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TEXTE

La France a de puis plu sieurs siècles lié dif fu sion du fran çais et di plo‐ 
ma tie (Lane, 2017, 12 ; Chau bet, Mar tin, 2011, 39). Une fois ce lien éta‐ 
bli, on peut pen ser qu’une langue étran gère est prin ci pa le ment dé fi‐ 
nie par son mode d’enseignement- apprentissage, son rôle dans la so‐ 
cia li sa tion d’un in di vi du (Cuq, 2003, 246), sa place dans la chro no lo gie
de la créa tion d’un ré per toire lin guis tique (ni langue pre mière, ni
langue se conde). L’en sei gne ment d’une langue étran gère peut être
consi dé ré comme le ré sul tat d’un pro ces sus po li tique, di plo ma tique,
au tant en termes de construc tion d’objet et de conte nu d’ap pren tis‐ 
sage qu’en termes d’amé na ge ment lin guis tique. Les en jeux et les in té‐ 
rêts ma ni fes tés par au moins deux pays afin de sa tis faire des be soins
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de com mu ni ca tion, ad mi nis tra tifs, ju ri diques, cultu rels ou éco no‐ 
miques mo tivent son rayon ne ment.

L’en sei gne ment du fran çais dans l’en sei gne ment su pé rieur est, la plu‐ 
part du temps, le fruit d’ac cords si gnés dans un cadre di plo ma tique
bi la té ral ou mul ti la té ral, ins tru men ta li sant la langue dans des buts
propres au pays qui la dif fuse tout au tant qu’à ceux du pays qui l’in‐ 
tègre, dans le cadre d’une po li tique pu blique édu ca tive. Nous adop‐ 
tons la concep tion de po li tique ex té rieure dé ve lop pée par Mar cel
Merle (Merle, 1976, 410), me nant à la concep tua li sa tion d’une po li tique
de dif fu sion de la langue qui puisse sa tis faire les in té rêts étran gers
sans pour au tant por ter at teinte aux am bi tions por tées par la po li‐ 
tique in terne.

2

D’un côté donc, un pays construit, pour éla bo rer sa po li tique, une ar‐ 
gu men ta tion jus ti fiant l’ap pren tis sage de sa langue hors de ses fron‐ 
tières. Nous trou vons ainsi un cor pus de textes dis po nibles, lo ca li sés
géo gra phi que ment et ins ti tu tion nel le ment, concou rant à l’éla bo ra tion
de ce dis cours épi lin guis tique, d’un cer tain ima gi naire lin guis tique
ayant vo ca tion à être trans mis aux ac teurs de l’enseignement- 
apprentissage et, à la fin de la chaîne, aux ap pre nants. Cette po li tique
se trouve mé diée par le corps di plo ma tique qui vé hi cule ce dis cours,
de ve nant ainsi la po li tique lin guis tique ex té rieure.

3

De l’autre côté est consi dé ré le ter ri toire d’ac cueil de la langue étran‐ 
gère, dont l’ap pli ca tion des termes an té rieu re ment né go ciés se
concré tise en tant que po li tique pu blique par l’éla bo ra tion de pro‐ 
grammes, de for ma tions, d’équi pe ments et de conte nus pé da go‐ 
giques. Cette po li tique d’ac cueil de la langue est éga le ment tis sée de
dis cours fai sant état des bé né fices que le pays et ses ci toyens
peuvent re ti rer d’un tel en sei gne ment dans une pers pec tive na tio‐ 
nale. Les dis cours peuvent éga le ment faire état de pers pec tives plus
larges, ré gio nales, d’au cuns di ront po laires, pour jus ti fier du bien- 
fondé de l’ac tion po li tique. Ici, ce sont les en jeux ré gio naux, uti li sés
pour d’autres do maines que les langues, qui vont être mis au ser vice
de l’ar gu men ta tion d’ac cueil de la langue dans le but de son équi pe‐
ment et de son amé na ge ment sur le ter ri toire.

4

Notre re cherche s’in té resse à la po li tique de dif fu sion du fran çais
langue étran gère dans l’en sei gne ment su pé rieur en Tan za nie, à la fois
comme po li tique na tio nale et mul ti la té rale.  Nous ex plo rons la ma‐
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nière dont la langue étran gère est construite en tant qu’objet, en tant
qu’ima gi naire (Houdebine- Gravaud, 1996, 19), le choix des cur sus aux‐ 
quels le fran çais se re trouve in té gré ainsi que les re pré sen ta tions que
la langue fran çaise sus cite dans cette par tie du monde.

Notre ter rain de re cherche est ori gi nal pour l’ex plo ra tion de la dif fu‐ 
sion du fran çais dans la me sure où la Tan za nie est un pays d’Afrique
de l’Est, de facto an glo phone et kis wa hi lo phone. Les re pré sen ta tions
de la langue peuvent être construites, ins ti tu tion nel le ment par lant,
avec une li ber té qu’offre une langue étran gère sans avoir à tenir
compte d’une his toire com mune po ten tiel le ment dou lou reuse ou
conflic tuelle, d’un pro gramme sco laire où la langue au rait une place
cen trale. La langue est, pour ainsi dire, ab sente du ter ri toire avant la
mise en place de la po li tique bi la té rale, ou bien est pré sente par des
voies non ins ti tu tion nelles in ha bi tuelles, no tam ment mé dia tiques.

6

Ainsi, le dis cours est avant tout créé et vé hi cu lé par les ac teurs de la
F(f)ran co pho nie c’est- à-dire les membres de l’Am bas sade de France,
les pro fes sion nels dont la connais sance de la langue consti tue la base
de leur ac ti vi té, et les ap pre nants. La Tan za nie est éga le ment un pays
tou ris tique à fort po ten tiel qui dé ve loppe ses ca pa ci tés d’ac cueil. De
ce fait, elle at tire une po pu la tion tou ris tique fran co phone en per pé‐ 
tuelle aug men ta tion, la quelle contraste for te ment avec une autre po‐ 
pu la tion fran co phone pré sente sur le ter ri toire  : les ré fu giés de
conflits armés.

7

La Tan za nie est bor dée par trois pays fran co phones – le Bu run di, la
Ré pu blique Dé mo cra tique du Congo et le Rwan da – ayant cha cun un
dis cours propre, iden ti fié, à l’en droit de la Fran co pho nie. Ces trois
pays ont été co lo ni sés non par la France mais par la Bel gique, ce qui
in duit des re la tions bi la té rales qui ne s’ins crivent pas dans la conti‐ 
nui té di recte de l’his toire co lo niale. L’his toire par ta gée avec la France,
ex trê me ment vio lente, in hu maine par en droits, pèse sur les échanges
évo quant la fran co pho nie et l’en sei gne ment du fran çais. Faut- il le
rap pe ler, la France eut un rôle actif dans des conflits armés, des mas‐ 
sacres et un gé no cide dans cette par tie du monde. Cette grande ré ti‐ 
cence agit comme un garde- fou des am bi tions ex pan sion nistes fran‐ 
co phones. Deux des trois pays cités, éga le ment membres de la Com‐ 
mu nau té Est afri caine de puis 2007, sur veillent avec at ten tion les stra‐ 
té gies fran çaises vé hi cu lées par les ap pa reils sa tel lites de la Fran co‐
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pho nie (O.I.F, C.I.E.P) en di rec tion de la Tan za nie, dont les consé‐ 
quences se ré per cu te raient sur eux.

Nous pré sen tons ici le contexte his to rique in ter na tio nal dans le quel
l’en sei gne ment du fran çais langue étran gère in tègre les éta blis se‐ 
ments de l’en sei gne ment su pé rieur en Tan za nie. Notre sou hait est de
mon trer la stra té gie em prun tée pour par ler de la langue fran çaise,
pour per sua der de son uti li té et de ses bé né fices. Nous re ve nons éga‐ 
le ment sur le sys tème d’en sei gne ment su pé rieur tan za nien et la ma‐ 
nière dont l’en sei gne ment du fran çais s’y in tègre. Enfin, nous fi nis‐ 
sons par l’ana lyse de la construc tion des re pré sen ta tions de la langue
fran çaise par les étu diants. Nous ou vrons au débat cet ar ticle en nous
de man dant, en tant que lin guiste et di dac ti cienne, le rôle que nous
jouons dans ce contexte.

9

I. La construc tion de l’objet
langue étran gère par la po li tique

I.1. His toire d’un dis cours

Pour la France, l’éla bo ra tion d’une po li tique ex té rieure lin guis tique
fait par tie d’une tra di tion re mon tant au XVI  lorsque, pour la pre‐ 
mière fois, les écri vains se re trou vèrent of fi ciel le ment conviés aux
voyages di plo ma tiques. Fran çois 1 , qui en ga gea de nom breuses ac‐ 
tions po li tiques pour va lo ri ser la langue fran çaise, dont l’Or don nance
de Villers- Cotterêts, fut éga le ment le pre mier à vé ri ta ble ment pen ser
la di men sion lin guis tique et cultu relle de sa di plo ma tie. Mis en dif fi‐ 
cul té par l’exi gence de l’usage du latin, il a fallu construire un dis cours
of fi ciel à l’égard de la langue fran çaise qui lui donne les pré ten tions
de ri va li ser avec la langue do mi nante en Eu rope à cette époque (Lane,
2017, 16). Joa chim du Bel lay et son plai doyer « La Def fence, et illus tra‐ 
tion de la langue fran çoyse » fait ren trer la langue fran çaise et l’iden ti‐ 
té cultu relle fran çaise dans le monde di plo ma tique dans une lutte, à
l’époque, contre le latin.

10

e

er

Par la suite, la lit té ra ture et la phi lo so phie furent dif fu sées à tra vers
l’Eu rope, ame nant na tu rel le ment un en goue ment pour la langue fran‐ 
çaise. Dans le cadre de la di plo ma tie, nous pou vons au moins citer le
cas de la di plo ma tie franco- turque ini tiée par Fran çois 1  et So li man
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le Ma gni fique, ou le couple franco- russe avec la re la tion en tre te nue
par Vol taire et Ca the rine II de Rus sie. La France a donc à sa dis po si‐ 
tion un dis cours éprou vé qui a per mis de va lo ri ser la langue fran çaise
dans une vo lon té ini tiale d’en faire l’égale du latin.

Par des ar gu ments van tant ses ca pa ci tés à ex pri mer la pen sée hu‐ 
maine aussi bien que le latin, à rendre la jus tice aussi bien que le latin,
à ra con ter des his toires, ré di ger des trai tés avec au tant de pré ci sion
que le latin, la France construi sit au fil des siècles un ar gu men taire,
des stra té gies dis cur sives qui lui per met taient de dé fendre sa langue
et de l’im po ser sur son ter ri toire et même en de hors. Ce dis cours fut
mis au ser vice de l’ap pren tis sage de la langue fran çaise à l’ex té rieur
de ses fron tières no tam ment par la vo lon té de dif fu ser des idées, des
concepts qui sus ci taient un grand in té rêt à tra vers l’Eu rope.

12

Ce dis cours a été re pris puis mo di fié pour ce qui concerne la né ces si‐ 
té d’ap prendre le fran çais pour les po pu la tions co lo ni sées. La vo lon té
po li tique de la France n’était plus de jus ti fier des ca pa ci tés de la
langue à faire aussi bien qu’une autre, mais de pré tendre que cette
langue fai sait mieux que les autres. Le « génie fran çais » théo ri sé no‐ 
tam ment pour jus ti fier les po li tiques co lo niales ser vait à lé gi ti mer la
pré ten due su pé rio ri té du fran çais sur les autres langues consi dé rées
comme in fé rieures, sau vages, ne pou vant pré tendre aux mêmes
usages que des langues consi dé rées comme plus évo luées. Du rant
cette pé riode d’ailleurs, un cer tain nombre de lin guistes se sont four‐ 
voyés en ali men tant les théo ries ra cistes de l’époque par leurs tra vaux
d’ana lyse de langues au toch tones en uti li sant une mé tho do lo gie com‐ 
pa ra tiste, ani mée çà et là tan tôt par le dar wi nisme, tan tôt par la re li‐ 
gion (Hel ler, Mc El hin ny, 2017, 95).

13

Ce qui est de ve nu, au fil des siècles, la di plo ma tie cultu relle que nous
connais sons au jourd’hui, fait par tie in té grante de l’ADN de la di plo‐ 
ma tie fran çaise re con nue à tra vers le monde. Comme en fait état Sta‐ 
nis las Jean ne son (Jean ne son, 2012, 60), jusqu’au XX  siècle, les écri‐ 
vains fai saient par tie des dis cus sions in ter gou ver ne men tales en ser‐ 
vant tan tôt d’ins tru ment à la di plo ma tie, tan tôt d’ac teurs ayant un
réel champ d’ac tion par le biais d’agences ou d’ins ti tu tions telles que
le Ser vice des œuvres fran çaises à l’étran ger, in té grées au Mi nis tère
des Af faires étran gères dès l’Après- Guerre. L’ob jec tif de la di plo ma tie
cultu relle était alors de « contri buer à l’ex pan sion in tel lec tuelle et au

14
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rayon ne ment de la " pen sée fran çaise ", en par ti cu lier là où la France a
des in té rêts po li tiques à dé fendre ou à af fer mir […] ». (Ibid.)

I.2. De la Fran co pho nie po li tique à la
Fran co pho nie éco no mique
De puis une ving taine d’an nées, la di plo ma tie cultu relle s’est spé cia li‐ 
sée dans le rayon ne ment de la pro duc tion fran çaise dans le cadre de
la po li tique pour le dé ve lop pe ment. Le Livre blanc sur la po li tique
étran gère et eu ro péenne de la France pu blié en 2008 et le do cu ment
cadre de la Co opé ra tion fran çaise dif fu sé en 2011 font état de cette
orien ta tion. Le dé ve lop pe ment éco no mique est au cœur de ces deux
do cu ments ré di gés dans le but d’éta blir les bases de la stra té gie fran‐ 
çaise à l’étran ger, à des ti na tion des ac teurs pri vés comme des ac teurs
pu blics.

15

La di plo ma tie s’est pro fes sion na li sée (Ten zer, 2018, 342) et re quiert
au jourd’hui da van tage d’ex perts. Selon Fran çois Chau bet (Chau bet,
Mar tin, 2011, 120), il y a d’une part la di plo ma tie pu blique qui cor res‐ 
pond à une «  po li tique de do cu men ta tion  » et d’autre part, l’ac tion
cultu relle, qui s’or ga nise plu tôt comme une « po li tique de ren contre
cultu relle » dont le but de meure l’in fluence étran gère. La di plo ma tie
de la langue et donc l’en sei gne ment du fran çais dans l’en sei gne ment
su pé rieur à l’étran ger sont, tous deux, rat ta chés à cette ac tion cultu‐ 
relle amé na gée à tra vers le monde par le S.C.A.C 1.

16

L’en sei gne ment du fran çais dans l’en sei gne ment su pé rieur se re‐ 
trouve en par tie sou mis à des contin gences po li tiques et éco no‐ 
miques qui n’ont que peu de liens avec la langue, la di dac tique ou la
pé da go gie. Elles in fluencent pro fon dé ment son en sei gne ment dans la
me sure où le phé no mène de dé bor de ment de la di plo ma tie éco no‐ 
mique au sein de la di plo ma tie cultu relle et lin guis tique en traîne des
mo di fi ca tions no tables  : dans la for ma tion et les pra tiques pro fes‐ 
sion nelles des en sei gnants, dans les conte nus d’en sei gne ment ainsi
que dans les fi na li tés de l’en sei gne ment.

17

Dès la fin des an nées 1990, la ques tion cultu relle s’est beau coup re‐ 
cen trée sur la pro mo tion du mar ché cultu rel, c’est- à-dire la pro mo‐ 
tion et la vente de « pro duits cultu rels » fran co phones (lit té ra ture, ci‐ 
né ma, art gra phique…) à des ti na tion de l’« es pace éco no mique fran ‐
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co phone » mo di fiant ainsi le pro fil des ac teurs de cette branche, da‐ 
van tage spé cia li sés en re la tions com mer ciales in ter na tio nales que ne
l’étaient leurs pré dé ces seurs. Une illus tra tion de ce phé no mène est le
titre du Ca hiers de la fran co pho nie d’oc tobre n°4 de 1996 (sous l’égide
du Haut Conseil de la Fran co pho nie), «  Afrique, quel mar ché de la
culture ? » évo quant une « in dus trie cultu relle » qui pro pose ainsi un
« mar ché de la culture » et des « biens cultu rels ».

Ce «  mar ché de la culture  » donc, al lait bien tôt tout à fait émer ger
pour oc cu per une bonne par tie des ques tions dites cultu relles. La
culture s’«  éco no mise  ». Ce chan ge ment lexi cal s’opère éga le ment
pour la fran co pho nie qui de vient une « fran co pho nie éco no mique »,
«  es pace éco no mique fran co phone » (Car rère, Ma sood, 2012, 1-146).
Le champ lexi cal de l’éco no mie se re trouve aussi dans des ex pres‐ 
sions ré centes comme « taux de fran co pho nie », ou « poche de fran‐ 
co pho nie » (O.I.F, 2014, 1-575).

19

I.3. De la di plo ma tie cultu relle à la di ‐
plo ma tie d’in fluence

À par tir de la Pre mière Guerre mon diale, la di plo ma tie éco no mique a
pris de l’am pleur au sein du Mi nis tère des Af faires étran gères (Badel,
2006, 172). Par les créa tions suc ces sives de struc tures telles que le
Co mi té na tio nal du com merce ex té rieur (1943), la So pexe (1961),
l’Actim (1969), l’éco no mie a pa tiem ment fait son nid au sein du Mi nis‐ 
tère des Af faires étran gères. En 2004 naît la Di rec tion gé né rale du
Tré sor, vé ri table pont ins ti tu tion nel, rat ta chée à la fois au Mi nis tère
de l’Eco no mie et des Fi nances et au Mi nis tère des Af faires étran gères.
Cette di rec tion marque la fu sion au ni veau mi nis té riel de l’éco no mie
et des Af faires étran gères.

20

Dans le même temps, no tons que le Mi nis tère de la Co opé ra tion, qui
avait été fondé par le Gé né ral de Gaulle en 1959 en pré vi sion des dé‐ 
co lo ni sa tions, fut dé fi ni ti ve ment en ter ré en 1999 par Jacques Chi rac
qui l’avait qua li fié de « Comp toir afri cain » (Mei mon, 2007, 38). Ce mi‐ 
nis tère avait pour but de pi lo ter l’en semble des mis sions bi la té rales
en ta mées avec les pays dits du champ. Il était en charge d’un cer tain
nombre de mis sions qui avaient pour but de pro mou voir la fran co‐ 
pho nie. Rat ta ché au Mi nis tère des Af faires étran gères, il subit dès
lors, année après année, des atro phies suc ces sives.
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La di plo ma tie cultu relle ainsi im pac tée, l’en sei gne ment du fran çais
dans l’en sei gne ment su pé rieur, l’élé ment clé de la pro mo tion de la
fran co pho nie et de l’échange des connais sances scien ti fiques, fut
petit à petit in té gré à ce que l’on ap pelle la di plo ma tie d’in fluence qui
a pour but non pas de dif fu ser la « pen sée fran çaise » mais de va lo ri‐ 
ser sur le plan in ter na tio nal la pro duc tion et le savoir- faire fran çais.

22

La Fran co pho nie est en trée pour le gou ver ne ment fran çais dans cette
di plo ma tie d’in fluence avec la vo lon té de fon der une fran co pho nie
«  mul ti la té rale  » (Ré pu blique fran çaise, 2014, 83). Selon le Mi nis tère
des fi nances, la Fran co pho nie mul ti la té rale :

23

« re groupe 57 États et gou ver ne ments membres ainsi que 20 ob ser ‐
va teurs ré par tis sur les cinq conti nents, ras sem blés au tour du par ‐
tage de la langue fran çaise et des va leurs qu’elle vé hi cule. Son ac tion
s’ins crit dans un cadre stra té gique qui fixe quatre mis sions prio ri ‐
taires :

- pro mou voir la langue fran çaise et la di ver si té cultu relle et lin guis ‐
tique ;

- pro mou voir la paix, la dé mo cra tie et les droits de l'Homme ;

- ap puyer l'édu ca tion, la for ma tion, l'en sei gne ment su pé rieur et la
re cherche ;

- dé ve lop per la co opé ra tion au ser vice du dé ve lop pe ment du rable et
de la so li da ri té. »

Le rap port de Jacques At ta li da tant de 2012, par ti cu liè re ment ex pli‐ 
cite sur ce point, marque avec vi gueur la vo lon té de la France de ne
pas res treindre la Fran co pho nie à un es pace « tra di tion nel le ment  »
fran co phone, mais l’élar git en por tant un in té rêt nou veau aux pays
fran co philes. Il forme alors son néo lo gisme «  fran co phi lo pho nie  ».
Cet élar gis se ment se re trouve dans les di rec tives prises par l’Or ga ni‐ 
sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie.

24

C’est ainsi qu’en 2010 l’en trée des Emi rats Arabes Unis en tant que
pays ob ser va teur de l’OIF, puis en 2012 l’en trée du Qatar en tant
qu’État as so cié, mar quaient ce chan ge ment de cap. En 2014, au som‐
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met de Dakar, la XVème confé rence des chefs d’État et de gou ver ne‐ 
ment des pays ayant le fran çais en par tage a porté sur « La stra té gie
éco no mique pour la Fran co pho nie », mo di fiant of fi ciel le ment la vi sion
de la fran co pho nie en tant que com mu nau té lin guis tique en une
com mu nau té éco no mique. Cette com mu nau té, dé mo gra phi que ment
en constante ex pan sion, est au jourd’hui per çue prin ci pa le ment
comme un mar ché éco no mique com mun, un « es pace lin guis tique et
éco no mique » (Car rère, Ma sood, 2012, 24).

Com ment s’ex plique un tel vi rage di plo ma tique  ? Il faut re ve nir sur
des évé ne ments his to riques pour com prendre ce vi rage qui coupe les
liens avec une di plo ma tie fran çaise tra di tion nelle.

26

La fin de la Guerre Froide a sonné le glas de la co opé ra tion entre la
France avec les États- Unis d’Amé rique afin de main te nir en Afrique le
bloc idéo lo gique oc ci den tal. La France reçut le sou tien des Amé ri‐ 
cains afin de conso li der sa pré sence en Afrique de l’Ouest (Le riche,
2003, 13). Ma rine Le fèvre ex plique (Le fèvre, 2003, 129) que le main tien
de la Fran co pho nie en Afrique de l’Ouest a pu tenir aussi long temps
et ac ti ve ment grâce à un cli mat in ter na tio nal fa vo rable à un po si tion‐ 
ne ment fort de la France en Afrique. Les États- Unis sou te naient de
ma nière ac tive la Fran co pho nie en tant qu’ins ti tu tion dans le main‐ 
tien cultu rel de cette po li tique d’en di gue ment.
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À la fin des an nées 1990, lorsque les États- Unis chan gèrent de stra té‐ 
gies, des ten sions qui étaient jusque- là conte nues se ré vé lèrent au
grand jour. Les consé quences pour la Fran co pho nie furent la créa‐ 
tion, dans son dis cours, de la me nace an glo phone, qua li fiant son ex‐ 
pan sion de « risque d’uni for mi sa tion ré duc trice » (O.I.F, 1997, 1) pour
ne pas dire hé gé mo nique. La fran co pho nie était alors cen sée in car ner
un rem part. Se dé ve loppe ainsi un dis cours prê tant à la langue fran‐ 
çaise des ver tus et des va leurs liées no tam ment à l’hu ma nisme his to‐ 
rique fran çais.

28

La pré sence de l’U.R.S.S. en Afrique dans les quelques pays so cia listes
fut re prise par la Chine (Van Dijk, 2011, 207), comme en Tan za nie. La
Chine, pré sente en Afrique de puis les an nées 1960, jouit donc d’une
vi si bi li té grâce no tam ment à des in ves tis se ments mas sifs à l’ins tar du
pro jet TA ZA RA. Elle a très vite com pris qu’au ni veau di plo ma tique, elle
de vait adop ter un tout autre dis cours que ceux em ployés jusqu’alors
par l’en semble des pays an cien ne ment co lo ni sa teurs, ou que le dis‐
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cours pro po sé par les Amé ri cains qui avaient alors opté pour la même
ligne que les Fran çais. La Chine construi sit un dis cours po li tique basé
sur des re la tions com mer ciales res pec tueuses et plus équi tables que
celles pro po sées (Ibid.). C’est la mise en ap pli ca tion du Consen sus de
Bei jing qui fut ini tié par le pré sident Jian Zemin lors de ses dé pla ce‐ 
ments en Afrique en 1996. Cette pos ture fut sa luée par de nom breux
pays afri cains las sés par le dis cours d’as sis tance et d’aide au dé ve lop‐ 
pe ment.

Celui- ci sera suivi par le Consen sus de Wa shing ton puisque la même
année, Bill Clin ton réa li sa une grande tour née amé ri caine. L’ac cent du
dis cours pré si den tiel amé ri cain était ré so lu ment tour né vers l’éco no‐ 
mie et les re la tions com mer ciales, mais beau coup moins sur l’aide au
dé ve lop pe ment. Les échecs suc ces sifs liés à la po li tique état su nienne
à l’égard du Moyen- Orient et me nant à de lourds conflits 2 pour sau‐ 
ve gar der l’ache mi ne ment de res sources na tu relles, les pous sèrent à
in ves tir l’Afrique avec pour cible pri vi lé giée le Sé né gal et l’Afrique du
Sud. Le fa meux « Trade not aid » bran di par le mi nistre des Af faires
étran gères amé ri cain donne le ton au dis cours di plo ma tique en ga gé
sur le conti nent afri cain.
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Ces pos tures di plo ma tiques in ter na tio nales de la Chine et des États- 
Unis par ti cu liè re ment à l’égard du conti nent afri cain ex pliquent en
grande par tie le tour nant his to rique de la di plo ma tie fran çaise. Dans
la vo lon té d’étendre son in fluence à de nou veaux ter ri toires, la France
ini tia à l’égard de l’Afrique de l’Est sa po li tique bi la té rale au mi lieu des
an nées 1970. La France n’a ja mais été pays co lo ni sa teur dans cette
par tie de l’Afrique et les pre mières re la tions di plo ma tiques furent ini‐ 
tiées dans une pé riode post in dé pen dance où le ca pi ta lisme était dé‐ 
fen du prin ci pa le ment par l’Ou gan da et le Kenya. Le so cia lisme était
dé fen du vi gou reu se ment par la Tan za nie, pré si dée par le so cia liste
Ju lius Nye rere qui me nait une po li tique dite d’au to suf fi sance, l’Uja‐ 
maa.
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Men tion nons ici la po li tique de Ju lius Nye rere en évo quant briè ve‐ 
ment la Dé cla ra tion d’Aru sha, dis cours em blé ma tique, fai sant état
point par point de grandes lignes di rec trices de sa po li tique. Lui qui
par ti ci pa au som met or ga ni sé par les membres du mou ve ment des
Non- Alignés en avril 1970, dé cla rait ex pli ci te ment qu’il ne dé si rait pas
construire la Ré pu blique de Tan za nie sur les bases de do na tions.
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Puisque l’ar gent ne peut venir en aide aux pays pauvres en vue de leur
dé ve lop pe ment, l’ar gent étant pré ci sé ment ce qui fait dé faut, il faut
miser sur l’édu ca tion et le ca pi tal hu main du pays.

Ceci rentre éga le ment en adé qua tion avec le mou ve ment des Non- 
Alignés qui ne consiste pas, comme il a été beau coup dit, en un « non
choix » ou une neu tra li té par rap port au bloc de l’Est ou de l’Ouest,
mais d’une troi sième voie, re fu sant la di vi sion bi naire du monde et
pro po sant une éman ci pa tion cor res pon dant iden ti tai re ment, phi lo so‐ 
phi que ment et po li ti que ment aux pays qui en émet traient le sou hait.
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Le dis cours construit par la Chine ré pon dra bien plus aux at tentes
d’un pays qui fit le choix du non- alignement qu’un dis cours pro po sant
une po li tique d’aide au dé ve lop pe ment et qui voyait en ce mou ve ment
une «  neu tra li té  ». Dans ce cadre, la France doit chan ger son fusil
d’épaule pour conti nuer la course éco no mique du dé ve lop pe ment et
de la mon dia li sa tion. Le conti nent afri cain en est un centre né vral‐ 
gique puis qu’au cœur de l’ex ploi ta tion des ma tières pre mières es sen‐ 
tielles à la pro duc tion in dus trielle.
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II. Illus tra tion de cette nou velle
Fran co pho nie en Afrique de l’Est
L’un des constats de notre tra vail doc to ral est que, la Fran co pho nie
étant in té grée à la po li tique ex té rieure, elle se sou met en par tie aux
dé ci sions po li tiques prises dans un cadre ré gio nal in té grant d’an ciens
pays co lo ni sés. Com ment dès lors construire des dis cours, une pos‐ 
ture qui puissent res pec ter l’en semble des par te naires  ? Nous nous
in té res sons à la mise en pra tique concrète et hu maine de ce tour nant
de la Fran co pho nie en ga geant un tour nant des fran co pho nies. Et sur‐ 
tout, pour ce qui nous concerne, com ment les lin guistes, les di dac ti‐ 
ciens peuvent- ils, doivent- ils se po si tion ner dans ces pro ces sus dé ci‐ 
sion nels  po li tiques  ? Ceux- ci ont en effet des consé quences sur la
trans mis sion des langues, sur la construc tion iden ti taire, et la ren‐ 
contre à l’Autre. Il est im pé ra tif de pen ser, de concep tua li ser pour
évi ter le four voie ment in tel lec tuel.
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Le cas de la fran co pho nie en Afrique de l’Est est une illus tra tion d’un
re po si tion ne ment de la Fran co pho nie tel que dé fen du par la France.
En res pec tant la vi sion in té rieure/ex té rieure que nous avons énon ‐
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cée en in tro duc tion, nous al lons pré sen ter les im pé ra tifs d’une telle
concep tion, en ex po sant en pre mier lieu les orien ta tions fran çaises.
La po li tique ex té rieure est ré su mée dans deux do cu ments cadres (La
France et l’Eu rope dans le monde, Livre blanc sur la po li tique étran gère
et eu ro péenne de la France 2008-2020 ; Stra té gie 2011, Co opé ra tion au
dé ve lop pe ment  : une vi sion fran çaise). Nous pré sen tons en suite les
pers pec tives tan za niennes en nous ap puyant es sen tiel le ment sur le
do cu ment East Afri can Com mu ni ty, Vi sion 2050 dif fu sé par la Com‐ 
mu nau té Est afri caine pour sai sir en dé tail les am bi tions na tio nales et
ré gio nales de la Tan za nie. Ce bref ex po sé per met de sai sir les
contextes dans les quels la fran co pho nie s’en vi sage dans cette par tie
du monde et les am bi tions au ser vice des quelles les ins ti tu tions les
placent.

II.1. La France
La mon dia li sa tion et le dé ve lop pe ment 3 sont les deux maîtres mots
de la po li tique ex té rieure fran çaise na tio nale et eu ro péenne. La po li‐ 
tique ex té rieure fran çaise trouve ses prin ci pales im pul sions dans les
mo di fi ca tions pro fondes des « équi libres mon diaux » (De lan noy, 2012,
23) c’est- à-dire dans la mon tée en puis sance éco no mique et po li tique
de grands pays dits « émer gents ». La Chine est sans doute l’exemple
le plus no table puisque de puis les an nées 1990 sa crois sance éco no‐ 
mique et son poids po li tique n’ont cessé de dé sta bi li ser l’ordre mon‐ 
dial do mi né jusque- là par les États- Unis et l’Eu rope. L’ac cé lé ra tion de
la crois sance dé mo gra phique glo bale et ses pro blèmes connexes
comme le vieillis se ment de la po pu la tion (géo gra phi que ment lo ca li‐ 
sé), les mi gra tions ou les dis pa ri tés dé mo gra phiques ont éga le ment
par ti ci pé aux bou le ver se ments pro fonds des rap ports de force.
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Dans les deux do cu ments choi sis sont éta blies des di rec tives claires à
l’égard de l’usage du fran çais sur la scène in ter na tio nale, ainsi que de
son en sei gne ment. La fran co pho nie ap pa raît dans la po li tique au dio‐ 
vi suelle ex té rieure avec deux prin ci pales cibles  : l’Afrique sub sa ha‐ 
rienne et le Magh reb. En 2008, la Fran co pho nie ef fec tue tou jours son
tour nant po li tique en ta mé au début des an nées 2000 (Juppé,
Schweit zer, 2008, 97). Dans le Livre blanc, la fran co pho nie est pré‐ 
sen tée comme un en semble géo gra phique, lin guis tique, ras sem blé
au tour de la langue fran çaise. Celle- ci est vé hi cule de paix in ter na tio ‐
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nale: « Les af fi ni tés lin guis tiques peuvent ser vir à ren for cer nos co‐
opé ra tions po li tiques ailleurs qu’à l’ONU et dans de nom breux do‐ 
maines, par exemple le main tien de la paix. Nous de vons donc as su rer
la pré sence du fran çais comme langue de com mu ni ca tion in ter na tio‐ 
nale dans les ins tances mul ti la té rales. »

La dé fense du fran çais s’ap puie concep tuel le ment sur la dé fense du
plu ri lin guisme et de la di ver si té cultu relle, qui a pour consé quence
d’in sis ter sur l’ap pren tis sage obli ga toire de deux langues vi vantes
dans les cur sus sco laires des pays de l’Union eu ro péenne. Est en cou‐ 
ra gé l’usage du fran çais par les di plo mates et les ac teurs du mi lieu
éco no mique lors de leurs par ti ci pa tions aux ins tances in ter na tio‐ 
nales. La fran ci sa tion de la ter mi no lo gie du monde du tra vail et le
ren fort sta tu taire du fran çais sont au tant de pré oc cu pa tions s’im po‐ 
sant comme contin gences po li tiques. Néan moins, l’am bi tion de faire
du fran çais une langue vé hi cu laire au même titre que l’an glais est un
com bat dé peint comme perdu d’avance. L’une des re com man da tions
énon cées dans le Livre Blanc vise la dé cen tra li sa tion de la France
prise comme épi centre de la F(f)ran co pho nie, au sein de l’es pace
fran co phone.
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Au re gard du do cu ment de 2011 ex po sant les stra té gies fran çaises
concer nant sa po li tique ex té rieure, nous voyons un tour nant ra di ca‐ 
le ment orien té vers l’éco no mie, pour le dé ve lop pe ment, et l’ac tion
en ga gée est net te ment plus ex pli cite concer nant la pla ni fi ca tion lin‐ 
guis tique. Quatre en jeux sont énon cés : la crois sance et le dé ve lop pe‐ 
ment du rable, la lutte contre la pau vre té, la pré ser va tion des biens
pu blics mon diaux et la pro mo tion de l’État de droit comme fac teur de
dé ve lop pe ment. Dans ce cadre, l’en sei gne ment su pé rieur est mis à
contri bu tion pour ré pondre au be soin de crois sance et donc au be‐ 
soin éco no mique.
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« La co opé ra tion fran çaise ap puie ra le dé ve lop pe ment équi li bré
d’une offre pu blique et pri vée d’en sei gne ment su pé rieur par les par ‐
te na riats en ma tière d’en sei gne ment su pé rieur et de for ma tion pro ‐
fes sion nelle et le sou tien au dé ve lop pe ment de for ma tions uni ver si ‐
taires à l’étran ger, no tam ment dans le cadre de la fran co pho nie .»
(Ibid.)
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Il convient de sou li gner que la po li tique fran çaise s’adapte aux ter ri‐ 
toires vers les quels elle sou haite créer, ren for cer ou at té nuer les
liens. Pour la France, la Tan za nie fait par tie de la Z.S.P 4 dé fi ni par le
C.I.C.I.D. 5 et fai sait, en 2011, l’objet d’un Do cu ment Cadre de Par te na‐ 
riat (DCP) d’une durée de cinq ans. La Tan za nie a sou hai té du rant les
an nées 1970 se rap pro cher de l’en semble des pays li mi trophes Kenya,
Ou gan da. Le Kenya, l’Ou gan da et la Tan za nie, déjà membres du Com‐ 
mon wealth, ini tièrent la Com mu nau té Est Afri caine en 1999 à l’issue
du Trea ty for the Es ta blish ment of the East Afri can Com mu ni ty. Le Bu‐ 
run di et le Rwan da re joi gnirent l’ins ti tu tion en 2007.
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Celle- ci sert tou jours de pi lier à l’Union doua nière opé ra tion nelle de‐ 
puis 2005, au Mar ché com mun de l’Afrique de l’Est ou vert en 2009, à
l’Union mo né taire dès 2014 et enfin la Fé dé ra tion po li tique qui conso‐ 
lide des pou voirs exé cu tif, lé gis la tif et ju di ciaire de toute la zone. Le
sec teur éco no mique, dont les prin ci pales ac ti vi tés sont les ac ti vi tés
agri coles, mi nières et tou ris tiques, n’a cessé de croître tout au long
de la der nière dé cen nie. De puis 2011, le taux de crois sance de la Com‐ 
mu nau té Est Afri caine af fiche 6 %, ce qui lui a per mis en 2014 d’af fi‐ 
cher un PIB de 134 mil liards de dol lars pour une po pu la tion to tale de
148  422 mil lions d’ha bi tants. De plus, cette ré gion semble re la ti ve‐ 
ment stable éco no mi que ment (crois sance conti nue sur le long terme)
et po li ti que ment puis qu’elle re pré sente une terre d’ac cueil de puis
plu sieurs dé cen nies pour les ré fu giés des pays en guerre voi sins.
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II.2. Les in té rêts tan za niens

Selon les chiffres de la Banque Mon diale, le PIB de la Tan za nie était
en 2017 de 52,09 mil liards de dol lars. Sa dette ex té rieure était es ti mée
à 18,24 mil liards de dol lars soit près de 35 % de son PIB, ce chiffre ne
pre nant pas en compte les 2,5 mil liards d’aide au dé ve lop pe ment.
Cela si gni fie que la Tan za nie est un pays dont la santé éco no mique
dé pend des pays ex té rieurs, et qu’elle n’a que peu de marge de ma‐ 
nœuvre dans ses prises de dé ci sions pour ce qui concerne ses am bi‐ 
tions fu tures.
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Les prin ci paux en jeux éco no miques de la Tan za nie sont l’émer gence
d’une in dus tria li sa tion, les nou velles tech no lo gies, le tou risme et le
dé ve lop pe ment d’un sec teur ter tiaire so lide. Le gou ver ne ment tan za‐ 
nien est in té res sé par le dé ve lop pe ment du tou risme, de l’import-
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 export et d’un sec teur ter tiaire afin de faire émer ger une classe
moyenne et de dis po ser de de vises étran gères. L’ex ploi ta tion des res‐ 
sources na tu relles était et de meure un sec teur ex trê me ment at trac‐ 
tif. Nous rap pe lons que l’éco no mie de ce pays est fon dée prin ci pa le‐ 
ment sur l’agri cul ture et qu’elle n’est pas en core semi- industrialisée.

Le tou risme re pré sente pour la ré gion de l’Afrique de l’Est 8,9 % de
PIB et re pré sen tait en 2008 1,7 mil lion d’em plois (Tur ner, 2017, 7)
(pros pec tion de 2,3 mil lions d’em plois en 2025). Pour la Tan za nie, le
sec teur du tou risme re pré sen tait plus de 700 000 em plois, soit 4,5 %
de l’em bauche glo bale du pays. En ce qui concerne le tou risme fran‐ 
çais, nos re cherches nous per mettent d’af fir mer une aug men ta tion
de 50 % entre 2012 et 2015 du nombre de visas tou ris tiques dé li vrés à
des Fran çais.
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L’es sen tiel des po li tiques in té rieure et ex té rieure de la Tan za nie se
trouve concen tré dans le do cu ment East Afri can Com mu ni ty Nous y
voyons un lien net se des si ner entre la si tua tion éco no mique na tio‐ 
nale et ré gio nale de la Tan za nie et l’offre de for ma tion uni ver si taire
vou lue par les éta blis se ments de l’en sei gne ment su pé rieur. Si ce lien
existe dans la ma jo ri té des pays du monde, y com pris en France, la si‐ 
tua tion éco no mique de la Tan za nie fra gi lise ses dé ci sions po li tiques
dans la me sure où elle sup porte une dette ex té rieure très im por tante
contrac tée au près de puis sances étran gères, d’ins ti tu tions ban caires
in ter na tio nales, dette pe sant sur ses am bi tions.
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Dans le même temps, cette si tua tion li mite ses pos si bi li tés en termes
d’ex plo ra tion de nou veaux sec teurs et contraint fi na le ment l’en‐ 
semble de l’en sei gne ment su pé rieur aux contraintes de mar ché. Cela
n’est pas nou veau pour ce pays puis qu’il a beau coup pâti des crises
éco no miques suc ces sives qui eurent rai son des po li tiques so cia listes
du pre mier pré sident Nye rere. Les don nées concer nant les taux de
sco la ri sa tion au cours des trente der nières an nées in diquent que le
taux de sco la ri sa tion à l’école se con daire était de 5 % en 1990, 6 % en
2000, 31 % en 2010 pour finir à 31 % en 2017.
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Il existe un lien très net entre taux de sco la ri sa tion et crise éco no‐ 
mique puis qu’à la suite de l’ef fon dre ment éco no mique et d’une ter‐ 
rible in fla tion à la fin des an nées 1980 jusqu’au début des an nées 1990,
le gou ver ne ment tan za nien se trou vait en in ca pa ci té de fi nan cer son
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sys tème d’édu ca tion pour tous, et a dû pri va ti ser en grande par tie les
éta blis se ments, pri maires, se con daires et su pé rieurs.

D’un point de vue lin guis tique, la Com mu nau té Est Afri caine en cou‐ 
rage gran de ment l’enseignement- apprentissage du kis wa hi li en tant
que lin gua fran ca. Les langues dites in di gènes sont pro mues (East
Afri cain Com mu ni ty, 2016, 42). Au cune langue n’est clai re ment men‐ 
tion née à l’ex cep tion du kis wa hi li. Il est tou te fois fait men tion dans
l’An nexe n° 2, dans l’en ca dré « tou rism » que ce sec teur a des be soins
en in ter prètes, tra duc teurs et « autres lin guistes ». C’est ainsi le seul
sec teur pour le quel la fran co pho nie peut ap pa raître comme né ces‐ 
saire dans la me sure où les membres de la C.A.E, dont la langue des
af faires, la langue de tra vail se trouve être l’an glais, veulent d’abord
im po ser le kis wa hi li comme concur rent.
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La fe nêtre d’ac cords concer nant la Fran co pho nie est assez étroite et
en même temps assez prag ma tique pour les deux par ties. Si nous
nous ba sons sur les en jeux énon cés, le contexte so cio lin guis tique,
l’in té rêt de cha cune des par ties et les moyens mis à dis po si tion, il ap‐ 
pa raît clai re ment que l’en sei gne ment du fran çais dans l’en sei gne ment
su pé rieur ré pond prin ci pa le ment à une de mande pro fes sion nelle liée
à un sec teur en ex pan sion, et suit donc la voie d’une fran co pho nie
plu tôt orien tée vers les mar chés en ré pon dant ainsi à des exi gences
na tio nales et ré gio nales ex té rieures.
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II.3. Le rôle du Bu run di dans la pers ‐
pec tive ré gio nale

En no vembre 2014, le Pacte lin guis tique entre la Fran co pho nie et la
Ré pu blique du Bu run di fut ra ti fié par le Se cré taire gé né ral de l’Or ga‐ 
ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie, Abdou Diouf, et le Pré‐ 
sident de la Ré pu blique du Bu run di, Pierre Nku run zi za. Ce pacte,
dont les termes s’ap pli quaient pour une durée de trois ans à comp ter
de jan vier 2015, sti pu lait que le Bu run di de vait « ren for cer l’usage de
la langue fran çaise et son rayon ne ment ainsi que celui de la culture
fran co phone dans le pays et dans la sous- région ». L’ap pli ca tion de ce
texte se situe donc dans un contexte ré gio nal dans le quel le Bu run di
se doit d’en dos ser le rôle de pro mo teur de la langue fran çaise. En
effet, le Bu run di a l’im pé ra tif de fa vo ri ser l’enseignement- 
apprentissage du fran çais sur son ter ri toire et dans les ter ri toires
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«  de la sous- région  ». L’État doit aussi pro mou voir les «  pro duits
cultu rels » tels que les livres ou les émis sions de té lé vi sion par le biais
de mé dias fran co phones. Ce texte nous in ter pelle dans la me sure où
il fait aussi men tion di recte de la di dac tique du fran çais à plu sieurs
re prises :

« Mettre en place des me sures d’amé na ge ment lin guis tique adap tées
au pays et au contexte ré gio nal et qui soient fa vo rables à l’usage de la
langue fran çaise. » (OIF, 2015, 1), « Dé fi nir, suite à la tenue d’États gé ‐
né raux sur la di dac tique des langues, les langues d’en sei gne ment et
les langues en sei gnées par ni veaux » (Ibid.) et « As su rer, pour cela
une for ma tion ini tiale et conti nue de qua li té des en sei gnants du pri ‐
maire et des en sei gnants de fran çais à tous les ni veaux. » (Ibid.).

S’illus trent, comme nous le di sions en pré am bule, les liens entre la
po li tique in té rieure et la po li tique ex té rieure met tant en jeu l’en sei‐ 
gne ment du fran çais. Le res sort di plo ma tique dans le quel s’ins crit
l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie agit sur, et même
pla ni fie l’en sei gne ment d’une langue à l’in ter na tio nal. Fi na le ment, la
pres sion s’exerce de deux côtés pour la Tan za nie, c’est- à-dire par la
re la tion bi la té rale qu’elle en tre tient avec la France et le Bu run di. La
France par ti cipe ac ti ve ment à la for ma tion des pro fes seurs de fran‐ 
çais sur le ter ri toire, en sou te nant le Dar es Sa laam Uni ver si ty col lege
of edu ca tion, unique centre de for ma tion des en sei gnants du cycle se‐ 
con daire. Elle sou tient aussi ma té riel le ment l’en sei gne ment du fran‐ 
çais au Nord du pays. Celui- ci est pro po sé par des éta blis se ments pu‐ 
blics dans des zones li mi trophes avec la Ré pu blique Dé mo cra tique du
Congo et du Rwan da. La re la tion Tanzanie- Burundi, quant à elle,
s’ins crit dans une di men sion ré gio nale, par le biais de la C.A.E.

52

Le dé ploie ment de ces ef forts est à mettre en re la tion avec l’his toire
franco- rwandaise qui fait écho chaque fois que la ques tion de la
Fran co pho nie ap pa raît, no tam ment sous la forme d’une de mande de
sta tut du fran çais en tant que langue de tra vail ré gio nale. L’im pli ca‐ 
tion de la France dans le gé no cide dra ma tique des Rwan dais tut sis,
no tam ment par les li vrai sons d’armes avé rées qui ont pré cé dé les
mas sacres de masse, n’est pas sans lien avec cer taines prises de dé ci‐ 
sion fermes du Rwan da en ma tière de po li tique lin guis tique, comme
la sup pres sion of fi cielle de l’usage du fran çais comme me dium d’en‐ 
sei gne ment.
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Par ailleurs, l’an glais et le kis wa hi li furent adop tés comme langues co- 
officielles aux côtés du fran çais et du ki nyar wan da (aux échelles na‐ 
tio nale et ré gio nale), et en tant que langues d’en sei gne ment. Ils se
sub sti tuent au fran çais, condui sant à la mo di fi ca tion des pro grammes
sco laires des cycles pri maire, se con daire et du su pé rieur. Le Pacte
lin guis tique signé par le Bu run di ap pa raît ainsi comme une ten ta tive
de rap pro che ment in car née par un pays fran co phone pou vant pré‐ 
tendre à la dé fense de la Fran co pho nie dans cette ré gion.
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Nous ex plo rons main te nant la ques tion de la fran co pho nie sur le sol
tan za nien afin de nous re pré sen ter la po pu la tion visée par cette pla‐ 
ni fi ca tion lin guis tique.

55

III. La fran co pho nie en Tan za nie

III.1. Les po pu la tions fran co phones

Comme nous en avons déjà fait men tion, les sta tis tiques ob te nues au‐ 
près du Mi nis tère de l’Im mi gra tion tan za nien en 2016 in di quaient un
flux crois sant (+ 50 %) de vi si teurs 6 de puis 2012. La ten dance était si‐ 
mi laire pour d’autres pays fran co phones comme la Bel gique, le
Luxem bourg et la Suisse qui ont vu leur nombre de vi si teurs dou bler
voire tri pler au cours de la même pé riode. Mais les tou ristes fran co‐ 
phones ne sont pas les seuls fran co phones que nous trou vons sur le
ter ri toire tan za nien. L’Agence des Na tions Unies pour les ré fu giés es‐ 
ti mait, en 2014, 455 522 ré fu giés pro ve nant de la Ré pu blique Dé mo‐ 
cra tique du Congo dans la ré gion des Grands Lacs. Ce chiffre est di‐ 
rec te ment im pu table à l’exode dû à la guerre. En effet, la Tan za nie est
le pre mier pays d’ac cueil de la ré gion si l’on s’en ré fère au Livre Blanc
(Juppé, Schzeit zer, 2008, 29). Notre tra vail de ter rain in dique que
cette po pu la tion pré sente un bi lin guisme kiswahili- français et un
usage de l’an glais li mi té dans cer taines si tua tions for melles.
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Selon les Na tions Unies, les ré fu giés vivent prin ci pa le ment dans le
camp de Nya ru gu su au nord- ouest du pays près de Ka su lu. Les té‐ 
moi gnages re cueillis au près de pro fes seurs de fran çais congo lais in‐ 
diquent une dia spo ra en Tan za nie ci blée dans trois prin ci paux
foyers  : Aru sha, Dar es Sa laam et Ki go ma. Cette po pu la tion fra gile a
un rap port par fois violent avec sa fran co pho nie car la langue est as ‐
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so ciée à une sco la ri té sui vie dans un ter ri toire en état de guerre. La
po li tique de va lo ri sa tion du kis wa hi li pousse dans le même mou ve‐ 
ment les mi no ri tés lin guis tiques à li mi ter l’usage de leur langue afri‐ 
caine. C’est le cas pour les lo cu teurs de langues ré gio nales tan za‐ 
niennes, c’est éga le ment le cas pour les ré fu giés ar ri vant en Tan za nie,
lo cu teurs du kasaï, du ki lu ba, du ki run di ou du lin ga la.

Le fran çais consti tuant un ca pi tal lin guis tique in té res sant dans un
pays an glo phone fron ta lier à trois pays fran co phones, cer tains ré fu‐ 
giés ou an ciens ré fu giés ont fait le choix de l’en sei gner sans avoir
reçu de for ma tion pro fes so rale. Il existe donc de pe tites struc tures
par ti cu liè re ment lo ca li sées à Dar es Sa laam et à Aru sha où l’on en‐ 
seigne le fran çais de façon im pro vi sée. Ces ins ti tu tions touchent bien
sou vent une po pu la tion étu diante tan za nienne peu aisée qui sou haite
soit ren for cer ses com pé tences en langue - qu’elle ac quiert par
ailleurs à l’Uni ver si té -, soit élar gir son ré per toire lan ga gier.
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Ces pe tits centres ne sont pas en me sure de concur ren cer les deux
Al liances fran çaises du pays (Aru sha, Dar es Sa laam) dans la me sure
où ils ne touchent pas les mêmes cibles d’ap pre nants et dis posent de
pe tits moyens. La langue semble ici être un moyen de sub sis tance
pour une po pu la tion fra gile so cia le ment et éco no mi que ment. Reste
tou te fois no table la pro duc tion de sup ports pé da go giques, de vé ri‐ 
tables ma nuels à usage au to di dacte pour leur large ma jo ri té.
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Nous pour sui vons notre pré sen ta tion de l’en sei gne ment du fran çais
au sein de l’en sei gne ment su pé rieur en Tan za nie en dé cri vant briè ve‐ 
ment le sys tème uni ver si taire tan za nien, puis en dé taillant les dif fé‐ 
rentes fi lières dans les quelles l’enseignement- apprentissage du fran‐ 
çais est pré sent.
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III.2. L’en sei gne ment du fran çais dans
l’en sei gne ment su pé rieur en Tan za nie

En 1961, la Tan za nie ne comp tait qu’une uni ver si té à tra vers tout le
pays : l’Uni ver si té de Dar es Sa laam. La se conde fut l’Uni ver si té pour
l’agri cul ture de So koine à Mo ro go ro en 1965 (of fi cia li sée en 1984). Au
ni veau ré gio nal, le sys tème d’en sei gne ment su pé rieur, créé en 1963
(Uni ver si ty of East Afri ca), fai sait co opé rer le Kenya, l’Ou gan da et la
Tan za nie pour l’édi fi ca tion d’une or ga ni sa tion uni ver si taire ré gio nale.
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Cette or ga ni sa tion était dans sa struc ture un col lege ex té rieur in dé‐ 
pen dant de l’Uni ver si tyofLon don. L’Uni ver si ty of East Afri ca vécut
sept ans puis se dé man te la par la prise d’au to no mie to tale des uni ver‐ 
si tés en 1970 (Maz rui, 1978, 256).

Les pre miers ac cords de Co opé ra tion cultu relle et tech nique furent
si gnés en 1974 à Dar es Sa laam et firent état d’une as sis tance fran çaise
hu maine et ma té rielle afin de dé ve lop per l’en sei gne ment du fran çais
langue étran gère dans l’en sei gne ment su pé rieur. Dans un pays de
facto an glo phone et kis wa hi lo phone, l’en sei gne ment du fran çais était
une nou veau té puisque la langue fran çaise était in exis tante dans l’en‐ 
vi ron ne ment di rect des ap pre nants. Deux Al liances fran çaises furent
créées : l’une dans la ville cô tière de Dar es Sa laam et l’autre au nord
du pays, à Aru sha.
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La Fran co pho nie et l’aide ap por tée par la France s’en ten daient à
l’époque comme le moyen de fa ci li ter la com mu ni ca tion avec les pays
fran co phones fron ta liers. La po li tique lin guis tique ex té rieure al lait
alors dans ce sens puisque des ac cords de co opé ra tion furent éga le‐ 
ment si gnés avec le Kenya et l’Ou gan da dans la pers pec tive de ren‐ 
for cer la Fran co pho nie dans cette par tie de l’Afrique du rant cette pé‐ 
riode.
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Après une crise éco no mique dans les an nées 1980, la gra tui té du sys‐ 
tème édu ca tif tan za nien fut re mise en cause. Le sys tème de fi nan ce‐ 
ment de l’en sei gne ment su pé rieur im po sa d’abord une li bé ra li sa tion
des éta blis se ments du su pé rieur et une di mi nu tion dras tique du fi‐ 
nan ce ment des frais d’ins crip tion des étu diants tan za niens. En
consé quence, de nom breuses uni ver si tés pri vées virent le jour. La
Tan za nie comp tait en 1961 5000 étu diants pour une po pu la tion un
peu su pé rieure à 25 mil lions d’ha bi tants. Le gou ver ne ment finit de
construire en 2006 onze uni ver si tés dans les grandes villes du pays,
en re gis trant pour la même année 53 831 ins crip tions dans le sec teur
pu blic. Dix- neuf uni ver si tés pri vées ou vrirent leurs portes dans la
fou lée d’une li bé ra li sa tion im por tante de l’en sei gne ment su pé rieur,
ainsi que de son mode de fi nan ce ment.
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Concer nant l’en sei gne ment du fran çais, nous comp tions en 2016
quinze uni ver si tés et un centre d’en sei gne ment du fran çais ras sem‐ 
blant 1124 ap pre nants (De la bie, 2016, 34). Moins d’une qua ran taine de
pro fes seurs en seigne le fran çais tous éta blis se ments confon dus.
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L’offre uni ver si taire est plu rielle et s’adresse à la fois aux fi lières dé‐ 
diées à l’édu ca tion et à la lin guis tique (Ba che lor of Arts and/with
Edu ca tion, Ba che lor of Lan guages and In ter pre ting) et aux fi lières
liées au tou risme et au ma na ge ment. Trois uni ver si tés offrent un en‐ 
sei gne ment du fran çais avec une orien ta tion pro fes sion nelle. Le fran‐ 
çais vient ici com plé ter une for ma tion par ti cu lière (tou risme, mar ke‐ 
ting, res sources hu maines…).

Ces pro grammes sont donc éla bo rés dans une op tique de fran çais de
spé cia li sa tion avec mise en contexte concrète de l’usage du fran çais
par l’étu diant dans sa fu ture vie pro fes sion nelle. À l’Uni ver si té de So‐ 
koine à Mo ro go ro, cet en sei gne ment donne lieu à des vi sites de parcs
na tu rels (Mi ku mi à Mo ro go ro) et de stages au sein de com pa gnies
tou ris tiques.
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Cinq uni ver si tés, dont l’Uni ver si té de Dar es Sa laam, pro posent un
ap pren tis sage du fran çais, cou plé avec d’autres langues, en vue de
dé ve lop per des com pé tences en tra duc tion et en in ter pré ta riat.
L’Uni ver si té d’État de Zan zi bar (S.U.Z.A.) pro pose, quant à elle, un en‐ 
sei gne ment du fran çais plu tôt orien té vers la lin guis tique avec des
en sei gne ments com plé men taires en culture et ci vi li sa tion fran çaises.
Enfin, l’Uni ver si té de Saint- Augustine (SAU) dis pense un en sei gne‐ 
ment de fran çais basic et dé livre des cer ti fi cats d’ap ti tudes en fran‐ 
çais. Ce type de cer ti fi cats existe éga le ment à l’Uni ver si té Mu sul mane
de Mo ro go ro de puis peu pour la pre mière année d’étude. Celle- ci
n’est sanc tion née par aucun exa men à pro pre ment par ler.
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Concer nant l’amé na ge ment de l’en sei gne ment/ap pren tis sage du
fran çais, les ins ti tu tions liées à l’am bas sade sont les seules équi pées
en ma nuels pé da go giques ex per ti sés. Cette dif fu sion de ma té riel, im‐ 
por té de France, peut être cri ti quable du fait du mo dèle pé da go gique
eu ro péen qu’elle pro pose et le coût im por tant que cela re pré sente
pour les ap pre nants dé si rant en faire l’ac qui si tion. Ce pen dant, il de‐ 
meure un accès à la fois pour les ap pre nants et pour les en sei gnants
de fran çais à un en sei gne ment du fran çais conforme à un en sei gne‐ 
ment ins ti tu tion nel. En de hors de celle- ci, des en sei gnants afri cains
fran co phones ont pal lié le manque de ma té riel par des res sources in‐ 
ter net et sur tout par la concep tion de ma nuels. Sur place, nous en
avons comp té seize, dé diés à l’ap pren tis sage sco laire et au to di dacte.
Cer tains sont im por tés d’Inde mais la ma jo ri té sont pro duits en Tan ‐

68



Une nouvelle F(f)rancophonie pour l’Afrique de l’Est. Effets didactiques de la politique linguistique
française en Tanzanie

za nie par des en sei gnants de fran çais ori gi naires des ter ri toires afri‐ 
cains fran co phones li mi trophes, en de hors des ins ti tu tions.

Notre tra vail met en évi dence la pré sence de va ria tions lin guis tiques
vi sible sur l’en semble de ces ma nuels pro po sés par la li brai rie na tio‐ 
nale de Dar es Sa laam et ac cré di tés pour l’en sei gne ment à des ti na tion
des ni veaux A0 à A2 et s’adressent à des ni veaux pri maires, col lèges et
su pé rieur. Leur ma jo ri té est consti tuée de ma nuels bi lingues an‐ 
glais/fran çais, quelques ma nuels uni lingues fran çais, et seule ment
deux ma nuels tri lingues an glais/fran çais/kis wa hi li. Du point de vue
de la langue, notre tra vail a mis en évi dence des traces de va ria tions
pho né tiques, lexi cales et, aussi, des er reurs or tho gra phiques ou en‐ 
core des fautes de frappes.
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Nous comp tons ainsi, chez les au teurs congo lais et ma ho rais, des
em plois vieillis tout par ti cu liè re ment dans les do maines de l’ha bille‐ 
ment, de la cui sine et de l’en vi ron ne ment sco laire. Comme le disent
Ju lien Ey chenne et Dou glas Wal ker, ces ar chaïsmes s’ex pliquent par
un sub strat co lo nial dont cer taines uni tés sont tom bées en désué tude
en France. De ma nière gé né rale, la fo ca li sa tion cultu relle des ma nuels
s’ex prime dans la to po ny mie, l’an thro po ny mie et les illus tra tions
choi sies par les au teurs met tant en scène ex clu si ve ment des per son‐ 
nages aux phy sio no mies noires afri caines en contexte afri cain.
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Le trai te ment de l’or thoé pie 7 s’ap puie sur la pro non cia tion de l’an‐ 
glais normé pour plu sieurs ma nuels, no tam ment ceux venus d’Inde.
Plu sieurs au teurs ont créé leur propre sys tème de trans crip tion pour
aider l’ora li sa tion de l’écrit, car ces ma nuels ne sont ac com pa gnés ni
de sup ports audio ni de sup ports vidéo, ce qui peut créer de la confu‐ 
sion chez les étu diants.
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Ces ma nuels, peu coû teux, ren contrent du suc cès chez les ap pre‐ 
nants de classe moyenne puis qu’ils sont ré édi tés. Néan moins, le bât
blesse lorsque les ap pre nants ap pro fon dissent leur ap pren tis sage et
com parent ces ma nuels avec des res sources dis po nibles sur in ter net,
ou dans les Al liances fran çaises, uni ver si tés bien équi pées. Les er‐ 
reurs au sein de la va ria tion sont in ter pré tées comme « va ria tion er‐ 
ro née », en consé quence de quoi les ten ta tives de la fran co pho nie lo‐ 
cale d’ap pro pria tion pé ri clitent par manque d’ex per tise.
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IV. Re pré sen ta tions des étu diants

IV.1. En quête au près des étu diants

Après une en quête par ques tion naire et par en tre tiens semi- directifs
réa li sés en 2016 dans quatre villes de Tan za nie au près de 198 étu‐ 
diants, nos ré sul tats ont mis en évi dence les rai sons du choix de l’ap‐ 
pren tis sage du fran çais, son usage, la per cep tion des fran co phones et
ce que les étu diants au raient aimé mo di fier dans le but d’amé lio rer
leur ap pren tis sage. Les étu diants dé cla raient choi sir l’ap pren tis sage
du fran çais pour des rai sons pro fes sion nelles à 41,4 %.
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De ma nière gé né rale, la grande ma jo ri té des étu diants voyaient l’uni‐ 
ver si té comme un centre de for ma tion leur per met tant d’ac cé der à
un mé tier ré mu né ra teur dans le sec teur ter tiaire. Le mode de fi nan‐ 
ce ment des frais uni ver si taires, qui ne sont plus sup por tés par l’État
de puis la mise en place du Hi gher Edu ca tion Student Loan Board de
2006, consis tait donc pour ces der niers en la contrac tion de prêts na‐ 
tio naux dont ils doivent s’ac quit ter une fois leurs études ter mi nées.
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Hor mis quelques ex cep tions, les étu diants dé butent pour la plu part
leur ap pren tis sage du fran çais à l’uni ver si té. Ils ne connaissent pas de
com mu nau tés fran co phones et ne parlent fran çais qu’entre pairs. La
per cep tion de la po pu la tion fran co phone est d’ailleurs dis pa rate sui‐ 
vant qu’ils aient été ame nés à ren con trer des fran co phones ou non.
Lorsque ce n’est pas le cas, ils s’ap puient es sen tiel le ment sur des sté‐ 
réo types liés à la gas tro no mie, au ro man tisme, à la po li tesse, dif fu sés
par les masses mé dias, ou aux images vé hi cu lées sur les pro duits tex‐ 
tiles im por tés de Chine. On note que la fran co pho nie dont ils parlent
est da van tage eu ro péenne dans leur ima gi naire. A contra rio, les rares
ex pé riences per son nelles mo di fient pro fon dé ment leurs dis cours. Ils
évo quaient ainsi la fran co pho nie afri caine par les ren contres qu’ils
avaient pu faire de Congo lais et de Rwan dais.
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La fran co pho nie est qua si ment in exis tante dans l’en vi ron ne ment
quo ti dien. Aussi, l’une des seules ma nières pour les étu diants d’être
confron tés au fran çais est dans la re cherche vo lon taire sur in ter net
et par ti cu liè re ment par le biais de You Tube ainsi que par la radio et
no tam ment les chan sons congo laises dif fu sées dans les pro grammes
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tan za niens. La mu sique congo laise est très po pu laire en Tan za nie et
les pa roles mêlent le lin ga la, le fran çais et le kis wa hi li.

Pour les étu diants, il existe une dis tance nette entre la fran co pho nie
eu ro péenne et la fran co pho nie lo cale. Ils disent re con naître l’  «  ac‐ 
cent congo lais » ( /y/ réa li sé /i/, /ə/ réa li sé /e/, /ʁ/ uvu laire réa‐ 
li sé comme /r/ api cal) qu’ils jugent fau tif et moins « es thé tique » que
l’ « ac cent fran çais », le « vrai » fran çais. Les étu diants in sistent éga le‐ 
ment sur le fait que les lo cu teurs congo lais, qu’ils s’ima ginent pour la
plu part, « mé langent les langues » et ne parlent pas vrai ment fran çais.
Pour au tant, la façon dont ils dé peignent les fran co phones de la ré‐ 
gion leur res semble. Ils ar gu mentent que ces francophones- là se
« com portent » comme eux, « mangent la même chose ». La Fran co‐ 
pho nie du Nord et du Sud, celle qui pro cure l’aide à la co opé ra tion et
celle qui la re çoit, sont clai re ment iden ti fiées par les étu diants,
comme deux fran co pho nies dis tinctes en s’ap puyant sur des cri tères
lin guis tiques, en vi ron ne men taux et de l’ha bi tus.
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Enfin, les étu diants éta blissent tous le même constat quant aux amé‐ 
lio ra tions qu’ils sou hai te raient  : ils vou draient da van tage d’heures de
classe car le nombre d’heures de fran çais dans les pro grammes os cille
entre deux et douze heures par se maine avec un ab sen téisme des
pro fes seurs consé quent. Les pro fes seurs de fran çais uni ver si taires
sont très sol li ci tés pour l’in ter pré ta riat, dans un cadre di plo ma tique,
ce qui les amène à se dé pla cer dans d’autres pays. En consé quence de
quoi, les heures d’en sei gne ment sont ro gnées pour leur per mettre de
sa tis faire toutes les de mandes, consti tuant un com plé ment de sa laire
dé pas sant de loin par fois leur sa laire d’agent fonc tion naire tan za nien.

78

Ces pro fes seurs tan za niens sont ainsi ame nés à tra vailler en étroite
col la bo ra tion avec l’am bas sade de France et l’Or ga ni sa tion in ter na tio‐ 
nale de la Fran co pho nie. Ce sont les oc ca sions où ils peuvent s’ex pri‐ 
mer en fran çais qui manquent aux étu diants. Puis qu’à l’ex cep tion
d’avec leur pro fes seur, les étu diants n’ont pas la pos si bi li té de par ler
fran çais dans leur en vi ron ne ment di rect, la langue fran çaise pen sée
comme langue cir cons crite à l’exer cice pro fes sion nel se trouve ren‐ 
for cée.
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Les étu diants si tuent prio ri tai re ment leur ave nir en Eu rope avec la
France comme prin ci pale des ti na tion. L’Afrique ar rive en deuxième
po si tion en ci tant les pays de la Com mu nau té Est Afri caine (Kenya,
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Tan za nie), puis des des ti na tions qui n’ont pas grand lien ni avec leur
pro fes sion, ni avec la langue d’ap pren tis sage comme par exemple la
Libye, le Li bé ria ou en core le Bost wa na en rai son de leur re pré sen ta‐ 
tion d’une éco no mie flo ris sante. Aucun étu diant n’a cité le Bu run di, la
Ré pu blique Dé mo cra tique du Congo ou le Rwan da. La rai son est qu’ils
savent que leur pays ac cueille des ré fu giés en pro ve nance de ces
pays, les fran co phones pauvres. Ils savent aussi que ces pays sont in‐ 
stables po li ti que ment et qu’aller y tra vailler re pré sente un risque.

IV.2. Dis cus sion
Nous pou vons donc dire que, du point de vue de la po li tique lin guis‐ 
tique, le dis cours par vient à cir cons crire la re pré sen ta tion de la
langue fran çaise au do maine éco no mique et pro fes sion nel. Plu sieurs
fac teurs ex pliquent cette réus site, et no tam ment le faible nombre des
ac teurs mis en contact par le biais des ins ti tu tions. Là, l’in ter dis cur si‐ 
vi té ap pa raît être le pre mier re lais de la po li tique, les pro fes seurs (par
ailleurs tra duc teurs, in ter prètes, concep teurs de pro grammes) in car‐ 
nant le maillon es sen tiel entre les ins ti tu tions de la Fran co pho nie, les
ap pre nants et les ins ti tu tions uni ver si taires tan za niennes 8.
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Cela est d’au tant plus vrai que l’en sei gnant re pré sente un mo dèle fon‐ 
da men tal dans la culture d’ap pren tis sage tan za nienne. L’ab sence de la
langue fran çaise dans l’es pace pu blic et l’en cou ra ge ment de la Tan za‐ 
nie, dans le cadre d’une po li tique à la fois na tio nale et ré gio nale, à dé‐
ve lop per le sec teur du tou risme, ren force son rôle.
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Les si tua tions po li tiques et éco no miques des pays fran co phones
fron ta liers à la Tan za nie ne par viennent pas à at ti rer l’ex pa tria tion
mal gré les dis cours fa vo ri sant la Fran co pho nie ré gio nale de la Tan za‐ 
nie. Les fran co phones ré fu giés n’in carnent pas la Fran co pho nie
source de crois sance éco no mique. Mé ca ni que ment, ces élé ments
ren forcent la cen tra li sa tion de la France dans l’es pace fran co phone,
puisque celle- ci ap pa raît être la seule porte de sor tie va lable dans un
ave nir hors de la Tan za nie.
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Cette cen tra li sa tion est éga le ment lin guis tique puisque la va ria tion de
fran çais per met tant d’in té grer la mon dia li sa tion et des postes ré mu‐ 
né ra teurs n’est pas, pour les ap pre nants, le fran çais parlé par les
Congo lais ou les Bu run dais, jugé fau tif, mais le fran çais parlé par les
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Fran çais ou par les pro fes seurs de fran çais tan za niens qui ont été for‐ 
més par le biais de l’am bas sade et qui ont eu l’op por tu ni té dans leur
par cours de par faire leurs com pé tences lin guis tiques par des sé jours
en France.

Cette po li tique, qui vient mo di fier les ima gi naires lin guis tiques en
fon dant sa base de ré flexion sur une po li tique ex té rieure (basée elle- 
même sur la concur rence des mar chés), doit être ques tion née, sur‐ 
tout dans la me sure où, en Tan za nie, elle tend à dé va lo ri ser des po‐ 
pu la tions fran co phones fra gi li sées par la dis so nance créée dis cur si‐ 
ve ment. Se crée alors un écart entre une fran co pho nie per for mante,
s’in té grant à la mon dia li sa tion et aux be soins éco no miques fu turs, et
une fran co pho nie tour née vers la lit té ra ture, le do maine de la culture.
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Cette dis so nance par ti cipe à un auto- odi (Alen Ga ra ba to, Co lon na,
2016) puis qu’elle op pose deux po pu la tions afri caines, noires, cultu rel‐ 
le ment proches sur des ques tions lin guis tiques et éco no miques. Les
étu diants qui ont ap pris le fran çais avant l’uni ver si té avec des en sei‐ 
gnants qui ont construit leurs com pé tences lin guis tiques soit au Bu‐ 
run di soit en Ré pu blique dé mo cra tique du Congo ou au Rwan da, re‐ 
con naissent les spé ci fi ci tés de  ces va ria tions de fran çais et les dé‐ 
nigrent car ils com prennent que ces va ria tions ne sont pas va lo ri sées.
Le po si tion ne ment en tant que nou veau lo cu teur du fran çais de vient
pro blé ma tique dans la me sure où les ap pre nants tan za niens doivent
se po si tion ner dans l’es pace so cial fran co phone.
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Enfin, tous ces élé ments fra gi lisent la fran co pho nie dans cette ré gion,
créant un sen ti ment d’amer tume au sein de la po pu la tion congo laise
qui se voit fer mer les portes de l’em ploi. Dans le même temps, de
jeunes pro fes seurs tan za niens prennent petit à petit les postes qui
étaient oc cu pés jusqu’à pré sent par des pro fes seurs étran gers. Ces
pro blèmes ne semblent pas pou voir être ré so lus par la po li tique édu‐ 
ca tive tan za nienne ac tuelle  : la for ma tion pro po sée pour for mer les
fu turs en sei gnants est in suf fi sante tant en nombre d’heures qu’en
conte nu, et les étu diants, ne pra ti quant pas suf fi sam ment à l’oral,
voient mé ca ni que ment leurs com pé tences lin guis tiques bais ser.
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Conclu sion
Si la langue étran gère est le ré sul tat d’un pro ces sus di plo ma tique, sa
dé fi ni tion en est par consé quent ex trê me ment dé pen dante en tant
qu’objet. Comme nous l’avons vu, de la Re nais sance jusqu’à la fin de la
Guerre Froide, et, comme nous pour rions l’ap pe ler, avec le « Temps
des émer gences  », les tour nants idéo lo giques, po li tiques, di plo ma‐ 
tiques fa çonnent la langue et l’ima gi naire lin guis tique et se dif fusent,
aussi, par le biais de l’en sei gne ment et de ses ac teurs. En Tan za nie, le
corps di plo ma tique en charge de trans po ser l’es sen tiel de la po li tique
in terne à l’étran ger par son ré seau d’ac teurs se trouve contraint par
les rap ports de force in ter na tio naux et les am bi tions de dé ve lop pe‐ 
ment éco no mique et hu main des chefs d’État de la ré gion dont les
pays émer gents sont au jourd’hui les par te naires pri vi lé giés. Ceci a
pour consé quence de li mi ter dras ti que ment l’accès à la langue pour
les ap pre nants  : ré ti cences ré gio nales mal gré l’appui du Bu run di,
mode de fi nan ce ment par quo tas, faible nombre d’en sei gnants qua li‐ 
fiés, ab sence de la langue dans l’en vi ron ne ment. Ainsi, la po li tique in
vitro menée re lève da van tage d’une po li tique sym bo lique. Est donc
lais sé aux en sei gnants de fran çais lo caux, pré caires, le soin de pal lier
le manque de ma té riel di dac tique et pé da go gique. Cette au to ré gu la‐ 
tion dif fuse in fine les va ria tions ré gio nales par se mées d’er reurs dues
à une for ma tion lin guis tique trop la cu naire, ren for çant l’idée que
cette fran co pho nie lo cale n’est pas fiable alors qu’elle re pré sente
l’ave nir.
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Quel est donc l’ave nir de la fran co pho nie et de l’en sei gne ment du
fran çais en Tan za nie ? La si tua tion doit nous in ter pe ler en tant que
lin guistes, di dac ti ciens, uni ver si taires, sur le rôle que nous jouons
dans ce sys tème d’en sei gne ment su pé rieur qui se pro fes sion na lise de
plus en plus, lais sant de côté la re cherche et le par tage de connais‐ 
sances, le sa voir qui était sa rai son d’être ini tiale. La pro duc tion de
ma té riel pé da go gique né ces si te rait pour tant une re cherche et une
ex per tise afin d’ac com pa gner l’in no va tion di dac tique et la va ria tion,
iden ti té de la fran co pho nie dans cette ré gion, tout au tant qu’un sou‐ 
tien mé dia tique à la fran co pho nie dans le but de ren for cer sa pré‐ 
sence dans l’en vi ron ne ment tan za nien. Une réelle cu rio si té et un goût
pour la langue, d’au cuns di ront un mar ché, animent la fran co pho nie
en Tan za nie  : au tant d’atouts qui pour raient être mis en va leur par
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NOTES

1  Ser vices de co opé ra tion et d’ac tion cultu relle

2  Selon Cha pour, Ha ghi ghat, la Pre mière Guerre du Golfe to ta li sa ainsi
88 500 tonnes de bombes dont 81 000 non gui dées lan cées aveu glé ment et
coûta près de 70 mil liards de dol lars. C’est ainsi que 100  000 Ira kiens et
5554 sol dats amé ri cains per dirent la vie.

3  Dans le do cu ment Stra té gie 2011, Co opé ra tion au dé ve lop pe ment : une vi‐ 
sion fran çaise, do cu ment cadre de 2010 dif fu sé par le Mi nis tère des Af faires
étran gères, nous comp tons 387 oc cur rences de « dé ve lop pe ment » sur 64
pages (hors an nexe).

4  Zone de So li da ri té Prio ri taire

5  Co mi té in ter mi nis té riel de la co opé ra tion in ter na tio nale et du dé ve lop pe‐ 
ment.

6  Dé li vrance de visas tou ris tiques

7  Ora li sa tion de l’écri ture
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8  En Tan za nie, c’est la Tan za nian Com mis sion of Uni ver si ties (TCU) qui est
en charge d’en re gis trer les pro fes seurs de fran çais à l’uni ver si té et de va li‐ 
der of fi ciel le ment les pro grammes uni ver si taires.

RÉSUMÉS

Français
Cet ar ticle pro pose de re ve nir sur les évo lu tions de la po li tique ex té rieure
fran çaise et leurs consé quences sur la di plo ma tie cultu relle et la Fran co‐ 
pho nie. La «  langue étran gère » est, avant tout, le ré sul tat d’une po li tique,
d’un pro ces sus di plo ma tique. Ce pan dé fi ni tion nel, trop sou vent omis par
les di dac ti ciens, est pour tant sous- jacent aux tra vaux de Va lé rie Spaëth ou
en core Mo ni ca Hel ler lors qu’elles mettent en évi dence les liens entre po li‐ 
tiques lin guis tiques, idéo lo gies et construc tion on to lo gique de la langue en
tant qu’objet.
Ces liens ne datent pas de la co lo ni sa tion. Ils ap pa raissent en France dès le
XVI  siècle, à l’éclo sion de la di plo ma tie cultu relle. Nous re tra çons donc cet
iti né raire des rap ports entre po li tique ex té rieure, di plo ma tie et di dac tique
des langues. Nous dé cri vons éga le ment l’état ac tuel de la di plo ma tie cultu‐ 
relle et ce que cela in duit pour la Fran co pho nie et son amé na ge ment.
Nous pré sen tons en suite le tour nant di plo ma tique ma jeur qu’a pris, selon
nous, la di plo ma tie fran çaise et, avec elle, la Fran co pho nie en re ve nant sur
l’his toire de ce couple po li tique et in tel lec tuel. Après un bref re tour his to‐ 
rique re tra çant la façon dont la France a orien té de puis le XVI  siècle son
dis cours à l’égard de sa po li tique ex té rieure, nous nous ar rê tons plus lon‐ 
gue ment sur la ma nière dont, ces der nières an nées, la di plo ma tie éco no‐ 
mique a pris de plus en plus de place au sein du Mi nis tère des Af faires
étran gères. La di plo ma tie cultu relle, dans la quelle se trouve in té gré
l’enseignement- apprentissage du fran çais, a été im pac tée par une orien ta‐ 
tion éco no mique ins pi rée no tam ment par le contexte in ter na tio nal et l’in‐ 
fluence chi noise sur le plan di plo ma tique.
Notre tra vail est cen tré sur la F(f)ran co pho nie en Afrique de l’Est, plus pré‐ 
ci sé ment la Tan za nie. Nous illus trons donc le rap port in té rieur/ex té rieur en
pré sen tant la pos ture de la France à l’égard de la ré gion, la façon dont les
ins ti tu tions sa tel lites de la Fran co pho nie la re laient sur le ter rain par la biais
d’un sas di plo ma tique. La France et la Tan za nie par tagent des in té rêts éco‐ 
no miques et di plo ma tiques que la Fran co pho nie scelle un peu plus. Ce rap‐ 
pro che ment est scru té par le Bu run di et le Rwan da, pays fran co phones et
membres de la Com mu nau té Est afri caine, qui jouent tous deux un rôle dé‐ 
ci sion nel in con tour nable.
Enfin, nous nous in ter ro geons quant à notre rôle dans ce pro ces sus spé ci‐
fique de po li tique lin guis tique ex té rieure  : com ment, en tant qu’uni ver si‐ 
taires, devons- nous nous po si tion ner face à ces idéo lo gies mises au ser vice
du po li tique dans le but de mo di fier les pro grammes d’en sei gne ment ?
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English
This paper ex am ines the evol u tion of the for eign policy and its con‐ 
sequences on the cul tural dip lomacy and the Fran co phonie. The “for eign
lan guage” is, above all, the res ult of a policy, of a dip lo matic pro cess. This
en tire seg ment of the defin i tion, too often for got ten, is non ethe less un der‐ 
ly ing the work of Valérie Spaëth or Mon ica Heller when they demon strate
the links between lin guistic policies, ideo lo gies and on to lo gical con struc‐ 
tion of the lan guage as a sci entific ob ject.
The links between polit ics and lan guage teach ing abroad is hardly a new de‐ 
vel op ment and not ne ces sar ily the her it age of col on isa tion. They ap pear in
France from the very start of the 16  cen tury, at the blos som ing of the cul‐ 
tural dip lomacy. We re draw, there fore, the it in er ary of the re la tion ship
between for eign policy, dip lomacy and lan guage di dactic. We de scribe the
cur rent state of the cul tural dip lomacy and what it means nowadays for the
Fran co phonie and its con crete stra tegic plan ning.
We then present the major dip lo matic turn that took, ac cord ing to us, the
French dip lomacy and with it the Fran co phonie, look ing back over this
polit ical and in tel lec tual couple. After a brief glimpse to the past, tra cing the
way France had ori ented since the 16  cen tury its speech to ward its for eign
policy, we focus longer on how, over the past few years, the eco nomic dip‐ 
lomacy has taken more and more space within the Min istry of For eign Af‐ 
fairs. The cul tural dip lomacy, within the French lan guage teach ing is in teg‐ 
rated, has been im pacted by an eco nomic ori ent a tion in spired not ably by
the in ter na tional con text and Chinese in flu ence on the dip lo matic as pect.
The focus of our re search is the Fran co phonie in East Africa, more spe cific‐ 
ally in Tan zania. We there fore il lus trate the con nec tion in ternal/ex ternal by
show ing the pos ture of France to ward the re gion, the way Fran co phonie’s
satel lite in sti tu tions relay in the field by a dip lo matic hall way. France and
Tan zania share eco nomic and dip lo matic in terests that Fran co phonie seals
a little more. These rap proche ments are scru tin ised by Bur undi and
Rwanda, French speak ing coun tries and mem bers of the East African Com‐ 
munity, both of them play ing an in es cap able de cisional role.
Fi nally, we ques tion ourselves about our own role in this spe cific for eign
lan guage policy pro cess: as aca dem i cians, how should we po s i tion fa cing
ideo lo gies which are used by politi cians with the aim of modi fy ing teach ing
pro grams?
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