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In tro duc tion
Le Maroc est connu pour sa grande di ver si té lin guis tique (Blan chet,
2021), ce qui en fait un lieu pro pice aux ren contres et aux échanges
entre des in di vi dus de di verses na tio na li tés. Cette di ver si té cultu relle
est ren for cée par sa po si tion géo gra phique stra té gique en tant que
point de pas sage vers l’Eu rope. En effet, le Maroc est de ve nu une des‐ 
ti na tion pri sée pour les mi grants en pro ve nance d’Afrique sub sa ha‐ 
rienne, évo luant d’un pays de tran sit à une des ti na tion per ma nente,
no tam ment en rai son d’une dé ci sion royale vi sant à ré gu la ri ser leur
sta tut de ré si dants.

1

Ce pen dant, le sys tème édu ca tif plu ri lingue du pays fait face à un défi
si gni fi ca tif concer nant l’in té gra tion lin guis tique des élèves sub sa ha‐
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riens qui ne maî trisent ni l’arabe stan dard ni l’ama zi ghe, les deux
langues of fi cielles du pays, ni le da ri ja, l’arabe parlé, la va rié té d’arabe
cou ram ment uti li sée. Cette la cune lin guis tique consti tue un obs tacle
ma jeur à leur réus site sco laire, en par ti cu lier au ni veau de l’école pri‐ 
maire 1. En consé quence, les élèves sub sa ha riens ren contrent sou vent
des dif fi cul tés im por tantes et ac cusent un re tard par rap port à leurs
ca ma rades ma ro cains (Zer rou qi, 2015). Ils ren contrent des dif fi cul tés
à ap pré hen der l’arabe sous ses dif fé rentes formes (stan dard et da ri ja)
et à s’in té grer dans la culture du pays d’ac cueil, ce qui les isole et les
dis tingue des au toch tones. La ques tion de la dé fi cience lin guis tique
est déjà une pro blé ma tique com plexe pour les élèves ma ro cains. Ce
que nous sou hai tons sou li gner ici, c’est que de nom breux Ma ro cains
pré sentent un dé fi cit si gni fi ca tif en termes de com pé tences fon da‐ 
men tales en langue arabe, qu’il s’agisse de la va rié té écrite of fi cielle
ou du da ri ja, l’arabe de la com mu ni ca tion cou rante. En fait, moins de
6 % de ceux qui réus sissent à ac cé der au ni veau du col lège sont ca‐ 
pables de lire, écrire et com mu ni quer de ma nière ap pro priée en
arabe stan dard (ME NESF CRS, 2008  : 64). Cette pro blé ma tique est
d’au tant plus pré oc cu pante pour les élèves issus de fa milles im mi‐ 
grées qu'ils doivent maî tri ser l’arabe stan dard en tant que langue of fi‐ 
cielle du pays pour suivre leurs cours et pro gres ser dans leur édu ca‐ 
tion, ce qui in clut le dé ve lop pe ment de com pé tences es sen tielles
telles que la lec ture et l’écri ture. Le sys tème édu ca tif ma ro cain est
confron té à ce défi consi dé rable, qui re quiert une mo bi li sa tion sub‐ 
stan tielle en termes de res sources hu maines, lo gis tiques et pé da go‐ 
giques pour ré pondre aux be soins par ti cu liers de cette ca té go rie
d’élèves. Dans ce contexte, cette étude s’at tache à exa mi ner la pro‐ 
blé ma tique de l’in té gra tion lin guis tique en éva luant le degré d’im pli‐ 
ca tion des fa milles sub sa ha riennes ré si dant au Maroc, dont les en‐ 
fants fré quentent les éta blis se ments sco laires ma ro cains. À tra vers un
en tre tien struc tu ré, nous en tre pren drons une ana lyse ap pro fon die de
l’en vi ron ne ment fa mi lial, so cial et lin guis tique au sein du quel évo‐ 
luent ces en fants, ainsi que de son in ci dence sur leur in té gra tion lin‐ 
guis tique, que nous dé fi nis sons comme la ca pa ci té d’un in di vi du à
s’adap ter à la langue pré do mi nante du pays d’ac cueil, en l’uti li sant de
ma nière adé quate dans di verses si tua tions de com mu ni ca tion au sein
de la com mu nau té hôte (Ca li non, 2013 ; El Qobai, Mou nir et Daou di,
2022).
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Cette étude est cen trée sur l’iden ti fi ca tion des fac teurs et des rai sons
qui sous- tendent l’échec de l’in té gra tion lin guis tique des élèves im‐ 
mi grants dans le sys tème édu ca tif ma ro cain (cf. infra). À cet effet,
nous avons conduit un groupe de dis cus sion com po sé de six par ti ci‐ 
pants ori gi naires de di vers pays d’Afrique sub sa ha rienne, dont les en‐ 
fants fré quentent les écoles ma ro caines. Notre ob jec tif, à par tir de
leurs té moi gnages, est de mettre en lu mière leurs condi tions de vie
ainsi que les dif fi cul tés et les obs tacles aux quels leurs en fants sont
confron tés au sein de l’en vi ron ne ment édu ca tif.

3

1. Le contexte édu ca tif ma ro cain
et l’ac cueil des élèves- migrants
Au Maroc, en plus de l’arabe stan dard mo derne, qui est lar ge ment
uti li sé dans les contextes of fi ciels et les mé dias, le da ri ja est cou ram‐ 
ment em ployé dans la vie quo ti dienne (Yous si, 2013  : 29). De plus,
l’ama zi ghe, qui en globe de nom breux dia lectes (Ben za kour, 2007  ;
Yous si, 2013), est éga le ment pré sent. Le fran çais joue un rôle pré do‐ 
mi nant dans les ac ti vi tés ad mi nis tra tives et éco no miques (Mes saou di,
2013) et est fré quem ment uti li sé par les classes ai sées et l’élite (Yous‐ 
si, 2013  : 32). Il convient éga le ment de noter la pré sence dis crète de
l’es pa gnol (Vìtores et Bin- Labah, 2014). De plus en plus, l’an glais
gagne en im por tance en rai son de son rôle es sen tiel dans la re‐ 
cherche scien ti fique et tech no lo gique (Mes saou di, 2013).

4

Dans un tel contexte, les élèves issus de fa milles im mi grées ou ré fu‐ 
giées sont sus cep tibles de connaître des dif fi cul tés d’adap ta tion au
sein du sys tème édu ca tif et même dans la so cié té. Ap prendre la
langue d’en sei gne ment du pays d’ac cueil n’est pas un choix, mais une
né ces si té im po sée aux en fants de mi grants pour qu’ils puissent suivre
le cur sus sco laire, as si mi ler les le çons et réus sir leur sco la ri té. Par
consé quent, l’enseignement- apprentissage de l’arabe stan dard, en
tant que langue of fi cielle et prin ci pale, no tam ment au ni veau pri‐ 
maire, re pré sente pour eux un défi consi dé rable (Cor tier, 2007).

5

L’ap pren tis sage de cette langue pose déjà des pro blèmes im por tants
pour les élèves na tifs (Yous si, 2013), et selon le rap port du Conseil su‐ 
pé rieur de l’édu ca tion et des études me nées à ce sujet, la plu part des
élèves ne maî trisent pas suf fi sam ment les langues en sei gnées à
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Ta bleau 1 : les ap pre nants mi grants et ré fu giés sco la ri sés au Maroc.

Année sco laire 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Édu ca tion for melle 3636 3207 3959 4590

Édu ca tion non- formelle 372 379 407 218

a. L’édu ca tion non- formelle com prend dif fé rents mo dules s’éten dant sur trois an nées de for ‐
ma tion, dont l’ob jec tif est d’in sé rer les en fants dans le sys tème for mel ou dans la for ma tion
pro fes sion nelle.

l’école, en par ti cu lier l’arabe stan dard et le fran çais, que ce soit à l’oral
ou à l’écrit (Ben za haf, 2017  ; Bou ziane et Rgui bi, 2018  ; El- Kacimi,
2023). Cela conduit à for mu ler l’hy po thèse que l’ab sence de di ver si té
lin guis tique dans la vie quo ti dienne des élèves peut ré sul ter de l’in‐ 
suf fi sance de maî trise des langues en sei gnées à l’école.

Étant donné que cette ques tion d’in té gra tion lin guis tique est re la ti ve‐ 
ment ré cente, le mi nis tère a com men cé à lui ac cor der de l’at ten tion à
par tir de 2020, avec le lan ce ment de cer taines me sures telles que
«  les dis po si tions or ga ni sa tion nelles et pé da go giques pour l’in té gra‐ 
tion des en fants, des ado les cents et des jeunes mi grants et ré fu giés
dans le sys tème édu ca tif et de for ma tion ». Les pré cé dentes ré formes
édu ca tives du Maroc, telles que la Charte na tio nale de 1999, le Plan
d’ur gence de 2009-2011 et la Vi sion stra té gique de 2015-2030, n’ont
pas tenu compte des chan ge ments géo po li tiques ré cents ni des dy na‐ 
miques ré gio nales, no tam ment l’aug men ta tion des vagues de mi‐ 
grants. Or, il est de ve nu né ces saire de ré flé chir à in no ver avec des
mé thodes pé da go giques qui tiennent compte de la di ver si té lin guis‐ 
tique et cultu relle chez les élèves, dans un contexte mar qué par la
plu ra li té. Ces mé thodes de vraient être en me sure de va lo ri ser ces dif‐ 
fé rences en créant une sorte d’ho mo gé néi té et d’unité dans la classe,
en en cou ra geant les échanges cultu rels et en adap tant les pro‐ 
grammes d’en sei gne ment aux com pé tences lin guis tiques et aux re‐ 
pré sen ta tions cultu relles des élèves (Ben jel loun, 2019).

7

Ac tuel le ment, des mil liers d’en fants de mi grants en âge sco laire se
trouvent prin ci pa le ment concen trés à Ca sa blan ca, Rabat et Tan ger.
Selon les sta tis tiques of fi cielles, en vi ron la moi tié des mi grants ré si‐ 
dant au Maroc sont des Afri cains sub sa ha riens, ori gi naires de pays
tels que le Sé né gal, le Congo, la Gui née équa to riale, le Ca me roun, la
Côte d’Ivoire et le Mali (voir ta bleau 1).

8
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Source : Po li tique na tio nale d’im mi gra tion et d’asile au Maroc – Rap port 2020. [https://ma ro ca
ins du monde.gov.ma/ew ha ti si/2021/10/Rapport- 2020-5-10-VF.pdf], consul té le 13 no- 

vembre 2023.

Selon plu sieurs études, la maî trise de la langue du pays d’ac cueil joue
un rôle im por tant dans la réus site de l’im mi grant et aug mente ses
chances de sta bi li té pro fes sion nelle et psy cho lo gique (So la no et
Hudd les ton, 2020 ; Tur ney et Kao, 2009). L’école est le prin ci pal ac‐ 
teur ca pable d’aider les nou veaux ar ri vants à rat tra per leurs ca ma‐ 
rades au toch tones. Elle pour rait éga le ment trai ter leurs dif fi cul tés et
leur per mettre de dé ve lop per leurs com pé tences en com mu ni ca tion
(Bhabha et al., 2019) ainsi que leurs com pé tences cog ni tives dans dif‐ 
fé rents do maines, grâce à ses mé thodes di dac tiques, son équipe pé‐ 
da go gique et son ac cu mu la tion d’ex pé riences pro fes sion nelles dans
le do maine (Ensor et Goździak, 2016).

9

L’école, en tant qu’es pace édu ca tif, dis pose de dis po si tifs pour iden ti‐ 
fier le pro fil des en fants im mi grants, leurs ex pé riences, et se concen‐ 
trer da van tage sur la di men sion psy cho lo gique pour re pé rer les di‐ 
verses dif fi cul tés d’ap pren tis sage de ces en fants (Strang et Ager,
2008) et mieux com prendre leur si tua tion. Cela per met trait de
prendre les me sures d’ac com pa gne ment ap pro priées, afin de les
aider à af fron ter leurs dif fi cul tés et de ren for cer leur ca pa ci té lan ga‐ 
gière.

10

Les ori gines lin guis tiques des élèves mi grants sont en effet ca rac té ri‐ 
sées par une grande di ver si té, la plu part d’entre eux par lant des
langues to ta le ment dif fé rentes de celles uti li sées dans leur pays d’ac‐ 
cueil. Même quand ils ne re fusent pas de s’in té grer dans la nou velle
so cié té, ils se trouvent dans l’obli ga tion non seule ment d’ap prendre
une nou velle langue, la langue do mi nante sur la scène so ciale, mais
aussi de re non cer à cer tains com por te ments cultu rels an té rieurs
(repas fa mi liaux, fes ti vi tés, pra tiques re li gieuses), et de li mi ter l’uti li‐ 
sa tion de leur langue ma ter nelle aux es paces pri vés au sein de leurs
fa milles (Ver to vec et al., 2002 : 112-113). Il est donc es sen tiel de com‐ 
prendre à quel point les fa milles sont prêtes à s’en ga ger dans un tel
pro ces sus d’ap pren tis sage de la langue de la so cié té.

11

https://marocainsdumonde.gov.ma/ewhatisi/2021/10/Rapport-2020-5-10-VF.pdf
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2. Pré sen ta tion et ana lyse du cor ‐
pus d’en tre tien
Afin d’ex plo rer cette ques tion, nous avons opté pour une mé thode
qua li ta tive par des en tre tiens di ri gés selon la mé thode de la focus
group dis cus sion. Cette ap proche nous a per mis d’im pli quer des fa‐ 
milles is sues de di vers pays d’Afrique sub sa ha rienne, ré si dant dans
dif fé rents quar tiers de Tan ger (Mers, Haou ma Chok, Mgho gha, Tanja
balya, Sok Da khil, Gza naya) qui ne se connais saient pas préa la ble ment
à l’en tre tien. Cette mé thode pré sente plu sieurs avan tages, no tam‐ 
ment la créa tion d’un en vi ron ne ment au then tique où les par ti ci pants
s’in fluencent mu tuel le ment (Krue ger et Casey, 2000). En effet, l’in ter‐ 
ac tion de groupe gé nère un effet de sy ner gie parmi les par ti ci pants
(Ste wart et Sham da sa ni, 2014). De plus, lorsque les pos si bi li tés de col‐ 
lecte de don nées sont li mi tées, les dis cus sions de groupe sont pré fé‐ 
rées aux en tre tiens in di vi duels (Johns ton et Van ders toep, 2009), car
elles per mettent de re cueillir des don nées de haute qua li té dans un
contexte so cial donné (Pat ton, 2002). En outre, elles fa ci litent une
dis cus sion plus ci blée et ap pro fon die, per met tant d’ex plo rer les sen‐ 
ti ments, les pen sées, les per cep tions, les ex pé riences et les connais‐ 
sances des par ti ci pants, y com pris sur des ques tions dé li cates, avec
trans pa rence et sin cé ri té.

12

2.1. Pré sen ta tion des par ti ci pants à l’en ‐
tre tien

L’en tre tien sur le quel re pose cette étude a été mené par nos soins
avec six par ti ci pants qui ont ac cep té notre in vi ta tion pour dis cu ter
des défis lin guis tiques aux quels leurs en fants sont confron tés dans le
contexte sco laire. Plus concrè te ment, notre in vi ta tion a été en voyée à
plu sieurs pa rents d’ori gine sub sa ha rienne ré si dant à Tan ger et ayant
des en fants ins crits à l’école pri maire. La Di rec tion pro vin ciale de
Tanger- Asilah de la For ma tion et de l’Édu ca tion nous a four ni des in‐ 
for ma tions sur ces fa milles et leurs adresses. Cette ren contre s’est
dé rou lée le 13 juillet 2023 à la Mai son de la jeu nesse Beni Ma ka da à
Tan ger, en col la bo ra tion avec des as so cia tions trai tant des ques tions
liées à l’im mi gra tion. Ces as so cia tions ont mis une salle à notre dis po‐

13
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si tion et ont or ga ni sé la réunion en co or di na tion avec les au to ri tés
com pé tentes. De plus, d’autres ac teurs po li tiques, des cher cheurs et
les fa milles des par ti ci pants ont as sis té à cette ren contre en tant
qu’au di teurs. De fait, la pré sence de ce grand nombre d’ob ser va teurs
in dui sait un cli mat de sur veillance mu tuelle, contre ba lan cé par la dy‐ 
na mique des échanges qui a per mis aux par ti ci pants de s’ex pri mer
sin cè re ment. Nous fai sons l’hy po thèse que les dis cours re cueillis re‐ 
flètent leurs opi nions, même s’ils ne disent pas tout.

Au début de l’en tre tien, des règles de dis cus sion ont été éta blies pour
créer un en vi ron ne ment de confiance pro pice à l’ou ver ture et à la
par ti ci pa tion de ces in for ma teurs vo lon taires. La dis cus sion s’est dé‐ 
rou lée en fran çais, étant donné que tous les par ti ci pants s’ex priment
cou ram ment dans cette langue, et a duré deux heures, se concen‐ 
trant prin ci pa le ment sur un en semble de thèmes ma jeurs, com pre‐ 
nant la pré sen ta tion des par ti ci pants, leur si tua tion so ciale et les
com pé tences lin guis tiques du tu teur de l’élève, les condi tions d’ac‐ 
cueil et de sta bi li té dans le pays hôte, l’en vi ron ne ment sco laire de
l’élève, ainsi que l’in té gra tion des en fants dans le cadre sco laire et so‐ 
cial.

14

À la fin de l’en tre tien, nous avons ex trait les don nées les plus per ti‐ 
nentes à par tir des en re gis tre ments des dé cla ra tions de chaque in‐ 
ter viewé, dont nous pré sen tons le pro fil ci- dessous.

15

In for ma trice n  1o

Il s’agit d’une jeune Ma lienne de 35  ans, ins tal lée au Maroc de puis
12 ans après avoir quit té son pays en rai son du chô mage et de la fa‐ 
mine. Elle n’a pas eu la chance de ter mi ner ses études se con daires.
Elle est ca pable de s’ex pri mer en fran çais, mais ne pos sède au cune
com pé tence, même élé men taire, en arabe stan dard. En ce qui
concerne le da ri ja, elle connaît quelques ex pres sions qu’elle a ap‐ 
prises en échan geant avec des per sonnes dans l’es pace pu blic. Elle n’a
ja mais bé né fi cié de cours dans cette langue (da ri ja ma ro cain) mal gré
les offres as so cia tives (par exemple celle de l’as so cia tion bi la di pour la
so li da ri té et la co opé ra tion).

16

Pen dant son sé jour, elle a exer cé di verses ac ti vi tés, à com men cer par
la men di ci té, puis elle a tra vaillé comme femme de mé nage dans des
res tau rants et des cafés, avant d’être re cru tée comme do mes tique par

17
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une fa mille fran çaise. Ac tuel le ment, elle est coif feuse spé cia li sée dans
les tresses afri caines (rasta) et tra vaille de ma nière in dé pen dante,
bien que de ma nière non of fi cielle, au sein d’un com plexe com mer‐ 
cial. Elle est ma riée à un jeune Ma lien sans di plôme tra vaillant dans le
sec teur du bâ ti ment. Le couple a deux en fants, dont l’aînée a 8 ans et
est sco la ri sée à l’école pri maire en classe 2 (CE2 dans le sys tème édu‐ 
ca tif fran çais), tan dis que le cadet de 5  ans n’a ja mais eu accès à la
crèche ou à la gar de rie en rai son de contraintes fi nan cières.

La fa mille est re la ti ve ment iso lée, ce qui si gni fie qu’elle a une vie so‐ 
ciale li mi tée. L’aînée, qui est sco la ri sée, bé né fi cie de cours sup plé‐ 
men taires en arabe stan dard, al lant d’une à deux heures par se maine,
as su rés par l’école elle- même. Par fois, il y a un désen ga ge ment de la
part de l’école, selon la mère. Cette der nière s’in quiète du ni veau sco‐ 
laire de sa fille. L’année pré cé dente, elle a ob te nu à peine la moyenne,
et ses ré sul tats sco laires étaient dé ce vants. Les conte nus en fran çais
et en ma thé ma tiques sont suf fi sam ment maî tri sés, mais dans les
autres ma tières, no tam ment celles en sei gnées en arabe, ses notes
sont basses.

18

Ce manque de com pé tence lin guis tique en arabe stan dard ex pose
l’élève au har cè le ment en rai son de sa mau vaise pro non cia tion et de
la confu sion des mots. Elle est su jette à des mo que ries et fait l’objet
d’un ra cisme constant. Elle a du mal à suivre les le çons.

19

In for ma teur n  2o

C’est un ci toyen sé né ga lais de 44  ans, dont la prin ci pale mo ti va tion
pour émi grer était d’ordre éco no mique. Mal gré plu sieurs ten ta tives
pour re joindre l’El do ra do que re pré sente pour lui l’Eu rope, il s’est vu
contraint de res ter au Maroc, no tam ment en rai son de la nais sance
de son pre mier en fant, âgé de 11  ans au mo ment de l’en tre tien. Sa
prin ci pale source de re ve nus pro vient de son tra vail sur un mar ché
de gros en tant que ma nu ten tion naire de den rées ali men taires. Son
sa laire est gé né ra le ment peu élevé, et il ré side dans un mo deste ap‐ 
par te ment situé dans un quar tier po pu laire. Sa femme, de son côté,
gagne sa vie en ven dant des bi joux sur les trot toirs, mais ses re ve nus
sont in fé rieurs à ceux de son mari. La fa mille peine à sub ve nir à ses
be soins fon da men taux.

20
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L’in for ma teur a ob te nu un cer ti fi cat d’études col lé giales dans son
pays d’ori gine. Il af firme avoir une connais sance suf fi sante du da ri ja,
mais en réa li té, il ne maî trise que les courtes sou rates com mu né ment
ré ci tées dans la prière en langue arabe clas sique. Au sein de son
foyer, la com mu ni ca tion se fait prin ci pa le ment dans leur langue ma‐ 
ter nelle (le wolof), le fran çais est mo des te ment uti li sé. Son en fant,
ac tuel le ment en 3   année sco laire, a re dou blé une fois la deuxième
année parce qu’ils étaient en si tua tion ir ré gu lière et qu’ils vi vaient
sous la me nace d’être ren voyés dans leur pays d’ori gine.

21

e

L’en fant, lui aussi, par vient à se dé brouiller en da ri ja, mais il éprouve
en core des dif fi cul tés en écri ture, et sur tout en lec ture, de l’arabe
stan dard. Tou te fois, grâce aux cours sup plé men taires dis pen sés par
l’éta blis se ment sco laire, ses com pé tences lin guis tiques s’amé liorent
de ma nière si gni fi ca tive. En ce qui concerne ses ré sul tats sco laires, ils
sont gé né ra le ment mo destes, à l’ex cep tion d’une per for mance re mar‐ 
quable en fran çais grâce au sou tien de ses pa rents dans cette ma‐ 
tière.

22

In for ma teur n  3o

Le troi sième in for ma teur est un Congo lais âgé de 39  ans, éta bli au
Maroc de puis onze ans. Pour lui, le Maroc ne re pré sente qu’une étape
tran si toire, car il nour rit des as pi ra tions à une vie meilleure en Eu‐ 
rope. Il est marié à une Gui néenne avec qui il a une fille âgée de six
ans et demi. Le couple a suivi une for ma tion pro fes sion nelle qua li‐ 
fiante d’une durée d’un an au Maroc, of ferte par une as so cia tion. Lui
s’est spé cia li sé en cui sine, tan dis que sa femme a suivi une for ma tion
en pâ tis se rie. À l’heure ac tuelle, il exerce à temps plein dans un res‐ 
tau rant, tan dis qu’elle tra vaille à temps par tiel dans une bou lan ge rie.
La fa mille ha bite dans un petit ap par te ment situé dans un quar tier
po pu laire. Leur ni veau d’ins truc tion de meure élé men taire, car ils
n’ont pas eu la pos si bi li té de com plé ter leur édu ca tion pri maire en
rai son de l’in sé cu ri té et de la dis tance entre leur do mi cile et l’école
dans leur pays d’ori gine.

23

En ce qui concerne leurs com pé tences lin guis tiques, il af firme que
tous deux maî trisent bien la langue fran çaise à l’oral. Ce pen dant, en
ce qui concerne l’arabe ou ses va riantes, ils ne pos sèdent que
quelques no tions ru di men taires. L’ap pren tis sage de la langue arabe
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ne sus cite guère d’in té rêt de leur part, car ils par viennent à com mu‐ 
ni quer en fran çais. De plus, à l’ori gine, ils n’avaient pas en vi sa gé de
de meu rer au Maroc aussi long temps. Au sein de leur foyer, la langue
fran çaise pré vaut, mais la langue ma ter nelle (le lin ga la) est éga le ment
em ployée.

Leur en fant de 11 ans est ac tuel le ment en qua trième année de l’école
pri maire, mais avec un an de re tard. L’ac qui si tion de l’arabe stan dard
re pré sente un défi consi dé rable pour lui en classe. Il se sent déso‐ 
rien té, voire en tra vé, lors qu’il est confron té à un en sei gne ment dis‐ 
pen sé en langue arabe. Le père af firme que son en fant est l’objet de
dis cri mi na tion et de mo que ries de la part de ses pairs, par fois même
de ses en sei gnants, en rai son de sa cou leur de peau, de ses che veux
cré pus et de son ac cent. Ces pro blèmes ont contraint la fa mille à
chan ger d’éta blis se ment sco laire à deux re prises. Les cours sup plé‐ 
men taires vi sant à ren for cer les com pé tences lin guis tiques en arabe
sont rares. En classe, la si tua tion s’avère en core plus ardue, car les le‐ 
çons ne sont pas suf fi sam ment adap tées aux élèves qui ren contrent
des dif fi cul tés dans cette dis ci pline. Tou te fois, mal gré ces obs tacles,
les pa rents se montrent sa tis faits des ré sul tats sco laires de leur en‐ 
fant. À leurs yeux, l’es sen tiel ré side dans la maî trise adé quate de la
langue fran çaise, la connais sance de l’an glais et des ma tières scien ti‐ 
fiques, car, d’après leur ex pé rience, l’arabe revêt une moindre im por‐ 
tance sur le mar ché du tra vail. Ils pri vi lé gient l’in té gra tion pro fes‐ 
sion nelle par rap port à l’in té gra tion so ciale, confor mé ment à leur
propre tra jec toire.

25

In for ma trice n  4o

Il s’agit d’une Ca me rou naise âgée de 31 ans, ma riée à un Congo lais qui
a réus si à tra ver ser la fron tière pour s’ins tal ler en Es pagne deux ans
au pa ra vant, mais qui se trouve ac tuel le ment en si tua tion ir ré gu lière.
Elle ré side au Maroc de puis huit ans, bé né fi cie d’une so lide maî trise
du fran çais et de l’an glais, et est ti tu laire d’un di plôme de bac ca lau‐ 
réat en éco no mie. Son em ploi ac tuel dans un centre d’appel, bien que
lu cra tif, s’avère stres sant. Néan moins, elle est sa tis faite de sa ré mu‐ 
né ra tion, d’au tant plus que son mari en voie pé rio di que ment de l’ar‐ 
gent, leur per met tant ainsi de jouir d’un ni veau de vie confor table. Ils
ha bitent dans un ap par te ment spa cieux au sein d’un quar tier po pu ‐
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laire. Ils ont un gar çon de 6  ans, ré cem ment ins crit dans une école
pri vée.

Pour elle, le Maroc n’est qu’un re fuge tem po raire en at ten dant de re‐ 
joindre lé ga le ment son mari en France ou en Bel gique. Par consé‐ 
quent, son prin ci pal ob jec tif n’est pas de s’in té grer so cia le ment au
Maroc. Leur en fant a fré quen té l’école ma ter nelle pen dant deux ans,
bé né fi ciant d’ac ti vi tés prin ci pa le ment dis pen sées en fran çais. Elle
consi dère la langue fran çaise comme pré do mi nante dans le sys tème
édu ca tif privé. Les cours sup plé men taires de ren for ce ment lin guis‐ 
tique en langue arabe sont prin ci pa le ment payants, contrai re ment à
ceux pro po sés par des as so cia tions, qui sont gra tuits. La mère avait
elle- même bé né fi cié de ces cours lors de son ar ri vée au Maroc, sur
une pé riode de six mois. Ce pen dant, elle a ra pi de ment trou vé un em‐ 
ploi et a cessé d’y as sis ter.

27

Concer nant son en fant, elle ex prime sa sa tis fac tion quant à la qua li té
de l’en sei gne ment et de l’ac cueil reçus dans son en vi ron ne ment sco‐ 
laire. Bien qu’il sub siste des ma ni fes ta tions de ra cisme en vers les per‐ 
sonnes à la peau noire dans l’es pace pu blic, à l’école, les élèves sont
trai tés de ma nière équi table et le res pect mu tuel est va lo ri sé. La mère
suit de près le par cours de son en fant, éta blis sant un contact ré gu lier
avec ses en sei gnants pour se tenir in for mée de son évo lu tion. En gé‐ 
né ral, son en fant s’in tègre bien à l’école pri vée, no tam ment en classe,
où la com mu ni ca tion s’ef fec tue prin ci pa le ment en fran çais, tan dis
qu’à l’ex té rieur, la si tua tion est in verse.

28

In for ma teur n  5o

Le cin quième in ter viewé est un homme ori gi naire de Côte d’Ivoire,
âgé de 36 ans, qui est marié et père de trois en fants. Son choix de mi‐ 
grer est prin ci pa le ment mo ti vé par le manque d’op por tu ni tés d’em‐ 
ploi ainsi que par les ré cents troubles po li tiques dans son pays d’ori‐ 
gine. De puis 2018, il ré side au Maroc, ayant échoué à deux ten ta tives
de tra ver sée clan des tine vers l’Eu rope. Ac tuel le ment, il tra vaille en
tant que tra vailleur sai son nier dans une ex ploi ta tion agri cole tout en
ven dant éga le ment des ar ticles (cartes SIM, bra ce lets, kits, etc.) pour
amé lio rer ses re ve nus. Sa femme qui est de même na tio na li té, quant à
elle, n’a pas d’ac ti vi té pro fes sion nelle ré mu né rée. Ils louent une mo ‐
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deste mai son en pé ri phé rie de la ville, en co lo ca tion avec une autre
fa mille.

Leur fils aîné, âgé de 8 ans, est sco la ri sé en deuxième année pri maire.
L’ins crip tion de cet en fant à l’école a été fa ci li tée par l’in ter mé diaire
d’une as so cia tion, car le père ne dis po sait pas de titre de sé jour. Le
père lui- même pos sède une maî trise moyenne du da ri ja, ce qui lui
per met de com mu ni quer dans cer taines si tua tions pro fes sion nelles.
Sa femme est mieux in té grée dans son en vi ron ne ment et maî trise
par fai te ment le da ri ja. Il convient éga le ment de noter que leur fils
aîné parle cou ram ment cette langue, ac quise prin ci pa le ment grâce à
leurs in ter ac tions avec les au toch tones.

30

Le père consi dère que leur sta bi li té au Maroc pour rait se pro lon ger si
l’op tion de l’émi gra tion vers l’Eu rope de ve nait im pos sible. Tou te fois,
en rai son de son ab sence d’ex pé rience pro fes sion nelle dans l’in dus‐ 
trie ou l’ar ti sa nat, il est contraint de tra vailler de ma nière sai son nière
dans le sec teur agri cole. Mal gré cela, leur re ve nu leur per met de sub‐ 
ve nir à leurs be soins es sen tiels. De plus, ils re çoivent oc ca sion nel le‐ 
ment des aides hu ma ni taires de la part d’as so cia tions et d’au to ri tés
lo cales, no tam ment à l’oc ca sion des fêtes re li gieuses et de la ren trée
sco laire. Leur fils bé né fi cie éga le ment de cours de sou tien gra tuits en
langue arabe, ainsi que dans d’autres ma tières, dis pen sés par une as‐ 
so cia tion ca ri ta tive.
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En ce qui concerne le ni veau sco laire de leur fils, le père af firme qu’il
est assez sa tis fai sant, avec de bonnes per for mances en fran çais. Ce‐ 
pen dant, l’en fant éprouve des dif fi cul tés dans les ma tières scien ti‐ 
fiques tout en dé mon trant une com pé tence rai son nable en lec ture et
en écri ture en arabe. Ce pen dant, il ex prime ré gu liè re ment des pré oc‐ 
cu pa tions quant au trai te ment des élèves de la part des en sei gnants,
à l’ab sence d’ex pli ca tions claires des le çons et à la charge de tra vail
ex ces sive. Néan moins, le père nie toute forme de dis cri mi na tion ou
de ra cisme, af fir mant qu’au début, il a lui- même a pu faire l’objet de
har cè le ment, mais que, avec le temps et son in té gra tion dans la so‐ 
cié té, il est dé sor mais ac cep té.

32

In for ma teur n  6o

Le der nier in for ma teur est un homme âgé de 37  ans ori gi naire de
Gui née équa to riale, marié à une com pa triote. Il est ti tu laire d’un di ‐
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plôme pro fes sion nel de tech ni cien en mo teurs au to mo biles qu’il a ob‐ 
te nu dans son pays d’ori gine, ainsi que d’un di plôme spé cia li sé ac quis
au Maroc. Il parle cou ram ment le fran çais et l’es pa gnol. Ac tuel le ment,
il tra vaille au sein d’une en tre prise in ter na tio nale et bé né fi cie d’un sa‐ 
laire dé cent, tan dis que sa femme se lance dans l’e- commerce et
pour suit des études uni ver si taires en éco no mie.

Au cours de son sé jour au Maroc, il a bé né fi cié de plu sieurs formes
d’as sis tance, à la fois ca ri ta tives, telles que l’aide ali men taire et ves ti‐ 
men taire, et en ma tière d’hé ber ge ment de la part des as so cia tions,
ainsi que d’un sou tien pro fes sion nel et lin guis tique en da ri ja. Ce pen‐ 
dant, une fois qu’il a été em bau ché, il a cessé de suivre des cours, car
la langue prin ci pa le ment uti li sée dans son en vi ron ne ment pro fes‐ 
sion nel est le fran çais, alors que l’em ploi de l’an glais est oc ca sion nel.

34

Il ré side dans un quar tier re la ti ve ment huppé où il loue un ap par te‐ 
ment mo deste, et il pos sède une voi ture. En ce qui concerne l’idée de
s’ins tal ler dé fi ni ti ve ment au Maroc, il in dique ne pas en vi sa ger cette
op tion, car il en vi sage son ave nir en Eu rope, où il es père trou ver da‐ 
van tage d’op por tu ni tés ainsi qu’une amé lio ra tion de ses condi tions
ma té rielles et de son sta tut so cial. Le do maine dans le quel il tra vaille
(la construc tion au to mo bile) est très de man dé en Eu rope, et il consi‐
dère que l’ex pé rience est la seule chose qui lui manque. Par consé‐ 
quent, il est constam ment à la re cherche de contrats de tra vail, que
ce soit en Eu rope ou au Ca na da.

35

Sa fille, âgée de sept ans, fré quente la deuxième année pri maire dans
une école pri vée. Il ex plique que ce choix n’a pas été fait au ha sard,
car ses col lègues de tra vail, en par ti cu lier les Ma ro cains, lui ont ré vé lé
que les écoles pu bliques connaissent des pro blèmes liés à la sur po pu‐ 
la tion, à la vio lence et à la qua li té de l’en sei gne ment. De plus, la
langue pré do mi nante pour la com mu ni ca tion et l’en sei gne ment dans
ces écoles est l’arabe, ce qui l’a pous sé à ins crire sa fille dans une
école pri vée.

36

L’in for ma teur sou ligne que l’arabe ne l’in té resse pas beau coup, car il
consi dère que le fran çais est la clé pour pro gres ser et ac cé der à de
meilleures op por tu ni tés, en par ti cu lier lors qu’il est ac com pa gné de
l’an glais. Sa fille éprouve des dif fi cul tés en langue arabe et dans les
ma tières en sei gnées dans cette langue, mais il pré cise que l’école met
à dis po si tion de nom breuses res sources pour fa ci li ter la com pré hen‐
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sion des le çons, no tam ment grâce à une al ter nance lin guis tique
(fran çais, an glais et arabe). En effet, l’école au to rise les élèves étran‐ 
gers à ré pondre en fran çais ou en an glais s’ils ne maî trisent pas
l’arabe. Les exa mens sont éga le ment adap tés à leurs be soins. En
outre, des cours sup plé men taires d’arabe sont pro po sés moyen nant
des frais sup plé men taires.

2.2. Ana lyse
À l’issue de cet en tre tien, nous for mu lons l’hy po thèse selon la quelle
l’en vi ron ne ment fa mi lial des élèves mi grants n’en cou rage pas leur
pro ces sus d’in té gra tion, prin ci pa le ment en rai son du sta tut de pays
de tran sit du Maroc, ainsi que de la po si tion peu fa vo rable de la
langue arabe stan dard écrite sur le mar ché du tra vail. Les don nées
re cueillies au près de nos in for ma teurs de vraient per mettre de confir‐ 
mer cette hy po thèse en se ba sant sur un en semble de cri tères qui se‐ 
ront pris en consi dé ra tion, no tam ment les at ti tudes lin guis tiques,
l’accès à l’édu ca tion, le pro fil dé mo gra phique, l’en vi ron ne ment fa mi‐ 
lial, l’in ten tion de sta bi li té, etc. Nous com men ce rons par ex po ser les
points com muns re le vés dans les dif fé rents té moi gnages avant de
nous in té res ser de plus près aux di ver gences entre cer tains po si tion‐ 
ne ments.

38

Les six per sonnes in ter ro gées par tagent un en semble de ca rac té ris‐ 
tiques dé mo gra phiques com munes. Glo ba le ment, elles af fichent un
âge moyen d’en vi ron qua rante ans. De plus, lors de leur ar ri vée au
Maroc, la plu part d’entre elles n’avaient pas de res pon sa bi li tés fa mi‐ 
liales, étant gé né ra le ment cé li ba taires. Ces per sonnes ont été pous‐ 
sées à quit ter leur pays à cause de contextes mar qués par l’in sta bi li té
éco no mique et les conflits armés, des fac teurs qui les ont in ci tées à
re cher cher de meilleures op por tu ni tés dans une ré gion plus sé cu ri‐ 
sée, où elles pour raient réa li ser leur po ten tiel de tra vail.

39

Le deuxième point com mun concerne la durée de leur ré si dence au
Maroc, qui s’étend gé né ra le ment sur une pé riode de cinq à dix ans.
En théo rie, cette durée de vrait nor ma le ment per mettre une forme
d’in té gra tion lin guis tique (Pi guet et Wim mer, 2000 ; Young, 2019). Ce‐ 
pen dant, la plu part des in ter viewés confirment qu’ils n’ont pas ac quis
une maî trise suf fi sante du da ri ja. Cette si tua tion dé coule en par tie de
leur crainte de se mêler à une culture qui leur est étran gère, ainsi que
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de leur ab sence d’in ten tion de s’éta blir de ma nière per ma nente au
Maroc.

Le troi sième point com mun concerne la com pé tence en langue fran‐ 
çaise de ces in for ma teurs, no tam ment à l’oral, ce qui peut consti tuer
un atout ma jeur sur le plan pro fes sion nel. En effet, au Maroc, la maî‐ 
trise du fran çais fa ci lite gran de ment l’accès au mar ché du tra vail et
ac croît les op por tu ni tés d’ob te nir un em ploi ré mu né ré et res pec té.
C’est ce qu’a dé cla ré l’in for ma teur n  3  : « le fran çais est le plus im‐ 
por tant dans le mar ché du tra vail, l’arabe c’est dif fi cile et n’a pas vrai‐ 
ment un sta tut pro gres sé dans le pays, au privé les le çons sont don‐ 
nées ma jo ri tai re ment en fran çais ».

41

o

Le qua trième as pect com mun à tous les in for ma teurs ré side dans leur
sta tut de pa rents avec des en fants qui pour suivent leur sco la ri té, que
ce soit dans le sys tème édu ca tif pu blic ou privé. De ma nière pré pon‐ 
dé rante, il ap pa raît que ces en fants consi dèrent la langue arabe et les
ma tières en sei gnées dans cette langue comme une bar rière dif fi cile à
fran chir. Ils éprouvent un sen ti ment d’in sé cu ri té lin guis tique qui nuit
à leur ca pa ci té de s’ex pri mer et d’écrire, ce qui les em pêche de par ti‐ 
ci per à di verses ac ti vi tés, et en trave le dé ve lop pe ment de leurs com‐ 
pé tences en com mu ni ca tion dans ce contexte sco laire. Cette si tua‐ 
tion les plonge dans l’iso le ment et les frustre sur le plan psy cho lo‐ 
gique en rai son de leur dé fi cit lin guis tique en langue arabe, qui se
tra duit par leur in ca pa ci té à ma nier une langue de ma nière conforme
aux conven tions et aux at tentes, que ce soit dans le cadre de la com‐ 
mu ni ca tion orale ou écrite (Kelly, 2014). Ce dé fi cit lin guis tique les
conduit à éprou ver un sen ti ment d’in fé rio ri té, comme on peut le lire
dans les pro pos de l’in for ma teur n  3 : « Mon en fant éprouve tou jours
des dif fi cul tés avec la langue arabe, ses ré sul tats sont sou vent faibles
dans les ma tières en sei gnées en arabe. Par fois, il rentre à la mai son
en larmes, voire il re fuse par fois même d’aller à l’école. »

42

o

Un der nier point à noter est que la ma jo ri té des per sonnes in ter ro‐ 
gées consi dèrent que leur sé jour au Maroc sera de courte durée. Elles
n’avaient pas l’in ten tion de s’ins tal ler de ma nière per ma nente dans ce
pays, et elles se concentrent sur le dé ve lop pe ment de leurs com pé‐ 
tences pro fes sion nelles, ac cu mu lant ainsi de pré cieuses an nées d’ex‐ 
pé rience, dans l’es poir de trou ver de meilleures pers pec tives en Eu‐ 
rope.
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En der nier lieu, il convient de noter que la plu part des mi grants ren‐ 
con trés dans le cadre de ce focus group pré sentent un ni veau d’édu‐ 
ca tion re la ti ve ment bas, à l’ex cep tion de quelques in di vi dus ayant
ache vé leur édu ca tion se con daire ou ob te nu un di plôme pro fes sion‐ 
nel ou uni ver si taire. Cette consta ta tion sug gère que cette ca té go rie
de per sonnes au rait ren con tré des dif fi cul tés pour s’in té grer éco no‐ 
mi que ment dans leurs pays d’ori gine, non seule ment en rai son des
condi tions po li tiques ou sé cu ri taires, mais éga le ment en rai son de
l’ab sence des qua li fi ca tions mi ni males re quises pour ac cé der au mar‐ 
ché du tra vail  : di plômes, an nées d’ex pé rience et com pé tences lin‐ 
guis tiques.

44

En se fon dant sur les don nées dis po nibles, il est pos sible d’af fir mer
que le mi lieu fa mi lial des en fants en ques tion ne par vient gé né ra le‐ 
ment pas à of frir les condi tions ob jec tives mi ni males re quises pour
fa vo ri ser le pro ces sus d’in té gra tion de ces der niers au sein de la so‐ 
cié té ma ro caine. Ce constat semble va lable pour toutes ces fa milles,
quelles que soient leurs par ti cu la ri tés. De plus, il est à noter que les
fa milles sub sa ha riennes se privent elles- mêmes de l’op por tu ni té d’ap‐ 
prendre la langue arabe cou ram ment par lée, ce qui au rait po ten tiel‐ 
le ment pu consti tuer un avan tage pour leurs en fants.

45

Selon les té moi gnages re cueillis, il ap pa raît que l’en vi ron ne ment fa‐ 
mi lial dans le quel ces en fants évo luent ne leur offre gé né ra le ment pas
non plus les condi tions ob jec tives mi ni males pour réus sir leur in té‐ 
gra tion à l’école. C’est pour quoi l’ap pre nant n’est pas mo ti vé pour ac‐ 
qué rir les connais sances et les com pé tences sco laires, pour par ti ci‐
per ac ti ve ment aux ac ti vi tés de groupe en classe, ni pour suivre as si‐ 
dû ment les en sei gne ments en vue d’ac qué rir les com pé tences es sen‐ 
tielles (For tier, Noël et Ramel, 2018).

46

De leur côté, les fa milles ont éga le ment man qué l’oc ca sion d’ap‐ 
prendre la langue lo cale pour com mu ni quer, car la plu part d’entre
elles n’avaient pas l’in ten tion de s’éta blir de ma nière per ma nente au
Maroc. Cela les amène éga le ment à ne pas ac cor der une grande im‐ 
por tance à la com pé tence lin guis tique en arabe stan dard ou en da ri ja,
en tant que fac teur clé de sta bi li té. D’au tant plus que la plu part de ces
en fants vivent au sein de com mu nau tés fer mées, qu’ils évo luent au
sein de re grou pe ments eth niques, de clans, et qu’ils uti lisent leurs
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langues ma ter nelles ou le fran çais en fonc tion de ces contextes eth‐ 
niques.

Leur prise de conscience de la fai blesse de l’arabe sur le mar ché du
tra vail les pousse éga le ment à né gli ger la langue arabe parce qu’ils ne
consi dèrent pas cette langue comme un atout si gni fi ca tif dans leur
par cours pro fes sion nel, et qu’ils pri vi lé gient l’in té gra tion éco no mique
plu tôt que l’in té gra tion so ciale. Cela est illus tré par le fait qu’une fois
qu’ils ont trou vé une op por tu ni té d’em ploi ap pro priée, ils cessent gé‐ 
né ra le ment de se pré oc cu per de la langue arabe ou de ses va rié tés.
Nous re pro dui sons ici le pro pos de l’in for ma trice n  6 : « Au début, j’ai
cru qu’il se rait dif fi cile de trou ver un em ploi et de m’in té grer pro fes‐ 
sion nel le ment parce que je ne par lais plus l’arabe. Ce pen dant,
contrai re ment à mes at tentes, en rai son de ma bonne maî trise du
fran çais, je n’ai pas ren con tré de pro blèmes ma jeurs. Mes su pé rieurs
me té moignent beau coup de res pect. »
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o

Par ailleurs, les fa milles à re ve nu moyen, et qui ont bé né fi cié d’une
édu ca tion sco laire, uni ver si taire ou pro fes sion nelle, ont ten dance à
ins crire leurs en fants dans des écoles pri vées. Dans ces éta blis se‐ 
ments, les en fants ont plus d’op por tu ni tés pour ac qué rir les com pé‐ 
tences de base en langues, en ma thé ma tiques, en lec ture et en écri‐ 
ture (Ha mil ton, 2004 ; Jørgensen, 2016 ; Moore, 2004 ; Rut ter, 2006).
De plus, le fran çais y est uti li sé comme langue de com mu ni ca tion et
d’en sei gne ment, en pa ral lèle avec l’arabe. Les écoles pri vées mettent
éga le ment l’ac cent sur le suivi et le sou tien lin guis tique pour per‐ 
mettre à ces en fants de rat tra per les élèves na tifs. Dans cette pers‐ 
pec tive, l’in for ma trice n  4 a dé cla ré  : « Moi, j’ai choi si l’école pri vée
pour m’as su rer de l’ave nir de ma fille et de ses ré sul tats, mal gré les
frais éle vés d’études. Mes amies m’ont af fir mé que l’école pu blique
n’était pas adap tée à notre cas. »
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o

 

En bref, on ob serve une cer taine ré sis tance à l’in té gra tion lin guis‐ 
tique en rai son du faible sta tut de la langue arabe sur le mar ché du
tra vail. Si l’arabe était re con nu comme une langue of fi cielle dans les
grandes en tre prises, la si tua tion se rait sans doute dif fé rente. Le
deuxième fac teur est le manque de mo ti va tion pour s’ins tal ler au
Maroc en rai son des op por tu ni tés et des ser vices li mi tés, comme l’in ‐
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dique l’in for ma teur n  5 : « Per son nel le ment, je ne compte pas res ter
au Maroc, même si je suis de ve nu comme un Ma ro cain d’ori gine, je
parle leur langue. Mais même les Ma ro cains veulent quit ter leur pays.
Mon rêve, c’est l’Eu rope, là- bas il y a beau coup d’op por tu ni tés et le
res pect des droits de l’homme. »

o

Conclu sion
Les té moi gnages ras sem blés dans le cadre de ce focus group
montrent que les en fants des in for ma teurs ren con trés sont ar ri vés
avec des ba gages cultu rels et iden ti taires consi dé ra ble ment dif fé rents
de ceux des Ma ro cains. Ils ne maî trisent pas la langue lo cale, qui est
pré do mi nante pour la com mu ni ca tion, et se re trouvent donc plon gés
dans un sys tème de va leurs et de lan gage bien dis tinct du leur. En
tant que groupes vul né rables, les fa milles de vraient as pi rer à trou ver
leur place dans la so cié té d’ac cueil, et donc cher cher à ac qué rir les
codes so ciaux et lin guis tiques du pays. Ce pen dant, ces fa milles per‐ 
çoivent sou vent leur sé jour au Maroc comme une étape tran si toire, si
bien que les pa rents et leurs en fants ne s’in té ressent pas à la langue
arabe, ni à la so cié té et à la culture ma ro caines.
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Pour les en fants d’âge sco laire, l’école re pré sente sou vent le moyen le
plus ac ces sible de s’in té grer non seule ment au sein de la so cié té, mais
aussi sur le mar ché du tra vail, parce que les études et les di plômes
offrent des pers pec tives de sta bi li té et de sé cu ri té à la fois lin guis‐ 
tiques et socio- économiques. Tou te fois, dans le contexte mul ti lingue
du Maroc, dans le sec teur éco no mique, la maî trise de l’arabe stan dard
n’est pas in dis pen sable, ce qui in cite ces élèves à se concen trer da‐ 
van tage sur l’ap pren tis sage du fran çais pour amé lio rer leurs pers pec‐ 
tives d’em ploi. Enfin, les té moi gnages re cueillis sou lignent que l’école
elle- même ne semble pas être par ve nue à créer un en vi ron ne ment
fa vo rable pour ac cueillir et sou te nir ef fi ca ce ment cette ca té go rie
d’élèves.
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Il convient dès lors de sou le ver une autre in ter ro ga tion, in trin sè que‐ 
ment liée à un autre as pect dont nous consi dé rons qu’il est par ti cu‐ 
liè re ment im por tant, à sa voir la ca pa ci té du sys tème édu ca tif ma ro‐ 
cain à ma ni fes ter une flexi bi li té adé quate pour ré pondre aux be soins
spé ci fiques des élèves en ques tion, par ti cu liè re ment en ce qui
concerne l’offre pé da go gique. Cette pro blé ma tique re la tive à l’in té ‐
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NOTES

1  Après le pré sco laire, qui n’est pas obli ga toire et qui est ac ces sible aux
élèves à par tir de l’âge de quatre  ans, ex clu si ve ment pour une pé riode de
deux ans, ces der niers sont contraints de re joindre l’école pri maire à l’âge de
six ans. Leur sco la ri té pri maire s’étend sur une durée de six an nées, et en
cas de suc cès, ils ac cèdent en suite au col lège, puis au cycle d’en sei gne ment
qua li fiant.

ABSTRACTS
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naires d’Afrique sub sa ha rienne, vi sant à ex plo rer leur en vi ron ne ment fa mi‐ 
lial, les ex pé riences de leurs en fants à l’école, et re cueillir leurs opi nions. Les
ré sul tats mettent en évi dence que les condi tions per son nelles et ob jec tives
ac tuelles en travent une réelle in té gra tion. L’en vi ron ne ment fa mi lial n’en cou‐ 
rage pas l’in té gra tion, car les langues lo cales et of fi cielles ne jouent qu’un
rôle mi neur sur le mar ché du tra vail, où la pré fé rence est don née au fran‐ 
çais. De plus, le Maroc est sou vent consi dé ré par ces im mi grants comme
une étape tran si toire vers l’Eu rope.
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English
This study ex am ines the lin guistic in teg ra tion of im mig rant stu dents in Mo‐ 
rocco. The re search is based on an in ter view with six par ents of stu dents
from sub- Saharan Africa, with the aim of ex plor ing their fam ily en vir on‐ 
ment, their chil dren’s school ex per i ences, and gath er ing their opin ions. The
res ults high light that cur rent per sonal and ob ject ive con di tions hinder
genu ine in teg ra tion. The fam ily en vir on ment does not pro mote in teg ra tion
as local and of fi cial lan guages play a minor role in the job mar ket, where
French is pre ferred. Fur ther more, Mo rocco is often seen by these im mig‐ 
rants as a trans itional step to wards Europe.

Español
Este es tu dio exa mi na la in te gra ción lingüística de es tu dian tes in mi gran tes
en Ma rrue cos. La in ves ti ga ción se basa en una en tre vis ta con seis pa dres de
es tu dian tes ori gi na rios de Áfri ca sub saha ria na, con el ob je ti vo de ex plo rar
su en torno fa mi liar, las ex pe rien cias es co la res de sus hijos y re co pi lar sus
opi nio nes. Los re sul ta dos des ta can que las con di cio nes per so na les y ob je ti‐ 
vas ac tua les di fi cul tan una in te gra ción ge nui na. El en torno fa mi liar no pro‐ 
mue ve la in te gra ción, ya que las len guas lo ca les y ofi cia les de sem pe ñan un
papel se cun da rio en el mer ca do la bo ral, donde se pre fie re el fran cés. Ade‐ 
más, Ma rrue cos a me nu do es con si de ra do por estos in mi gran tes como una
etapa tran si to ria hacia Eu ro pa.
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