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L’enseignement du turc en France : école et
collège entre deux projets nationaux
The teaching of Turkish in France: elementary and middle schools at a
binational crossroads.

Stéphane de Tapia

OUTLINE

Le turc et les langues turques dans le monde : rappel introductif
L’enseignement du turc, langue vivante étrangère, en France

Le turc au lycée : professeurs certifiés, contractuels et vacataires : un
dispositif très fragile
Le turc au collège : une quasi-absence de la part de l’Éducation nationale,
renflouée par l’Éducation nationale turque
Le dispositif « ELCO » : un dispositif souvent critiqué, mais relativement
solide
Monde associatif et secteur privé : des initiatives assez nombreuses, mais
peu de contrôle ou de coordination

Les enjeux actuels de l’enseignement du turc en France
Une filière linguistique totalement déséquilibrée
Forte implication turque, faible implication française
Langue d’immigration condamnée à disparaître ou langue vivante
étrangère ?

Conclusion

TEXT

L’au teur re mer cie Karin Ri dell, Ghis lain Po tri quet et Yan nick Le franc pour
leurs re lec tures at ten tives et leurs re marques et cri tiques construc tives.

Avec 88  mil lions de lo cu teurs, le turc se rait la 15   langue mon diale,
rap pellent à l’envi en cy clo pé dies en ligne comme ser vices of fi ciels de
la Ré pu blique de Tur quie, les pre miers se fon dant d’ailleurs en toute
confiance sur les se conds. Ce point mé rite ex pli ca tion puisque le turc
est la langue of fi cielle de la Tur quie ac tuelle (76 mil lions d’ha bi tants)
et de la ré pu blique turque de Chypre- Nord, État de facto non re con nu
par la «  com mu nau té in ter na tio nale  ». Les 88  mil lions in tègrent en
fait les mi no ri tés bal ka niques et moyen- orientales is sues de la dis lo‐ 
ca tion de l’Em pire ot to man (en vi ron un mil lion de lo cu teurs, sur tout
des ci toyens bul gares, donc de l’Union Eu ro péenne), le champ mi gra ‐
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toire turc (plus de 3,5  mil lions de per sonnes) éten du de l’Océa nie à
l’Amé rique du Nord, via l’Eu rope, et un cer tain nombre de po pu la tions
lin guis ti que ment proches comme les Ga gaouzes de Mol da vie, les
Turcs de Mes khé tie et les Azer baïd ja nais du Cau case et d’Iran, au quel
cas ce chiffre de 88 mil lions est bien trop faible.

Le turc ap par tient au «  groupe turc  » d’une fa mille al taïque qui in‐ 
tègre mon gol et toungouze- mandchou. On ne parle plus guère d’une
fa mille « ouralo- altaïque » com pre nant alors le fin nois et le ma gyar,
ou ayant des liens avec… le co réen et le ja po nais. Ce point reste dis‐ 
cu té et thème de re cherche. Le groupe s’étend donc très loin en Eur‐ 
asie, car il com prend un groupe «  oghouz  » (turc, azer baïd ja nais,
turk mène) et d’autres groupes (kypt chak, kar luk…) avec le ka zakh, le
kir ghize et le tatar, l’ouz bek et le ouï ghour, et d’autres langues plus
iso lées ou plus « ar chaïques », du tchou vache de la Volga et du kha‐ 
ladj (non loin de Qom en Iran) au ia koute de Si bé rie orien tale. Près de
200 mil lions de lo cu teurs par le raient une qua ran taine de langues dif‐ 
fé rentes, clai re ment ap pa ren tées mais pas tou jours inter- 
compréhensibles. Cela a pour notre objet une re la tive im por tance  :
re cherche his to rique et contem po raine d’une langue com mune, ortak
dil, ré flexions en cours sur l’usage de l’al pha bet cy ril lique, le choix de
l’al pha bet latin ou le re tour à l’al pha bet arabe.
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Le turc et les langues turques
dans le monde : rap pel in tro duc ‐
tif
Parlé sous dif fé rentes va riantes par plus de 100 mil lions de lo cu teurs,
le turc oc ci den tal est langue of fi cielle de deux États in dé pen dants : la
Tur quie, peu plée de 76 mil lions d’ha bi tants, et l’Azer baïd jan, comp tant
9 mil lions d’ha bi tants. L’azéri est au turc ce que le franco- québécois
est au fran çais (ou le suisse alé ma nique à l’al le mand dit Ho ch deutsch),
mais ces deux langues proches sont langues mi no ri taires vé hi cu laires
de cen taines de mil liers de ci toyens des pays des Bal kans (sur tout en
Bul ga rie, avec plus de 800 000  lo cu teurs) ainsi que de l’Iran (19 mil‐ 
lions de lo cu teurs selon les re cen se ments ira niens, ce chiffre est
donc of fi ciel). La troi sième langue du groupe oc ci den tal, le turk mène
(Turk mé nis tan, Iran, Af gha nis tan) est moins fa ci le ment inter- 
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compréhensible (4 à 6 mil lions de lo cu teurs). Le turc de Chypre (180 
000 lo cu teurs), ter ri toire au to pro cla mé in dé pen dant et re con nu uni‐ 
que ment par la Tur quie, est si mi laire au turc ana to lien.

Ce der nier a beau coup évo lué au XX  siècle, en par tie par le chan ge‐ 
ment d’al pha bet dé ci dé en 1928, sur tout par ce que l’on nomme la ré‐ 
vo lu tion lin guis tique (dil de vri mi), po li tique lin guis tique cen tra li sée
qui a pro cé dé à l’épu ra tion des très nom breux em prunts lexi caux et
gram ma ti caux arabes (langue du Coran) et per sans (langue cultu relle
du Moyen- Orient et de l’Asie cen trale mé dié vaux). En réa li té, cette
épu ra tion qui a trans for mé of fi ciel le ment l’ot to man (osmanlıca) en
turc pur/ turc vrai (öztürkçe) n’est pas com plète  : de très nom breux
termes d’ori gine arabe ou per sane sub sistent, of frant des dou blets ou
des « tri plets » (turc/arabe/per san) ap par te nant à des re gistres lin‐ 
guis tiques dif fé rents (par exemple  : conser va teur/pro gres siste dans
le re gistre po li tique, po pu laire/sa vant, ver na cu laire/poé tique dans le
re gistre lit té raire…). Très conser va teur, le turc ju ri dique est en
grande part in com pré hen sible pour le ci toyen or di naire. De fait, la
langue est de na ture à in té grer fa ci le ment (comme le hon grois ou le
ja po nais) de nom breux em prunts pour de mul tiples rai sons, qui vont
des croyances à l’idéo lo gie, en pas sant par la tech no lo gie et de
simples ef fets de mode, au grand dam des pu ristes tou jours af fo lés
par la dis pa ri tion de la langue clas sique, langue qui a pour tant in‐ 
croya ble ment évo lué de puis des siècles. Sub sistent en core des
termes mon gols, chi nois ou sans crits dans le lexique, té moins des
mises en contact avec des ci vi li sa tions dif fé rentes au cours de mi gra‐ 
tions his to riques. On re mar que ra que l’ouz bek ne pro cède pas au tre‐ 
ment, pas sant d’une langue lit té raire clas sique, dite langue de Dja‐ 
gha tay (çağatayca), du nom d’un fils de Gen gis Khan, à l’ouz bek ac tuel
(o’zbek ça, o’zbek tili), le russe étant aux langues tur ciques ex- 
soviétiques ce que le fran çais de la fin du XIX  et du début du XX  siècle
a été pour le turc avant que l’an glais ne prenne le re lais. On re mar‐ 
que ra aussi qu’of fi ciel le ment le turc d’Azer baïd jan (azer bay can ca), le
turk mène et l’ouz bek, sont pas sés du rant les an nées 1990 à la trans‐ 
crip tion en al pha bet latin (le débat a été ou vert pour le tatar, le kir‐ 
ghiz et le ka zakh), ce qui ouvre des pers pec tives nou velles pour l’ap‐ 
pren tis sage des langues tur ciques jusqu’alors trans crites en cy ril lique.
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De puis le début du XX  siècle, les ef fec tifs de lo cu teurs se sont ac crus
par ti cu liè re ment ra pi de ment : la Tur quie comp tait 13 mil lions d’ha bi ‐

5 e



L’enseignement du turc en France : école et collège entre deux projets nationaux

tants en 1927 pour plus de 80  mil lions au jourd’hui si l’on in clut les
4 mil lions d’émi grés pour qui le turc reste lar ge ment langue vé hi cu‐ 
laire (en Eu rope prin ci pa le ment, dont plus de 500 000 en France) et
pour qui le ter ri toire et la so cié té d’ori gine res tent des ré fé rents es‐ 
sen tiels (congés assez sys té ma ti que ment pris en Tur quie, pay sage au‐ 
dio vi suel et mé dia tique, ma riages pré fé ren tiels ar ran gés avec des res‐ 
sor tis sants turcs mal gré trois gé né ra tions d’im mi gra tion  ! — et donc
une ac qui si tion gé né ra li sée par les en fants de la na tio na li té du pays
d’ac cueil des pa rents…).

Pour mé moire, ci tons sim ple ment les autres grandes langues turques
of fi cielles que sont le ka zakh (au Ka za khs tan et dans les pays li mi‐
trophes, dont le Xin jiang chi nois), le kir ghize (en Kir ghi zie et dans les
pays li mi trophes), l’ouz bek (près de 30 mil lions de lo cu teurs en Ouz‐ 
bé kis tan et dans les pays li mi trophes dont l’Af gha nis tan), le tatar et le
ba ch kir (près de 10 mil lions de lo cu teurs : au Ta tars tan, mais aussi de
nom breux dia lectes en Rus sie et Si bé rie). Le ouï gour (en vi ron 10 mil‐ 
lions de lo cu teurs) est parlé en Chine (au Xin jiang et par la dia spo ra
en cours de consti tu tion, qui écrit sou vent en ca rac tères la tins alors
que le ouï gour ori gi nal est trans crit en Chine en ca rac tères arabes).

6

C’est bien le turc de Tur quie, langue of fi cielle de la Ré pu blique de Tur‐ 
quie (et avec la nuance si gna lée supra en Ré pu blique turque de Chypre- 
Nord) qui est en sei gné en France.

7

L’en sei gne ment du turc, langue
vi vante étran gère, en France
Nous fe rons le point sur la pro blé ma tique de l’en sei gne ment de cette
langue en France, di vi sé en deux dis po si tifs très dif fé rents, mais en
usage dans l’école pu blique fran çaise.

8

Le turc, comme d’ailleurs le kurde, est l’une des langues en usage
dans les fa milles is sues de l’im mi gra tion ap pa rue en France dans les
an nées 1960 et plus en core du rant les an nées 1970 avec le dé ve lop pe‐ 
ment des re grou pe ments fa mi liaux ame nant une po pu la tion en fan‐ 
tine im por tante. Mais contrai re ment au kurde, qui reste une langue
vé hi cu laire non of fi cielle, sinon in ter dite pen dant long temps par les
au to ri tés turques, le turc a le sta tut de langue of fi cielle. Langue de
l’État, le turc de vient de facto langue vé hi cu laire d’un groupe d’im mi ‐
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grés nom breux en si tua tion trans na tio nale du simple fait de la
construc tion pro gres sive (de 1956 à au jourd’hui) d’un vaste champ mi‐ 
gra toire trans con ti nen tal, même si ce champ est d’abord cen tré sur
l’Eu rope oc ci den tale in dus tria li sée, et tout par ti cu liè re ment sur l’Al le‐ 
magne.

Les im mi grés turcs et leurs des cen dants, qui ont sou vent au jourd’hui
ac quis la na tio na li té du pays de ré si dence tout en gar dant assez sys‐ 
té ma ti que ment la pos si bi li té d’une double na tio na li té, uti lisent le turc
comme langue ad mi nis tra tive of fi cielle (dans leurs nom breuses re la‐ 
tions avec les ma ni fes ta tions de l’État à l’étran ger : am bas sades, ser‐ 
vices consu laires, imams fonc tion naires des ser vant les lieux de culte,
en sei gnants de « Langue et Culture d’Ori gine » [ELCO]), vé hi cu laire
(dans la re la tion avec les com mer çants, entre fa milles dis per sées aux
quatre coins de l’Eu rope et dans les re la tions com mu nau taires) et
sou vent in tra fa mi liale, ne serait- ce que parce que le ma riage ar ran gé
avec un conjoint venu du pays d’ori gine est très fré quent, ré pon dant
aux normes vil la geoises de la com mu nau té d’ori gine, et que, de ce
fait, les en fants, même nés en émi gra tion, sont d’abord so cia li sés en
turc. Au- delà de ces usages sous- tendant une édu ca tion lin guis tique,
avec une trans mis sion de la langue, certes im par faite — nous en
sommes à une troi sième gé né ra tion de pré sence en Eu rope — mais
presque gé né ra li sée, l’État turc a mis en place des ou tils de trans mis‐ 
sion des va leurs qu’il juge pri mor diale, d’édu ca tion et d’en sei gne ment
lin guis tique et re li gieux (ELCO et imams de la Pré si dence des Af faires
re li gieuses).

10

Le dis po si tif fran çais a été ins tau ré en 1994-1995 et per met de choi sir
le turc au bac ca lau réat parmi au moins une quin zaine de langues
dites « aca dé miques » (au total le choix porte sur 57 langues). Il n’in‐ 
tègre à ce jour que sept cer ti fiés re cru tés par la pro cé dure dite du
«  CAPES ré ser vé  » (Lois Sapin et Per ben), l’un ou l’autre pro fes seur
des écoles dé ta ché, quelques rares va ca taires ou contrac tuels. Ces
trop rares en sei gnants animent trois sites «  bi langues  » 1 en col lège
(Rennes, St Claude, Lavans- les-St-Claude dans le Jura), une quin zaine
de sites en lycée (Stras bourg, Ha gue nau, Bi sch willer, Barr, Sé les tat,
Col mar, Mul house, Paris, Rennes, Gre noble, Nancy…), quelques ex‐ 
ten sions en mi lieu uni ver si taire (Rennes, Or léans, Paris, Bor deaux,
Lyon, Aix- en-Provence…) et le centre ren nais du Centre Na tio nal
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d’En sei gne ment à Dis tance (CNED), où le turc peut là aussi être choi si
au bac ca lau réat.

Le dis po si tif franco- turc, mis en place en 1978 sous la forme « ELCO »
(En sei gne ment des Langues et Cultures d’Ori gine), ras semble plus de
180 en sei gnants pour un pu blic sco laire os cil lant entre 16 000 et 19 
000 élèves à l’école pri maire ou en col lège 2.

12

Le pro blème ma jeur ré side dans cette contra dic tion entre moyens
hu mains mis en place par les deux États, pro grammes sou vent in‐ 
com pa tibles, pé da go gies non adap tées, voire ab sence de pro grammes
et de ma nuels ou mé thodes d’ap pren tis sage, jux ta po si tion, par fois sur
un même lieu, de dis po si tifs non in té grés. De plus, face à l’at ten tisme
fran çais, l’Édu ca tion na tio nale turque, en par te na riat avec un nombre
crois sant de par te naires pu blics et pri vés, fait montre d’une ac ti vi té
im por tante, se do tant d’ou tils de plus en plus per for mants, comme la
fon da tion Yunus Emre qui a ou vert à Deuil- la-Barre, en ban lieue pa ri‐ 
sienne, un centre des ti né à pro mou voir la langue et la culture
turques, mais très en re trait par rap port au pro jet ini tial. Les groupes
pri vés turcs com mencent à ins tal ler des écoles gé né ra listes
(Villeneuve- Saint-George, Lin gol sheim dans l’ag glo mé ra tion de Stras‐ 
bourg) sans réelle prise en compte par les au to ri tés aca dé miques
fran çaises, du simple fait que ces écoles fonc tion nant sur des fonds
en tiè re ment pri vés, no tam ment par le paie ment de frais de sco la ri té
ef fec tué par les pa rents, elles ne sont, au moins pour l’ins tant, pas
conven tion nées et sont donc sou mises à un contrôle très li mi té 3. La
Tur quie a tou jours tenu un dis cours ferme en ma tière de dé fense des
va leurs de la « tur ci té » : main tien de la langue, en ca dre ment du re li‐ 
gieux, lutte contre le sé pa ra tisme (en par ti cu lier kurde), né ga tion du
gé no cide des Ar mé niens… exer çant un vé ri table droit de suite sur
tous les res sor tis sants turcs. Le pas sage à la no tion de double na tio‐ 
na li té est es sen tiel le ment prag ma tique et s’ac com pagne d’un dis cours
sur l’émi gra tion, élé ment de lob bying actif et de soft- power. L’une des
ma ni fes ta tions les plus an ciennes et les plus fermes de cet état d’es‐ 
prit est sans doute la den si té des Consu lats gé né raux et Consu lats
dans toute l’Eu rope oc ci den tale, aux États- Unis et en Aus tra lie.

13

Au- delà de ce constat, il faut poser la ques tion de la né ces saire co‐ 
opé ra tion des deux dis po si tifs (où le Bas- Rhin tient une place unique
et par ti cu liè re ment in té res sante) qui jouent un rôle in con tour nable
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dans l’in té gra tion des élèves d’ori gine turque, mais dont on sou li gne ra
qu’ils sont déjà, ou se ront, presque tous de na tio na li té fran çaise. En
effet, l’im mi gra tion turque de France en ar rive à sa cin quan tième
année de pré sence. Les en fants dits sou vent abu si ve ment de la « se‐ 
conde » et « troi sième » gé né ra tions sont pour la plu part ar ri vés très
jeunes (re grou pe ment fa mi lial) ou nés en France. Les en fants nés de
pa rents où l’un des conjoints est venu de Tur quie sont gé né ra le ment
fran çais — si la double na tio na li té est réel le ment fré quente, elle ne
peut ici être in vo quée —, seuls les en fants primo- arrivants, assez peu
nom breux, entrent en réa li té dans le cas prévu par les ac cords
« ELCO » ini tiaux. Il n’en reste pas moins que ces en fants sont sou‐ 
vent qua li fiés de « Turcs » du fait de leur connais sance, réelle ou sup‐ 
po sée, du turc, mais aussi en rai son de re pré sen ta tions col lec tives sur
l’im mi gra tion turque. Eux se dé fi nissent assez sou vent comme
« Franco- Turcs », ce qui mé ri te rait un long dé ve lop pe ment.

Peut- on ici par ler de «  droits lin guis tiques  » et/ou «  droit à la
langue » en ce qui concerne l’usage du turc — voire éven tuel le ment
du kurde dans la me sure où l’on peut s’at tendre à cette re ven di ca tion
à l’ave nir — en France ? La ques tion mé rite d’être posée dès lors que
co existent plu sieurs dis po si tifs d’en sei gne ment, pu blics ou pri vés,
d’une langue à la fois an cienne dans la di plo ma tie — la créa tion par
Col bert de l’École des Jeunes de langues en 1669 — et très ré cente
dans l’Édu ca tion Na tio nale — 1978, pour le dis po si tif « ELCO », ren‐ 
trée 1994-1995, pour l’ap pa ri tion de la langue aca dé mique —, tels que
dé crits à quelques re prises (Go kalp, 1995 ; de Tapia, 2010).

15

Le turc au lycée : pro fes seurs cer ti fiés,
contrac tuels et va ca taires : un dis po si ‐
tif très fra gile

Rien n’a réel le ment chan gé ces der nières an nées : le nombre d’en sei‐ 
gnants cer ti fiés (par la pro cé dure au jourd’hui ré vo lue du CAPES ré‐ 
ser vé) n’a pas évo lué. L’ac tuelle Loi Sau va det, dont l’ob jec tif est com‐ 
pa rable, ne semble pas pou voir ré gu la ri ser de nou veaux en sei gnants,
du simple fait de leur très grande pré ca ri té. Il s’agit là d’un simple
constat : le nombre d’en sei gnants est si faible et cet en sei gne ment si
confi den tiel qu’ils ex cluent toute re ven di ca tion, qu’elle soit syn di cale
ou lin guis tique. Étant tou jours de sept postes, l’ef fec tif est sur char gé
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non pas tant par l’en sei gne ment — plu sieurs d’entre eux n’ont pas le
quota théo rique de 18  heures heb do ma daires pour des rai sons qu’il
convient d’ex pli ci ter au cas par cas — que par les tâches an nexes ou
connexes  : pré pa ra tion des épreuves (bac ca lau réats, BTS, CAP, BEP,
DNB) et leur cor rec tion, certes in té grées dans le cur sus d’un en sei‐ 
gnant. La sur charge est due avant tout au très faible ef fec tif et à son
non- renouvellement, cer tains étant mo bi li sés sans in ter rup tion de‐ 
puis la ren trée 1995-1996.

Si l’am biance est plu tôt ami cale et le groupe plu tôt soudé, il ap pa raît
néan moins que les condi tions de tra vail sont dif fi ciles, hor mis les
mis sions confiées par les Rec to rats qui sont par fois assez peu co hé‐ 
rentes avec leur sta tut de cer ti fié de turc. On ob serve un cas, dans
l’Aca dé mie d’Orléans- Tours, où un en sei gnant n’en seigne pas la
langue pour la quelle il a été re cru té, alors que la de mande exis tait
bien au mo ment de son re cru te ment, plu sieurs cas où les 18 heures
de ser vice ré gle men taire ne sont pas at teintes. Tous se plaignent du
peu de re con nais sance de leur dis ci pline, ceci ame nant par fois des si‐ 
tua tions pa ra doxales comme à Nancy où l’en sei gnant est res pec té et
par fai te ment in té gré par le lycée d’af fec ta tion, mais sous une dé fi ni‐ 
tion floue (« pour rait en sei gner le turc »  !) et où, par ailleurs, c’est à
Metz et non à Nancy que se situe la de mande réelle.

17

Autre pa ra doxe vécu de puis le dé part de ce qui semble être tou jours,
de puis 1995, une ex pé rience — nous re trou ve rons ce sen ti ment dans
d’autres cas —, l’ab sence quasi- totale de ma té riel pé da go gique, cha‐ 
cun se dé brouillant avec les moyens du bord ou créant son propre
ma té riel pé da go gique. À l’heure du nu mé rique, il n’existe aucun ma‐ 
nuel im pri mé de turc en France, à l’ex cep tion de ce qui est pro duit et
im por té de Tur quie, pro duit à l’usage des uni ver si taires, ou par des
as so cia tions pri vées à but non lu cra tif.

18

L’Aca dé mie de Paris ne dis pose que d’une seule en sei gnante ti tu laire
af fec tée dans un lycée gé né ral ; par le biais d’un re grou pe ment pé da‐ 
go gique, elle ras semble les élèves ori gi naires de Paris et de toute la
ban lieue. Ceci si gni fie que la grande ma jo ri té des élèves d’Île- de-
France se pré sente aux épreuves du bac ca lau réat, quelle que soit l’op‐ 
tion choi sie, sans avoir suivi de cours de turc. Il est en effet éton nant
de consta ter qu’une seule en sei gnante a en charge la ré gion de
France où la po pu la tion tur co phone est la plus nom breuse, avant l’Al‐
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sace et Rhône- Alpes, et donc la plus sus cep tible de de man der à bé‐ 
né fi cier d’un en sei gne ment lin guis tique de turc. Les fa milles des
élèves vivent bien plus dans les com munes pé ri phé riques de la
grande ban lieue pa ri sienne que dans Paris intra- muros et la ques tion
de l’adé qua tion entre l’offre et la de mande mé rite d’être posée, ce
d’au tant plus que les élèves doivent par cou rir de grandes dis tances
pour venir au cours (et réus sir à les in té grer dans leurs em plois du
temps, ce qui n’est pas tou jours ac cep té par leur éta blis se ment d’ori‐ 
gine). Cet équi libre pour rait bien être rompu du simple fait que les
dé ro ga tions pour raient être re fu sées par le Rec to rat de Paris à ceux
de Cré teil et Ver sailles.

L’Aca dé mie de Nancy- Metz ne dis pose éga le ment que d’un seul en‐ 
sei gnant ti tu laire, rat ta ché à un lycée du centre- ville de Nancy.
Connu dans sa ré gion pour son im pli ca tion et son dy na misme dans la
dif fu sion de la culture turque, il est le fon da teur d’une revue bi lingue
qui édite ré gu liè re ment des nu mé ros de puis en vi ron vingt ans,
Oluşum/Ge nèse, sup por tée par une as so cia tion nom mée A Ta Tur quie
et anime un blog très fré quen té par les ly céens et étu diants d’ori gine
turque. Cette im plan ta tion, tout comme celles des ly cées pa ri sien ou
ren nais, est in té res sante dans la me sure où il s’agit d’un lycée clas‐ 
sique, de qua li té, du centre- ville. On peut ce pen dant re gret ter qu’il
s’agisse là d’une im plan ta tion géo gra phi que ment mar gi nale puisque
les ef fec tifs po ten tiels d’élèves pour le turc se si tuent à Metz et For‐ 
bach bien plus qu’à Nancy. Ici aussi, comme à Paris, la ques tion de
l’adé qua tion entre l’offre et la de mande mé rite d’être posée, même si
l’on peut se fé li ci ter de l’in té gra tion de l’en sei gnant dans un éta blis se‐ 
ment in té res sant et ac cueillant.
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L’Aca dé mie de Gre noble ne dis pose, elle aussi, que d’une seule en sei‐ 
gnante. Un mo ment in quié tée par un pro jet de re struc tu ra tion de la
carte sco laire, cette en sei gnante semble avoir re trou vé un équi libre.
En termes de «  carte sco laire  » ré gio nale, on consta te ra que Gre‐ 
noble, comme Be san çon qui com mence à faire de réels ef forts pour
mettre en place des cours de turc, est le centre d’une ré gion où les
po pu la tions im mi grées d’ori gine turque sont nom breuses mais très
dis sé mi nées dans les com munes in dus trielles. Gre noble est par
ailleurs le siège d’une uni ver si té pos sé dant un IEP où la Tur quie a une
place de choix : nous ren con trons très sou vent des étu diants for més
à Gre noble qui posent leur can di da ture à des bourses de re cherche à
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l’Ins ti tut Fran çais d’Études Ana to liennes (IFEA Is tan bul). Nous pou‐ 
vons ainsi si gna ler deux per son na li tés, en fants d’im mi grés turcs ayant
fait leurs études su pé rieures à Gre noble : M. Bay ram Balci, an cien di‐ 
rec teur de l’Ins ti tut Fran çais d’Études sur l’Asie cen trale (IFEAC Ta‐ 
chkent), au jourd’hui in gé nieur de re cherche au CNRS, et M. Meh met
Ali Akin ci, an cien char gé de re cherche au CNRS, ac tuel le ment pro fes‐ 
seur des uni ver si tés, lin guiste re con nu, spé cia liste du bi lin guisme
français- turc et par ailleurs dé fen seur de l’en sei gne ment du turc en
France. L’un comme l’autre ont dé ve lop pé des com pé tences lin guis‐ 
tiques qui les ont ame nés à en trer dans la fonc tion pu blique fran çaise
en tant que cadres, prou vant, s’il en était be soin, que le turc bien maî‐ 
tri sé est une ex cel lente op por tu ni té pro fes sion nelle 4.

L’Aca dé mie de Stras bourg joue un rôle spé ci fique et a un poids par ti‐ 
cu lier dans notre «  carte sco laire  » na tio nale. Cette aca dé mie a été
choi sie comme « aca dé mie pi lote » pour l’en sei gne ment du turc et a,
à l’ex cep tion des deux an nées cor res pon dant à la pé riode des dé parts
en re traite de M.  Gökalp, pre mier char gé de mis sion pour le turc à
l’Ins pec tion Gé né rale de l’Édu ca tion Na tio nale, et de Mme  Eri kan,
maître de confé rences à l’Uni ver si té de Stras bourg, été la res pon sable
de la confec tion des su jets des bac ca lau réats, BTS et autres exa mens
na tio naux in té grant une épreuve de langue turque. Cette si tua tion a
été sou te nue par la vo lon té ré gio nale d’en cou ra ger l’en sei gne ment
des langues à une cer taine pé riode et par la pré sence du Dé par te‐ 
ment d’Études turques de l’Uni ver si té Marc Bloch (ac tuelle Uni ver si té
de Stras bourg). Elle dis pose de ce fait de deux cer ti fiés ti tu laires,
dont la seule no- native spea ker, ainsi que de postes de va ca taires à
géo mé trie va riable. Mais du fait de la fra gi li té de leur sta tut, ces va ca‐ 
taires changent sou vent et nous avons eu de nom breuses dé fec tions
d’en sei gnants pour tant in té res sés et mo ti vés qui ont sou vent dé ci dé
de pas ser un concours de… l’Édu ca tion na tio nale (!), de ve nant CPE ou
ges tion naires d’éta blis se ments sco laires. Der nière ori gi na li té : la pré‐ 
sence d’un ou d’une as sis tant(e) de langue turque. C’est donc sans
conteste dans la Ré gion Al sace que l’en sei gne ment du turc est le
mieux dé fen du et le mieux re pré sen té, ce qui n’em pêche pas in quié‐ 
tudes et in ter ro ga tions quant à la pé ren ni té du dis po si tif.
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L’Aca dé mie de Rennes ne dis pose que d’un seul poste, ad mi nis tra ti‐ 
ve ment rat ta ché à un lycée pé ri phé rique de Rennes, mais tra vaillant
aussi en lycée gé né ral du centre- ville. L’en sei gnante, re cru tée selon
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les mêmes mo da li tés que les autres per son nels, se si gna lait par une
ex cel lente in té gra tion dans le tissu local (Rec to rat et Ins pec tion
d’Aca dé mie, éta blis se ments). Éga le ment ac tive au CNED où est pro‐ 
po sé l’en sei gne ment à dis tance du turc (175 ins crits en 2011, 215 en
2013), elle y est d’ailleurs res pon sable de la pu bli ca tion de l’une des
rares mé thodes d’ap pren tis sage exis tant sur le mar ché, ayant mo bi li‐ 
sé plu sieurs de ses col lègues 5. Cette im pli ca tion et le ré seau créé
dans la ré gion ont per mis la mise en place d’une classe « bi lingue » où
an glais et turc sont en sei gnés à éga li té.

L’Aca dé mie d’Orléans- Tours dis pose en théo rie d’un poste de cer ti‐ 
fié, mais qui n’a ja mais pu en sei gner le turc (sauf un mo ment à l’Uni‐ 
ver si té, à la de mande de l’IEP !), oc cu pé par l’Aca dé mie par des cours
FLE ou l’ac cueil de primo- arrivants. Il s’agit là d’un cas aber rant dû à
une dé ci sion du Rec to rat au mo ment du re cru te ment de l’en sei gnant,
dé ci sion qui n’a pour l’ins tant pas été re mise en cause.
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Le turc au col lège : une quasi- absence
de la part de l’Édu ca tion na tio nale, ren ‐
flouée par l’Édu ca tion na tio nale turque

À quelques très rares ex cep tions près, le turc n’est pas en sei gné au
col lège, sauf sous une forme ex pé ri men tale, comme à Tou louse pour
des en fants primo- arrivants 6, ou par ex ten sion, à la de mande des pa‐ 
rents et des élèves et dé pen dant de l’au to ri sa tion d’un prin ci pal de
col lège, par l’in ter mé diaire d’un en sei gnant turc du dis po si tif
« ELCO ». Cette dé marche ap pa raît sou vent comme peu in té grée. Si
cela n’a en soi rien de ré pré hen sible, il se rait né ces saire de s’in ter ro‐ 
ger sur la per ti nence de lais ser le « champ libre » à l’Édu ca tion na tio‐ 
nale turque dans des éta blis se ments sco laires fran çais, ce qui fait là
en core du turc une langue d’im mi grés to lé rée, l’en sei gne ment étant
ainsi lais sé à une tierce par tie sou vent mal in té grée dans le dis po si tif
de droit com mun 7. Les en sei gnants turcs se plaignent trop sou vent
de l’ab sence d’ac cueil (aussi bien de la part de la di rec tion que du
corps en sei gnant), des cours « dif fé rés » (hors temps sco laire) qui les
coupent du per son nel en sei gnant en li mi tant les pos si bi li tés de
contact, et des cours géo gra phi que ment épar pillés qui em pêchent
toute in té gra tion dans un pro jet pé da go gique.
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Aca dé mie de Rennes : Après moult pé ri pé ties (pour réunir le nombre
d’élèves suf fi sant, en mo ti vant les pa rents pour en voyer en 6  d’un
éta blis se ment du centre- ville de très jeunes filles quit tant ra re ment
leur quar tier), le ni veau de la troi sième a été at teint avec l’ad mis sion
en 2009-2010 de cinq en fants sans lien cultu rel préa lable avec la Tur‐ 
quie. L’ex pé rience, unique du fait de cette pré sence, mé rite at ten tion.
L’en sei gnante, re con nue, a pour tant vu tout son tra vail remis en
cause par une dé ci sion ad mi nis tra tive peu co hé rente, dif fi ci le ment
rec ti fiée par le trans fert de cette classe du lycée vers un col lège
proche (ren trée  2013-2014) alors que l’ex pé rience, au pre mier abord
réus sie, re po sait sur une dé marche de mixi té cultu relle et so ciale,
lon gue ment né go ciée avec les ser vices aca dé miques. Ainsi, pour di‐ 
verses rai sons, ce dis po si tif reste très fra gile et l’on peut dire que l’on
est ici passé d’une si tua tion exem plaire à un constat d’échec dû, en
grande part, à une in com pré hen sion mu tuelle.
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Aca dé mie de Be san çon  : Une autre ex pé rience a été menée dans le
Jura où, sur l’ini tia tive du Rec to rat d’Aca dé mie, deux cours ont été
pro po sés dans des col lèges de la ré gion de Saint- Claude et une opé‐ 
ra tion de cer ti fi ca tion des connais sances a été lan cée par le Centre
lin guis tique TÖMER (Uni ver si té d’An ka ra). Si dans un cas, le cours a
pu être ou vert sans pro blème, re po sant sur la no mi na tion d’un pro‐ 
fes seur des écoles fran çais d’ori gine turque, dans l’autre, l’opé ra tion a
été source d’une vio lente po lé mique entre les ser vices du Rec to rat et
de l’Ins pec tion d’Aca dé mie de Lons- le-Saunier, les en sei gnants et pa‐ 
rents d’élèves fran çais, les pa rents d’élèves turcs d’ori gine — doit- on
pré ci ser que la quasi- totalité des en fants est de na tio na li té fran çaise
et que les pa rents ont sou vent ac quis cette na tio na li té —, les mé dias
lo caux (dont la chaîne ré gio nale France 3) et les élus lo caux. Manque
de co or di na tion ou ab sence d’in for ma tion suf fi sante ? On peut avant
tout re gret ter la confu sion qui s’est ins tau rée alors que tout avait été
mis en œuvre pour la bonne marche de l’opé ra tion, et plus en core le
fait que les en fants aient été les prin ci pales vic times de cette confu‐ 
sion alors qu’il s’agis sait d’une ex pé rience menée par l’Édu ca tion Na‐ 
tio nale. De fait, la po lé mique s’était en ga gée entre une en sei gnante
d’histoire- géographie et un en sei gnant turc du dis po si tif « ELCO » à
pro pos du gé no cide ar mé nien, suite à la dé cla ra tion d’un élève re pre‐ 
nant l’ar gu men ta tion de son en sei gnant turc. Quelques dé marches
entre au to ri tés aca dé miques et di plo ma tiques ré gio nales ont per mis
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aux deux par ties d’échan ger les points de vue des deux Édu ca tions
na tio nales, fran çaise et turque, et de désa mor cer la crise. Une
consul ta tion menée au col lège au près des en sei gnants a abou ti à la
dé ci sion de re con duire l’opé ra tion en classe de sixième pour 2011-
2012. L’en sei gnant de turc ayant donné toutes les ga ran ties de sé rieux
et de qua li té pé da go gique dans un contexte par ti cu liè re ment dif fi cile,
l’ex pé rience s’est donc pour sui vie jusqu’au mo ment de la ré dac tion de
cette contri bu tion (2013-2014).

Une ex pé rience de cer ti fi ca tion s’est par contre dé rou lée sans pro‐ 
blème ma jeur, à titre ici en core ex pé ri men tal, TÖMER ayant ac cep té
de prendre en charge la to ta li té des frais. Une tren taine de col lé giens
ont pu ainsi être sou mis à cette cer ti fi ca tion, mais l’ex pé rience a
mon tré la re la tive fai blesse lin guis tique et cultu relle de ces en fants et
ado les cents, pour qui le turc reste une langue d’usage in terne, dans la
fa mille, lors de sé jours en Tur quie, entre pairs de même ori gine mais
sans autre for ma tion lin guis tique ini tiale que celle du dis po si tif
« ELCO » (que tous ne suivent d’ailleurs pas), ce que tend éga le ment à
prou ver l’ex pé rience d’éva lua tion menée dans le Bas- Rhin.
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Le dis po si tif « ELCO » : un dis po si tif
sou vent cri ti qué, mais re la ti ve ment so ‐
lide

Quand bien même ce dis po si tif est dé crié et cri ti qué 8, sou vent à rai‐ 
son pour ses ca rences pé da go giques et le manque d’in té gra tion en
France d’en sei gnants peu fran co phones, il semble dif fi cile de le re‐ 
mettre en cause pour des rai sons di plo ma tiques. Du fait de l’in adé‐ 
qua tion entre l’offre et la de mande, il a ten dance à s’étendre aux col‐ 
lèges, ce qui n’est réel le ment pas sou hai table pour de mul tiples rai‐ 
sons. Les ex clu sions de facto semblent fré quentes ; elles peuvent tou‐ 
cher di verses ca té go ries de pu blic : des en fants sans at taches cultu‐ 
relles turques in té res sés par l’ap pren tis sage d’une langue par fois dite
« de la mon dia li sa tion » 9, des en fants de couples mixtes sou vent dé‐
rou tés par les pra tiques pé da go giques et par fois un cer tain dis cours
na tio na liste turc ou en core des en fants de ré fu giés ou de fa milles ap‐ 
par te nant à des groupes confes sion nels ou eth niques mi no ri taires. Le
mi nis tère maî trise ce pen dant bien les sta tis tiques (ef fec tifs des élèves
et en sei gnants, classes et sta tuts de ces classes) et la carte sco laire
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sur ce dis po si tif, mais le fait que la par tie fran çaise ne donne pas de
pers pec tives claires dans un contexte où la Tur quie se dote d’ou tils
de dif fu sion de la langue et de la culture de plus en plus nom breux ne
fa ci lite pas la né go cia tion avec la par tie turque.

Monde as so cia tif et sec teur privé : des
ini tia tives assez nom breuses, mais peu
de contrôle ou de co or di na tion
Très écla tée, l’ac ti vi té as so cia tive est dif fi cile à suivre. Nos connais‐ 
sances pro viennent soit du temps où nous fai sions nos études ou de
la pé riode qui a suivi, soit de la pro fes sion de cher cheur sur les
condi tions d’in té gra tion de l’im mi gra tion turque en France. Avec les
pro fondes trans for ma tions des agents pu blics en charge de l’in té gra‐ 
tion en France (FA SILD/ACSE  ; OMI/ANAEM/OFII) 10, le contact di‐ 
rect a été perdu, les as so cia tions laïques sub ven tion nées par les pou‐ 
voirs pu blics ont for te ment ré gres sé tan dis que les as so cia tions à
conno ta tions com mu nau taires et re li gieuses se sont mul ti pliées et
ont lar ge ment ob te nu leur au to no mie de facto, n’ayant aucun be soin
de sup ports fran çais, autres que po li tiques. Dans ces cadres et
contextes nou veaux, les éven tuels cours de langue turque ou ac ti vi tés
édu ca tives di rectes ou in di rectes — dont des cours co ra niques dis‐ 
pen sés en turc — échappent à peu près com plè te ment aux dis po si tifs
de contrôle. Il faut en par ti cu lier poser la ques tion des ac ti vi tés pé ri‐ 
sco laires, comme l’aide aux de voirs ou le sou tien sco laire, sec teur
dans le quel les jeunes ani ma teurs d’ori gine turque ex cellent, mais où
les au to ri tés de tu telle (mu ni ci pa li tés, Conseils gé né raux, Édu ca tion
na tio nale) semblent to ta le ment dé pas sées. Un nou vel ac teur édu ca tif
turc, privé, com mence à émer ger en France. Son émer gence est pré‐ 
oc cu pante dans la me sure où elle émane de groupes pri vés très bien
im plan tés en Tur quie comme en Asie cen trale ou dans les Bal kans,
sinon aux États- Unis et dans d’autres pays oc ci den taux (Grande- 
Bretagne, Bel gique, Al le magne, Aus tra lie…), mais liés à des groupes
re li gieux. Le sec teur privé semble être en me sure de prendre la suite
du sec teur as so cia tif en mul ti pliant les or ga nismes as so cia tifs uti li‐ 
sant des sa la riés. Un pre mier cas a été re le vé à Villeneuve- Saint-
Georges, pour un col lège privé qui pour rait pas ser sous contrat après
la pé riode de pro ba tion. Or ce col lège re lève clai re ment de la mou ‐
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vance « Fe thul lah Gülen » 11  : il suf fit de re cher cher les sites in ter net
turcs ci tant les ac teurs de l’ex pé rience (mais à la condi tion d’être évi‐ 
dem ment tur co phone). Un se cond cas a été re le vé à Lin gol sheim (ag‐ 
glo mé ra tion de Stras bourg) où un col lège a été inau gu ré en sep‐ 
tembre 2012. Mais ce grou pe ment est déjà très im pli qué dans le pé ri‐ 
sco laire (aide aux de voirs, sou tien sco laire, en sei gne ment des langues
vi vantes). Com bat tu de puis dé cembre 2013 par le gou ver ne ment turc,
ce mou ve ment est pré sent en France sous di verses rai sons so ciales
(Edu ca plus, Edu cac tive, Études Plus), sans comp ter des opé ra tions
plus lo ca li sées, comme Stra lang, une école pri vée de langues à Stras‐ 
bourg.

Les en jeux ac tuels de l’en sei gne ‐
ment du turc en France

Une fi lière lin guis tique to ta le ment dés ‐
équi li brée

Face aux sept cer ti fiés du dis po si tif fran çais, il y a en vi ron 180 en sei‐ 
gnants turcs du dis po si tif « ELCO ». Le turc reste clai re ment dans les
es prits (ad mi nis tra tions aca dé miques, chefs d’éta blis se ment, en sei‐ 
gnants…) une langue d’im mi grés et non une langue étran gère de droit
com mun, comme le sont l’an glais, l’al le mand, l’es pa gnol, l’ita lien ou le
por tu gais. Le sta tut du turc reste à cet égard plus pro blé ma tique en‐ 
core que celui de l’arabe. Grâce à la pré sence des en sei gnants du dis‐ 
po si tif « ELCO », le cycle pri maire est re la ti ve ment bien pour vu. Avec
les quelques rares cer ti fiés et va ca taires re le vant de l’Édu ca tion na‐ 
tio nale, non seule ment le bac ca lau réat et les BTS sont as su rés — mais
dans ce cas, le pas sage au contrôle conti nu peut si gni fier l’af fai blis se‐ 
ment d’une langue pour tant utile pour des jeunes in té res sés par un
re tour en Tur quie ou un em ploi d’in ter face entre les deux éco no mies
—, et plu sieurs cen taines d’élèves sont sui vies au lycée. C’est dans le
cycle se con daire et les col lèges que la pé nu rie est la plus claire : non
seule ment la conti nui té pé da go gique n’est pas as su rée entre l’école
pri maire et le lycée, mais les en sei gnants « ELCO » sont de plus en
plus pré sents dans les col lèges, ce qui n’est pas sou hai table au vu des
évo lu tions ré centes de l’Édu ca tion na tio nale en Tur quie. En effet, de ‐
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puis les vio lents in ci dents que la Tur quie a vécus en mai- juin 2013 et
le rai dis se ment du gou ver ne ment sur une ligne is la miste de moins en
moins mo dé rée, l’École est l’enjeu d’une lutte fra tri cide entre fac tions
po li tiques is la mistes qui éli mine en sei gnants de ten dances laïques et
ré pu bli caines, syn di ca listes, membres de mi no ri tés comme les Alé vis,
et qui fait bas cu ler les écoles pu bliques dans l’en sei gne ment co ra‐ 
nique, re met tant en cause toute la construc tion ké ma liste ins pi rée du
po si ti visme fran çais.

Forte im pli ca tion turque, faible im pli ‐
ca tion fran çaise
Dans le contexte ana ly sé ci- dessus, le manque ab so lu de pers pec tives à
moyen et long terme de l’en sei gne ment du turc en France de vient une
ques tion sen sible, alors que la Tur quie se dote de nom breux élé ments de
dif fu sion de sa langue et de sa culture (té lé vi sions sa tel li taires pu bliques
et pri vées, en sei gne ment à dis tance, ins ti tuts cultu rels Yunus Emre,
Olym piades de la langue turque, éta blis se ments de co opé ra tion po ly va‐ 
lents comme TİKA ou cultu rels comme TÜRKSOY…) 12. Dans ce
contexte, les pers pec tives ne sont pas claires et aucun ob jec tif n’est
réel le ment af fi ché :
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pas de re cru te ment pos sible hors va ca taires ou contrac tuels, puisque il
n’existe pas de concours de re cru te ment (ni CAPES, ni agré ga tion), donc pas
de rem pla ce ment des dé parts à la re traite non plus ;
pas de pro grammes, ni de ma té riel pé da go gique adap té (ma nuels, gram ‐
maires, exer cices, dic tion naires, mé thodes au dio vi suelles…), à la no table ex ‐
cep tion du CNED ;
langue aca dé mique de puis la ren trée 1995, le turc reste une langue à peine
to lé rée dans l’Édu ca tion na tio nale, et ce, mal gré le dé voue ment sans faille des
per son nels, gé né ra le ment ap pré ciés dans les éta blis se ments où ils en ‐
seignent, la forte de mande des élèves pour les épreuves na tio nales des exa ‐
mens et les pro grès im por tants de l’éco no mie et de la dé mo gra phie turques,
ame nant des dé bou chés in té res sants.
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Langue d’im mi gra tion condam née à
dis pa raître ou langue vi vante étran ‐
gère ?
Le turc souffre tou jours, mal gré son sta tut de langue aca dé mique ob te‐
nu en 1994-1995, de re pré sen ta tions très dé fa vo rables dans l’opi nion
pu blique fran çaise, où per durent cer tains amal games comme le turc
ap par te nant aux langues arabes, ou le turc, langue des ti née à dis pa‐ 
raître avec l’in té gra tion des im mi grés d’ori gine turque en France. C’est
ou blier le dy na misme dé mo gra phique et éco no mique de la po pu la‐ 
tion turque ainsi que son im por tance dé mo gra phique. La puis sance
de dif fu sion ne doit pas être né gli gée, avec plu sieurs di zaines de
chaînes té lé dif fu sées par sa tel lites et pou vant être cap tées en n’im‐ 
porte quel point du ter ri toire fran çais. Or le sta tut du turc, langue de
l’im mi gra tion ou langue de culture, n’est clair ni dans l’es prit de
nombre de ci toyens fran çais, quand bien même ils sont en sei gnants
au contact d’élèves d’ori gine turque, ni dans celui des dé ci deurs, po li‐ 
tiques ou ad mi nis tra teurs.
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Il ap pa raît donc qu’en émi gra tion le turc- langue na tio nale reste pour
la Tur quie un enjeu ma jeur. En France, comme cela a été sou li gné, cet
enjeu est pris en charge, avec des moyens et des ob jec tifs à la fois
contra dic toires et dés équi li brés, par plu sieurs dis po si tifs ou ca té go‐ 
ries d’ac teurs sur les ter rains édu ca tifs et sco laires, de l’école pri‐ 
maire à l’Uni ver si té. Le dés équi libre est fla grant si l’on consi dère les
ef fec tifs d’en sei gnants, une dou zaine d’en sei gnants de l’Édu ca tion
Na tio nale fran çaise, dont 8 ti tu laires, face à 212 en sei gnants ti tu laires
turcs en poste dans les écoles et col lèges fran çais (si tua tion de la ren‐ 
trée 2015). La « par tie turque », si l’on use de cette ex pres sion du lan‐ 
gage di plo ma tique, es time que l’ap pren tis sage de la langue d’ori gine
est un droit à la langue qu’il convient d’en cou ra ger et de dé ve lop per,
in dé pen dam ment, si né ces saire, d’un droit à s’ins crire au cours d’une
langue vi vante étran gère qui existe dans l’Édu ca tion na tio nale de puis
1995 (Go kalp 1995). Quant aux lo cu teurs issus de l’im mi gra tion, pour
la plu part, ils pensent qu’il s’agit d’un droit na tu rel, ac quis, le fran çais
étant la langue étran gère par lée par la po pu la tion au toch tone, si tua‐ 
tion jugée nor male et lé gi time, mais n’in ter fé rant pas avec le droit im‐ 
pres crip tible de par ler le turc.
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Cette si tua tion lin guis tique n’est, en réa li té, peut- être pas si dif fé‐ 
rente cultu rel le ment de celle qui pré va lait dans les Bal kans ot to mans
où les tur co phones mi no ri taires étaient en si tua tion de pou voir dans
un mi lieu au toch tone ma jo ri taire al lo phone (par lant le bul gare, le
serbe, le grec ou le rou main). Cela amène à une ré flexion, qui ne peut
être dé ve lop pée ici, sur le ca rac tère mul ti cul tu rel (par ex ten sion in‐ 
ter cul tu relle par em prunts ré ci proques), mul ti con fes sion nel, mul‐ 
tieth nique, de l’Em pire ot to man que la Ré pu blique de Tur quie n’a pas
réus si à com plè te ment éra di quer, comme en té moigne la ques tion
kurde. Ce pen dant, le turc, langue of fi cielle d’une dia spo ra au jourd’hui
re ven di quée, construite par l’État, édu ca tive (trans mis sion fa mi liale,
té lé vi sion sa tel li taire et ré seaux so ciaux, tissu as so cia tif à forte
conno ta tion re li gieuse), se heurte au fran çais, langue of fi cielle, langue
d’en sei gne ment et édu ca tive, vé hi cu laire, pra ti quée en de hors des
ins ti tu tions et ré seaux com mu nau taires. C’est ici que l’on peut par ler
d’une confron ta tion de deux langues of fi cielles, l’une, le fran çais, en
si tua tion de jure et de facto de do mi na tion, l’autre, le turc, par dé fi ni‐ 
tion mi no ri taire et étran gère, mais se com por tant comme langue
d’État (et donc do mi nante) en de hors de ses fron tières. Les élèves et
les fa milles, dans des pro por tions ex trê me ment va riables, se trouvent
donc être les en jeux de deux po li tiques na tio nales contra dic toires là
où au contraire de vrait jouer la com plé men ta ri té dans l’in té rêt de
l’élève.
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Conclu sion
L’en sei gne ment du turc, langue vi vante étran gère, langue de culture
et de com mu ni ca tion avec une di men sion in ter na tio nale en pro gres‐ 
sion, est sans doute, au jourd’hui en France, ar ri vé à un tour nant. Très
an cien dans le pay sage aca dé mique par le biais de « l’École des Jeunes
de Langues » créée à l’époque de Louis XIV, l’ac tuel IN AL CO, cet en‐ 
sei gne ment n’a été ou vert dans les éta blis se ments sco laires que très
tar di ve ment par Jack Lang, alors mi nistre de l’Édu ca tion na tio nale
(1995). De puis cette date, il a peu pro gres sé et se trouve même sou‐ 
vent en dif fi cul té. Contrai re ment à ce que sug gère le titre de l’ar ticle
de S.  Gau tier‐Kızılyürek (2007), c’est bien plus le dis po si tif fran çais
qui est en dan ger, faute d’in ves tis se ment po li tique, hu main et ma té‐ 
riel, que le dis po si tif « ELCO », re la ti ve ment bien géré en bi la té ral (la
Tur quie as sure les sa laires et une bonne part de l’en ca dre ment, la
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France né go cie la carte sco laire et as sure de plus en plus les ins pec‐ 
tions pé da go giques, tout en me nant quelques ex pé riences in té res‐ 
santes, s’agis sant de l’éva lua tion ou de la for ma tion). Mais, sur fond de
crise éco no mique et de RGPP (Ré vi sion gé né rale des po li tiques pu‐ 
bliques), il ap pa raît im pos sible de pro gres ser du côté fran çais, la seule
po si tion reste dé fen sive et em pêche toute ac tion réelle de conso li da‐ 
tion et de di ver si fi ca tion de l’offre pé da go gique. Les en jeux, en
termes de re con nais sance ré ci proque, d’in té gra tion d’une po pu la tion
im mi grée main te nant sé den ta ri sée et d’aide à la créa tion d’em ploi,
sont pour tant im por tants.

Peut- on par ler de « droit à la langue » ou de « droits lin guis tiques »,
au- delà de la simple main te nance d’une connais sance mi ni male per‐ 
met tant un éven tuel « re tour » (pro jet ini tial des an nées 1970-1980) ?
Dès lors que cette langue a été agréée par l’Édu ca tion na tio nale en
tant que langue « aca dé mique » (1994-1995), en sei gnée dans les éta‐ 
blis se ments pu blics et sus cep tible d’être choi sie comme langue vi‐ 
vante pour les exa mens na tio naux, ce droit est re con nu of fi ciel le‐ 
ment, mais sur une base ambiguë. Il ne s’agit ni d’une langue ré gio‐ 
nale, ni tout à fait d’une langue étran gère au même titre que l’an glais
ou l’al le mand, voire le chi nois. Le turc a ici un ca rac tère mal dé fi ni,
situé quelque part entre ce sta tut et celui de « langue d’im mi gré des‐ 
ti né à re tour ner dans son pays d’ori gine », d’où cet équi libre mal dé fi‐ 
ni lui aussi entre dis po si tifs de l’Édu ca tion na tio nale et celui de
l’« ELCO ». Les « usa gers », élèves ou pa rents d’élèves, ont d’ailleurs
bien du mal à se dé ter mi ner, entre un dis po si tif no toi re ment in suf fi‐ 
sant et un dis po si tif gé né ra le ment jugé peu ef fi cace… de puis un peu
plus de trois dé cen nies. On constate d’ailleurs que dans l’es prit des
ac tuels pro mo teurs de cet en sei gne ment, le turc garde sou vent un
ca rac tère «  ex pé ri men tal  » et ce de puis 1995, or nous sommes en
2015  ! Membre du G20, ca rac té ri sée ces der nières an nées par des
taux de crois sance «  à la chi noise  » et sou vent qua li fiée de «  pays
émergent », la Tur quie se dote d’ou tils de rayon ne ment nou veaux et
re la ti ve ment ef fi caces, re le vant de ce que l’on nomme, sur le mo dèle
amé ri cain, le soft- power. Si l’on peut par ler de conflit po ten tiel entre
« droit à la langue » et droit « lin guis tique », entre en sei gne ment du
turc dans l’ins truc tion pu blique et réa li tés quo ti diennes du ter rain,
c’est sans doute dans le fossé ap pa ru entre ré gres sion du ser vice pu ‐
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http://www.erudit.org/revue/cd/1990/v31/n2/043028ar.pdf
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http://wi ki pe dia.org/wiki/TypkTилдеинңЖыыгы (kir ghize en ca rac tères
cy ril liques) ;

http://uz.wi ki pe dia/org/wiki/Tur kiy_tillar (ouz bek en ca rac tères la tins).

LE CLERC Jacques, 2002, L’amé na ge ment lin guis tique dans le monde, Qué bec,
Uni ver si té Laval, en ligne :

http://www.tlfq.ula val.ca/axl/asie/azer baid jan1.gnrl.htm (Azer baïd jan. Si‐ 
tua tion gé né rale) ;

http://www.tlfq.ula val.ca/axl/asie/azer baid jan3.pol- min.htm (Azer baïd jan.
La po li tique lin guis tique à l’égard des mi no ri tés na tio nales ou la ques tion
des mi no ri tés) ;

http://www.tlfq.ula val.ca/axl/eu rope/chypre.htm (Île de Chypre) ;

http://www.tlfq.ula val.ca/axl/eu rope/chy pre nord.htm (Ré pu blique turque
de Chypre du Nord) ;

http://www.tlfq.ula val.ca/axl/eu rope/cri mee.htm (Cri mée/Ukraine) ;

http://www.tlfq.ula val.ca/axl/asie/ka za khs tan.htm (Ka za khs tan) ;

http://www.tlfq.ula val.ca/axl/asie/kir ghi zis tan.htm (Kir ghi zis tan) ;

http://www.tlfq.ula val.ca/axl/asie/ouz be kis tan.htm (Ouz bé kis tan) ;

http://www.tlfq.ula val.ca/axl/asie/tur quie.htm (Tur quie).

NOTES

1  Il s’agi(ssai)t de classes de col lège, de la sixième à la troi sième, per met tant
de conti nuer l’enseignement- apprentissage du turc à éga li té ho raire avec
l’an glais. Un pro jet al sa cien, bi langue allemand- turc, n’a pas pu voir le jour.

2  Ces ac cords, sou vent de simples échanges de lettres entre au to ri tés aca‐ 
dé miques par le biais de la di plo ma tie, avaient pour but ini tial de per mettre
aux en fants de l’im mi gra tion de gar der des élé ments suf fi sants de langue et
culture d’ori gine pour leur ré in ser tion so ciale et éco no mique dans le pays
de dé part de leurs pa rents. Ils ont été éta blis avec les trois pays du Magh‐ 
reb, l’Es pagne, l’Ita lie, la You go sla vie (re pris au jourd’hui par la Ser bie) et la
Tur quie. Cri ti qués par fois vio lem ment de puis le dé part, ils n’ont en réa li té

http://wikipedia.org/wiki/TypkT%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D2%A3%D0%96%D1%8B%D1%8B%D0%B3%D1%8B
http://uz.wikipedia/org/wiki/Turkiy_tillar
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/azerbaidjan1.gnrl.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/azerbaidjan3.pol-min.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/chypre.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/chyprenord.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/crimee.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/kazakhstan.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/kirghizistan.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/ouzbekistan.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/turquie.htm
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ja mais été remis en cause, mais l’ac cueil des en sei gnants étran gers a tou‐ 
jours été pro blé ma tique.

3  La Pré fec ture donne un agré ment pour l’ac cueil du pu blic ré pon dant à la
ré gle men ta tion de sé cu ri té, le Rec to rat donne un agré ment sur la di rec tion
et le corps en sei gnant de vant ré pondre à la ré gle men ta tion sur l’en sei gne‐ 
ment. Mais, comme il est de fait hors conven tion ne ment (et le paie ment de
sa laires des en sei gnants n’étant pas as su ré par l’État), ce contrôle reste ce‐ 
pen dant li mi té en ce qui concerne la qua li té du ser vice rendu.

4  Les ac ti vi tés pro fes sion nelles de l’au teur de ces lignes, dans la re cherche
et l’en sei gne ment des langues et ci vi li sa tions turques, l’ont amené à
connaître ces per sonnes : an cien di rec teur de re cherche au CNRS et ac tuel‐ 
le ment pro fes seur des uni ver si tés, il est aussi membre de la Com mis sion
scien ti fique des Ins ti tuts fran çais à l’étran ger du mi nis tère des Af faires
Étran gères et Eu ro péennes. Cette der nière ins tance exa mine les de mandes
de bourses et al lo ca tions de re cherche ainsi que les no mi na tions aux postes
de di rec teurs, directeurs- adjoints, se cré taires scien ti fiques… C’est ainsi que
l’on peut me su rer les ef fets de l’IEP de Gre noble, par ailleurs éga le ment actif
pour l’Azer baïd jan.

5  Mé thode des ti née seule ment au pu blic du CNED et au ni veau de la classe
Ter mi nale pré pa rant l’épreuve du bac ca lau réat.

6  Sous l’égide du CAS NAV de Haute Ga ronne (Centre Aca dé mique pour la
Sco la ri sa tion des Nou veaux Ar ri vants et des En fants du Voyage), ex pé rience
jugée très po si tive mais non re nou ve lée pour cause de dif fi cul tés bud gé‐ 
taires.

7  L’ac cord ini tial pré voit pour tant que cet en sei gne ment est sous le double
contrôle des au to ri tés aca dé miques fran çaises (les Ins pec teurs d’Aca dé mie)
et turques (l’at ta ché d’Édu ca tion na tio nale de l’am bas sade ou du consu lat le
plus proche). L’ex pé rience prouve que ces ins pec tions ont été très di ver se‐ 
ment me nées du rant des an nées, mais le mi nis tère fran çais, en ac cord avec
l’am bas sade de Tur quie, a di ri gé ces der nières an nées une cam pagne pour
mieux en ca drer cet en sei gne ment. Les ins pec tions, mul ti pliées, sont gé né‐ 
ra le ment bien ac cueillies par les en sei gnants turcs qui y voient une forme
de re con nais sance de leur tra vail.

8  Cf. le rap port 2010 du HCI- Haut Conseil à l’In té gra tion, Les défis de l’in‐ 
té gra tion à l’école et re com man da tions du Haut Conseil à l’In té gra tion au
Pre mier mi nistre, re la tives à l’ex pres sion re li gieuse dans les es paces pu blics de
la Ré pu blique. Paris, 2010, 197 p.
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9  Langue « cen trale » ou « super- centrale », selon Cal vet (1999), «  langue
du monde  », selon Aka lin (2009), ac tuel pré sident de l’Aca dé mie de la
Langue turque (Türk Dil Ku ru mu)  : pour le pre mier, lin guiste fran çais, le
turc se clas se rait, en ex tra po lant le mo dèle gra vi ta tion nel pré sen té, entre
langue cen trale (langue na tio nale de près de 80 mil lions de lo cu teurs) et
langue super- centrale (langue en pro gres sion à l’étran ger) ; pour le se cond,
lin guiste turc, la po si tion du turc re lève des grandes langues de ci vi li sa tion
de par son his toire et sa ré par ti tion géo gra phique en Eur asie. L’enjeu n’est
pas que sta tis tique ou des crip tif.

10  FASILD-  le Fond d’Ac tion So ciale, créé en 1958, a connu di verses ré orien‐ 
ta tions avant de de ve nir en 2006 l’ACSE- Agence (na tio nale) de la Co hé sion
so ciale et de l’Éga li té des chances. D’abord ONI- Office Na tio nal d’Im mi gra‐ 
tion re nom mé OMI- Of fice des Mi gra tions In ter na tio nales, l’ANAEM- Agence
Na tio nale de l’Ac cueil des Étran gers (in té grant l’an cien SSAE- Service So cial
d’Aide aux Émi grants), est de ve nue OFII- Office Fran çais de l’Im mi gra tion et
de l’In té gra tion. Valse des sigles qui en dit long sur les « tâ ton ne ments » de
l’ad mi nis tra tion fran çaise en la ma tière.

11  Imam au dé part proche des idées de l’extrême- droite, Fe thul lah Gülen a
bâti un em pire fi nan cier et mé dia tique re po sant en par ti cu lier sur l’en sei‐ 
gne ment et l’édu ca tion. On lui prête non moins de 2 000 écoles et uni ver si‐ 
tés de par le monde, comme le sou ligne une série d’ar ticles (Ruth Frem son,
Suzy Han sen, Mus ta fa Akyol) pu bliés par Cour rier In ter na tio nal Hors Série
(Où va la Tur quie, mars- avril-mai 2014, p. 24-29).

12  TİKA- Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı : Agence de Dé ve lop pe ment et de
Co opé ra tion turque. TÜRKSOY-  Türk Kültür ve Sa nat lar Ortak Yönetimi  :
Di rec tion com mune de la Culture et des Arts turcs.

ABSTRACTS

Français
Après quelques rap pels sur la place du turc et des autres langues du groupe
turc de la fa mille al taïque lin guis tique dans le monde, état des lieux de l’en‐ 
sei gne ment du turc par les Édu ca tions na tio nales fran çaise et turque et
pré sen ta tion des en jeux de cet en sei gne ment en France. Le turc, langue
«  aca dé mique  » en France de puis 1995, donc sus cep tible d’être en sei gné
dans les éta blis se ments pu blics et choi si comme langue vi vante pour les
épreuves na tio nales, au même titre que l’an glais, l’al le mand, l’es pa gnol ou
l’arabe, est ce pen dant peu sou te nu. Le très faible re cru te ment des pro fes‐ 
seurs de puis 1995 pose un réel pro blème face à la de mande des élèves,
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nom breux à opter pour cette langue. En l’ab sence de CAPES (Cer ti fi cat d’Ap‐ 
ti tude au Pro fes so rat de l’En sei gne ment du Se cond degré), ce re cru te ment
est dif fi cile et rend criante l’in adé qua tion entre l’offre pé da go gique et la de‐ 
mande. Par ailleurs, le dis po si tif «  ELCO  » (En sei gne ment de Langue et
Culture d’Ori gine), beau coup plus pré sent, mais très mal in té gré dans
l’école, pose bien d’autres ques tions, tou jours re nou ve lées, ja mais tran chées.
Peut- on ici réel le ment par ler de « droit‐s lin guis tique‐s » ?

English
After a brief present a tion of Turk ish, Turkic lan guages and their re la tions to
the broader Al taic lan guage fam ily, this paper de scribes the state of Turk ish
lan guage learn ing in France and the col lab or a tion between French and
Turk ish edu ca tional au thor it ies in the mat ter. Turk ish was re cog nized as an
“aca demic” lan guage in France in 1995. This means that it may be stud ied in
pub lic schools and chosen as a sub ject for middle and high school gradu‐ 
ation, just like other mod ern lan guages (Eng lish, Ger man, Span ish or Ar abic,
to name but a few). Yet Turk ish is sel dom taught. Too few teach ers of Turk‐ 
ish have been hired since 1995; this has gen er ated a genu ine prob lem for
many stu dents wish ing to learn the lan guage. There is no state cer ti fic a tion
for teach ers of Turk ish, which com plic ates the re cruit ment pro cess and
fur thers the im bal ance between sup ply and de mand. In the mean time, nu‐ 
mer ous ELCO agree ments (En sei gne ment de Langue et Cul ture d’Ori gine)
were signed between the two coun tries, but the weak in teg ra tion of Turk ish
teach ers within French schools raises a num ber of ques tions. Under such
con di tions, how may we speak of (a) lan guage right(s)?

Deutsch
Auf ei ni ge An ga ben über die Stel lung des Tür ki schen und der an de ren Spra‐ 
che der tür ki schen Grup pe in ner halb des al tai schen Sprach zweigs in der
Welt folgt eine Be schrei bung des Un ter richts des Tür ki schen in dem fran‐ 
zö si schem und dem tür ki schen Er zie hungs we sen. Auch die Her aus for de‐ 
run gen eines sol chen Un ter richts wer den an ge spro chen. Als an er kann te
Fremd spra che kann Tür kisch seit 1995 in Frank reich in allen öf fent li chen
Schu len un ter rich tet und als Fremd spra che bei allen na tio na len Prü fun gen
ge wählt wer den, wie Eng lisch, Deutsch, Spa nisch oder Ara bisch; nur wird
die tür ki sche Spra che so gut wie nicht ge för dert. Ob wohl sehr viele Schü ler
das Fach ‚Tür kisch‘ wäh len, bleibt die Ein stel lungs quo te von Türkisch- 
Lehrern äu ßerst ge ring, was den Türkisch- Unterricht in Schwie rig kei ten
bringt und den klaf fen den Un ter schied zwi schen Unterricht- Angebot und
Schüler- Nachfrage noch stär ker her vor hebt. Die „ELCO“- 
Unterrichtsmöglichkeiten (Un ter richt von Spra che und Kul tur des Her‐ 
kunfts lands), die sehr häu fig ein ge setzt, doch nicht be son ders gut in den
Schul ab lauf in te griert wer den, stellt das Schul we sen vor an de re Fra gen, auf
wel che ei gent lich nicht ge ant wor tet wird. Kann hier von „sprach li chem/en
Recht/en“ über haupt die Rede sein?
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