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TEXT

Notre contri bu tion so cio lo gique vise à mettre en lu mière la trans for‐ 
ma tion so ciale pro duite par les mi gra tions in ter na tio nales qui en‐ 
gagent au tant les mi grants fran co phones que la so cié té fran çaise.
L’étude des langues mi grantes nous ré vèle, en effet, des formes in no‐ 
vantes et uniques d’adap ta tion mais sur tout de chan ge ment, de ré ci‐ 
pro ci té et de dia logue entre la ville et ses niches, entre la so cié té et
ses mi grants. La géo po li tique du monde fran co phone re pose au‐ 
jourd’hui, plus que ja mais, sur la cir cu la tion de ses va leurs et de ses
in ter lo cu teurs fran co phones d’Afrique, dont l’essor éco no mique, dé‐ 
mo gra phique et cultu rel est im por tant. Les cir cu la tions in ter na tio‐ 
nales ont trans for mé le mi grant d’au jourd’hui en une ca té go rie hy‐ 
bride dé fiant la com pré hen sion so cio lo gique an té rieure du phé no‐ 
mène, main te nant aux prises avec le di lemme du chan ge ment des pa‐ 
ra digmes. Ainsi, le débat por tant sur de ques tions d’in té gra tion s’est
pro gres si ve ment tour né vers celles d’in ter ac tion (Schönwälder et al.,
2016) et d’in ter cul tu ra li té, alors que les re la tions so ciales sont de ve‐ 
nues de plus en plus cos mo po lites et com plexes (Ver to vec, 2007,
2017). Enfin, nous sou hai tons ana ly ser la fran co pho nie à tra vers la
plu ra li té de ses ac teurs/lo cu teurs, qui par ti cipent à la créa tion d’un
monde- relation, où les en jeux du vivre en semble se re flètent dans la

1



Du monde francophone aux francophonies des migrants : l’équation d’un héritage en transformation et
spécificité des migrations ouest africaines

di men sion de l’es pace par ta gé. La langue (fran çaise et mi grante) se
fait donc porte- parole d’une pos sible mixi té, ré ci pro ci té et/ou ques‐ 
tion ne ment, ré son nant d’une his toire post co lo niale bien sûr, qui a
tou te fois cédé le pas à un monde ca rac té ri sé par les mi gra tions et ses
ré seaux.

Lyon, deuxième ville de France après Paris, tout en at ti rant des flux
mi gra toires et des in ves tis se ments in ter na tio naux de façon crois‐ 
sante, nous a four ni un lieu d’in ves ti ga tion fa vo rable pour com‐ 
prendre les mi gra tions sub- Sahariennes dans un contexte d’ethno- 
scapes post co lo niales (Ap pa du rai, 1996, 2001), c’est- à-dire des dy na‐ 
miques hu maines et so ciales ins crites dans le pro ces sus de mon dia li‐ 
sa tion ac tuel. Nombre d’ac ti vi tés sont or ga ni sées à Lyon comme en
ré gion Rhône- Alpes à la fois liées à la fran co pho nie et au fran çais
comme langue de par tage (ex. Les dix mots font la fête 1), mais aussi à
la va lo ri sa tion des langues et cultures de l’im mi gra tion (ex. le Fes ti val
des langues, Les jeu dis des mu siques du monde, le Centre des Mu‐ 
siques Tra di tion nelles Rhône- Alpes - CMTRA, etc.). Cela s’ins crit dans
un contexte ré cep tif et sen sible à la thé ma tique des langues, dont les
lin guistes sou lignent, nous le ver rons, l’ap port pé da go gique pré cieux
des langues mi grantes pour les en fants al lo phones en bas âge dans
leur ap pren tis sage du fran çais, de même qu’ils en vi sagent une ap‐ 
proche in ter cul tu relle de dia lec tique entre les langues ma ter nelles et
le fran çais pour les autres groupes d’âges. Nous ver rons aussi com‐ 
ment les langues mi grantes ont ac quis une place cen trale au sein des
po li tiques d’in té gra tion qui, au fil du temps, ont ré pon du aux exi‐ 
gences di verses dic tées par des mi gra tions dif fé rentes, no tam ment
les mi gra tions de re tour et les mi gra tions in ter na tio nales d’au‐ 
jourd’hui.

2

Notre ter rain lyon nais s’est dé rou lé de fé vrier à dé cembre 2016 et à
plu sieurs re prises, de jan vier à juin 2017. Notre tra vail s’est dé ve lop pé
à tra vers un ré seau assez riche d’as so cia tions tra vaillant à dif fé rents
ni veaux sur la mi gra tion et la ques tion des langues, quelques- unes
d’entre elles en col la bo ra tion avec notre ins ti tut d’ac cueil, l’Ins ti tut
in ter na tio nal pour la Fran co pho nie (2IF) à l’Uni ver si té Jean Mou lin
Lyon  3 (oc tobre 2015- septembre 2017), et d’autres ob te nues grâce à
des contacts et/ou dé marches per son nelles. Nous avons mené des
en tre tiens semi- directifs, des focus groups 2 et l’ob ser va tion par ti ci‐ 
pante. Notre ana lyse so cio lo gique s’est ef fec tuée au près de l’as so cia ‐
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tion Ci made de Lyon (à tra vers no tam ment notre par ti ci pa tion au
rendez- vous de l’as so cia tion et aux per ma nences avec les mi grants)
et du centre so cial du quar tier de Vé nis sieux où des cours d’ap pren‐ 
tis sage de la langue fran çaise pour les étran gers étaient dis pen sés par
des bé né voles. Le lec teur sera in tro duit à deux études de cas mon‐ 
trant une image en évo lu tion des re pré sen ta tions, des stra té gies mi‐ 
gra toires et un aper çu des re la tions chan geantes et com plexes entre
la langue fran çaise et les mi gra tions sub- sahariennes.

Notre ana lyse so cio lo gique se situe dans le sillage des cir cu la tions in‐ 
ter na tio nales ac tuelles, qui ont remis en ques tion une prise un
compte de tels pro ces sus à tra vers un «  na tio na lisme mé tho do lo‐ 
gique  » (in clu sion/mar gi na li sa tion dans les formes les plus di verses
et va riées de so cié tés na tio nales don nées) par l’ana lyse de la di men‐ 
sion trans na tio nale et dia spo rique du phé no mène (Bava, 2010 ; Fabòs,
2008  ; Ti me ra, 1996), où les mi gra tions de tran sit ont enfin re dé fi ni
les lo giques clas siques du dé part, de l’ar ri vée et du re tour (Ges chiere
et  al., 1998). Nous conce vons donc le fait mi gra toire comme croi se‐ 
ment de so cié tés (et éven tuel le ment comme un dé ra ci ne ment) im pli‐ 
quant le fran chis se ment des fron tières, où la di men sion so ciale est
ex trê me ment plus com plexe que celle du mou ve ment phy sique. Ainsi,
émi grant/im mi grant est la per sonne qui fait cette ex pé rience. Ou en‐ 
core, selon la dé fi ni tion de Sayad (1977), « c’est la dia lec tique entre les
struc tures fa mi liales et les struc tures d’émi gra tion  » dans le pays
d’ori gine « d’abord, en France en suite, qui est au cœur du pro ces sus
de trans for ma tion des condi tions et des po si tions des émi grés » (ibid.,
76).

4

Ainsi, nous com pre nons la di ver si té lin guis tique en contexte mi gra‐ 
toire au- delà d’idées fi gées soit d’ex per tise soit de dé fi cit lin guis tique
vers une ana lyse gram scienne d’hé gé mo nie cultu relle, où les élites
comme les mi grants fran co phones par tagent à dif fé rents ni veaux (ex.
lexi cale, sym bo lique, pé da go gique, pro fes sion nel, contex tuel, d’usage
etc.) la langue fran çaise. Les ré pon dants de l’Afrique de l’ouest et du
nord que nous abor dons dans notre tra vail pré sentent une image du
monde fran co phone qui res semble à une mo saïque, désa gré geant
l’image du bloc cultu rel/lin guis tique sup po sé in di vi sible. L’in gé nio si té
et les ca pa ci tés des mi grants (Sen, 1989 ; Nuss baum, 2012) font écho à
l’homme or di naire de Cer teau (1980), qui se sous trait vo lon tai re ment
à la lo gique uni taire et à la vio lence de nos so cié tés contem po raines
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en créant ha bi le ment son quo ti dien, ses codes, ses par cours et sa
langue grâce au savoir- faire et à l’art de vivre qui lui sont propres.

Dans notre ana lyse, les langues des mi grants ap pa raissent comme au‐ 
tant des vo lées d’in ter ac tion que d’in ter pré ta tion pos sibles (La tour,
2006), au tour et avec la langue fran çaise, an non çant les chan ge ments
so cié taux ma jeurs du monde fran co phone contem po rain.

6

I. Le fran çais vis- à-vis des
langues mi grantes : contexte
historico- social
Ces der nières an nées, la ques tion mi gra toire est de ve nue une pré oc‐ 
cu pa tion ma jeure de nom breuses ins ti tu tions in ter na tio nales telles
que l’ONU, l’UNES CO, l’Union eu ro péenne, l’OIF (Or ga ni sa tion in ter‐ 
na tio nale de la Fran co pho nie), l’OCDE (Or ga ni sa tion de co opé ra tion
et de dé ve lop pe ment éco no miques) qui ont adop té bon nombre de
dé cla ra tions et de ré so lu tions au tour de ce thème. Les pro blé ma‐ 
tiques tournent au tour des nou velles ten dances des phé no mènes mi‐ 
gra toires, la pro tec tion des droits des mi grants, la sau ve garde des pa‐ 
tri moines cultu rels et la pro mo tion de la di ver si té cultu relle. De nom‐ 
breuses po li tiques gou ver ne men tales ont été éla bo rées vi sant à ré‐ 
pondre, dif fé rem ment selon les pays, aux pro blé ma tiques de l’in té‐ 
gra tion des mi grants et du vivre en semble. En 2009, le Conseil de
l’Eu rope crée la Charte des cités in ter cul tu relles dont la ville de Lyon
est si gna taire, et fait suivre un Guide (2013) pour que ces villes soient
en me sure d’éla bo rer des stra té gies d’in té gra tion in ter cul tu relle ca‐ 
pables de gérer la di ver si té lin guis tique, eth nique et des croyances de
façon construc tive et faire de la mi gra tion un avan tage (Conseil d’Eu‐ 
rope, 2009 ; 2018).

7

Nous sa vons (Sas sen, 1991) que les villes glo bales sont celles qui sont
in té grées à l’éco no mie mon diale et qui, comme Londres, New- York et
Tokyo, at tirent des flux mi gra toires en pro ve nance du monde en tier.
Ces villes ne sont pas étran gères au phé no mène connu en science so‐ 
ciales sous la no tion de mai son née. Cette der nière, en tant que
groupe so li daire for mant une unité de consom ma tion et de pro duc‐ 
tion do mes tique ne cor res pond pas à un seul mé nage, mais il se
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struc ture au tour d’une com mu nau té d’ori gine, sou vent spé cia li sée
dans un sec teur par ti cu lier que ce soit la res tau ra tion, la cou ture, ar‐ 
te facts, etc. (Zalc, 2010). Les quar tiers ainsi ca rac té ri sés, com mu né‐ 
ment dits « eth niques », se dis tinguent par un amé na ge ment de l’es‐ 
pace et une es thé tique propre, mais de façon en core plus « vi vante »,
par leur pré sence lin guis tique al lo phone ou mul tiple, tou chant plus
pré ci sé ment des as pects aussi bien ma té riels qu’im ma té riels (ex. si‐ 
gna lé tiques, pan neaux, gra phies, bro chures, etc.) 3.

Il en ré sulte un pay sage de dif fé ren tia tion, de trans for ma tion et des
pos sibles « zones de contact » selon Rhazz ha li (2015, 90), aussi bien
dans les do maines pé da go giques et de com mu ni ca tion, qu’ad mi nis‐ 
tra tifs et d’ac cueil, là où la plu ra li té crois sante des so cié tés contem‐ 
po raines prône l’in ter cul tu ra li té. Ainsi, elle ne se rait pas une connais‐ 
sance sup plé men taire, mais «  une ca pa ci té à rendre ex pli cite la di‐ 
men sion dy na mique de chaque po si tion dans le contexte de trans for‐ 
ma tions plus vastes 4 » (ibid., 44). Au tre ment dit, en tant que ca pa ci té
à sa voir in ter agir avec des groupes cultu relles et lin guis tiques autres,
elle est dé fi nie par Byram (1997) et Paige (et al., 2003) res pec ti ve ment
comme com pé tence et sen si bi li té, alors que Dear dorff (2006) et
Otten (2003) thé ma tisent l’in ter cul tu ra li té comme fon de ment de
l’édu ca tion su pé rieure, où la mo bi li té et l’in ter na tio na li sa tion sont clé.
De plus, le lin guiste Lau nay (1986) nous rap pelle l’im por tance in con‐ 
tes table des langues ma ter nelles comme des «  ha bi tudes à faire
sens » (Lau nay, 2015), de sorte qu’en contexte mi no ri taire dans l’ap‐ 
pren tis sage d’une langue ma jo ri taire, il pro pose une ap proche
conjointe à la fois de la langue ma ter nelle et du fran çais pour les ap‐ 
pre nants en bas âge, ce qui peut s’in té grer à une ap proche in ter cul tu‐ 
relle pour les autres groupes d’âge. En France, cela n’est pas une pra‐ 
tique ins ti tu tion na li sée, mais cer taines as so cia tions d’ap pren tis sage
de la langue fran çaise l’uti lisent au près des en fants is sues de l’im mi‐ 
gra tion 5.

9

Concer nant la Fran co pho nie, ce fut Sen ghor qui, de façon in édite,
voire avant- gardiste et vi sion naire, per mit le pas sage du monde post‐ 
co lo nial à celui des « espaces- mondes de dia logue in ter cul tu rel » où
« le fran çais n’est pas seule ment la langue des Fran çais, mais le vec‐ 
teur d’une culture de l’uni ver sel » (Phan et al., 2011, 187-188), per met‐ 
tant à chaque culture d’ap por ter ses va leurs spé ci fiques et ir rem pla‐ 
çables dans le dia logue et le res pect de la dif fé rence. On est clai re‐
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ment loin de la pre mière for mu la tion du géo graphe Re clus (1883) qui
pen sait les fran co phones comme : « ceux qui sont ou semblent des ti‐ 
nés à res ter ou à de ve nir par ti ci pants de notre langue » (ibid., 422).

Sen ghor (1906-2001), an cien Pré sident du Sé né gal et l’un des pères
fon da teurs de la Fran co pho nie 6 avec Ha ma ni Diori, Habib Bour gui ba 7

et No ro dom Si ha nouk 8, l’a conçue comme un es pace de co opé ra tion
mul ti la té rale et de par tage cultu rel fondé sur la langue fran çaise.
Dans sa pen sée, la Fran co pho nie est une com mu nau té cultu relle
comme d’autres du Tiers- monde, en ra ci née « dans les va leurs pré co‐ 
lo niales et, d’autre part » ou verte « aux va leurs eu ro péennes de l’an‐ 
cien co lo ni sa teur » (Phan et al., 2011, 186). En 1981, de vant l’Aca dé mie
des Sciences d’Outre- Mer, il ré af fir ma :

11

« De puis la fin de la Se conde Guerre mon diale, des en sembles cultu ‐
rels métis sont en train de se cher cher, de se dé fi nir, de se réa li ser :
en semble an glo phone, fran co phone, his pa no phone, lu so phone, ara ‐
bo phone etc. » (Sen ghor, 1999, 138)

En effet, c’est dans les an nées 2000 que la ques tion de l’in té gra tion
lin guis tique des mi grants de vient un vé ri table enjeu de po li tiques pu‐ 
bliques en Eu rope de l’ouest, où la main- d’œuvre étran gère consti tue
une par tie consi dé rable de son éco no mie. À par tir des Trente Glo‐ 
rieuses, c’est- à-dire les an nées des in dé pen dances, l’im mi gra tion des
ex- colonies vers la Mé tro pole de vient un phé no mène de masse glo‐ 
bale, au tant dans le monde fran co phone (les an ciens États de l’AOF et
les ter ri toires d’outre- mer) qu’an glo phone (prin ci pa le ment les Indes
oc ci den tales et l’Inde). «  En 2007, 62  % des pays  » eu ro péens pro‐ 
posent «  des cours de langue of fi ciels  » pour les étran gers, sur tout
pour ceux qui as pirent à ob te nir la na tio na li té, alors qu’« en 2009, ce
sont 82 % » (Ex tra mia na et al., 2010). Le lien entre in té gra tion et maî‐ 
trise de la langue du pays d’ac cueil est dé sor mais un fait ac com pli.
L’État fran çais prend pro gres si ve ment acte de la di ver si té cultu relle
de son ter ri toire, jusqu’à ce mo ment perçu comme ho mo gène, en re‐ 
con nais sant «  cer taines langues d’ori gine étran gère parmi les
"  langues de France  " » (Poin sot, 2010). C’est le cas du por tu gais, de
l’ita lien et de l’es pa gnol, qui cor res pondent aux an ciennes mi gra tions
et ins tal la tions eu ro péennes du XIX  et XX  siècles, et de l’ar mé nien
oc ci den tal (Cer qui gli ni, 1999).

12
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Cela re pré sente une in ver sion de marche aux dis po si tifs d’en sei gne‐ 
ment des langues d’im mi gra tion (dans les pre mières), qui virent le
jour «  dans les an nées 1970 avec la si gna ture d’ac cords bi la té raux
conclus entre la France et les pays d’ori gine des po pu la tions im mi‐ 
grées comme l’Es pagne, le Por tu gal, le Maroc, l’Al gé rie, la Tu ni sie,
l’Ita lie et la Tur quie » (An gus tin, 1994). À ce mo ment, les langues d’im‐ 
mi gra tion étaient conçues sous la cas quette iden ti taire, vi sant d’un
côté à ren for cer les liens de la po pu la tion im mi grée avec son pays
d’ori gine dans une lo gique d’aide au re tour et de l’autre son ex cep‐ 
tion na li té  : le fran çais étant la langue en sei gnée à l’école, ces cours
étaient of ferts en de hors du cadre sco laire or di naire, en fin d’après- 
midi ou pen dant les week- ends. Cette pers pec tive était aussi ren for‐ 
cée par le na tio na lisme des États d’ori gine qui, dans une lo gique de
dé ve lop pe ment, dé fen daient le re tour des res sor tis sants et de leurs
en fants. Les li mites in trin sèques de cette for mule d’en sei gne ment
étaient, parmi plu sieurs, celui de fa vo ri ser chez l’en fant une op po si‐ 
tion entre la culture of fi cielle et celle de la fa mille (Fer ja ni, 1994), alors
que l’ap pren tis sage de ces langues de vrait être pro po sé comme une
offre de langues in ter na tio nales, une «  exi gence qui im posent les
défis d’une construc tion eu ro péenne pre nant en compte son en vi‐ 
ron ne ment (is la mo)mé di ter ra néen » (Tra bel si, 1994, 17) et in ter na tio‐ 
nal.

13

Cette consi dé ra tion s’in tègre par fai te ment au débat ac tuel sur l’ave nir
de l’Eu rope qui, mal gré les ré sis tances, passent aussi par l’ave nir de
ses mi grants et de leurs en fants. Ce pen dant, la langue fran çaise est
sû re ment un atout fon da men tal d’in té gra tion pour les mi grants en
France, mais aussi pour la fran co pho nie dans le monde. Par nombre
de lo cu teurs et en rai son des mi gra tions in ter na tio nales, qui ont lieu
ma jo ri tai re ment dans et vers le Sud du monde (Whi tol de Wen den,
2013), on sait que l’ave nir de la fran co pho nie est en Afrique. Ceci est
d’au tant plus ré vé lant si l’on consi dère que les nou velles gé né ra tions
de mi grants d’Afrique de l’ouest sont de plus en plus sco la ri sées (en
fran çais) avec les plus hauts ni veaux de di plômes (Beau che min et al.,
2016), ce qui n’est pas le cas des Turcs et des Por tu gais, pour qui par
exemple la trans mis sion de leur propre langue ma ter nelle prime sur
le fran çais. C’est peut- être cette com pré hen sion qui a fait tour ner la
page des dia po si tives ELCO (Col las, 2016), dé sor mais en voie de
trans for ma tion en cours de langues in ter na tio nales.
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II. Pre mière étude de cas : les ate ‐
liers so cio lin guis tiques en ré gion
Rhône- Alpes
Les ate liers so cio lin guis tiques (ASL), qui dé pendent des struc tures
d’ac cueil et d’orien ta tion lin guis tique de la ré gion Rhône- Alpes 9,
visent l’au to no mie lin guis tique et so ciale de leur pu blic, al lant de 30 à
50 ans et étant pour la plu part d’ori gine magh ré bine. Les ate liers sont
gérés par des bé né voles et par un per son nel ré mu né ré. Les liens so‐ 
ciaux se dé ve loppent dans le centre so cial même, au tra vers des ini‐ 
tia tives comme des sor ties fa mi liales et des ren contres fa vo ri sant
l’échange ami cal qui s’étend, au- delà du centre, au quar tier. Ici nous
avons pu mener des focus groups avec un pu blic assez varié ve nant
aussi bien du monde fran co phone comme la Rou ma nie, le Ni ge ria et
la Tu ni sie, qu’an glo phone. Par ailleurs, les cours de fran çais, conçus
comme « langue d’in té gra tion » (Res sources et Ter ri toires, 2013), ini‐ 
tiés par la Dé lé ga tion gé né rale à la langue fran çaise et aux langues de
France et la Di rec tion de l’ac cueil, de l’in té gra tion et de la ci toyen ne‐ 
té, pré voient un pro jet mi gra toire d’ins tal la tion du rable jusqu’à la na‐ 
tu ra li sa tion. Ces cours portent l’hé ri tage des sec teurs de la for ma tion
conti nue des adultes et de l’édu ca tion po pu laire, qui ont contri bué à
construire les pra tiques pro fes sion nelles, l’éthique des in ter ve nant(e)s
et ont consti tué le pre mier ter reau de pro fes sion na li sa tion de la for‐ 
ma tion lin guis tique des mi grants. Nous ci tons une opé ra trice du
centre so cial de Vé nis sieux 10 :

15

« Je suis em ployée par le centre à rai son de six heures par se maine et
mon tra vail, c’est d’ac com pa gner les bé né voles, qui sont res pon sables
des ate liers et sont liés au quar tier de dif fé rentes ma nières, comme
des ex- professeurs d’école par exemple, alors que d’autres sont im ‐
pli qués dans le conseil d’ad mi nis tra tion ou dans l’or ga ni sa tion de
pro jets etc. Les ate liers visent l’au to no mie lan ga gière et so ciale des
per sonnes qui fré quentent les ASL, en fait ils ne s’ap pellent pas
“cours de fran çais”, car jus te ment l’élé ment so cial et lin guis tique se
re joignent ici. On tra vaille sur le fran çais, de sorte qu’il puisse ré ‐
pondre à des be soins et si tua tions quo ti diennes, mais aussi sur la
construc tion du lien so cial. Le centre de vient un ca ta ly seur d’ac ti vi ‐
tés pour les gens qui le fré quentent ; nous or ga ni sons des sor ties,
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des dé pis tages, des après- midi fes tifs etc. Le pu blic du centre peut
bé né fi cier des cours pen dant deux ans, pas plus. Leur au to no mie si ‐
gni fie aussi que le sou tien doit né ces sai re ment être mené à terme. »

La pré sence ma jo ri taire des femmes plus ou moins âgées et avec un
ni veau de fran çais assez faible, té moigne de l’iso le ment d’abord so cial
et en suite lin guis tique de ces femmes, en France de puis plu sieurs an‐ 
nées, dont à la fois la sco la ri sa tion a été in ter rom pue et le ca pi tal so‐ 
cial, en ten du comme accès au lo ge ment et au tra vail, est li mi té. La si‐ 
tua tion lin guis tique des jeunes primo- arrivants, sur tout ouest- 
africains, dif fère de celle des gé né ra tions pré cé dentes ou de leurs ho‐ 
mo logues d’autres pays, due à leur sco la ri sa tion et/ou pra tique du
fran çais dans les contextes ur bains, pas sage obli gé des mi gra tions in‐ 
ter na tio nales (intra- africaines et non), où elle est uti li sée comme
langue vé hi cu laire par les di vers groupes lin guis tiques voir eth niques.
Cela ex plique l’ab sence quasi to tale de ces der niers dans les ASL.
Nous pro po sons quelque échange des par ti ci pants don nant un aper‐ 
çu du pu blic :

16

« Je suis Ve ro li ka 11, moi venée de Rou ma nie … On parle fran çais à
l’école. Je com prends pas tout, mais un peu. Je suis en France de puis
dix ans et tou jours à Vé nis sieux (rire). J’ai huit en fants et avec eux je
parle fran çais aussi, parce qu’ils ont gran di ici... Je fré quente le centre
de puis deux ans, pour par ler mieux, pour cher cher du tra vail. »

« Je m’ap pelle Trucy. Je viens de l’État d’Edo, Ni ge ria. Je suis là de puis
neuf ans. Avant j’étais en Grèce pour six ans. J’ai eu deux en fants là- 
bas et un ici. C’est com pli qué à ex pli quer, car j’ai ha bi té dans beau ‐
coup de pays ! Le fran çais est vrai ment dif fi cile, eh ! Moi, je parle an ‐
glais à la mai son, mais mes en fants parlent fran çais comme pre mière
langue ; seule ment la grande parle aussi l’an glais. Les pe tits me com ‐
prennent, mais ils ré pondent en fran çais. »

« Bon jour, je suis Mona. Je viens de la Tu ni sie. Je suis là de puis six
ans. Je suis le cours de puis deux ans pour ap prendre le fran çais. Je
tra vaille pas. Pas d’en fant, ni ma riée. J’ha bite à Vé nis sieux et j’adore. »

Ce qui ca rac té rise for te ment le mi lieu des mi grants sub- sahariens est
son bras sage cultu rel et lin guis tique. Mme Fatou, gui néenne, qui est
en France de puis 2007 par re grou pe ment fa mi lial (sans en fant), ha bite

17
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à Vé nis sieux de puis son ar ri vée. Nous avons ren con tré M  Fatou au
CIDFF (Centre d’In for ma tion sur les Droits des Femmes et des Fa‐ 
milles), une des pla te formes en ré gion Rhône- Alpes qui orientent les
primo- arrivants de man deurs d’em ploi vers les dis po si tifs d’in ser tion
pro fes sion nelle et lin guis tique, comme celui que nous ve nons de dé‐ 
crire. Elle a une très grande com pé tence du fran çais, tout en étant
sco la ri sée à l’école fran çaise de son pays. Au- delà du fran çais, M
Fatou maî trise l’arabe, le pu laar, le sous sou, le ma lin ké et dit com‐ 
prendre aussi le wolof et le lin ga la. Au pays comme en France, ce sont
les re la tions de voi si nage, de pa ren té et de tra vail qui dé ter minent
l’uti li sa tion de l’une ou de l’autre langue. De plus, en Afrique sub- 
saharienne, les groupes lin guis tiques ne cor res pondent pas aux fron‐ 
tières na tio nales sur ve nues avec la co lo ni sa tion, dé cou pant les ter ri‐ 
toires et les peuples de façon ar bi traire. Ainsi, dif fé rents groupes co‐ 
ha bitent, pas seule ment dans une même na tion, mais ceux- ci
s’étendent bien au- delà des fron tières, en rai son de l’ex ploi ta tion de
l’es pace (comme l’illustre l’exemple des So nin kés dans la val lée du
Fleuve Sé né gal, entre le Sé né gal et le Mali), ou par l’effet des mi gra‐ 
tions qui re montent aux échanges com mer ciaux le long des voies ca‐ 
ra va nières (Man chuelle, 1997).

me

me

M  Fatou, qui est au chô mage, se rend donc au CIDFF pour la double
de mande d’em ploi et d’ap pren tis sage du fran çais (écrit). Elle nous
confie :

18 me

« Je suis ar ri vée en France en 2007 ; j’ai com men cé les cours de fran ‐
çais au CIDFF même si au pays on parle fran çais, mais moi je n’ai pas
eu la chance d’aller à l’école jusqu’au bout comme mes frères. Ef fec ti ‐
ve ment je parle dif fé rentes langues. J’ai des co pines co mo riennes, je
connais des Congo lais et des Congo laises. Au Congo, on parle le lin ‐
ga la, une langue belle et mar rante. On parle déjà beau coup de
langues au pays, donc on est ha bi tué à “mixer”. J’ai fait aussi des
cours d’arabe quand j’étais pe tite, mais je ne sais pas com ment j’ai fait
pour l’ou blier. Le wolof aussi, je le com prends, mais c’est le pu laar la
langue de mon pays. C’est une langue très riche et com plexe …
comme le fran çais ! On la parle aussi au Ca me roun, Sé né gal, Mali et
au Niger […]. C’est mieux d’ap prendre quand on est tout petit, quand
on est adulte, on n’ar rive pas à se concen trer. Trop de sou cis, trop de
choses à faire. En tout cas ce n’est pas qu’avec les cours qu’on ap ‐
prend. On est en France, on est là. On écoute les gens par ler, la radio,
dans les ma ga sins, etc. »
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L’ef fer ves cence des as so cia tions des par lers arabes, au tant que turcs,
ouest- africains et asia tiques pré sents dans les villes de grande
concen tra tion mi gra toire en Rhône- Alpes comme Lyon, Saint- 
Étienne, Gre noble et Bourg- en-Bresse, pour n’en nom mer que
quelques- unes (CMTRA et al., 2014), in dique une mul ti pli ci té lin guis‐ 
tique et lan ga gière an crée dans le ter ri toire de façon aussi bien vi vace
qu’ac ces sible à tout pu blic, mon trant com bien le plu ri lin guisme est
un fait de la di men sion so cio lin guis tique Rhô nal pine, où le turc
(deuxième na tio na li té étran gère la plus re pré sen tée dans la ré gion), le
ro ma ni, le yid dish et le ber bère re pré sentent les langues is sues de
l’im mi gra tion plus dif fu sées (ibid., 43), au- delà d’autres langues mi‐
neures, dont on compte au moins une cen taine (ibid., 33). Le plu ri lin‐ 
guisme se ma ni feste avant tout en fa mille, où sou vent dans la même
fra trie issue de pa rents étran gers le fran çais est à la fois langue se‐ 
conde pour les premiers- nés et langue ma ter nelle pour les plus
jeunes nés et sco la ri sés en France.

19

Ce pen dant, la stig ma ti sa tion lin guis tique, tant en Eu rope qu’en
Afrique, va de pair avec celle sta tu taire, de sorte que nombre de per‐ 
sonnes im mi grées cache son plu ri lin guisme, une vé ri table ex per tise
de langues qui sont peu ou pas du tout connues en Eu rope. De plus,
les langues au toch tones de l’Afrique du nord et de l’ouest sont gé né‐ 
ra le ment trans mises ora le ment, ex cep tion faite pour l’arabe, dont les
lo cu teurs sou vent maî trisent à la fois l’écri ture et la lec ture. L’arabe,
langue of fi cielle dans tous les pays du Magh reb et langue sa crée du
Qur’an, fi gure comme langue d’éru di tion.

20

III. Na ha raq Ita lie
Notre deuxième étude de cas concerne Ahmed, un jeune mi grant tu‐ 
ni sien ori gi naire de Sfax, ar ri vé ré cem ment en France, sans pa piers et
sans do mi cile 12. Il passe ses nuits dans les sta tions de métro du
centre de Lyon et a en ten du par ler de l’as so cia tion CI MADE dans le
quar tier de la Guillo tière, situé dans le sep tième ar ron dis se ment de
Lyon, où la CI MADE a éta bli un point de contact pour les ré fu giés et
les mi grants. La Guillo tière est un quar tier émer geant, pas en core
gen tri fié, dont la com po si tion so ciale est très hé té ro gène du fait de la
pré sence de nord- Africains, de ouest- Africains, de Roms et d’étu‐ 
diants in ter na tio naux . À l’ori gine, les mi grants du Magh reb, en par ‐

21
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ti cu lier d’Al gé rie, s’y sont ins tal lés. Les li brai ries, res tau rants, bou‐ 
tiques de mu sique et sa lons de thé/nar gui lé té moignent de cette mi‐ 
gra tion an cienne et tou jours do mi nante (Bel bah ri, 2009), alors que
des en tre prises eth niques plus ré centes ont éga le ment pris ra cine
comme des sa lons de coif fure, des res tau rants ou des ate liers de
tailleurs ouest- africains.

Ahmed est un pê cheur qui ac com pa gnait son père lors des voyages
de pêche au large entre la côte tu ni sienne jusqu’à Lam pe du sa et par‐ 
fois jusqu’aux villes cô tières de Si cile, comme Agri gente et Ma za ra del
Vallo. Il parle da ri ja tu ni sien 14, an glais et peut se dé brouiller avec
quelques phrases en fran çais 15. Il nous ex plique que l’an glais est la
langue cou rante dans les af faires, rai son pour la quelle il l’a ap prise.
Ahmed em bar quait ra re ment sur le même ba teau que son père, une
stra té gie qu’ils uti li saient pour mul ti plier les chances de trou ver de
bons points pour at tra per l’es pa don  ; les deux res taient en contact
par radio sa tel li taire. Mal heu reu se ment les af faires ne suf fi saient pas
pour sub ve nir aux be soins de leur fa mille, consti tuée de cinq per‐ 
sonnes et des grands- parents. Mal gré ses pé rils mi gra toires et ses
dif fi cul tés ac tuelles, Ahmed est ami cal, digne et dé ter mi né. Il donne
ses rai sons de venir en Eu rope dans les lignes qui suivent :
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Ahmed : « J’étais le ca pi taine des ba teaux de pêche ; j’étais aux com ‐
mandes. Nous al lions pê cher de l’es pa don, vous savez, ce sont de
gros pois sons qui ont une bonne viande. Nous nous sommes bien dé ‐
brouillés, mon père et moi. Nous uti li sions le pois son à la fois pour la
fa mille et pour la vente, mais l’ar gent n’était pas suf fi sant pour vivre.
C’est pour quoi j’ai dé ci dé de par tir. » 
 
Dafne : « Pour quoi par tir et pour quoi vous ? » 
 
Ahmed : « C’était une op por tu ni té pour aider ma fa mille. J’ai une
sœur plus jeune et un frère de trois ans. J’ai la chance de sa voir
conduire les ba teaux, alors c’est parti ! Un ami m’a dit que cer taines
per sonnes vou laient na ha raq Ita lie, donc je lui ai dit que je pou vais le
faire. » 
 
Dafne : « Na ha raq Ita lie ? » 
 
Ahmed : « C’est comme mar cher sur la lame de ra soir. C’est très dan ‐
ge reux. Une fois le ba teau a cha vi ré près de Pan tel le ria. Nous étions
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quatre- vingt-seize adultes, seize ado les cents et deux femmes. Per ‐
sonne n’est à l’abri ! La place de cha cun à bord dé pend de com bien
vous avez payé. Si vous avez payé plus, alors vous pou vez vous as ‐
seoir un peu plus haut, sinon vous voya gez sous le pont, en tas sés les
uns contre les autres et avec toutes sortes de per sonnes ! Pour faire
la tra ver sée, on m’a payé à hau teur de 15 000 di nars, en vi ron 3 000 €.
Ma fa mille pour ra bien vivre pen dant deux/trois ans main te nant... »

Ahmed nous a ra con té d’autres épi sodes de sa tra ver sée, ce qui a évi‐ 
dem ment im pli qué éga le ment na ha raq al Fran ça à tra vers Vin ti mille,
après beau coup d’autres ar rêts de tran sit à tra vers l’Ita lie. Il trouve
Lyon ado rable et moins ris quée en termes de contrôles de po lice, par
rap port à d’autres grandes villes comme Paris ou Mar seille. Il ne ren‐ 
tre ra pas dans son pays car l’ar gent qu’il a donné à sa fa mille ne du re‐ 
ra pas long temps. Son rêve est de pou voir conti nuer à nour rir sa fa‐ 
mille. L’ab né ga tion d’Ahmed est au cœur de sa mi gra tion, elle lui per‐ 
met de sup por ter et prendre po si ti ve ment tous les obs tacles du che‐ 
min. Dans ces mots :
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Ahmed : « En France, c’est toute une autre vie. Ici, je peux rendre ma
fa mille heu reuse, lui en voyer de l’ar gent. Au tre ment, ma fa mille ne
pour ra s’en sor tir sans moi. »  
 
Dafne : « Pensez- vous res ter en France ? »  
 
Ahmed : « Oui et si j’ai de la chance, j’irai leur rendre vi site. Je veux
que ma fa mille vive dans une grande mai son et j’ai me rais ache ter un
ba teau à papa. » 
 
Dafne : « Qu’est- ce que vous sou hai tez pour vous- même ? »  
 
Ahmed : « Moi ? J’ai juste be soin d’un tra vail et des pa piers ... »

En par lant, Ahmed nous a amené d’un conti nent à l’autre et il nous a
fait tra ver ser plu sieurs fron tières, ter restres, ma ri times et lin guis‐ 
tiques, de sorte que nous sommes venus abor der des su jets tels que
la fran co pho nie et la langue fran çaise, la mon dia li sa tion et les fron‐ 
tières. La Tu ni sie, pays d’ori gine d’Ahmed, est un pays fran co phone
membre de l’OIF comme les autres pays d’Afrique du nord – ex cep‐ 
tion faite pour l’Al gé rie 16 (Grand guillaume, 2004) –, et de l’ouest où le
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plu ra lisme lin guis tique, dont le fran çais est la langue of fi cielle ou se‐ 
conde après l’arabe vis- à-vis des langues au toch tones, est la règle.
Pour tant, comme nous l’avons men tion né, la pe tite maî trise du fran‐ 
çais d’Ahmed té moigne de son tra vail en mer, où les échanges se font
en an glais, alors que l’arabe est la langue qu’il parle dans son mi lieu.
Pour Ahmed, il n’existe pas de fron tières et les langues ne sont que
des op tions que l’on choi sit contex tuel le ment :

Ahmed : « Entre l’Al gé rie et la Tu ni sie, tu n’as pas be soin de pas se port
du tout, mais si tu veux na harq Ita lie, il te faut des do cu ments de cir ‐
cu la tion ; j’en avais un qui me per met tait de res ter en Ita lie sept
jours. Pen dant ce temps, j’ai en core voya gé pour tra ver ser la fron tière
vers la France. La mer et la terre ap par tiennent à tout le monde. Il
n’existe pas de fron tières, ce n’est rien. Les gens conti nue ront à venir,
peu im porte les obs tacles. » 
 
Dafne : « Pour quoi avez- vous choi si de venir en France plu tôt que de
res ter en Ita lie par exemple ? La France vous a- t-elle in ter pel lé de
ma nière par ti cu lière ? » 
 
Ahmed : « Je suis ar ri vé en France seul, en train. Par fois, je ne pou vais
pas assez man ger, ou pas du tout. Je dou tais sé rieu se ment de pou ‐
voir m’en sor tir en core, mais j’y suis ar ri vé, hal ham dou lil lah. Il y a
plus de chances ici, nous le sa vons avant même de par tir… » 
 
Dafne : « Ahmed, qu’est- ce que c’est la mon dia li sa tion, à votre avis ? » 
 
Ahmed : « C’est qu’il y aura tou jours plus des gens qui émigrent. »

L’étude de cas d’Ahmed illustre le savoir- faire de la mi gra tion, où ni la
langue ni les liens fa mi liaux n’ex pliquent ex haus ti ve ment les ten‐ 
dances mi gra toires fran co phones vers l’Eu rope d’au jourd’hui. Elles
semblent être de plus en plus dic tées par le ha sard, le faible ca pi tal
so cial et donc la grande dé brouillar dise face au dur cis se ment des ré‐ 
gle men ta tions eu ro péennes, qui poussent les mi grants à suivre des
routes plus ris quées. Ahmed, qui peut ca pi ta li ser sur sa connais sance
de l’an glais pour son tra vail et sur sa connais sance de l’arabe au sein
de son en tou rage, parle peu sinon pas du tout fran çais. Selon Ti me ra
(2009) ces mi grants sont les or phe lins des mi gra tions in ter na tio nales
ac tuelles, qui ne peuvent pas comp ter sur le sou tien d’un ré seau fa ‐
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mi lial ou com mu nau taire, dont la sco la ri sa tion (en langue fran çaise)
est presque ab sente et donc pour qui le lien fran co phone est très fra‐ 
gile. Ces mi grants, eux aussi, font par tie du pa no ra ma mi gra toire
fran co phone ac tuel.

Conclu sion
Face aux trans for ma tions so cié tales in édites qui s’opèrent à l’échelle
glo bale, la mi gra tion ap pa raît comme l’un de ses ver sants ma jeurs, si
non le plus vi sible. Les cir cu la tions d’au jourd’hui se ca rac té risent par
leur di men sion in ter na tio nale qui a dé ci dé ment fait tour ner la page
du struc tu ra lisme/na tio na lisme mé tho do lo gique d’ana lyse du phé no‐ 
mène vers des ap proches in ter cul tu relles comme clé de lec ture de
thé ma tiques nou velles concer nant la re la tion et la com plexi té du
vivre en semble. La fran co pho nie, au tant en France que dans le
monde, s’est in té grée à ce débat jouant en rôle cru cial dans l’agen ce‐
ment entre le plu ri lin guisme de mi grants fran co phones et son mo no‐ 
lin guisme à tra vers une ré flexion fé conde sur son his toire, ponc tuée
d’abord par les mi gra tions fron ta lières puis en suite des ex co lo nies.
En re con nais sant le plu ri lin guisme de son ter ri toire comme son hé ri‐ 
tage, la fran co pho nie s’est im pli quée dans une di men sion in ter na tio‐ 
nale et mul tiple, tout en ré af fir mant sa pré sence ac tive dans cette
conjonc tion his to rique sans pré cé dents et donc son en ga ge ment
dans le débat sur les mi gra tions, les so cié tés fu tures et les villes « in‐ 
ter cul tu relles ».
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Cela a sti mu lé une prise de conscience au ni veau d’agences in ter na‐ 
tio nales, gou ver ne men tales et lo cales sur la di ver si té cultu relle, qui a
ac com pa gné la trans for ma tion des langues na tio nales de plu sieurs
pays eu ro péens en condi tion in édite et préa lable à l’in té gra tion. En
France, une vé ri table po li tique lin guis tique s’est opé rée à par tir des
an nées 2000, pro mou vant l’ap pren tis sage du fran çais pour les mi‐ 
grants, mais aussi en éle vant cer taines langues d’im mi gra tion (eu ro‐ 
péenne) au rang de pa tri moine de France. En ré gion Rhône- Alpes, le
pa no ra ma des langues mi grantes est assez riche, animé aussi par l’ef‐ 
fer ves cence d’as so cia tions aux quelles l’en sei gne ment de ces langues
est confié, même si leur pra tique et leur vi si bi li té res tent liées au do‐ 
maine de l’in for mel. Leur trans mis sion ins ti tu tion nelle, symp tôme des
po li tiques à la fois iden ti taires et vi sant les mi gra tions de re tour (plus
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NOTES

1  Pen dant chaque édi tion de la se maine de la Fran co pho nie, l’OIF avec des
pays par te naires fran co phones in vitent à s’in ter ro ger sur dix  mots
d’usages/em prunts mul tiples de l’es pace fran co phone.

2  Groupes de dis cus sion qui dans la ter mi no lo gie an glaise cor res pondent à
la mé thode de tra vail an thro po lo gique vi sant les in ter ac tions du groupe.

3  Le quar tier de la Guillo tière de Lyon en est un exemple, nous y re vien‐ 
dront au pa ra graphe IV.

4  Notre tra duc tion du texte ita lien.

5  Don nées per son nelles re cueillies pen dant notre ter rain doc to ral en ré‐ 
gion pa ri sienne.

6  La pre mière or ga ni sa tion in ter gou ver ne men tale fran co phone, l’ACCT
(Agence de co opé ra tion cultu relle et tech nique), fut créée en mars 1970 à
Nia mey (Niger), pour de ve nir l’Agence in ter gou ver ne men tale de la Fran co‐ 
pho nie (AIF) en 1998, puis l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie
(OIF) en 2005.

7  Ha ma ni Diori, an cien Pré sident du Niger (1916-1989) et Habib Bour gui ba,
an cien Pré sident et ré for ma teur de la Tu ni sie (1903-2000), furent in fa ti‐ 
gables am bas sa deurs de la com mu nau té fran co phone.

8  An cien Roi du Cam bodge (1922-2012), il donna son appui au pro jet fran co‐ 
phone dès les pre mières an nées.

9  Ces struc tures, gé né ra le ment dé fi nies « pres crip teurs », sont : Pôle Em‐ 
ploi, la Mis sion Lo cale, le CIDFF (Centre d’In for ma tion sur les Droits des
Femmes et des Fa milles) et Han di pole (Pôle Em ploi et sou tien pour per‐ 
sonnes han di ca pés).

10  Toutes nos per sonnes in ter viewées ont donné leur consen te ment à l’uti‐ 
li sa tion des don nées res sor ties de nos en tre tiens.

11  Do ré na vant les noms des per sonnes in ter viewées se ront des pseu do‐ 
nymes uti li sés pour ga ran tir leurs ano ny mat et sé cu ri té.

12  Na ha raq = lit. brû ler en arabe tu ni sien  ; en jar gon, cela si gni fie fran chir
illé ga le ment une fron tière/en trer dans un pays, dans ce cas en Ita lie.
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13  Dans le sep tième ar ron dis se ment de Lyon se trouvent deux des prin ci‐ 
paux cam pus de l’Uni ver si té de Lyon, no tam ment l’Uni ver si té Jean Mou lin
Lyon 3 et l’Uni ver si té Lu mière Lyon 2.

14  Le da ri ja, com mu né ment connu sous le nom d’« arabe dia lec tal » est avec
le turc et le ber bère parmi les langues les plus par lées quo ti dien ne ment
dans l’Hexa gone comme en Rhône- Alpes. Dif fé rentes da ri ja sont par lées
dans les Magh reb.

15  Nos conver sa tions se sont dé rou lées prin ci pa le ment en an glais (avec
quelques pas sages en fran çais). Le texte est donc notre res ti tu tion de
celles- ci en fran çais.

16  De puis 2002, l’Al gé rie par ti cipe aux som mets de l’OIF en tant qu’in vi té
spé cial, mais elle n’y a ja mais adhé ré di plo ma ti que ment en tant que
membre.

ABSTRACTS

Français
Notre ques tion ne ment porte sur la re la tion entre langue fran çaise et
langues mi grantes en France comme fac teur ré vé la teur des trans for ma tions
so cié tales plus vastes, im pul sées par les mi gra tions in ter na tio nales, dé sor‐ 
mais un fait in con tour nable de notre époque. Notre ter rain d’en quête so cio‐ 
lo gique est la ville de Lyon, re pré sen tant un cas pa ra dig ma tique de l’hé ri‐ 
tage fran co phone chez les mi grants sub- sahariens. Nous met trons en évi‐ 
dence la ma nière dont le monde fran co phone est au centre des ques tions
in ter cul tu relles po sées par ces in ter lo cu teurs fran co phones, qui à tra vers
leurs par cours mi gra toires in carnent les en jeux du vivre en semble grâce à la
dif fé rence qu’ils vé hi culent, fai sant ainsi émer ger d’autres fran co pho nies.

English
I focus on the re la tion ship between the French lan guage and the mi grants’
lan guages in France, which re veals the wider so ci etal trans form a tions
driven by in ter na tional mi gra tions, now a cru cial factor of our time. I car‐ 
ried out so ci olo gical field work in Lyon, a paradig matic case of the lin guistic
Fran co phone leg acy among Sub- Saharan mi grants. My ana lysis will shed
light on the way in which the Fran co phone world is at the heart of in ter cul‐ 
tural is sues brought about by those Fran co phone speak ers who, through
their mi grat ory jour neys, em body the stakes at play in the pro cess of
community- making through dif fer ence and thus, bring about other fran co‐ 
phon ies.



Du monde francophone aux francophonies des migrants : l’équation d’un héritage en transformation et
spécificité des migrations ouest africaines

INDEX

Mots-clés
Francophonie, migration, interculturel, héritage, Afrique de l’ouest

Keywords
Francophonie, migration, intercultural, legacy, West Africa

AUTHOR

Dafne Accoroni
Titulaire d’un doctorat en anthropologie de University College London (UCL), son
expertise dans le domaine des migrations internationales est soutenue par des
années de recherche qualitative/analytique qu’elle a réalisée d’abord en tant que
chercheuse doctorale entre Londres et Paris (où son terrain de recherche s’est
déroulé), et ensuite comme postdoctorante Marie Curie/PRESTIGE sur le thème
des migrations francophones à l’Institut international pour la Francophonie (2IF) à
l’Université Jean Moulin Lyon 3. Depuis février 2018 elle est qualifiée Maître de
conférences en anthropologie.

https://publications-prairial.fr/rif/index.php?id=739

