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TEXTE

Dans cet ar ticle, nous nous ques tion ne rons sur la per ti nence de l’uti‐ 
li sa tion du fran çais comme mé dium d’en sei gne ment, en Afrique sub‐ 
sa ha rienne et plus par ti cu liè re ment au Sé né gal, cinquante- cinq ans
après son ac ces sion à la sou ve rai ne té na tio nale. Cette pos ture in ten‐ 
tion nelle a en effet un double in té rêt. Le pre mier est de per mettre
une amorce de ré flexion sur les mar quages iden ti taires ayant cours
dans le sys tème édu ca tif sé né ga lais, et leur in ci dence dans les formes
et les conte nus de sco la ri sa tion. Il s’agit ici d’avan cer dans la com pré‐ 
hen sion des normes et va leurs re pré sen tées dans les schèmes ac tan‐ 
tiels des pro gram ma tiques de l’ins truc tion pu blique dans le pays.
Autre in té rêt, la me sure des dis tances exis tantes entre les at tentes
des po pu la tions, des agents et ac teurs concer nés par la sco la ri sa tion,
et les phé no mènes or ga ni sa tion nels et dé ci sion nels agis sant comme
dis po si tifs sur les si tua tions d’édu ca tion.

1

Après une revue de lit té ra ture sur l’in tro duc tion des langues na tio‐ 
nales dans le sys tème édu ca tif sé né ga lais, cer tains concepts ma jeurs
se ront cla ri fiés, qui se ront sui vis par un ques tion ne ment de re‐ 
cherche, puis une ap proche mé tho do lo gique, pré sen tant les dif fé
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rents ou tils mis en œuvre. Enfin sera pro po sée une ana lyse et une in‐ 
ter pré ta tion des in for ma tions ob te nues.

Contexte de l’étude
Le Sé né gal est un pays sa hé lien qui se situe à l’ex trême ouest du
conti nent afri cain. Il est li mi té au nord par la Mau ri ta nie, à l’est par le
Mali, au sud par la Gui née Co na kry et la Gui née Bis sau et à l’ouest par
l’océan At lan tique. Il a ob te nu son in dé pen dance le 4  avril 1960. Il
compte qua torze ré gions ad mi nis tra tives et Dakar est sa ca pi tale.
C’est un pays fran co phone ca rac té ri sé par une di ver si té eth nique
avec plus d’une ving taine de dia lectes par lés. Le fran çais est la langue
of fi cielle, comme le sti pule l’ar ticle pre mier de la Consti tu tion du
7 jan vier 2001 : « La langue of fi cielle de la Ré pu blique du Sé né gal est
le fran çais. Les langues na tio nales sont le diola, le ma lin ké, le pular, le
sé rère, le so nin ké, le wolof et toute autre langue na tio nale qui sera
co di fiée  ». Hé ri té de la co lo ni sa tion, le fran çais de meure la langue
d’en sei gne ment du pays, mal gré le fait que le wolof soit une langue
par lée par l’en semble des Sé né ga lais 1.

3

Revue de lit té ra ture et ques tion ‐
ne ment de dé part
La ques tion se rap por tant à l’in tro duc tion des langues na tio nales
dans le sys tème édu ca tif sé né ga lais ne date pas d’au jourd’hui. En
effet, Jean Dard (1790-1843), pre mier ins ti tu teur de la pre mière école
sé né ga laise à Saint- Louis, avait tenté l’ex pé rience en uti li sant le wolof
pour fa ci li ter l’en sei gne ment du fran çais et il af fir mait :

4

(…) les pro grès des en fants furent ra pides ; en deux ans, plus de
quatre- vingts jeunes noirs et mu lâtres pro fi tèrent si bien des le çons
de l’école qu’ils furent ca pables d’écrire le wolof en ca rac tère fran ‐
çais ; il fut consta té que les jeunes afri cains cal cu laient cor rec te ment
et qu’ils ex pri maient leurs idées aussi bien que les en fants eu ro péens
de Saint- Louis sou mis aux mêmes le çons […] (Fall et al., 1992)

En désac cord avec cette pra tique, pré sen tée comme étant en op po si‐ 
tion avec l’an crage de man dé à tout acte édu ca tif de vant re le ver d’une

5



De l’utilisation du français comme médium ou discipline dans l’enseignement élémentaire au Sénégal

po li tique d’as si mi la tion des pays co lo ni sés, les au to ri tés co lo niales de
l’époque mirent fin à sa mis sion au Sé né gal. Ce fait his to rique té‐ 
moigne du des sein qu’avaient les co lons d’uti li ser la langue fran çaise
comme le vier pour une po li tique as si mi la tion niste et de la choi sir
comme mé dium d’en sei gne ment dans toutes les co lo nies. Pour
Vieille‐Gros jean (2012 �156) : « l’école mise en place par la co lo ni sa tion
té moigne en core au jourd’hui de la pré va lence de ses in ten tions ori gi‐ 
nelles et du mo dèle im por té par elle ». Cette autre af fir ma tion (Da‐ 
vesne, 1993, citée par Ka, 1993  : 277), illustre clai re ment cette as ser‐ 
tion : « La langue fran çaise est un in com pa rable ins tru ment de ci vi li‐ 
sa tion tan dis que les langues afri caines ne sont que des dia lectes uni‐ 
que ment par lés et à l’ex ten sion sin gu liè re ment li mi tée ».

Or, si cinquante- cinq an nées après l'in dé pen dance, la langue fran‐ 
çaise conti nue d’être uti li sée comme la seule langue d’en sei gne ment
dans le sys tème édu ca tif sé né ga lais, ce n’est pas par manque ou fai‐ 
blesse des vo lon tés qui mi litent pour son rem pla ce ment par une
langue na tio nale. En effet, Ka (1993  : 281) cite Kel man (1972) qui af‐ 
firme : « l’adop tion d’une langue étran gère comme seule langue of fi‐ 
cielle consti tue une bar rière à la par ti ci pa tion de larges seg ments de
la po pu la tion au sys tème po li tique et éco no mique mo derne  ». Pour
Lê Thanh Khoï (1986 : 238) cité par Vieille‐Gros jean (2012 : 160) : « la
langue fran çaise ne joue pas de rôle dif fé rent de celui qu’elle exer çait
en pé riode co lo niale ». Enfin, Daff (2004 : 4), pour dé mon trer la per ti‐ 
nence de l’uti li sa tion des langues na tio nales dans le sys tème édu ca tif,
di sait que ce choix per met trait : « de ré con ci lier l’élève afri cain avec
son en vi ron ne ment so cial en lui en sei gnant à lire dans sa pre mière
langue ou dans la langue vé hi cu laire na tio nale qu’il parle déjà ». Dans
le même ordre d’idée, un rap port de la Banque mon diale (ADEA, 2008)
montre que les élèves de viennent plus per for mants en ma thé ma‐ 
tiques et en com pré hen sion de texte dans leur langue. Les au teurs du
rap port ex pliquent cette dif fé rence de per for mance par le lien exis‐ 
tant entre les ré fé rences lin guis tiques uti li sées dans le quo ti dien et
pen dant les dif fé rentes étapes de l’ap pren tis sage – temps de l’ex pli ci‐ 
ta tion, de la com pré hen sion, exer cices de man dés – pen dant les‐ 
quelles sont sol li ci tées des connais sances de base déjà ac quises. Ce
lien étant plus faible ou in exis tant dans le cas d’une langue d’em prunt
(comme le fran çais), en cours d’ac qui si tion et de maî trise en core ap‐ 
proxi ma tive. Le même constat avait per mis en 2001 la créa tion au Sé
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né gal de l’Aca dé mie afri caine des langues (ACA LAN), des ti née à ser vir
de cadre scien ti fique pour ac com pa gner les langues na tio nales.

En outre, des ex pé ri men ta tions ont été ef fec tuées par la Di rec tion de
la pro mo tion des langues na tio nales (DPLN) sur 155 classes ré par ties
sur 11 ré gions du Sé né gal pen dant 6 ans, entre 2002 et 2008. Ce pen‐ 
dant, l’in sta bi li té dans les ins tances di ri geantes et le manque de sen‐ 
si bi li sa tion et d’adhé sion de la po pu la tion ont été les prin ci pales
causes avan cées pour jus ti fier, non seule ment la non- généralisation
de cette po li tique mais son aban don tout court.

7

Ce bref tour d’ho ri zon té moigne de la per sis tance quant à l’uti li sa tion
du fran çais comme langue of fi cielle mais aussi comme langue d’en sei‐ 
gne ment à l’école. Vieille‐Gros jean (2012 : 156) parle d’une école « pri‐ 
son nière de son his toire  » et cite l’ana lyse de Claude Du rand‐Prin‐ 
borgne qui confirme cette af fir ma tion : «  l’in dé pen dance d’an ciennes
pos ses sions n’a pas conduit à une rup ture to tale avec des règles an té‐ 
rieures de la puis sance co lo ni sa trice in tro duites dans les prin cipes ».
En effet, l’école en Afrique conti nue à re pro duire, plus qu’elle n’in‐ 
nove, un mo dèle de dé ve lop pe ment éco no mique et hu main cal qué
sur les pays oc ci den taux, qui sont, au de meu rant, les prin ci paux
bailleurs  : « Étant da van tage oc cu pée à sur vivre qu’à in no ver, l’école
reste ac cro chée à des fon da men taux em prun tés au nord qui lui im‐ 
posent un en semble de modes, de conte nus et de ré fé rences  »
(Vieille‐Gros jean, 2012  : 159). L’exemple de la po li tique ré ser vée aux
langues na tio nales en est une par faite illus tra tion. On peut donc, à
par tir de là, se poser quelques ques tions : le choix du fran çais comme
mé dium d’en sei gne ment découle- t-il de la pau vre té lin guis tique des
langues na tio nales, no tam ment dans le do maine des sciences et tech‐ 
niques, ou tout sim ple ment d’un manque de vo lon té po li tique ? Est- il
per ti nent de conti nuer à uti li ser le fran çais comme langue d’en sei‐ 
gne ment alors qu’il n’est pas la langue ma ter nelle et qu’il n’est de sur‐ 
croît parlé que par une mi no ri té de Sé né ga lais ?

8

Ques tion ne ment de re cherche
La si tua tion dé crite plus haut ren voie à un double pa ra doxe, qui re‐ 
lève lui- même à la fois de l’his toire et de la géo gra phie. Il est en effet
pa ra doxal qu’un pays, li bé ré des contraintes de la co lo ni sa tion,
comme celles liées à l’uti li sa tion d’une langue d’en sei gne ment dif fé ‐
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rente de celles uti li sées tra di tion nel le ment, ait conser vé cette langue,
signe et sym bole des an ciens dik tats, et n’ait pas cher ché à re cons‐ 
truire une iden ti té na tio nale à par tir jus te ment de l’une des va leurs
les plus fortes de cette re cons truc tion iden ti taire, la pra tique lin guis‐ 
tique. D’autre part, il est éton nant que soit en core et tou jours en sei‐ 
gnée une langue dont la com plexi té éloigne d’elle et de sa pra tique
or tho doxe 2 la ma jo ri té de la po pu la tion, soit parce que celle- ci est
pri vée de son en sei gne ment for mel, soit parce que le ni veau de
langue vé hi cu lé, dans et par l’école, n’est pas adap té  à celui des
échanges in for mels du quo ti dien. Il est donc in té res sant de ques tion‐ 
ner cet état des lieux pour ten ter d’ap por ter quelques élé ments de
ré ponse, qui de vraient pou voir nous faire avan cer, si ce n’est dans une
com pré hen sion gé né rale du phé no mène, dans un re gard plus ana ly‐ 
tique et dis tan cié.

Cla ri fi ca tions ter mi no lo giques
Le fran çais  : nous par lons dans ce texte du fran çais comme langue
qui a le sta tut de langue of fi cielle au Sé né gal. Langue uti li sée dans le
pays pour vé hi cu ler les en sei gne ments et les ap pren tis sages dans les
écoles, de l’élé men taire au su pé rieur. Langue dif fé rente du fran çais
éven tuel le ment uti li sé dans les tran sac tions com mer ciales par
exemple, ou les re la tions in ter in di vi duelles et so ciales. Sous la fé rule
du maître, la langue fran çaise, dont l’en sei gne ment a per du ré, est de‐ 
ve nue un ins tru ment po li tique per met tant l’in té gra tion des codes et
schèmes de pen sée qui s’ap pre naient d’abord sous la contrainte (Ki- 
Zerbo, 1990 ; Jau lin, 1992 ; Kou rou ma, 1970). Outre les avan tages que
le fran çais a pu et peut com por ter dans une zone géo gra phique (ci‐ 
ment de l’unité in ter eth nique et recul im po sé vis- à-vis de sa propre
culture), sa re mise en ques tion se fonde non sur son ap pren tis sage en
tant que langue étran gère 3 mais sur son uti li sa tion en tant que
langue d’en sei gne ment. On en ar rive alors à des consé quences op po‐ 
sées aux at tentes d'ex ten sion pré ci tées : du côté des élèves, la réus‐ 
site sco laire dé pend en grande par tie de leur fa cul té d’ap pren tis sage
et degré de maî trise d’une langue étran gère, le fran çais aca dé mique.
Quant aux pro fes seurs, ils peuvent éprou ver des dif fi cul tés de maî‐ 
trise de la langue sco laire, à ca rac tère uni ver sa liste dé con tex tua li sé,
en re gard des formes par ti cu la ri santes en usage dans les lieux spé ci‐ 
fiques et si tués du quo ti dien. La langue d’en sei gne ment fran çaise
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peut donc em pê cher l’ex pan sion quan ti ta tive de la sco la ri sa tion et
ag gra ver la dé per di tion sco laire. Ce constat ren voie au pa ra doxe de la
si tua tion sco laire en Afrique : l’école se trouve dans une po si tion em‐ 
bar ras sante, puis qu’elle fonde sa mis sion sur l’am bi tion de s’adres ser
au plus grand nombre alors qu’elle n’as sure dans la réa li té que la for‐ 
ma tion d’une mi no ri té.

Mé dium d’en sei gne ment  : dans l’es prit de cette étude, il faut com‐ 
prendre l’ex pres sion «  mé dium d’en sei gne ment  » à la suite no tam‐ 
ment de la dé fi ni tion don née par Bous so dans son étude « L’in tro duc‐ 
tion des langues na tio nales dans le sys tème édu ca tif for mel. Entre
mé dium de com mu ni ca tion et ou tils d’ap pren tis sages sco laires » réa‐ 
li sée dans le cadre du Ré seau ouest et centre afri cain de re cherche en
édu ca tion (RO CARE). Un mé dium d’en sei gne ment est une langue qui
consti tue, dans le cadre sco laire,

11

un moyen, un in ter mé diaire à par tir du quel des échanges entre deux
par ties peuvent se réa li ser. L’idée est que la bonne trans mis sion des
connais sances re pose fon da men ta le ment sur les in ter ac tions, entre
l’en sei gnant et l’ap pre nant, qui sont fa ci li tées par l’uti li sa tion d’une
langue com prise par les deux lo cu teurs […]. (Bous so, Samba, Faye,
Cla ve rane, 2008 : 9)

La no tion ren voie donc à l’in ter mé dia tion réa li sée par une langue fa‐ 
ci li ta trice d’échanges dans les contextes des ap pren tis sages sco laires.

12

Dis ci pline : pour Ma ry line Co qui dé (2008 : 51), « Les dis ci plines sco‐ 
laires peuvent pa raître comme des construc tions ou des re cons truc‐ 
tions, des dé cou pages du réel per met tant aux élèves de l’ex plo rer, de
le com prendre et d’y in ter ve nir  ». Pour Per re noud, (2000  : 49), une
dis ci pline d’en sei gne ment se pré sente comme un « en semble de sa‐ 
voirs, de com pé tences, de pos tures phy siques ou in tel lec tuelles, d’at‐ 
ti tudes, de va leurs, de codes, de pra tiques, de schèmes… ». Ainsi, dans
ce texte, nous par lons de dis ci pline comme un objet spé ci fique d’ap‐ 
pren tis sage, ré fé ré à l’en semble des ma tières en sei gnées, comme les
ma thé ma tiques, la géo gra phie, etc.
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Mé tho do lo gie de re cherche
La re cherche que nous pré sen tons ici s’ins crit dans une ap proche
com pré hen sive et fon dée sur le mo dèle de la re cherche hypothético- 
inductive. Sont ana ly sés les conte nus des textes of fi ciels à par tir des
thé ma tiques sur les quelles ils se fondent et qu’ils ex ploitent, et plus
par ti cu liè re ment les par ties re le vant du choix de la langue d’en sei‐ 
gne ment, ceci afin de mieux dis tin guer les di rec tions et les at ten dus,
les prio ri tés et les in ten tions des po li tiques qu’ils ex priment et in‐ 
duisent.

14

Notre visée est, en effet, de dé crire et d’ana ly ser les po li tiques lin‐ 
guis tiques au Sé né gal et plus par ti cu liè re ment leur façon de pri vi lé‐ 
gier l'uti li sa tion du fran çais au dé tri ment des langues na tio nales.
Nous ana ly se rons ces po li tiques lin guis tiques sous l’angle de la so cio‐ 
lo gie du cur ri cu lum (For quin, 2008) tout par ti cu liè re ment for mel ou
ins ti tu tion nel.

15

C’est pour quoi notre cor pus sera consti tué es sen tiel le ment des ins‐ 
truc tions of fi cielles (IO), des lois d’orien ta tion, des pro grammes sco‐ 
laires, des pro grammes trans ver saux, mais aussi de don nées évé ne‐ 
men tielles (dates mar quantes de l’his toire de l’édu ca tion au Sé né gal).
Nous comp tons faire une ana lyse socio- historique de ces textes et
évé ne ments sus cep tibles d’ap por ter quelques éclai rages.

16

Ana lyse et in ter pré ta tion des
don nées
La loi d’orien ta tion de l’édu ca tion na tio nale 71-36 du 3  juin 1971, ar‐ 
ticle 6 du titre II, sti pule :

17

Le conte nu gé né ral de l’édu ca tion na tio nale se dé fi nit d’une part, par
la connais sance du mi lieu et la for ma tion du ju ge ment, d’autre part,
par l’ac qui si tion de la science et de la tech nique dans ce qu’elles ont
d’uni ver sel. Quelles qu’en soient les formes et struc tures, l’édu ca tion
na tio nale doit re flé ter, dans son conte nu, cette vi sion mo derne du
monde, c’est- à-dire une science et une tech nique, en ra ci née dans le
mi lieu aussi bien na tu rel qu’hu main et ap puyée sur les connais sances
du passé. Les langues na tio nales, les langues an ciennes, les langues
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de grande com mu ni ca tion et les tech niques mo dernes d’édu ca tion
en sont les ins tru ments.

Si l’uti li sa tion du fran çais n’est pas ins crite de ma nière ex pli cite dans
ce texte de loi, on note tout de même l’im por tance ac cor dée aux
langues na tio nales et à celles des autres ho ri zons, no tam ment le
fran çais. Les langues na tio nales as surent ainsi un en ra ci ne ment dans
la culture sé né ga laise, et le fran çais sert de langue d’ou ver ture au
monde ex té rieur pour per mettre aux Sé né ga lais d’être au dia pa son de
la science et de la tech nique. Les ins truc tions of fi cielles du 19 jan vier
1978 abondent dans le même sens. Au len de main des in dé pen dances,
pour conti nuer à as su rer une édu ca tion de la po pu la tion au ni veau de
l’école hé ri tée du co lo ni sa teur, les au to ri tés se de vaient d’opé rer un
choix sur la langue d’en sei gne ment. Ainsi, au dé tri ment des langues
na tio nales, c’est le fran çais qui a été choi si 4.

18

Pour quoi ce choix ? L’uti li sa tion de cette langue n’est- elle pas une des
causes tra di tion nelles du manque de réus site sco laire (re dou ble ment,
éva po ra tion, ab sen téisme), ou est- ce le sys tème édu ca tif qui ne prend
pas assez en compte la dif fi cul té sup plé men taire que consti tue l’ap‐ 
pren tis sage en fran çais ?

19

Un re gard sur l’his toire des pre miers in tel lec tuels et fi gures de proue
de la po li tique sé né ga laise nous ren seigne sur l’âpre té de la lutte pour
la va lo ri sa tion des langues na tio nales. Parmi ces fi gures, Léo pold
Sédar Sen ghor, pre mier pré sident de la Ré pu blique du Sé né gal, poète
et membre de l’Aca dé mie fran çaise. Il est de ve nu dans les an nées
1930, avec Aimé Cé saire et Léon Gon tran Damas, l’un des chefs de file
du mou ve ment de la né gri tude (Bion di, 1993  : 23‐40). Mais cette re‐ 
ven di ca tion iden ti taire, toute forte et éner gique qu’elle fût, est ap pa‐ 
rue dé pas sée puis contes tée juste après la guerre, dans la me sure où
elle pou vait ap pa raître comme étant en core trop liée aux hé ri tages
issus de la co lo ni sa tion, et donc à la pré do mi nance d’un mo dèle
unique et mo no sé mique, celui im po sé par l’Oc ci dent. Au tour
d’Alioune Diop, des in tel lec tuels plus ra di caux animent, dans les an‐ 
nées 1950, la revue Pré sence Afri caine. Ci tons par ti cu liè re ment la dé‐ 
marche de Cheikh Anta Diop vi sant à ré ha bi li ter les cultures afri‐ 
caines à tra vers le re cours à l’his toire et à la pré his toire qui, elle, se
dé marque net te ment de la né gri tude sen gho rienne. Une des dif fé‐ 
rences fon da men tales qui fonde cette op po si tion est l’at ti tude re la ‐
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tive aux langues afri caines quant à leurs ca pa ci tés à ex pri mer la mo‐ 
der ni té et à ac cé der à l’uni ver sa li té.

Pour Cheikh Anta Diop, «  l’in tro duc tion des langues na tio nales est
pré sen tée comme un avan tage pra tique pour l’ap pren tis sage et une
né ces si té cultu relle pour lut ter contre l’alié na tion » (Diop, 1979 : 475).
Pour Sen ghor, les langues afri caines n’ont pas vo ca tion à ex pri mer les
concepts scien ti fiques ni même les œuvres de lit té ra ture écrite, d’où
son at ta che ment à la langue fran çaise :

21

C’est une langue grise d’in gé nieurs et de di plo mates car je sais ses
res sources pour l’avoir goû tée, mâ chée, en sei gnée et qu’elle est la
langue des dieux. Écou tez donc Cor neille, Lau tréa mont, Rim baud,
Péguy, Clau del. Écou tez le grand Hugo. Le Fran çais, ce sont les
grandes orgues qui se prêtent à tous les ef fets, des dou ceurs les plus
suaves aux ful gu rances de l’orage. Il est tour à tour en même temps,
flûte, haut bois, trom pette, tam- tam et même can ton […]. Et le Fran ‐
çais nous fait don des mots abs traits si rares dans nos langues ma ‐
ter nelles… chez nous les mots sont na tu rel le ment nim bés d’un halo
de sève et de sang, les mots fran çais rayonnent de mille feux, comme
des dia mants, des fu sées qui éclairent notre nuit. (Sen ghor, 1964 :
225)

À l’op po sé, Cheikh Anta Diop af firme que22

Les langues afri caines sont loin d’être frap pées d’une « pau vre té na ‐
tu relle » et qu’il suf fit de leur ap pli quer un ef fort com pa rable à celui
qui a été ap pli qué aux langues oc ci den tales pour qu’elles soient au
ni veau des exi gences de la vie mo derne. (Diop, 1979 : 422)

Très mi no ri taire dans cette po si ton et ne fai sant pas par tie des ins‐ 
tances di ri geantes, Cheikh Anta Diop ne peut s'op po ser au choix du
fran çais comme langue d’en sei gne ment. Celui- ci est en té ri né par les
ac cords de co opé ra tion avec la France lors de la nais sance de l’État
sé né ga lais, avec comme toile de fond le pré sup po sé que l’on peut ex‐ 
pri mer les va leurs tra di tion nelles afri caines dans cette langue ap por‐ 
tée de l’ex té rieur, et que l’in tro duc tion des langues na tio nales devra
se faire pro gres si ve ment.

23

On peut émettre l’hy po thèse que le choix du fran çais dé cou lait éga le‐ 
ment du fait que, les pre mières au to ri tés po li tiques du pays ayant été
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for mées avec/dans cette même langue, elle de ve nait l’unique et in‐
dis pen sable ins tru ment dont l’uti li sa tion leur ga ran tis sait d’as seoir
une hé gé mo nie en obéis sant à la né ces si té de leur main tien au pou‐ 
voir. En effet, l’école de meure tou jours, mal gré les quelques dé cen‐ 
nies post- colonisation, le moyen de pro mo tion so ciale par ex cel lence.
On peut aussi se de man der si les langues na tio nales dis posent de
tous les concepts pour as seoir l’en sei gne ment, sur tout scien ti fique,
dont les Sé né ga lais avaient be soin, même si contrai re ment aux autres
pays afri cains, le Sé né gal dis pose d’une langue na tio nale, en l’oc cur‐ 
rence le wolof, parlé par la quasi- totalité de la po pu la tion. Ce choix
s’est opéré aussi par souci de réa lisme, vu le temps qu’il fal lait consa‐ 
crer à ces langues na tio nales pour qu’elles puissent être des langues
to tales 5.

Pour tant, l’uti li sa tion du fran çais comme langue of fi cielle pose quand
même cer tains pro blèmes. En effet, au re gard des pro grammes, les
élèves passent plus de temps à ap prendre la langue qu’à ac qué rir
d’autres com pé tences. L’uti li sa tion du fran çais com porte en soi une
double dif fi cul té, qui fait qu’elle pour rait de meu rer une des causes
des échecs à l’école. La pre mière est qu’elle n’est par lée par les élèves
qu’à l’école, et la deuxième reste le fait que c’est de sa com pré hen sion
et de son écri ture dont dé pend la réus site à tous les autres en sei gne‐ 
ments. Ainsi, il est fré quent de voir des élèves qui ar rivent en CM2
de vant pas ser le concours d’en trée en sixième (sé same pour conti‐ 
nuer leurs études) sans pour au tant sa voir lire  et, si tel est le cas,
n’ayant pas l’en tière com pré hen sion de ce qu’ils lisent, cette com pré‐ 
hen sion consti tuant une autre contrainte à sur mon ter. En der nier
lieu, sa chant que toute langue vé hi cule une culture, l’ap pren tis sage
des no tions, syn tagmes et pa ra digmes sco laires avec le fran çais
consti tue éga le ment une dif fi cul té ma jeure dans la me sure où la
trans mis sion ne peut s’ap puyer sur les mêmes ac quis, hé ri tages, va‐ 
leurs et fon da men taux cultu rels que ceux dont ex cipe la culture et la
tra di tion sé né ga laises. En effet, la culture sé né ga laise est tout à fait
dif fé rente dans sa ge nèse, ses com po santes (es pace/temps), ses ré fé‐ 
rences his to riques, géo gra phiques et sym bo liques, ses modes d’ac‐ 
tua tion contex tuels et pro jec tion nels, etc. On peut citer, en guise
d’exemple, l’as pect in di vi dua liste de l’être au monde cultu rel oc ci den‐ 
tal, et donc fran çais, qui s’op pose à celui tra di tion nel afri cain et sé né‐ 
ga lais qui prône le pri mat de la fa mille. Autre exemple, l’an crage
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judéo- chrétien consti tu tif de la pre mière et celui for te ment is la mique
de la se conde.

Mal gré tout, nous re mar quons un manque de vo lon té des au to ri tés
pour pro mou voir les langues na tio nales, bien que des re com man da‐ 
tions al lant dans ce sens aient été for mu lées lors des États gé né raux
de l’édu ca tion et de la for ma tion (EGEF) tenus en 1981. En effet, les
EGEF prô naient l’en sei gne ment du wolof comme une dis ci pline qui
per met trait un en ra ci ne ment dans la culture sé né ga laise, et le fran‐ 
çais comme une langue d’ou ver ture. Ces di rec tives ont été prises en
compte dans les dif fé rents textes de loi de notre cor pus, mais avec
l’ab sence de dé cret d’ap pli ca tion, l’en sei gne ment en langue na tio nale
n’a ja mais été tra duit en actes.

26

Pour Cissé (2008 : 126), « une ré forme du sys tème d’en sei gne ment et
la lutte contre l’anal pha bé tisme ne peuvent être per ti nentes et ef fi‐ 
caces que lors qu’on dé fi ni ra et qu’on or ga ni se ra de façon claire tous
les in gré dients du mul ti lin guisme  ». Cela équi vau drait à choi sir une
langue qui in tègre, en toile de fond, le pa tri moine so cio cul tu rel de
chaque Sé né ga lais. En effet, pour ne pas re tom ber dans une si tua tion
si mi laire à ce qui était pra ti qué avec le fran çais, le choix de vrait se
por ter sur une langue fé dé ra trice, vu la di ver si té des eth nies qui
com posent la po pu la tion sé né ga laise avec, pour cha cune de ces der‐ 
nières, un dia lecte qui lui est propre. Au re gard de tous ces cri tères,
le wolof consti tue in dé nia ble ment la langue qui rem plit toutes ces
condi tions. En effet, pour Mal herbe (1983 : 222) « le Wolof est une des
langues afri caines dont l’ex pan sion cultu relle est in dé niable : elle est
et de vient chaque jour da van tage la langue de com mu ni ca tion entre
Sé né ga lais d’eth nies dif fé rentes ». Son uti li sa tion par les hommes po‐ 
li tiques pour par ler au peuple du rant les cam pagnes élec to rales, par
les ra dios et té lé vi sions, en est une bonne illus tra tion. En outre, des
ma nuels pour en sei gner en wolof existent déjà ; on peut citer, en ma‐ 
thé ma tiques entre autres, les livres pro duits par le pro fes seur Sa khir
Thiam 6, et Pathé Diagne 7 qui, de puis 1971, avait pu blié la gram maire
wolof mo derne. C’est forte de tous ces constats que la Com mis sion
na tio nale des ré formes de la for ma tion (CNRF), en 1984, prô nait l’uti li‐ 
sa tion «  du Wolof, langue du mi lieu, qui vé hi cule les va leurs cultu‐ 
relles et aide au dé ve lop pe ment cog ni tif de l’en fant mais aussi comme
langue d’uni fi ca tion des ti née à pro mou voir la conscience na tio nale ».
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NOTES

1  Il est en effet ex cep tion nel de ne pas pou voir com mu ni quer en wolof avec
une per sonne née et ayant gran di au Sé né gal, même si la pre mière langue
(ma ter nelle) peut être dif fé rente, so nin ké par exemple. Le re cours au wolof
se fera tou jours lorsque l’autre langue ne convient pas à l’un des in ter lo cu‐ 
teurs. Si ceci est vrai pour les Sé né ga lais nés au pays, les per sonnes nées
hors du Sé né gal et is sues d’une autre eth nie, Tou cou leurs, So nin kés, Bam‐ 
ba ras, etc, échappent à la règle, puis qu’elles pra tiquent une autre langue
ma ter nelle et la langue du pays de sé jour.

2  Conforme à la doxa.

3  Les langues étran gères ap prises dans les col lèges et ly cées fran çais le
sont en fonc tion de leur ca rac tère de proxi mi té géo gra phique (l’es pa gnol
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Textes de loi
la loi d’orien ta tion de l’édu ca tion na tio‐ 
nale 71‐36 du 3 juin 1971 ;

la loi d’orien ta tion de l’édu ca tion na tio‐ 
nale 91‐22 du 16 fé vrier 1991 ;

la loi 2004-37 mo di fiant et com plé tant
la loi d’orien ta tion de l’édu ca tion na tio‐ 
nale 91‐22 du 16 fé vrier 1991 ;

les Ins truc tions Of fi cielles du 19 jan vier
1978 ;

le dé cret 79-1165 du 20  dé cembre 1979
dé fi nis sant les pro grammes à l’école
élé men taire.
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dans le sud- ouest, l’al le mand dans l’est, l’ita lien dans le sud- est) : elles res‐ 
tent tou jours celles ap prises par les élèves afri cains contem po rains.

4  Comme le re com mandent les ins truc tions of fi cielles du 19 jan vier 1978
qui re prennent, en les com plé tant, celles conte nues dans le dé cret n  72-861
du 13 juillet 1972, por tant ré forme de l’en sei gne ment élé men taire,  qui elle
aussi re prend l’ar ticle pre mier (titre pre mier) de la Consti tu tion Sé né ga laise.

5  Nous en ten dons par langue to tale une langue qui dis pose de tous les
mots, signes et sym boles dont on a be soin quel que soit le do maine (scien ti‐ 
fique, tech nique, éco no mique, etc.) et uti li sable à l’in té rieur comme à l’ex té‐ 
rieur du pays.

6  Sa khir Thiam est le pré sident de l’uni ver si té Dakar Bour gui ba, lin guiste
et pré cur seur de l’in té gra tion des langues na tio nales dans l’en sei gne ment
su pé rieur au Sé né gal en par ti cu lier et en Afrique en gé né ral.

7  Pathé Diagne, uni ver si taire, cher cheur et en sei gnant a exer cé, après ses
études à la Sor bonne à Paris, à l'uni ver si té de Dakar et aux uni ver si tés nord- 
américaines de Car bon dale, De Pauw, Ucla, et à Har vard.

8  Écoles co ra niques.

RÉSUMÉS

Français
Cet ar ticle in ter roge l’uti li sa tion du fran çais comme langue of fi cielle et mé‐ 
dium d’en sei gne ment au Sé né gal. Cette si tua tion per siste en effet
cinquante- cinq ans après les in dé pen dances, mal gré le fait que le pays dis‐ 
pose d’une langue na tio nale (le wolof), par lée par la quasi to ta li té des Sé né‐ 
ga lais, et que le fran çais ne soit lu et com pris que par une mi no ri té (15%) de
la po pu la tion. Cette re cherche est, d’une part, le fruit d’une ana lyse socio- 
historique des po li tiques lin guis tiques à tra vers les textes de loi qui ré‐ 
gissent l’école au Sé né gal, et d’autre part, une lec ture des évé ne ments mar‐ 
quants de l’his toire du pays et plus par ti cu liè re ment de «  son école fran‐ 
çaise ».

English
This art icle ques tions the use of French as an of fi cial lan guage and as a
teach ing me dium in Senegal. This situ ation per sists fifty- five years after in‐ 
de pend ence, des pite the fact that the coun try has Wolof as its na tional lan‐ 
guage, spoken by all Sene g alese. French, how ever, is only spoken and un‐ 
der stood by a tiny minor ity (15%) of the pop u la tion. This re search is the
product of a so ciohis tor ical ana lysis of both lin guistic policies de riv ing from
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legal texts which gov ern school ing in Senegal and of sig ni fic ant events in
the his tory of the coun try — more par tic u larly, re gard ing its French school.
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