti tion,
d’autres langues ins ti tuées et in ter na tio nales telles que l’an glais,
l’arabe ou l’hindi. Il ré sulte sou vent de ces ren contres, un tour billon
créa tif, ame nant à des formes mé tis sées et in ter lec tales 30, pre nant
vie sur des conti nuums lin guis tiques va riés, no tam ment au sein des
aires créoles, met tant à mal la conscience lin guis tique des lo cu teurs,
qui re ven diquent alors consciem ment ou non leur ma nière d’ex pri‐ 
mer leurs F/fran co pho nie et leur(s) iden ti té(s) sous- jacentes.

16

Ces pra tiques «  F/fran co phones  » s’ins crivent dans des contextes
très di vers sou mis à la place sta tu taire don née au fran çais au sein des
dif fé rents es paces plu ri lingues qui les consti tuent. Le fran çais os cille
ainsi dans les li gnées his to riques de chaque ter ri toire entre langue
na tio nale (La Réunion, Mayotte), langue co- officielle (Co mores, Dji‐ 
bou ti, Ma da gas car, Sey chelles, Dji bou ti), langue se conde sans sta tut
re con nu (Mau rice, Ro drigues) ou langue étran gère (Comp toirs in‐
diens), et donne aux pra tiques lan ga gières fran co phones en pré sence
di verses pos si bi li tés de dé ve lop pe ment. Cette plu ra li té des si tua tions
sta tu taires en gendre un large pa no ra ma de pra tiques dif fé rentes sui‐ 
vant les ter ri toires, comme au sein même de chaque ter ri toire, selon
l’in fluence que le contexte plu ri lingue a sur les in di vi dus. On peut
alors par ler d’un «  fran çais in diao céa nique  » à l’image du «  fran çais
langue afri caine », tel que le dé fi nis sait Pierre Du mont 31, dont les lo‐ 
cu teurs de la zone se raient les « co pro prié taires », ré vé lant « un réel
mé ca nisme d’ap pro pria tion du fran çais  », qui irait au- delà des
« usances » qu’ils en font.

17

Les di verses réa li tés so cio lin guis tiques de cette F/fran co pho nie nous
amènent à nous ques tion ner sur la ma nière dont l’École les prend en
compte. On peut ainsi s’in ter ro ger sur la place don née au fran çais
dans chaque sys tème d’en sei gne ment, entre langue vec teur des ap ‐
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pren tis sages et/ou langue objet d’ap pren tis sage. Mais au- delà de
cette dis tinc tion, se pose aussi la ques tion de la prise en consi dé ra‐ 
tion - ou non - des contextes plu ri lingues et plu ri cul tu rels et des in‐ 
ci dences que cela peut avoir sur la di dac tique des dis ci plines et les
ap pren tis sages qui y sont liés. En ce sens cela n’in ter roge pas seule‐ 
ment la di dac tique contex tuelle mais éga le ment la contex tua li sa tion
du di dac tique 32.

L’éven tail des contextes est vaste  : le sys tème sco laire en vi gueur
peut être le même que celui dé ve lop pé en France mé tro po li taine
(Mayotte, La Réunion), ou être très in fluen cé par les mo dèles mis en
place par le sys tème co lo nial fran çais (Co mores, Dji bou ti, Ma da gas‐ 
car). Il peut s’ins crire dans la do mi nance bri tan nique (Comp toirs in‐ 
diens) ou se dé ve lop per sui vant des ap proches plu rielles (Mau rice,
Ro drigues, Sey chelles). Le tout forme peut- être un en semble sco laire
à consi dé rer lui aussi comme in diao céa nique et mé rite peut- être
comme le sug gèrent Co rinne Raynal- Astier et Mi reille Jul lien, dans ce
pré sent nu mé ro de la Revue in ter na tio nale des fran co pho nies, de dé‐ 
ter mi ner ce que se rait une «  F/fran co pho nie di dac tique in diao céa‐ 
nique » consé quente.

19

On re trouve ainsi, de ma nière opé ra tion nelle des contextes sco laires
où le fran çais est à la fois langue d’en sei gne ment et langue en sei gnée
(La Réunion, Mayotte 33), tout en par ta geant les es paces de com mu ni‐ 
ca tion, avec d’autres langues de ces ter ri toires (créole, shi mao ré, ki‐ 
bu shi). On trouve aussi des contextes où même si le fran çais jouit de
la place de langue d’en sei gne ment, en com plé ment de la langue na‐ 
tio nale (Ma da gas car), il a du mal à trou ver sa place dans le quo ti dien
de la ma jeure par tie de la po pu la tion, comme le confirme une en sei‐ 
gnante de fran çais de la ré gion de Tu léar, quand elle dit que c’est
« une langue étran gère, car non en ten due, non vue, non lue dans l’en‐ 
vi ron ne ment quo ti dien des élèves de mon lycée 34  ». Que dire de la
Ré pu blique fé dé rale is la mique des Co mores, où le fran çais est langue
et objet d’en sei gne ment - les langues lo cales ne sont pas en sei gnées -
alors qu’on ne l’en tend pas au sein des in ter ac tions so ciales entre les
ha bi tants, hor mis chez quelques élites. Enfin, si l’on consi dère les ap‐ 
proches da van tage plu ri lingues de l’en sei gne ment sur des îles comme
Mau rice, Ro drigues 35 où les Sey chelles 36, on per çoit bien la di ver si té
des si tua tions so cio lin guis tiques et sco laires qui sont don nées à voir
sur l’en semble des ter ri toires que nous ve nons d’évo quer. Dans le
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cadre d’une F/fran co pho nie in diao céa nique par ta gée, cette réa li té
plu rielle im plique de ré flé chir aux dif fé rents le viers qui peuvent être
ac ti vés, afin de per mettre à chaque en ti té de gar der sa sin gu la ri té et
de se dé ve lop per dans un cadre F/fran co phone se rein et construc tif.

Cela ne va pas sans poser des ques tions. Ainsi dans un ter ri toire
comme La Réunion, dé par te ment fran çais de puis 1946, dans la proxi‐ 
mi té gé né tique et par consé quent for melle que le créole a avec le
fran çais, se dé ve loppent au fur et à me sure que ces deux langues ont
quit té leurs sphères d’ex pres sion ini tiales 37 et in ves ti celles de l’autre,
des formes mé tis sées, maillées 38, qui ne per mettent plus de sai sir
une po ten tielle li mite entre les deux idiomes en pré sence. Cette si‐ 
tua tion de proxi mi té en per ma nence re nou ve lée, amène à par fois des
dif fi cul tés d'iden ti fi ca tion de la langue fran çaise. C’est un phé no mène
qui s’ins crit dans un pro ces sus déjà assez an cien, comme en té‐ 
moigne Syl vie Whar ton, dès 2001 :
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« Les pra tiques lan ga gières se ca rac té risent, par exemple, par des
phé no mènes in ter lec taux, ou par des al ter nances de codes im por ‐
tants. Il semble en effet, que des hy bri da tions plus ou moins
conscientes et vo lon taires, comme nous ve nons de le voir, aient fi na ‐
le ment rai son d’une amé lio ra tion de la com pé tence en fran çais de
cer tains élèves. La proxi mi té des langues et les consé quences de ce
voi si nage (sen ti ment d’in ter com pré hen sion no tam ment), mais aussi
peut- être les ca rac té ris tiques gé né tiques des créoles, et la li ber té de
ces langues qui vivent sans bar rière nor ma tive, rendent ces en tre la ‐
ce ments tout à fait na tu rels dans les pra tiques lan ga gières, ce qui
com plique la tâche de l’en sei gnant char gé, lui, d’en sei gner un fran ‐
çais normé et "stan dard". » 39

Peut se poser alors la ques tion de l’in té gra tion des créoles de la zone
qui sont à base fran çaise, comme par ti ci pant de cette F/fran co pho‐
nie, cela, sans ôter à ces dits- créoles, leur sta tut lé gi time de langue,
dans un conti nuum très large al lant de va rié tés de créoles dits ba si‐ 
lec tales à des va rié tés de fran çais dites éla bo rées. On per çoit à tra‐ 
vers ce ques tion ne ment, toute la dif fi cul té à iden ti fier les contours de
cette F/fran co pho nie, dans les contextes créo lo phones, tel que celui
que pro pose La Réunion, et que l’on re trouve aussi dans les autres
ter ri toires créo lo phones que consti tuent, Mau rice, Ro drigues et les
Sey chelles, sou mis à d’autres cadres ins ti tu tion nels et plu ri lingues.
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Ainsi, le fran çais qui est la base des dif fé rents créoles qui s’y sont dé‐ 
ve lop pés, du fait des co lo ni sa tions pre mières qu’ont connu ces îles, se
re trouve dans une si tua tion sin gu lière, puisque co exis tant avec l’an‐ 
glais, langue du der nier co lo ni sa teur, lui confé rant une place pa rais‐ 
sant « moins subie », telle que nous l’ex priment les na tifs de ces îles,
et par ti ci pant d’une re ven di ca tion as su mée des po pu la tions à cette
F/fran co pho nie dont elles es timent être to ta le ment par tie pre nante.
On semble être dans une si tua tion pa ra doxale, où parce que « langue
moins im po sée » dans le cadre éco no mique, sco laire et so cial de ces
dif fé rentes îles, elle pa raît être da van tage ac cep tée, in té grée dans les
dif fé rents es paces in ter ac tion nels où elle se meut, tels que les ra dios,
les af fi chages, les en seignes et de van tures de ma ga sins ou en core des
échanges mê lant créole et fran çais.

Si l’on consi dère Mayotte, plus ré cent dé par te ment fran çais, sta tut
suc cé dant à celui de col lec ti vi té dé par te men tale en 2011, dans un
che mi ne ment par étapes fai sant suite à l’in dé pen dance des Co mores
de 1975 40, nous sommes dans une si tua tion dif fé rente. En effet, nous
avons d’un côté la France et la F/fran co pho nie as so ciée qui ont été
choi sies avec le refus de l’île hip po campe 41 de par ti ci per à l’in dé pen‐ 
dance co mo rienne et de l’autre des mar queurs lin guis tiques et cultu‐ 
rels por tés par la culture ban toue, et la forte pré gnance de la re li gion
mu sul mane. Une F/fran co pho nie as su mée, re ven di quée par consé‐ 
quent, et pour au tant pré sen tant une dif fi cul té pour la po pu la tion
ma ho raise à s’iden ti fier en celle- ci, comme nous le di saient déjà les
ins ti tu teurs, pour tant ga rants de cette fran co pho nie, lors de nos en‐ 
quêtes il y a 20 ans 42. C’est jus te ment ce double ques tion ne ment, d’à
la fois se re con naître et être re con nu au sein de la F/fran co pho nie
qui nous pa raît cen tral dès lors que l’on veut es sayer de construire
une pers pec tive fran co phone de l’en sei gne ment/ap pren tis sage, où
cha cun puisse se re trou ver, car pris en consi dé ra tion de ce qu’il est,
no tam ment dans sa ma nière de vivre la F/fran co pho nie. Cette com‐ 
plexi té est d’au tant plus grande, si l’on consi dère que près de 50 % de
la po pu la tion vi vant à Mayotte est consti tuée de clan des tins, es sen‐ 
tiel le ment en pro ve nance des îles co mo riennes.
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Si l’en semble des ter ri toires cités dans cette in tro duc tion ne sont pas
di rec te ment abor dés au sein de ce pré sent opus, les illus tra tions qui
nous sont don nées à lire et dé cou vrir, à Ma da gas car et aux Co mores,
abordent des ques tions trans ver sales trans po sables dans cha cun des
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autres ter ri toires. Ainsi, pour ce qui est des Co mores, plus jeune ter‐ 
ri toire in dé pen dant des pays ren con trés, s'y cô toient à la fois l’arabe,
qui a une va leur li tur gique dé ter mi nante dans le contexte local, les
ver na cu laires lo caux 43, qui évo luent au sein des trois îles que sont
An jouan, Grande Co mores et Mo hé li, et le fran çais, langue issue de la
co lo ni sa tion, qui garde un poids im por tant dans la vie so ciale des ha‐ 
bi tants puisque no tam ment langue d’en sei gne ment, langue de l’ad mi‐ 
nis tra tion, langue de pou voir. Cet en semble plu ri lingue, dé ter mine
for te ment l’iden ti té de la po pu la tion. Qu’ils soient cultu rels et/ou
cultuels, les mar queurs de cette iden ti té se doivent d’être pris en
compte, si l’on veut évi ter que la fran co pho nie qui y est vécue ne per‐ 
dure comme une fran co pho nie subie 44, mais de vienne une fran co‐ 
pho nie par ti ci pante.

La si tua tion de Ma da gas car, in dé pen dante de puis 1960, est aussi tri‐ 
bu taire des liens que la Grande île a en tre te nus avec la France, sui‐ 
vant les orien ta tions po li tiques de ses dif fé rents pré si dents. Dans ce
mou ve ment non rec ti ligne se sont dé ve lop pés di vers pro grammes
sco laires, où les places don nées aux langues pré sentes sur le ter ri‐ 
toire, no tam ment le ma la ga sy 45 au contact du fran çais, ont évo lué au
gré de ces orien ta tions. C’est ainsi, qu’après une pre mière pé riode
post co lo niale lais sant l’en sei gne ment se faire en fran çais, mal gré l’af‐ 
fir ma tion du ma la ga sy comme langue co- officielle, le pré sident Rat si‐ 
ra ka 46 à son ar ri vée au pou voir en 1975, a mis en place le prin cipe de
la « mal ga chi sa tion » pour l’en semble du pays, fai sant du ma la ga sy la
langue d’en sei gne ment, jusqu’à la fin du se con daire. Pour di verses rai‐ 
sons, l’en sei gne ment du et en fran çais fut re lan cé dans la dé cen nie
sui vante, avec une place plus ou moins consé quente au sein des pro‐ 
grammes sco laires qui se sont suc cé dé jusqu’à au jourd’hui, pour s’ins‐ 
crire dans le cadre de la Consti tu tion de 2010 pré ci sant que Ma da gas‐ 
car pos sède 2 langues of fi cielles, la ma la ga sy (langue na tio nale) et le
fran çais. Ce mou ve ment de va- et-vient n’est pas sans in ci dence dans
le dé ve lop pe ment de la F/fran co pho nie à Ma da gas car dans la quelle
elle s’ins crit his to ri que ment, dont elle a voulu se dé ta cher dans un
se cond temps, pour à nou veau ré af fir mer son at ta che ment, avec
comme point d’orgue l’or ga ni sa tion du som met de la Fran co pho nie en
2016 à An ta na na ri vo. D’un point de vue di dac tique, ces 60 ans de
chan ge ments de cap n’ont pas per mis de fixer un cadre sco laire
stable, lais sant en sei gnants et ap pre nants dans une F/fran co pho nie à
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l’ave nir in cer tain, comme nous l’ont mon tré nos en quêtes liées au
pro jet PER FORM (Pro fes sion na li sa tion des en sei gnants et ren for ce‐ 
ment de ca pa ci tés des for ma teurs à Ma da gas car) 47.

La ren contre de la Fran co pho nie avec ces dif fé rents ter ri toires et
leurs po pu la tions est au cœur de la ré flexion par ta gée dans ce nu mé‐ 
ro de la Revue in ter na tio nale des fran co pho nies, où, quelle que soit la
place que le fran çais oc cupe, no tam ment dans le cadre sco laire, il ne
peut prendre sens que s’il im plique les lo cu teurs et ap pre nants po‐ 
ten tiels. Dif fé rentes ma nières de le per mettre sont pos sibles, que ce
soit à tra vers la for ma tion des en sei gnants, le dé ve lop pe ment de ma‐ 
nuels et/ou la prise en compte des langues et cultures lo cales.
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Il est ainsi ques tion d’in ter cul tu ra li té pas tou jours fa cile à domp ter,
comme le mettent en avant Jes si ca Ran dria me na za fy et Fa no me zant‐ 
soa Fa ra ma la la Ra ko toa ri son Ran dria dans leur contri bu tion au pré‐ 
sent nu mé ro, s'ap puyant sur la si tua tion mal gache. Il est alors ques‐ 
tion des iden ti tés des lo cu teurs de ces ter ri toires, iden ti tés re ven di‐ 
quées, iden ti tés niées, iden ti tés lourdes à por ter car en gen drées par
des ti raille ments his to riques, cultu rels, so cio lo giques et po li tiques.
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En dé coule une né ces saire contex tua li sa tion di dac tique à voir comme
une ré ponse «  aux in suf fi sances com mu né ment ad mises des "pla‐ 
cages" de dis po si tifs (po li tiques lin guis tiques édu ca tives, pro‐ 
grammes, mé thodes, conte nus, ob jec tifs) sur des contextes pour les‐ 
quels ils n’ont pas été conçus et pour les quels ils s’avèrent mal adap‐ 
tés  », comme l’ex plique Phi lippe Blan chet 48. C’est à par tir de pre‐ 
mières re cen sions au sein des ma nuels sco laires aux Co mores qu’es‐ 
sayent de dé cou vrir Co rinne Raynal- Astier et Mi reille Jul lien, cette
po ten tielle contex tua li sa tion. De là à ima gi ner qu’il pour rait exis ter
une «  fran co pho nie di dac tique india- océanique  » comme elles in‐ 
diquent le re cher cher à tra vers le titre de leur contri bu tion, il fau drait
pour suivre l’étude des ma nuels sur les autres ter ri toires de la zone
pour le vé ri fier. En at ten dant, le débat est lancé et ne man que ra pas
de faire ré flé chir.

28

C’est dans un autre es pace îlien, celui des Ca raïbes, qu’il nous est
pro po sé d’abor der d’autres di men sions d’une F/fran co pho nie contex‐ 
tua li sée, à tra vers des élé ments qui confrontent les po li tiques lin guis‐ 
tiques et les réa li tés que nous offre la so cio lin guis tique ur baine lo‐ 
cale. C‘est ainsi que John ny La fo rêt nous en traîne sur le tra jet re liant
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l’aé ro port Toussaint- Louverture d’Haïti à la route de Frères, dans une
dé cou verte so cio lin guis tique ur baine nour rie des cli chés de pan‐ 
neaux pu bli ci taires qui longent ce par cours. Les mises en mot des
dif fé rents slo gans qui y fi gurent éclairent sur la ma nière dont les
langues en pré sence, fran çais, créole haï tien et an glais, se jouent du
cadre lin guis tique ins ti tu tion nel, où si le fran çais est consi dé ré
comme langue of fi cielle aux côtés du créole haï tien - ce der nier ayant
aussi celui de langue na tio nale  –  il ap pa raît de nom breux énon cés
créa tifs qui em pruntent sur un même es pace aux idiomes en usage.

Conclu sion
Si la di men sion in diao céa nique est une di men sion qui com mence à
être de plus en plus lar ge ment abor dée dans des re cherches uni ver si‐ 
taires mul tiples à tra vers plu sieurs en trées, la ques tion édu ca tive, et
les ques tions di dac tiques qu’elle peut sou le ver, no tam ment en lien
avec les cadres fran co phones qui en sont le ber ceau, le sont en core
trop peu, alors que cen trale, car es sen tielle au dé ve lop pe ment de
cette F/fran co pho nie, orien tant gran de ment son évo lu tion.
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Nous es pé rons que cette brève mise en exergue des élé ments qui ont
mo ti vé et struc tu ré cette in tro duc tion, nous amène à da van tage sai sir
l’im por tance du contexte dans ce qui re lève des élé ments à en sei gner
et de la ma nière de les abor der, de pro po ser quelques orien ta tions de
quelques ob jets/res sources (ma nuels, étude des re pré sen ta tions…)
sur les quels s’ap puyer dans la mise en œuvre d’un tel cadre d’en sei‐ 
gne ment / ap pren tis sage et d’éla bo rer ce qui pour rait être une orien‐ 
ta tion fran co phone de la for ma tion au sein de ces dif fé rents
contextes.
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Enfin, et même si nous ne l’avons pas abor dé dans ce nu mé ro, dans la
né ces saire prise en compte de la di men sion so cio lin guis tique propre
à cha cun des ter ri toires ren con trés, la F/fran co pho nie ne pour ra que
se vi vi fier et s’en ri chir, en s'ap pro priant nombre de par ti cu la ri tés lo‐ 
cales, es sen tiel le ment lexi cales. Ainsi, la « sa vate deux doigts » 49 que
l’on uti lise à La Réunion, le «  cache bouche  » 50 que l’on re trouve à
Tu léar à Ma da gas car, ou en core les «  je viens » 51, dont on parle aux
Co mores, ne se ront que sources d'en ri chis se ment de cette F/fran co‐ 
pho nie ou verte sur et avec les autres, parce qu’in té grante de ces der‐ 
niers.
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NOTES

1  Cette double dé no mi na tion ren voie avec sa ma jus cule à la di men sion po li‐ 
tique et aux ins ti tu tions de la sphère fran co phone alors que l’em ploi de la
mi nus cule dé signe uni que ment les lo cu teurs.

2  L’in diao céa ni té ren voie à la seule des crip tion géo gra phique des ter ri toires
de l’océan In dien. Cette ap pel la tion se dis tingue de l’indianocéa nie au‐ 
jourd’hui prô née par la Com mis sion de l’océan In dien, dans un cadre po li‐ 
tique, qui ne concerne que les ter ri toires du sud- ouest de l’océan In dien
(Co mores, Ma da gas car, Mau rice, La Réunion, Sey chelles) et s’ins crit dans
une com mu nau té d’ap par te nance d’ordre iden ti taire (Dé fi nir et chan ter l’In‐ 
dia no céa nie, note d’in for ma tion, Ma hé bourg, Mau rice, juin 2013).

3  Raoul Lucas (dir.), So cié tés plu rielles dans l’océan In dien. En jeux cultu rels
et scien ti fiques, Paris, Kar tha la, 2002, 216 p.

4  Pierre- Éric Fa geol et Fré dé ric Garan, « Les co lo nies fran çaises en Afrique
orien tale et dans le sud- ouest de l’océan In dien  », dans Pierre Ver me ren
(dir.), L’Em pire co lo nial fran çais en Afrique  : mé tro poles et co lo nies, so cié tés
co lo niales, de la confé rence de Ber lin (1884-1885) aux Ac cords d’Évian (1962),
Paris, Ar mand Colin, 2023, p. 122-146.
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Po pu la tion & Ave nir, 2012, vol. 3, n° 708,
p. 17-19.
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Sépia, 2021, 265 p.

Pru dent (Lambert- Félix), «  Di glos sie et
in ter lecte », Lan gages, 1981, n° 61, p. 13-
38.

Ra nai vo (Ve lo mi han ta), Plu ri lin guisme,
fran co pho nie et for ma tion des élites à

Ma da gas car (1795-2012), Paris, L’Har‐ 
mat tan, 2013, 332 p.
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de la langue, thèse ss.-dir. (Am broise)
Quef fé lec, Uni ver si té Aix- Marseille,
2004.

Tur pin (Fré dé ric), La France et la fran‐ 
co pho nie po li tique. His toire d’un ral lie‐ 
ment dif fi cile, Paris, Indes Sa vantes,
2018, 226 p.

Whar ton (Syl vie), «  En sei gner le fran‐ 
çais à la Réunion  : tou jours des chan‐ 
tiers en pers pec tive  », Le fran çais au‐ 
jour d'hui, 2001, vol. 1, n° 132, p 40, DOI :
10.3917/lfa.132.0038, dis po nible sur : htt
ps://www.cairn.info/revue- le-francais
-aujourd-hui-2001-1- page-38.htm.
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5  Yvan Com beau, Thier ry Gaillat et Yvon Rol land (dir.), Dire l’océan In dien,
2 vol., Ob ser va toire des So cié tés de l’océan In dien, Uni ver si té de La Réunion
- Épica, 2016, 752 p.

6  Lau rence Péan, « Pon di ché ry, l’em preinte te nace du fran çais », La Croix,
8 jan vier 2019, dis po nible sur : https://www.la- croix.com/Monde/A- Pondic
hery-lempreinte-tenace-francais-2019-08-01-12010387363, consul té le 15
fé vrier 2023.

7  Rap pe lons, que la Côte fran çaise des So ma lis qui connut une série de
crise en 1956, 1958 et 1967, avec des ten sions entre les Afars et les Issas, a
sou hai té se dé mar quer de la So ma lie (née du re grou pe ment des an ciennes
So ma lie an glaise et ita lienne) qui re ven dique la Côte fran çaise des So ma lis
au nom de la créa tion d’une « Grande So ma lie ». Elle de vient ainsi « Ter ri‐ 
toire des Afars et des Issas » en 1967, puis ac cède à l’in dé pen dance en 1977
sous le nom de «  Ré pu blique de Dji bou ti  », dont «  les langues of fi cielles
sont » comme le pré cise la Consti tu tion de 1992, « l’arabe et le fran çais ».

8  «  Cet exa men de la géo gra phie lin guis tique des îles du sud- ouest de
l’océan In dien in dique donc que le fran çais est soit langue ma ter nelle, soit la
langue, ou une des langues, des ac ti vi tés for melles et no tam ment du
contact avec l’ex té rieur. D’où pour le voya geur d’une île à l’autre, l’im pres‐ 
sion assez jus ti fié d’un “lac fran co phone”  »  : Yves Mon te nay, «  L’océan In‐ 
dien  : un “lac fran co phone” au Sud- Ouest ? », Po pu la tion & Ave nir, n°  708,
2012, vol. 3, p. 19., DOI : 10.3917/popav.708.0017, dis po nible sur : https://ww
w.cairn.info/revue- population-et-avenir-2012-3- page-17.htm, consul té le 5
fé vrier 2023.

9  Gilles Gau vin, «  Créo li sa tion lin guis tique et créo li sa tion po li tique à La
Réunion. En jeux géo po li tiques au tour d’une re ven di ca tion iden ti taire », Hé‐ 
ro dote, n° 105, 2002, p. 73-84.

10  Oné sime Re clus, France, Al gé rie et co lo nies, Paris, Li brai rie Ha chette et
Cie, 1880, 802  p. Nous pu blions dans le pré sent nu mé ro un ex trait de cet
ou vrage dans la ru brique « Textes es sen tiels ».

11  Idem, 2  édi tion, 1883, p. 42.

12  Pierre- Éric Fa geol, « La langue créole sur les bancs de l’école réunion‐ 
naise  », dans Pierre- Éric Fa geol, Iden ti té co lo niale et sen ti ment d’ap par te‐ 
nance na tio nale sur les bancs de l’école à La Réunion, Saint- Denis, Presses
uni ver si taires in dia no céa niques, 2020, p. 62-101.
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13  Louis- Jean Cal vet, La guerre des langues et les po li tiques lin guis tiques,
Paris, Payot, 1997, 294 p.

14  Voir Léo pold Sédar Sen ghor, De la fran co pho nie à la fran ci té, Alen çon,
L’Orne Lit té raire, 1984, 12 p. ainsi que Ce que je crois : né gri tude, fran ci té et
ci vi li sa tion de l’uni ver sel, Paris, Gras set, 1988, 234 p.

15  Les dé bats sont pour tant lé gion dans les études anglo- saxonnes au tour
de la no tion de Bri ti sh ness, c’est-à-dire le phé no mène cultu rel de for ma tion
d’un sen ti ment im pé rial bri tan nique dans un contexte de mi gra tions
blanches se com bi nant aux di vers na tio na lismes et unis sant les co lo nies de
peu ple ment. Voir Linda Col ley, Brit tons: For ging the Na tion, 1707-1837, New
Haven, Yale Uni ver si ty Press, 1992  ; Keith Rob bins, « L’his to rio gra phie bri‐ 
tan nique et la "Bri ti sh ness"  », Revue d’his toire du XIX  siècle, n°  37, 2008,
p. 111-126. 

16  Éric Jen nings, «  “Co lons, co lo ni sés ou émi grés” ? En jeux iden ti taires de
l’émi gra tion de puis Saint- Pierre et Mi que lon, 1903-1939  », Revue d’his toire
mo derne et contem po raine, 2007, vol.  4, n°  54-4, p.  117-141  ; Cé cile Vidal,
« Fran ci té et si tua tion co lo niale. Na tion, em pire et race en Loui siane fran‐ 
çaise (1699- 1769) », An nales, 2009, n° 5, p. 1019-1050.

17  Mi chel Gi raud, « Re ven di ca tion iden ti taire et “cadre na tio nal” », Pou voirs,
2005, vol. 2 n° 113, p. 99.

18  André Thé ve nin, La Mis sion laïque fran çaise à tra vers son his toire 1902-
2002, Paris, Mis sion laïque fran çaise, 2002, 239 p. ; Gé rard Vi gner, « L’École
Jules- Ferry, école nor male de l’en sei gne ment co lo nial : une for ma tion pour
ap prendre à en sei gner dans les co lo nies (1902-1912) », Do cu ments pour l’his‐ 
toire du fran çais langue étran gère ou se conde, 2015, n° 55, mis en ligne le 1
jan vier 2018, dis po nible sur  : http://jour nals.ope ne di tion.org/dhfles/4273,
consulté le 10 avril 2019.

19  Jé rôme Boc quet (dir.), L’en sei gne ment fran çais en Mé di ter ra née. Les Mis‐ 
sion naires et l’Al liance is raé lite uni ver selle, Rennes, Presses Uni ver si taires de
Rennes, 2010, 324 p.

20  Phi lippe De lisle (dir.), L’An ti clé ri ca lisme dans les co lo nies fran çaises sous
la Troi sième Ré pu blique, Paris, Les Indes Sa vantes, 2009, 244 p.

21  Ma rius Le blond, Les îles sœurs ou le pa ra dis re trou vé, La Réunion- 
Maurice, Paris, Al sa tia, 1946, 251 p.

22  Raoul Gi rar det, « L’apo théose de la “plus grande France” : l’idée co lo niale
de vant l’opi nion fran çaise (1930-1935) », Revue fran çaise de science po li tique,
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1968, n 6.

23  Pierre- Éric Fa geol et Fré dé ric Garan, «  Les Réunion nais et la “Plus
Grande France” », Outre- Mers. Revue d’his toire, 2016, n° 390-391, p. 281-309.

24  Yvan Com beau, « La dé par te men ta li sa tion de mars 1946 : la rup ture sur
la voie de l’at ta che ment  », Revue his to rique de l’océan In dien, 2016, n°  13,
p. 33-42.

25  Jean- François Bayart et Ro main Ber trand, « De quel “legs co lo nial” parle- 
t-on ? », Es prit, dé cembre 2006, p. 134-160.

26  Pa trick Cha rau deau, L’iden ti té cultu relle entre soi et l’autre, Actes du col‐ 
loque de Louvain- la-Neuve de 2005, dis po nible sur le site de Pa trick Cha‐ 
rau deau  : http://www.patrick- charaudeau.com/L- identite-culturelle-entre
-soi-et.html, consul té le 26 jan vier 2023.

27  Fré dé ric Tupin, « Du sin gu lier au plu riel : notes de re cherche », dans Do‐ 
mi nique Groux et Henri Holec (dir.), Une iden ti té plu rielle. Mé lange of fert à
Louis Por cher, Paris, L’Har mat tan, 2003, p. 139-140.

28  Mi chel Le Bris et al., «  Pour une "littérature- monde" en fran çais  », Le
Monde.fr, 15 mars 2007, dis po nible sur : https://www.le monde.fr/livres/ar ti
cle/2007/03/15/des- ecrivains-plaident-pour-un-roman-en-francais-ouve
rt-sur-le-monde_883572_3260.html, consul té le 24 mai 2023.

29  Fran çois Ta glio ni, « Les es paces fran co phones du bas sin in diao céa nique
en quête de co opé ra tion ré gio nale », Tra vaux & do cu ments, Uni ver si té de La
Réunion, Fa cul té des lettres et des sciences hu maines, 2003, p. 213-237.

30  Ex pres sion usi tée en contexte réunion nais, dé si gnant dans le lan gage
cou rant les formes em prun tant aux dif fé rents codes en pré sence, que ce
soit pour dé si gner des élé ments lexi caux, des formes syn taxiques ou des
créa tions mor pho lo giques.

Lambert- Félix Pru dent, «  Di glos sie et in ter lecte  », dans Lan gages, 1981,
n° 61, p. 13-38.

31  Pierre Du mont, Le fran çais langue afri caine, Paris, L’Har mat tan, 1981,
176 p.

32  Syl vain Ge ne vois et Na tha lie Wal lian (éd.), Enseigner- apprendre en tous
ter rains  : de la di dac tique contex tuelle à la contex tua li sa tion du di dac tique,
Paris, Ar chives contem po raines, 2020, 307 p.

33  Dé par te ments d’outre- mer, ces deux ter ri toires sont si tués dans le
même cadre ins ti tu tion nel que n’im porte quel dé par te ment fran çais mé tro‐

o 

http://www.patrick-charaudeau.com/L-identite-culturelle-entre-soi-et.html
https://www.lemonde.fr/livres/article/2007/03/15/des-ecrivains-plaident-pour-un-roman-en-francais-ouvert-sur-le-monde_883572_3260.html


Texte introductif. La F/francophonie dans l’aire indiaocéanique : singularités, héritages et pratiques

po li tain, sou mis à l’ar ticle 2 de la Consti tu tion, à sa voir que le fran çais est à
la fois objet d’en sei gne ment et langue d’en sei gne ment. Il existe tou te fois des
dis po si tifs plus ou moins dé ve lop pés, qui laissent une place aux langues lo‐ 
cales, no tam ment des classes bi lingues fran çais / créole réunion nais, et/ou
des en sei gne ments dits en contexte (en sei gne ment du fran çais en mi lieu
créo lo phone) à La Réunion, et quelques ex pé ri men ta tions avec le shi mao ré
comme langue d’en sei gne ment en ma ter nelle à Mayotte.

34  Ver ba tim issu du jury de va li da tion du pro jet PER FORM (Pro fes sion na li‐ 
sa tion des en sei gnants et ren for ce ment de ca pa ci tés des for ma teurs à Ma‐ 
da gas car), co or don né par l’AUF- AAOI, Tu léar, le 21 fé vrier 2023.

35  Comme le pré cise Jacques Le clerc de l’Uni ver si té de Laval, sur son site
concer nant l’amé na ge ment lin guis tique dans le monde à l’en trée «  Mau‐ 
rice » (re grou pant de fait Mau rice et Ro drigues, « en ma tière de po li tique
lin guis tique, les au to ri tés mau ri ciennes pra tiquent un cer tain prag ma tisme
pour le moins am bi gu », dis po nible sur : https://www.axl.cefan.ula val.ca/afr
ique/mau rice.htm, consul té le 12 mars 2023. Il en res sort que même si di‐ 
verses Consti tu tions se sont suc cé dées, no tam ment 1968, et ac tuel le ment
en vi gueur celle de 1992, ce sont les textes de 1957 qui pré valent, quant à la
place des langues au sein des ins ti tu tions. À noter qu’à Ro drigues, qui a ob‐ 
te nu un sta tut d’au to no mie en 2000, le créole et le fran çais sont très pré‐ 
sents au sein de l’en sei gne ment.

36  Pour les Sey chelles, la Consti tu tion de 1993 com porte cer tains ar ticles
en lien avec les langues, no tam ment l’ar ticle 4 qui dis pose que « les langues
na tio nales des Sey chelles sont l’an glais, le créole et le fran çais ». Si ces trois
langues sont de fait les langues of fi cielles du pays, il est à noter qu’il existe
une hié rar chie entre elles, pla çant le se sel wa (le créole sey chel lois) en pre‐ 
mier, l’an glais en se cond et le fran çais en troi sième. Dans la loi sur l’Édu ca‐ 
tion de 2000, « l’ob jec tif de l’en sei gne ment pri maire consiste à ce que l’en‐ 
fant puisse ac qué rir l’al pha bé ti sa tion dans les trois langues na tio nales à un
ni veau cor res pon dant à son dé ve lop pe ment men tal et aux ha bi tudes d’uti li‐ 
sa tion des trois langues dans sa vie quo ti dienne ».

37  Ré ser vé es sen tiel le ment à la sphère pri vée, le créole réunion nais peu à
peu a in ves ti des ins tances so ciales nou velles (l’École, les jour naux té lé vi sés,
les écrits pu bli ci taires, la lit té ra ture…) alors que le fran çais, par le biais no‐ 
tam ment des mé dias et de la mas si fi ca tion sco laire, pé nètre chaque jour un
peu plus les es paces fa mi liaux, s’iri sant des cou leurs que lui ap porte le
créole en contact : voir : Lambert- Félix Pru dent, op. cit. ; Paule Fioux, Bi lin‐ 
guisme et di glos sie à l’île de La Réunion. Contri bu tion à l’his toire d’un débat
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so cio lin guis tique (1974-2006), Paris, L’Har mat tan, 2007, 246  p.  ; Thier ry
Gaillat, « Di dac tique du fran çais en mi lieu créo lo phone  : Quels prin cipes ?
Quelles im pli ca tions au ni veau de l’en sei gne ment ap pren tis sage du vo ca bu‐ 
laire à la Réunion  ?  ». Tra vaux & do cu ments, n°  46, 2014, Mu ta tions en
contexte dans la di dac tique des langues  : Le cas de l’ap proche plu ri lingue et
plu ri cul tu relle et la pers pec tive ac tion nelle, p. 97-115.

38  Ex pres sion usi tée en contexte réunion nais pour dé si gner toutes les
formes lin guis tiques mê lant le créole et le fran çais.

39  Syl vie Whar ton, «  En sei gner le Fran çais à La Réunion  : tou jours des
chan tiers en pers pec tive », Le fran çais au jour d'hui, 2001, vol. 1, n° 132, p. 40,
DOI : 10.3917/lfa.132.0038, dis po nible sur : https://www.cairn.info/revue- le
-francais-aujourd-hui-2001-1- page-38.htm, consul té le 15 dé cembre 2022.

40  Les Co mores – in cluant les 4 îles de l’ar chi pel, dont Mayotte - consti‐ 
tuent en 1946 un Ter ri toire d’Outre- Mer (TOM) in dé pen dant de Ma da gas car
à la quelle elles étaient rat ta chées, dans un en semble co lo nial Ma da gas car et
dé pen dances, ce, de puis 1912. Elles ac quièrent da van tage d’au to no mie vis- à-
vis de la France en 1961 avant de se pro non cer pour l’in dé pen dance par ré‐ 
fé ren dum en 1974 (le «  oui  » l’em porte à Mo hé li, An jouan et Grande Co‐ 
mores, mais pas à Mayotte). Ahmed Ab dal lah pro clame uni la té ra le ment l’in‐ 
dé pen dance en juillet 1975, alors que Mayotte opte pour la France.

41  De par sa forme, l’île de Mayotte est sou vent dé si gnée par le nom d’île
hip po campe.

42  Thier ry Gaillat, « Ins ti tu teurs ma ho rais et langue fran çaise : une re la tion
sin gu lière  », dans Mi chel Lat chou ma nin (dir.), L’édu ca tion et la for ma tion
dans les so cié tés mul ti cul tu relles de l’océan In dien, Paris, Kar tha la, 2004,
p. 231-274.

43  Réunis sous le nom de shi ko mo ri, (dans la li gnée du swa hi li) et dé cli nés
comme suit : Shin ga zid ja (pour Grande Co mores), shim va li (pour Mo hé li) et
shin zua ni (pour An jouan). Le shi mao ré parlé à Mayotte, en est une der nière
dé cli nai son.

44  Thier ry Gaillat et Laurent Puren, Si tua tion de l’en sei gne ment du/en fran‐ 
çais aux Co mores, Audit lié au pro jet FSPI « Appui au fran çais aux Co mores »
ini tié par l’Am bas sade de France aux Co mores et porté par le CIEP, 7-14 juin
2013, 42 p.

45  Au- delà du ma la ga sy of fi ciel, dé ve lop pé au tour du par ler mé ri na du nom
de l’eth nie la plus im por tante issue prin ci pa le ment des hauts pla teaux, sont
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iden ti fiées 18 va rié tés de mal gache, dont les plus im por tantes sont le bet si‐ 
leo, le bet si mi sa ra ka, ou en core le sa ka la va.

46  Pré sident de la Ré pu blique de Ma da gas car de 1975 à 1993, puis de 1997 à
2002.

47  Thier ry Gaillat et Chris ti na Reiss ner, En quêtes de ter rain et ana lyse ap‐ 
pro fon die des cibles, Rap port de mis sion. Pro jet Eras mus+ PER FORM, AUF- 
OI, Ma da gas car, (17-30 juillet 2019), 2019, 37 p.

48  Phi lippe Blan chet, «  "Contex tua li sa tion di dac tique"  : de quoi parle- t-
on ? », Le fran çais à l’uni ver si té, deuxième tri mestre 2009, n° 2, p. 2, dis po‐ 
nible sur : http://www.bul le tin.auf.org/IMG/pdf_Jour nal_AUF_14-2-3.pdf,,
consul té le 25 mai 2023.

49  Syn tagme no mi nal que l’on uti lise à La Réunion, pour dé si gner les tongs
ou autres cla quettes mé tro po li taines.

50  Syn tagme no mi nal af fi ché à Tu léar au sud de Ma da gas car, à la suite de la
crise COVID, où de l’en trée de cer taines ins ti tu tions, on pou vait lire « Cache
bouche obli ga toire ».

51  Syn tagme no mi nal qu’uti lise les Co mo riens pour dé si gner les membres
de la dia spo ra quand ils re viennent en va cances dans leur ar chi pel d’ori gine.
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