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TEXTE

La re la tion entre le Ca me roun et le monde fran co phone a un an crage
his to rique avéré. Le poids de cette his toire est consti tué des faits à
plu sieurs strates mal connus ou mieux qui tendent à contro verses. Il
mé rite, dans ce tra vail, de re con naître que l’in ter ac tion entre le Ca‐ 
me roun et la Fran co pho nie a pris corps au for ceps dès la fin de la
Pre mière Guerre mon diale dans ce ter ri toire en 1916 1 à la suite des
né go cia tions entre Fran çais et An glais pour par ta ger le Ca me roun al‐ 
le mand (Ngoh, 1990,73). Mal gré cette in ter ac tion scel lée dans un
contexte in for mel, la Fran co pho nie est de ve nue un atout pour faire
face à la mon dia li sa tion.

1

Le Ca me roun a donc été moulé dans le sys tème de man dat dès 1920,
date de l’en trée en vi gueur du trai té de Ver sailles (Abwa, 2010, 142), et,
plus tard, dans le sys tème de tu telle en 1945 ad mi nis tré en grande
par tie par la France. Il en ré sulte que la re la tion entre ce pays et la
Fran co pho nie a été dé ter mi nante après la créa tion de l’ONU. Cela
était aussi in ex tri ca ble ment lié à la mou vance de la dé co lo ni sa tion
des ter ri toires afri cains. C’est ce spi ci lège de faits que l’ac tion d’un
ac teur ma jeur dans la construc tion de la po li tique étran gère du Ca‐ 
me roun s’ins crit, no tam ment le Par le ment. Même si Luc Sind joun
parle d’un ac teur dé ri vé des re la tions in ter na tio nales (Sind joun, 1993,
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820), il mé rite de re con naître ce qui a été fait à tra vers l’en ga ge ment
de cet ac teur. Dès lors, il se pose le pro blème de la mé con nais sance
de l’ac tion du par le ment ca me rou nais à l’in ter na tio nal. Ledit par le‐ 
ment a été créé par le dé cret n°  43-2317 du 9 oc tobre 1945 (JOC,
1945). C’est- à-dire la toute pre mière ins ti tu tion qui a bravé des mu ta‐ 
ge nèses et qui au jourd’hui concourt à la construc tion du pays mal gré
ses fai blesses. Il va sans dire que c’est elle qui a donné à ce pays ses
pre miers di ri geants d’où sa sa cra li sa tion ac tuelle.

À l’ins pi ra tion de ce qui est dit en amont, une ques tion in si pide mé‐ 
rite d’être posée, à sa voir : quel est le rôle joué par l’ins ti tu tion par le‐ 
men taire 2, en tant qu’ac teur na tio nal d’en ver gure, pour in fluen cer la
po li tique étran gère du Ca me roun au sein de la Fran co pho nie ? Dans
cette dis sec tion qua li ta tive sur le sub strat de la théo rie du trans na‐ 
tio na lisme qui en cou rage la co ha bi ta tion iden ti taire, cultu relle, po li‐ 
tique, etc., il s’agit de ré pondre à cette pro blé ma tique en fai sant l’his‐ 
to ri ci té de la pré sence du par le ment ca me rou nais dans les arènes de
l’AIPLF hier et de l’APF au jourd’hui (I). Cela per met de mettre en lu‐ 
mière le rôle mo bi li sa teur et ca ta ly seur de cette ins ti tu tion comme
ac teur ayant in fluen cé la po li tique étran gère du Ca me roun vis- à-vis
de la Fran co pho nie par le tru che ment des as sem blées par le men‐ 
taires. In fine, mon trer les ac quis de l’État du Ca me roun au sein de
l’OIF de puis le som met de Chaillot en 1991 (II).

3

I. Pré sence du par le ment ca me ‐
rou nais dans les arènes de l’AIPLF
hier et de l’APF au jourd’hui
Le Ca me roun, pays mul ti cul tu rel, est gé né ra le ment ap pe lé Afrique en
mi nia ture 3, et la France, ber ceau de la langue fran çaise et de la Fran‐ 
co pho nie, ont des rap ports an ciens. Les dits rap ports se sont
construits dans un cadre in for mel, pour se ra tio na li ser dans la pers‐ 
pec tive de res pect des normes na tio nales et in ter na tio nales après les
in dé pen dances 4. En ce XXI  siècle, il ne faut pas perdre de vue que
l’ins ti tu tion par le men taire est le pre mier ac teur à conduire le Ca me‐
roun à l’in dé pen dance sur tout, à in fluen cer sa po li tique étran gère
dans l’un des es paces so cio cul tu rels et lin guis tiques bien struc tu rés
du monde. Bien que l’État soit l’ac teur prin ci pal ayant toute la plé ni ‐
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tude pour la conduite des re la tions in ter na tio nales ou comme en ti té
ju ri dique ini tiale du droit in ter na tio nal (Soc col, 2009, 23), il ne faut
pas igno rer l’iti né raire his to rique du par le ment ca me rou nais comme
ac teur dé ter mi nant ayant contri bué à son fon de ment et à sa lé gi ti ma‐ 
tion dans les re la tions in ter na tio nales.

I.1. Iti né raire his to rique du par le ment
ca me rou nais à l’AIPLF et à l’APF
Si le Ca me roun a lon gue ment été in fluen cé par la culture fran çaise
dès 1916, il faut ad mettre que son adhé sion à la Fran co pho nie n’est in‐ 
ter ve nue que le 19 no vembre 1991 à Chaillot en France 5. C’était à l’oc‐ 
ca sion du 4  Som met des Chefs d’État et de gou ver ne ment de la
Fran co pho nie. C’est une adhé sion que cer tains in tel lec tuels ont qua li‐ 
fiée de tar dive (Ombga et Zang, 2007, 14). Il res sort que c’était la vo‐ 
lon té des gou ver nants pour construire des écha fau dages so lides de la
po li tique étran gère d’un pays au pa no ra ma mul ti cul tu rel ori gi nel et
qui avait en par tage les langues fran çaise et an glaise im po sées par les
puis sances ad mi nis tra trices, man da taires et tu té laires.

5

ème

À l’ex pli ca tion, les au to ri tés ca me rou naises étaient dans une en tre‐ 
prise d’unité na tio nale et d’har mo ni sa tion des langues étran gères ac‐ 
quises pen dant les pé riodes dites de man dat et de tu telle res pec ti ve‐ 
ment ini tiées par la SDN et l’ONU, conduites par l’An gle terre et la
France. Cette réa li té se construi sait dans une sorte de créa tion de
« Front de l’unité na tio nale » (Abwa, 2014, 78). Il est évident que cela a
pous sé le pre mier Pré sident Ahid jo et son gou ver ne ment à se re plier
sur eux- mêmes en jouant une sorte de « ni ni », de peur de mé con‐ 
ten ter la po pu la tion es sen tiel le ment mul ti cul tu relle et mul ti lingue.

6

Dans la même lo gique, quand son suc ces seur Paul Biya prend le pou‐ 
voir selon les pré ceptes consti tu tion nels en vi gueur en 1982, il main‐ 
tient le Ca me roun hors du giron for mel de la Fran co pho nie jusqu’en
1991. Tout de même, il faut concé der que c’est sous son règne qu’un
fré mis se ment de né go cia tions avait ef fec ti ve ment pris corps. Le pas‐ 
sage de la Ré pu blique unie en 1972 à la Ré pu blique du Ca me roun en
1984 a été un in di ca teur qui lais sait trans pa raître la vo lon té des au to‐ 
ri tés exé cu tives à l’ou ver ture dé mo cra tique par ri co chet, à l’adhé sion
aux or ga ni sa tions à ca rac tère cultu rel et dé mo cra tique du monde,
long temps igno rées telles que la Fran co pho nie.
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Au re gard de cette dy na mique fac tuelle assez com plexe pour l’exé cu‐ 
tif du Ca me roun, c’est le par le ment qui, dans son ins ti tu tion na li sa tion
em bryon naire, a été l’un des lo cu teurs pri vi lé giés pour por ter les af‐ 
faires in té rieures et ex té rieures. Il faut re le ver que la créa tion de ce
qui est de ve nu l’ins ti tu tion par le men taire au jourd’hui, est sur ve nue à
tra vers le dé cret n° 45-2317 du 9 oc tobre 1945 du gou ver ne ment fran‐ 
çais ins ti tuant l’As sem blée re pré sen ta tive du Ca me roun (JORF n° 239,
1945). Dans son ar ticle 1, l’ARCAM de vait se réunir au chef- lieu de la
co lo nie ou tout autre lieu dé si gné par le Gou ver neur. Plus tard, l’on a
eu le rem pla ce ment de l’ARCAM par l’As sem blée ter ri to riale du Ca me‐ 
roun (ATCAM) en 1952 (Loi n° 52-130, 1952). Elle était sous le joug de
l’ad mi nis tra tion tu té laire. La créa tion de l’As sem blée lé gis la tive du
Ca me roun (ALCAM) en 1957 a été dé ter mi nante grâce à sa ca pa ci té à
lé gi fé rer comme le pres cri vait la loi- cadre Def ferre en 1956 6. En fait,
l’ALCAM avait le pou voir lé gis la tif. Ce qui veut dire qu’elle avait la
com pé tence sur les su jets d’in té rêt com mun (JORF, 1957).

8

À l’illus tra tion, cette der nière as sem blée à l’ère pré- indépendance
avait donné son aval pour la no mi na tion et la lé gi ti ma tion du tout
pre mier mi nistre du Ca me roun, André Marie Mbida en mai 1957 par le
Haut- Commissaire de France, Pierre Mess mer. Dans cette mou vance,
l’ALCAM avait éga le ment ava li sé des textes de loi pour don ner forme
et vie au nou vel État. Il s’agit des textes lé gis la tifs sui vants :

9

le pro jet de loi n° 3-A por tant créa tion d’un em blème ;
le pro jet de loi n° 3-B por tant créa tion d’un hymne ;
le pro jet de loi n° 3-C por tant créa tion d’une de vise ;
le pro jet de loi n° 3-C por tant créa tion d’une fête of fi cielle (Efoua, 2006, 161).

Cette dé mons tra tion per met de com prendre un flanc de l’iti né raire
des re la tions his to riques en tre te nues avec la France, pa trie de la
Fran co pho nie, sur tout avec une ins ti tu tion par le men taire qui a
contri bué à l’édi fi ca tion de l’État du Ca me roun. Une as sem blée par le‐ 
men taire qui a éga le ment été un chaî non im por tant dans la conduite
de la po li tique étran gère de l’État in dé pen dant et mo derne dans
l’arène mon diale. Sur tout, une as sem blée du peuple qui a été le point
de dé part de la po li tique étran gère du Ca me roun.

10

Après les in dé pen dances du Ca me roun en 1960 et 1961, le par le ment
est aus si tôt resté au sein de l’As so cia tion in ter na tio nale des par le‐ 
men taires de langue fran çaise (AIPLF). Pour cela, bien que l’idée de la
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consti tu tion de la sec tion fran çaise de l’as so cia tion in ter par le men‐ 
taire des pays de langue fran çaise ait été émise par le Pré sident de
l’As sem blée na tio nale fran çaise, en l’oc cur rence Jacques Chaban- 
Delmas en 1966 (OIF, 2019), on ne peut se pri ver de re con naître que le
par le ment ca me rou nais, comme d’autres as sem blées, a contri bué à
son édi fi ca tion et à son ex pan sion.

La toute pre mière ren contre in ter na tio nale des par le men taires de
langue fran çaise qui s’est tenue du 17 au 18 mai 1967 au Luxem bourg
avait connu la par ti ci pa tion de la dé lé ga tion ca me rou naise conduite
par le Pré sident de l’As sem blée na tio nale du Ca me roun, Mar cel Ma ri‐ 
goh Mboua. On re trou vait éga le ment le dé pu té Ber nard Banag au
poste de la Com mis sion des re la tions in ter par le men taires de l’AIPLF
parmi les 21 pays pré sents (Ar chives de l’ANC, 2018).

12

Une re con nais sance au re gard de l’in tré pi di té des élus sur tout de leur
vo lon té à par ti ci per à la construc tion d’un monde qui re flète le plu ra‐ 
lisme cultu rel, po li tique et éco no mique. On peut re le ver que cela a
été la vo lon té de la dé lé ga tion ca me rou naise qui a su se com por ter
dans les or ga ni sa tions in ter na tio nales qu’elle a cô toyées al lant de la
di plo ma tie de confé rence à l’ad mi nis tra tion in ter na tio nale.

13

Il faut re con naître qu’en vi ron 21 as sem blées par le men taires s’étaient
réunies à Paris pour la cause dont la co or di na tion des tra vaux était
faite par une di zaine d’élus du peuple. Ils ont posé les bases fon da‐ 
trices d’une dy na mique ca pable d’in fluen cer les pa ra digmes politico- 
diplomatiques de chaque État. Pour exem pli fier cette ap proche, le
bu reau fon da teur de l’AIPLF était consti tué de :

14

L’ho no rable Vic tor Bod son du Luxem bourg comme Pré sident de l’ins tance ;
L’ho no rable Ma ri goh Mboua du Ca me roun ;
L’ho no rable Jules A. Bary de Bel gique ;
L’ho no rable Jean de Bro glie de France ;
L’ho no rable Phan No rin dr du Laos ;
L’ho no rable Bou ba car Gueye du Sé né gal ;
L’ho no rable Gé rard Pel le tier du Ca na da ;
L’ho no rable Jo seph Mo lebe du Congo ;
L’ho no rable Xa vier De niau de France comme Se cré taire gé né ral (OIF, 2019).

À l’ob ser va tion, c’était un bu reau mul ti cul tu rel et mul ti ra cial qui re‐ 
cou vrait ap proxi ma ti ve ment tous les conti nents. La pré pon dé rance
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des élus afri cains dans ce bu reau est re mar quable parmi les quels le
dé pu té ca me rou nais, ce qui tra duit la force du conti nent noir dans la
fon da tion, la dé fense et la pé ren ni té des idéaux de la Fran co pho nie.
Lors de la pre mière ren contre dudit bu reau, le Pré sident de l’As sem‐ 
blée na tio nale du Ca me roun, l’ho no rable Mar cel Ma ri goh Mboua, du
haut des es trades de l’AIPLF, re le vait :

« Nous, dé lé gués ici pré sents, sommes ap pe lés à jeter les bases d’une
forme ori gi nale de co opé ra tion, non seule ment entre nos peuples et
les ci toyens de nos pays res pec tifs, mais aussi entre les ins ti tu tions
de ces pays. La dé lé ga tion ca me rou naise en tant que membre fon da ‐
teur de la fu ture as so cia tion est dis po sée à contri buer de ma nière
po si tive à la mise en place d’ins ti tu tions qui tout en sa tis fai sant un
idéal com mun soient en même temps adap tées à toutes les si tua tions
en pré sence » (Ar chives de l’ANC, 1967).

Cette pré sence au sein de l’As sem blée par le men taire de la Fran co‐ 
pho nie au cré pus cule des in dé pen dances n’a guère été un che mi ne‐ 
ment aisé. Le par le ment ca me rou nais a été un ac teur qui a sur vé cu
aux mu ta tions so cioé co no miques et po li tiques in ternes et aux
contin gences ex ternes. Pour ce qui est de son dé ploie ment au sein
des or ganes de la Fran co pho nie, il a contri bué aux mu ta tions qui se
sont im po sées. Il s’est in fine ré vé lé comme une force de pro po si tion
et de pres sion dans les arènes des tra vaux de la Fran co pho nie. C’est
ce que nous avons qua li fié en amont d’un elfe par le men taire 7.

16

En 1989, l’ap port de l’As sem blée na tio nale s’est en core ma ni fes té lors
de la mise sur pied de l’APF à tra vers la pré sence des dé pu tés ca me‐ 
rou nais (En tre tien, 2019), ce qui lais sait trans pa raître la fi dé li té de
ceux- ci aux idéaux dé fen dus par la Fran co pho nie. C’est un nou vel
élan qui don nait sens pour l’ex hor ta tion des exé cu tifs dans la re pré‐ 
sen ta tion et la prise en compte des as pi ra tions du grand peuple fran‐ 
co phone à la dé mo cra tie. Dans cette pers pec tive, l’ar ri vée du Pré‐ 
sident Fran çois Mit ter rand au pou voir en France en 1981 et celle du
pre mier Mi nistre du Ca na da Mar tin Brian Mul ro ney en 1984 ont aussi
été un ba ro mètre dé ter mi nant dans cette dy na mique de re formes
évo quées en sus.

17

Lors du Som met France- Afrique de la Baule en 1990, le Pré sident
fran çais pro fé rait la som ma tion sui vante aux pays afri cains en ma jo ri ‐
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Ta bleau 1 : Quelques par le men taires ca me rou nais ac teurs des mu ta tions à

l’AIPLF et à l’APF

Pé riodes Par le men taires Postes de res pon sa bi li té

1960-1970
Mar cel Ma ri goh Mboua (PANC) Membre du bu reau exé cu tif de l’AIPLF

Ber nard Banag Com mis sion des Af faires étran gères de l’AIPLF

1980-1990 Mbal la Bou noung Vice- Président exé cu tif de l’AIPLF et de l’APF

1990-2000 Hi la rion Etong (Vice- PANC) Membre de l’ob ser va toire des élec tions de l’APF

té fran co phone : « La France liera tout son ef fort de contri bu tion aux
ef forts qui se ront ac com plis pour aller vers plus de li ber té » (Mit ter‐ 
rand, 1990a, 130). Il pour sui vait ses pro pos en ces termes : « J’ai na tu‐ 
rel le ment un sché ma tout prêt : sys tème re pré sen ta tif, élec tions
libres, li ber té de la presse, in dé pen dance de la ma gis tra ture, refus de
cen sure » (Mit ter rand, 1990b, 130). Après ledit som met, on a vécu une
ac cé lé ra tion des évè ne ments en Afrique avec le vote des lois sur les
li ber tés entre 1990 et 1993 (Koua té, 2015, 15). C’est ainsi que les ins ti‐ 
tu tions par le men taires se sont re la ti ve ment dé mo cra ti sées, no tam‐ 
ment celui du Ca me roun. Il y a eu l’or ga ni sa tion des confé rences na‐ 
tio nales afin d’ac cé lé rer la marche vers le mul ti par tisme, l’or ga ni sa‐ 
tion des élec tions.

Che min fai sant, la vo lon té re la tive à la mo di fi ca tion des sta tuts de
l’AIPLF est sur ve nue lors du XVII  As sem blée gé né rale réunie à
Paris en juillet 1989, les re pré sen tants du peuple ca me rou nais étaient
éga le ment pré sents. Tou te fois, le chan ge ment réel est in ter ve nu en
1998 à l’oc ca sion de la XXIV  ses sion or di naire à Abid jan du 6 au 9
juillet 1998. Il était ques tion de mo di fier l’ap pel la tion de l’As so cia tion
afin de bien mettre en lu mière son ca rac tère in ter par le men taire et le
rôle consul ta tif que lui confère la Charte de la Fran co pho nie.

19

ème

ème

Par consé quent, cela est la preuve de leur ubi qui té à toutes les
séances de concer ta tion sur tout de l’oc cu pa tion des postes de res‐ 
pon sa bi li té. À l’exem pli fi ca tion, cela peut se com prendre à tra vers
cette grille chro no lo gique consti tuée de quelques dé pu tés ayant oc‐ 
cu pé les postes de res pon sa bi li té au sein de l’or gane in ter par le men‐ 
taire de la Fran co pho nie de puis 1967.
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Fran çoise
Fo ning

Pré si dente du groupe ré gio nal Afrique
du Forum fran co phone des af faires
(FFA)

Ni co las
Amou gou
Noma

Vice- présidente de l’APF

2000-2010
Ni co las Amou gou Noma Pré si dente de l’APF

Louis- Philippe Tsit sol Char gé de mis sion de la Ré gion
Afrique de l’APF

2010-2020
Ly dienne Eyoum Mi no no Vice- présidente et Pré si dente de l’APF

Hi la rion Etong (Vice PANC) Pré sident de la sec tion ca me rou naise
et membre du bu reau exé cu tif de l’APF

(Ar chives de l’ANC, 2019)

Il ap pert que cette fi dé li té de l’As sem blée na tio nale du Ca me roun au
sein des or ga ni sa tions par le men taires de la Fran co pho nie, lui a valu
nombre de re con nais sances. Ce qui dé montre en core l’im por tance du
Par le ment dans l’exer cice de l’au to ri té de l’État au Ca me roun. Néan‐ 
moins, l’As sem blée na tio nale est de puis des dé cen nies dans cette or‐ 
ga ni sa tion in ter par le men taire pour le compte de son pays, en tant
qu’or gane consti tu tion nel le ment re con nu dans la co ges tion de la
chose pu blique tel que cela a été re le vé en sus. C’était pour la re‐ 
cherche de la plus- value pour sa po pu la tion comme le dé montre l’ar‐ 
ticle 4 de la loi n°96/06 du 18 jan vier 1996 por tant ré vi sion de la
Consti tu tion de 1972. C’était pa reille ment pour être en confor mi té
avec des dis po si tions in ter na tio nales, no tam ment le dé ve lop pe ment
et l’en cou ra ge ment du res pect des droits de l’Homme et des li ber tés
fon da men tales pour tous, sans dis tinc tion de race, de sexe, de langue
ou de re li gion (ONU, 2019).

21

Connais sant les dis po si tions consti tu tion nelles et le mode de fonc‐ 
tion ne ment de l’ins ti tu tion par le men taire ca me rou naise, il faut dire
que tous les élus qui ont oc cu pé les postes de res pon sa bi li tés au sein
des or ganes de la Fran co pho nie ont reçu au préa lable l’aval du Pré‐ 
sident de la Ré pu blique, ce qui veut dire que l’im por tance et le savoir- 
faire des élus étaient re con nus par les Pré si dents, dans la pers pec tive
de co res pon sa bi li té de la po li tique étran gère.
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I.2. Par le ment et l’in fluence de la po li ‐
tique étran gère du Ca me roun à l’OIF
Georges Man del de la Chambre des dé pu tés fran çais le 22 oc tobre
1929, af fir mait : « Un gou ver ne ment n’a de forces vis- à-vis de l’étran‐
ger que lors qu’il s’ap puie sur la na tion par l’in ter mé diaire du par le‐ 
ment » (Mopin, 1988, 210). Une dé cla ra tion qui sied avec le contexte
ac tuel ca rac té ri sé par des mu ta tions à géo mé trie va riable dans les re‐ 
la tions in ter na tio nales.

23

Ce qui im porte ici est de sa voir que la pré sence du par le ment au sein
de l’APF est sym bo li que ment un acte qui fait en sorte que le Ca me‐ 
roun soit cré dible et lé gi time dans les re pré sen ta tions de la Fran co‐ 
pho nie. Plu sieurs pistes de ré flexions sont en vi sa geables pour dé‐ 
mon trer l’ac tion du par le ment pour in fluen cer la po li tique étran gère
de l’État du Ca me roun dans l’uni vers de l’OIF. Ceci peut être jus ti fié
du fait que c’est :

24

Une sym bo lique qui a per mis, après les in dé pen dances, que le dra peau et le
pa tro nyme Ca me roun rayonnent sans in ter rup tion dans les tri bunes de la
grande fa mille de la Fran co pho nie grâce à l’ac ti visme des par le men taires ;
Une re con nais sance en vers les par le men taires dans la conduite de la po li‐ 
tique étran gère. Elle s’est tra duite par l’ac cep ta tion des dif fé rents Chefs
d’État pour l’ad mis sion des élus du peuple dans les or ganes de l’OIF. Cette in‐ 
ser tion par le men taire a fa vo ri sé le contrôle de l’ac tion gou ver ne men tale avec
l’adop tion dans les textes ré gis sant l’OIF, d’une Di rec tion des re la tions avec
l’OIF au mi nis tère des re la tions ex té rieures et la créa tion des Di rec tions de
co or di na tion et des re la tions in ter na tio nales à l’As sem blée na tio nale et au
sénat en charge des pro blé ma tiques de l’OIF ;
Une pré sence qui a ins ti tu tion na li sé et in fluen cé la po li tique étran gère de
l’État du Ca me roun en fa ci li tant et en ava li sant son in ser tion à la Fran co pho‐ 
nie en 1991 ;
Une dy na mique de construc tion de liens de la po li tique d’in ter con nexion
entre la Fran co pho nie et l’État du Ca me roun pour re pré sen ter le peuple dans
son en semble ;
Une sau ve garde de la mé moire col lec tive des Ca me rou nais, fa çon née de puis
la fin de la Pre mière Guerre mon diale dans un sys tème, plu ri lingue, mul ti cul‐ 
tu rel et sur tout en grande par tie fran co phone. Même si cela est une réa li té
mné mo nique qui hante, elle ne doit pas ame ner à igno rer que nous sommes
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dé sor mais dans un en gre nage pla né taire dif fi ci le ment ir ré ver sible dont les
ten dances d’in ter con nexion ont été mo bi li sées pour re le ver en semble les
défis qu’im pose ce monde, ce qui im plique iné luc ta ble ment la dé mo cra ti sa‐ 
tion et l’in té gra tion des peuples dans toutes leurs ar ti cu la tions or ga ni sa tion‐ 
nelles pos sibles telles que la Fran co pho nie : c’est pour créer la so li da ri té agis‐ 
sante entre les peuples di vers. C’est dans cette lo gique qu’Ebous si Bou la ga
ex horte à une « mé moire vi gi lante » (Ebous si Bou la ga, 1977) ;
Un ag gior na men to dé mo cra tique. La pré sence du par le ment à l’APF est à
consi dé rer comme une ac cep ta tion de la dé mo cra tie en tant que meilleur
mo dèle de gou ver nance pour l’État du Ca me roun. Étant donné que la Fran co‐ 
pho nie est une or ga ni sa tion dé mo cra tique qui en tend la dé fendre, il en res‐ 
sort que tous les membres, fussent- ils infra ou éta tiques, ont l’obli ga tion de
res pec ter les dits prin cipes. Il est donc à re con naître que la pré sence du par‐
le ment à l’APF est une ac cou tu mance pour la conso li da tion des prin cipes dé‐ 
mo cra tiques au Ca me roun ;
Une ex hor ta tion pour que l’État ac cepte les cultures étran gères en tant que
tru che ment d’in ser tion dans les lob byings mon diaux d’in fluence. Ce mé lange
est aussi un ba ro mètre de dia logue Comme di sait Sen ghor : « Toute vraie ci‐ 
vi li sa tion, toute vraie culture est un mé tis sage » (OIF, 2019).

Au- delà de ce qui est dit en amont, le par le ment, pour in fluen cer la
po li tique étran gère du Ca me roun, a em prun té plu sieurs tra jec toires
né ces saires pour lais ser des marques à sa ma nière dans ce monde.
Dès 1975, le Pré sident de l’As sem blée na tio nale Sa lo mon Tan deng
Muna a signé l’Ar rê té de Bu reau n° 18/B/AN/75 fixant les condi tions
de dé pla ce ment des dé pu tés et des fonc tion naires de l’As sem blée na‐ 
tio nale en mis sion à l’ex té rieur (Ar chives de l’ANC, 2019). En 1979, un
autre ar rê té ré amé na geait ce texte dans l’op tique de nor ma li ser cette
pra tique des élus à l’in ter na tio nal.
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En 1986, le même PANC si gnait en core l’Ar rê té n°  002/AB/AN/86
por tant or ga ni sa tion des re la tions de l’As sem blée na tio nale du Ca me‐ 
roun avec les ins ti tu tions in ter par le men taires et les par le ments des
pays amis. Il s’agis sait de :

26

For mer une sec tion na tio nale de par le men taires et autres agents ca pables
d’in fluen cer ac ti ve ment et di gne ment au sein des ins ti tu tions in ter par le men‐ 
taires du monde ;
For mer un groupe d’ami tié par le men taire avec chaque pays ami afin de
consti tuer une force d’in fluence et de pro po si tion de leurs dif fé rents pays…
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Ta bleau 2 : Les groupes d’ami tié par le men taire membres de l’OIF en 2019 : le- 

vier de la di plo ma tie par le men taire

Groupes d’ami tié par le‐ 
men taire des pays de
l’OIF

Pré si dents des Groupes d’ami‐ 
tié par le men taire membre de
l’OIF

Re pré sen ta tions di plo ma tiques
dans les pays membres de l’OIF

Cameroun- Autriche Wal lang Ri chard Ebua Non

Cameroun- Belgique Fossi Jacob Oui

Cameroun- Bénin Dooh Col lins Al bert Non

Cameroun- Burkina Faso Komba Gas ton Non

Cameroun- Burundi Feutheu Jean Claude Non

Cameroun- Cambodge Bara Ju lien Non

Cameroun- Canada Youwo Bern ard Oui

Jusqu’en 2019, l’As sem blée na tio nale du Ca me roun comp tait 75
groupes d’ami tié par le men taire (Ar chives de l’ANC, 2019). Ils of fi cient
comme des « Am bas sa deurs lé gi times » du peuple ca me rou nais dans
75 pays du monde. Contrai re ment aux di plo mates de car rière, il faut
avouer que l’État du Ca me roun, dès 2010, avait 35 re pré sen ta tions di‐ 
plo ma tiques per ma nentes dans le monde (Es sa ma Es som ba, 2010, 7),
c’est- à-dire 35 chefs de mis sion di plo ma tique nom més par le Pré‐ 
sident de la Ré pu blique.
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Ces re pré sen ta tions di plo ma tiques ef fec tives du Ca me roun couvrent
les 88 pays membres de l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co‐ 
pho nie (États et gou ver ne ments membres de plein droit, membres
as so ciés et ob ser va teurs) et les États non membres, ce qui laisse pen‐
ser que l’État du Ca me roun ne couvre pas la to ta li té de l’uni vers de
l’OIF avec ses re pré sen ta tions di plo ma tiques ré si dentes.
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Pour la po si tion stra té gique des par le men taires ca me rou nais dans
l’es pace de la Fran co pho nie, leurs mis sions de re pré sen ta tion di plo‐ 
ma tique est sym bo li que ment si gni fi ca tive. Il ad vient que sur les 88
pays membres de l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie, le
par le ment couvre avec les groupes d’ami tié par le men taire, 35 pays
membres de l’OIF. En tout cas, l’ins ti tu tion par le men taire au Ca me‐ 
roun dis pose d’en vi ron 75 groupes d’ami tié par le men taire dans le
monde, ce qui dé montre son in fluence de la po li tique étran gère du
Ca me roun voire au- delà. Cette ar gu men ta tion peut être illus trée par
ces groupes d’ami tié par le men taire fran co phone.
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Cameroun- Cap-Vert Temwa Non

Cameroun- Chypre Dougouf Djonkio Oui

Cameroun- Congo Brazza ville Fossi Jacob Non

Cameroun- Corée du Sud Etong Hil arion Non

Cameroun- Côte d’Ivoire Igelle Elias The re men Oui

Cameroun- Égypte Maounde Léonard Oui

Cameroun- France Ndongo Essomba J.-B. Oui

Cameroun- Gabon Ibrahima Dewa Oui

Cameroun- Ghana Ngujede Ngole Robert Non

Cameroun- Grèce Nyas sa Ju lien épou se Be ko lo Ebe Non

Cameroun- Guinée Bis sau Bello Limae Non

Cameroun- Guinée équatoriale Mou tym bo Ro sette épouse Ayayi Oui

Cameroun- Liban Etom bi Ekome Gla dys Non

Cameroun- Luxembourg Djom goue Paul Eric Non

Cameroun- Madagascar Ge ne sis Mbuck ser Non

Cameroun- Mali Mad jele Non

Cameroun- Maroc Koulagna Abdou Oui

Cameroun- Monaco Mg batou Pierre Non

Cameroun- Niger Man dio William Peter Non

Cameroun- Pologne Eloun dou Ber nabe Non

Cameroun- République centra fri caine Hi la rion Etong Oui

Cameroun- République dé mo cra tique du Congo Men doua née Atan ga na Cé line Oui

Cameroun- Roumanie Dis sake née Ekoka M. Non

Cameroun- Rwanda Nkodo Dang Roger Non

Cameroun- Suisse Sas souan Hi ri hi ri Oui

Cameroun- Tchad Mat sang Seyi Mama Oui

Cameroun- Togo Fotso Jo sé phine Non

Cameroun- Tunisie Ali Ma mou da Oui

TOTAL 35 14

(Ar chives de l’ANC, Ar rê té du Bu reau, n°2014/002/AB/AN du 15 avril 2014)

À la lec ture de ce ta bleau illus tra tif qui pré sente les groupes d’ami tié
par le men taire et les re pré sen ta tions di plo ma tiques opé ra tion nelles
du Ca me roun au sein des pays membres de l’OIF, l’ANC couvre 35
pays ou par le ments fran co phones sur 88, ce qui re pré sente en vi ron
qua rante pour cents (39,77 %) du taux de cou ver ture de l’es pace par le‐ 
men taire fran co phone.
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Pour le pou voir exé cu tif avec ses re pré sen ta tions di plo ma tiques per‐ 
ma nentes dans les pays membres de l’OIF, on peut dé nom brer en vi‐ 
ron 14 Am bas sades exis tantes. On re vient donc à l’ap pré cia tion selon
la quelle l’État du Ca me roun couvre presque seize pour cents (15,90 %)
de la sphère fran co phone en termes de pré sence ef fec tive de ses re‐ 
pré sen ta tions di plo ma tiques per ma nentes ou ré si dentes dans les
pays membres de l’OIF. C’est un fait qui té moigne en fa veur du par le‐ 
ment pour ce qui est de son in fluence dans la po li tique étran gère du
Ca me roun.

31

In fine, au- delà de cette cou ver ture, il faut dire que la longue durée
de la pré sence de l’ANC dans les or ganes de l’OIF et l’ac ti visme de ses
par le men taires, a aussi contri bué jusqu’en 1991 à l’adhé sion de l’État à
la Fran co pho nie. De même, à l’aube de l’ère de la dé mo cra ti sa tion du
Ca me roun en 1990, sur tout lors des pre mières élec tions lé gis la tives
et pré si den tielles mul ti par tites de 1992, l’on a vu la ma ni fes ta tion de
cette in fluence grâce à la col la bo ra tion des par le men taires fran co‐ 
phones pour la su per vi sion des dites élec tions. Cer tains élus fran co‐ 
phones, no tam ment fran çais, ont été en voyés au Ca me roun pour ob‐ 
ser ver les opé ra tions de scru tin dé mo cra tique ja mais or ga ni sées de‐ 
puis 1960.
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La rai son fon da men tale de cette pré sence était la so li da ri té entre
pays fran co phones et de s’as su rer du choix des ac teurs par le men‐ 
taires lé gi times et res pon sables pour une nou velle ère dé mo cra tique
au Ca me roun. On peut re le ver la pré sence, à cette oc ca sion, des par‐ 
le men taires fran çais tels que  : Mar cel Ga rouste (dé pu té so cia liste),
Pierre Man ger (dé pu té et Se cré taire gé né ral de l’As sem blée na tio‐ 
nale), Jacques Gol liet (Sé na teur) et Jean Pierre Bayle (Sé na teur so cia‐ 
liste). Après les élec tions de 1992, une ins ti tu tion par le men taire nou‐ 
velle a pris corps pour une nou velle phase d’in fluence de la po li tique
étran gère du Ca me roun à l’OIF.
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II. Pri vi lèges de l’État du Ca me ‐
roun au sein de l’OIF de puis 1991
Dès 1960, date de l’ac ces sion du Ca me roun fran çais à la sou ve rai ne té
in ter na tio nale, le pou voir exé cu tif s’est ré fu gié dans une lo gique du
« ni ni » politico- culturel. Abwa ren ché ris sait en par lant du « Ca me‐
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roun ni an glo phone ni fran co phone » (Abwa, 2015, 25). Le pays était
in fluen cé par la Guerre froide et sur tout des or ga ni sa tions so cio lin‐ 
guis tiques, par ti cu liè re ment le Com mon wealth et la Fran co pho nie.
Comme cela a été dé mon tré en amont, nombre d’ac teurs ont contri‐ 
bué à rompre cette neu tra li té gou ver ne men tale pour ne pas of fus‐ 
quer la po pu la tion en rô lée dans le sys tème de bi lin guisme.

Il faut donc conce voir que l’om ni pré sence et le mi li tan tisme des par‐ 
le men taires au sein des or ga ni sa tions de la Fran co pho nie y ont
contri bué, d’où la vo lon té d’iden ti fier les ac quis de la pré sence du Ca‐ 
me roun à l’OIF de puis 1991 lors du 4  som met de Chaillot en France
comme membre à part en tière. Il n’est pas ques tion de faire un dé‐ 
nom bre ment ex haus tif du bé né fice du Ca me roun au sein de l’OIF
mais de prendre pour illus tra tion quelques as pects des dits ac quis
dont les par le men taires ont été l’un des ac teurs in fluents pour le
rayon ne ment du Ca me roun à l’OIF.
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ème

II.1. Ac quis tech niques, so ciaux et
cultu rels du Ca me roun à l’OIF

La mul ti cul tu ra li té des fran co phones in ter pelle cha cun à as su mer la
langue fran çaise et à la dé fendre peu im porte les tra gé dies de l’his‐ 
toire. Il s’agit non pas de nier les contin gences his to riques mais de les
consi dé rer comme iden ti té et mé moire à pré ser ver afin de mieux s’en
ser vir pour af fron ter les mu ta tions tem po relles. Le Ca me roun a be‐ 
soin de confor ter des li ber tés, sa laï ci té, sa di ver si té cultu relle, sa dé‐ 
mo cra tie sans au cune contrainte qui vire à l’ex tré miste, ni au cune re‐ 
non cia tion qui dé pouille le Ca me rou nais de ses va leurs in trin sèques
mais dans le res pect des iden ti tés plu rielles comme condi tion du
vivre en semble et de fa ci li ta tion du dia logue.
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En fait, la di ver si té qui se conjugue à la Fran co pho nie consti tue au‐ 
jourd’hui le ba ro mètre de ré si lience dans la co opé ra tion. C’est la rai‐ 
son pour la quelle la Fran co pho nie met l’ac cent sur l’in ten si fi ca tion du
dia logue entre culture pour un nou vel ordre cultu rel d’égale va leur et
pour la re con nais sance de la dif fé rence (OIF, 2019). Au- delà de ces pa‐ 
ra digmes sub stan tiels por tés par l’OIF, il se dé gage que l’État du Ca‐ 
me roun a été cou ron né par des bé né fices qu’il faut ap pré cier à leur
juste va leur de puis 1991. Ces ac quis peuvent être ca rac té ri sés dans un
champ tech nique, so cial et cultu rel.
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Sur le plan so cial, plus de 10 mil lions de francs CFA ont été at tri bués
en 2005 au Ca me roun par la Fran co pho nie. Il était ques tion de ré ha‐ 
bi li ter le Centre des han di ca pés d’Étoug- Ebé à Yaoun dé. Dans la
même dy na mique, 3 mil lions de francs CFA ont éga le ment été ver sés
au Ca me roun par la Fran co pho nie pour l’équi pe ment du Centre Bé‐ 
tha nie Via cam à Yaoun dé. On re lève aussi l’as sis tance lors de la ca tas‐ 
trophe de Nsam à Yaoun dé en 1998.
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Sur le plan tech nique, le Ca me roun ac cueille de puis 1995 le Bu reau
sous- régional de l’Agence uni ver si taire de la Fran co pho nie (AUF).
C’est une marque de re con nais sance qui fait du Ca me roun l’un des
centres d’at trac tion scien ti fique de l’OIF dans le monde où émergent
et s’har mo nisent les idées d’un monde libre et de flo rai son scien ti‐ 
fique. Le pays a eu un appui de 200 mil lions de francs CFA pour la
créa tion du Centre ré gio nal d’en sei gne ment spé cia li sé en agri cul ture
(CRESA) à l’Uni ver si té de Dschang. La créa tion à l’Ins ti tut des Re la‐ 
tions in ter na tio nales du Ca me roun (IRIC) d’une spé cia li té de for ma‐ 
tion pour les études de la Fran co pho nie, le fi nan ce ment de la re‐ 
cherche, l’ac cord des bourses, la for ma tion en 2019 des maîtres
d’école, etc.
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Le Ca me roun peut se ré jouir de faire par tie du cercle fermé des pays
qui abritent le centre du Sys tème fran co phone d’édi tion et de dif fu‐ 
sion (SYFED) parmi les 88 États membres. C’est une pla te forme cultu‐ 
relle pour la jeu nesse fran co phone. On y re trouve des es paces au dio‐ 
vi suels, des ré seaux lo caux d’or di na teurs, une riche et va riée do cu‐ 
men ta tion (OIF, 2019). L’ac qui si tion de la mé daille d’ar gent par Ka‐ 
reyce Fotso, lors du concours de la chan son de la Fran co pho nie à
Bey routh en 2009, est une autre marque de connais sance en vers le
Ca me roun qu’il ne faut guère igno rer. En 2017, la même Ka reyce Fotso
a été faite Am bas sa drice de la so li da ri té et de la bonne vo lon té des
jeux de la Fran co pho nie de Côte d’Ivoire. Pour ce faire, elle a ac com‐ 
pa gné l’OIF dans plu sieurs de ses ma ni fes ta tions dans le monde.
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Le pro gramme Noria est aussi à mettre en exergue. Il est sur ve nu en
2002 pour le ren for ce ment des ap ti tudes des par le men taires dans le
do maine de l’in for ma tion avec la mise en place du ré seau in for ma‐ 
tique et d’in tra net. En 2004, l’on peut noter la for ma tion et le ren for‐ 
ce ment des ca pa ci tés des in for ma ti ciens de l’ANC à l’uti li sa tion des
ou tils in for ma tiques. En fé vrier 2017, le Bu reau de l’As sem blée par le ‐
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men taire de la Fran co pho nie au Qué bec avait dé ci dé d’oc troyer le
pro gramme Noria à l’As sem blée na tio nale du Ca me roun au titre de
l’Appui à la mo der ni sa tion des sys tèmes d’in for ma tions (En tre tien,
2019). Une dy na mique pour s’ar ri mer à l’e- parlement comme étant
l’un des py lônes de ren for ce ment du tra vail des élus au sein de l’es‐ 
pace fran co phone.

L’As sem blée na tio nale avait éga le ment bé né fi cié du Pro gramme Par‐ 
doc qui est un pro gramme dé cen nal d'ap pui aux ser vices do cu men‐ 
taires des Par le ments du Sud (Par doc). Il avait été créé en 1991, lors
du Som met des Chefs d'État et de Gou ver ne ment à Paris (Chaillot),
sur pro po si tion de l'As sem blée par le men taire de la Fran co pho nie. Le
par le ment ca me rou nais se po si tionne comme l’un des pre miers bé né‐
fi ciaires de ce pro gramme de co opé ra tion in ter par le men taire de l’As‐ 
sem blée par le men taire de la Fran co pho nie, ce qui a fa vo ri sé un im‐ 
por tant appui do cu men taire, ma té riel et de plu sieurs stages de for‐ 
ma tion au pro fit des fonc tion naires et des élus. Dès 1999, le par le‐ 
ment ca me rou nais avait été dé si gné comme bé né fi ciaire de l’appui et
du suivi dudit pro gramme. Il a été ques tion de don ner un sou tien à la
mise en place et à la re struc tu ra tion du centre de do cu men ta tion
par le men taire au ser vice des par le men taires et des fonc tion naires
par le men taires.
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En 2017, l’OIF a ap por té un appui au Ca me roun pour la pro mo tion de
l’en tre pre neu riat des femmes et des jeunes. En fait, il s’agit d’un sou‐ 
tien aux struc tures d’in cu ba tion et de ren for ce ment de l’en vi ron ne‐ 
ment en en tre pre neu riat. À l’oc ca sion, Jean- Louis Atan ga na par lait de
« la di plo ma tie agis sante et ga gnante entre l’OIF et le Ca me roun pour
le sou tien d’un pi lier de la po li tique éco no mique du pays vers l’émer‐ 
gence » (Ar chives de l’ANC, 2019).
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Cette énu mé ra tion, aussi som maire soit- elle, per met néan moins de
connaître non seule ment les ac quis tech niques et so cio cul tu rels du
Ca me roun à l’aune de son adhé sion à l’OIF en 1991 mais aussi de com‐ 
prendre que la pré sence de l’As sem blée na tio nale du Ca me roun au
sein des fo rums par le men taires de la Fran co pho nie a été stra té gique.
Il est bien sûr que cer tains parlent de l’abou tis se ment de la vo lon té de
l’exé cu tif. Ce pen dant, à la lec ture de la longue his toire de l’ins ti tu tion
par le men taire du Ca me roun, on peut conclure qu’elle est l’échine
dor sale iti né rante de la fon da tion de l’État du Ca me roun dans une dy ‐
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na mique mul ti cul tu relle dont la Fran co pho nie est le chantre, c’est- à-
dire que « c’est la plus vieille des ins ti tu tions po li tiques du Ca me roun,
la mé moire po li tique en prin cipe la plus épaisse du pay sage ins ti tu‐ 
tion nel » (Olin ga, 2013, 79).

II.2. Avan tages politico- institutionnels
de la pré sence du Ca me roun à l’OIF
Compte tenu des dy na miques ins ti tu tion nelles vou lues par les ac‐ 
teurs par le men taires de l’es pace fran co phone, l’AIPLF avait ini tié des
ré formes pour qu’elle joue plei ne ment son rôle en tant qu’or ga ni sa‐ 
tion re pré sen ta tive de la Fran co pho nie : c’était lors de sa XVII  As‐ 
sem blée gé né rale à Paris du 10 au 13 juillet 1989. Avant cette haute
ren contre, les dé pu tés ca me rou nais éprou vaient déjà la dé ter mi na‐ 
tion d’ac cé lé rer la di plo ma tie par le men taire pour contri buer au
rayon ne ment du Ca me roun. Ceci se jus ti fie par le fait que 3 ans avant
la ren contre de Paris, le Pré sident de l’As sem blée na tio nale du Ca me‐ 
roun avait signé, le 30 juin 1986, l’Ar rê té du Bu reau n° 002/AB/AN/86
por tant or ga ni sa tion des re la tions de l’As sem blée na tio nale du Ca me‐ 
roun avec les ins ti tu tions in ter par le men taires et les par le ments des
pays amis (Ar chives de l’ANC, 2019).
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ème

C’est cet en semble de fait parmi tant d’autres qui a conduit à une
nou velle ère di plo ma tique pour le Ca me roun. Dès lors, c’est en 1991
que la Fran co pho nie a orien té ses ob jec tifs dans la pers pec tive d’amé‐ 
lio ra tion de son pay sage politico- institutionnel. Dans cette re dy na mi‐ 
sa tion, il faut noter :
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La pro mo tion de la paix, de la dé mo cra tie et des droits de l’Homme. C’est pa‐ 
ral lè le ment dans ce sens que le Ca me roun a abri té du 24 au 26 jan vier 2000,
le col loque conjoint Fran co pho nie/Com mon wealth. Ledit col loque avait pour
thème « la dé mo cra tie dans les so cié tés plu rielles » ;
La pro mo tion de la langue fran çaise, la di ver si té cultu relle et lin guis tique ;
L’appui à l’édu ca tion, la for ma tion, l’en sei gne ment su pé rieur et la re cherche ;
Le dé ve lop pe ment de la co opé ra tion pour le dé ve lop pe ment du rable, etc.

Eu égard à ces nou velles orien ta tions de la Fran co pho nie, il faut voir
en cela une heu reuse coïn ci dence car le Ca me roun ve nait juste de
connaître sa li bé ra tion politico- institutionnelle en 1990. Il s’agis sait
de l’adop tion du sys tème dé mo cra tique long temps re ven di qué par les
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ac teurs pro gres sistes tels que la so cié té ci vile, les avo cats, les jour na‐ 
listes, cer tains par tis po li tiques et les par te naires in ter na tio naux. Le
vote des lois n° 90/052 sur la li ber té de com mu ni ca tion, n° 90/056
sur le mul ti par tisme, n° 90/55 sur le ré gime des réunions pu bliques...
est venu mar quer le point de dé part de l’ex pé ri men ta tion de la dé mo‐ 
cra tie. Ce qui cor ro bore avec les nou velles orien ta tions de la Fran co‐ 
pho nie évo quées en amont.

Dans ce rai son ne ment, il faut sa voir, à titre illus tra tif, que le Ca me‐ 
roun a été dé si gné pour or ga ni ser, du 28 au 30 mai 1998, la réunion
de la région- Afrique de l’APF. Cette ren contre avait re grou pé plus de
60 in vi tés et avec au moins 20 Pré si dents des as sem blées par le men‐ 
taires afri caines. Il était ques tion des échanges d’in for ma tions, de la
co opé ra tion in ter par le men taire, de prendre des ini tia tives entre les
sec tions dans les do maines du res pect des droits de la per sonne, du
droit au dé ve lop pe ment et la pro mo tion de la dé mo cra tie.
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De même, il y a eu la confé rence ré gio nale Afrique de l’As sem blée
par le men taire de la Fran co pho nie du 27 au 30 mai 1998. En 1997, le
Ca me roun a reçu un appui dans son pro ces sus de dé mo cra ti sa tion.
La Fran co pho nie a alors en voyé les ob ser va teurs dans le cadre des
élec tions lé gis la tives de cette année.
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Nous avons aussi l’or ga ni sa tion du sé mi naire ré gio nal sur le tra vail
par le men taire à Yaoun dé du 24 au 28 avril 2000 où l’on pou vait ob‐ 
ser ver la pré sence du Gabon, de la Ré pu blique cen tra fri caine et du
Tchad. Cette ren contre com pre nait les élus des dits pays, les fonc‐ 
tion naires des as sem blées par le men taires y com pris ceux du Ca me‐ 
roun. La même année, l’As sem blée par le men taire de la Fran co pho nie
avait choi si le Ca me roun pour le dé rou le ment de la 26  Ses sion or‐ 
di naire : c’était pré ci sé ment en juillet 2000.
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ème

On note éga le ment l’appui à l’As so cia tion in ter na tio nale des maires
fran co phones (AIMF) pour la conso li da tion de la dé cen tra li sa tion, la
va lo ri sa tion des villes du Ca me roun. Pour les villes en ayant bé né fi cié,
on peut re le ver les villes comme Dschang, Édéa, Ébo lo wa, Ban gan té,
Doua la, Foum ban, Ga roua, Limbé, Ber toua, l’or ga nisme Com munes et
villes unies du Ca me roun (OIF, 2019). L’ob jec tif était l’au to no mi sa tion
des col lec ti vi tés lo cales, l’af fer mis se ment de la paix et la pré ven tion
des conflits. C’est sans doute dans cette lo gique que dans le n° 37 de
La lettre de la Fran co pho nie par le men taire de juin 2018, le Ca me roun
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Ta bleau 3 : Dé co ra tion de quelques au to ri tés ca me rou naises par l’OIF 1989-

2012

Au to ri tés ca me rou naises Re con nais sances ho no ri fiques de l’OIF An nées de dé co ra tion

était pris en compte dans les at taques de Boko Haram au Ca me roun
(APF, 2019). Cela tra dui sait iné luc ta ble ment la vo lon té des par le men‐ 
taires fran co phones d’ex pri mer leur so li da ri té en vers un pays
membre en in sé cu ri té.

Les vi sites des hautes au to ri tés de la Fran co pho nie au Ca me roun ne
sont pas en reste. Il faut re le ver la pré sence des Se cré taires gé né raux
de la Fran co pho nie tels que Bou tros Boutros- Ghali en 2000, Abdou
Diouf en 2005, Mi chaelle Jean en 2015 et Louise Mu shi ki wa bo en
2019. La Rec trice de l’Agence uni ver si taire de la Fran co pho nie (AUF)
Mi chèle Gendreau- Massaloux en 2000, l’Ad mi nis tra teur gé né ral de
l’OIF Roger De haybe en 2000, le Pré sident de l’AUF Jean du Bois de
Gau dus son en 2002, le Chef de Di vi sion de la di ver si té cultu relle de la
Fran co pho nie Rémi Sagna en 2010, la ré cep tion en 2016 par l’ho no‐ 
rable Théo phile Baoro Vice- président de l’ANC, du Pré sident du par‐ 
le ment de la Fé dé ra tion Wallonie- Bruxelles. L’ac cueil du dé pu té Phi‐ 
lippe Cou rard ac com pa gné du conseiller spé cial du Se cré taire gé né‐ 
ral de l’OIF, l’ar ri vée au Ca me roun du Di rec teur de Ca bi net de la Se‐ 
cré taire gé né rale de la Fran co pho nie Jean- Louis Atan ga na Amou gou
en 2018, l’en voyé spé cial de la Se cré taire gé né rale de l’OIF au Ca me‐ 
roun, Dé si ré Kadré Oue drao go. La même année, il y a eu la vi site de la
Pré si dente du Conseil per ma nent de la Fran co pho nie, Lise Fi lia trault.
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La re con nais sance des au to ri tés ca me rou naises dans les ins tances de
la Fran co pho nie est une constance qui mé rite d’être re le vée dans ces
ac quis. Nous pou vons illus trer par les dif fé rents grades de l’ordre de
la pléiade de la Fran co pho nie et du dia logue des cultures créé par
l’AIPLF en 1972 (APF a, 2019). Il s’agit d’une dé co ra tion ap pe lée Grand- 
croix, Grand of fi cier, Croix de Com man deur, Croix d’of fi cier et la Mé‐ 
daille de Che va lier (APF b, 2019) pour la re con nais sance des per son‐ 
na li tés qui dé fendent les idéaux de l’OIF. Les quelques au to ri tés ca‐ 
me rou naises qui avaient alors reçu cette dé co ra tion sont pré sen tées
dans le ta bleau ci- dessous :
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Ho no rable Simon Achi di Achu Che va lier 1989

Ho no rable Yvonne Asta Che va lier 1989

Ho no rable Law rence Fonka Shang Of fi cier de l’Ordre de la Pléiade 1989

Ho no rable Ga briel Mbal la Bou noung Com man deur de l’Ordre de la Pléiade 1989

Ho no rable Sa muel Efoua Mbozo’o (an cien
SG- ANC) Com man deur de l’Ordre de la Pléiade 1989

Ho no rable Dji bril Ca vaye Ye guié Grand of fi cier 1994

Le jeune Mbel la Mbel la (membre du gou ver‐ 
ne ment) Com man deur de l’Ordre de la Pléiade 1997

Paul Biya (Pré sident de la Ré pu blique) Grand- Croix dans l’Ordre de la Pléiade 2000

Edgar Alain Mebe Ngo’o (membre du gou‐ 
ver ne ment) Of fi cier de l’Ordre de la Pléiade 2001

Ger vais Men doze (membre du gou ver ne‐ 
ment)

Of fi cier et Com man deur de l’Ordre de la
Pléiade 2009

Jean Tabi Manga (uni ver si taire) Of fi cier de l’Ordre de la Pléiade 2012

(Ar chives de l’ANC, 2019)

À l’ana lyse de ce ta bleau, il faut dire d’em blée que la liste n’est pas ex‐ 
haus tive au re gard des mul tiples dé co ra tions de cette en ver gure et
d’autres ré com penses que les Ca me rou nais ont re çues à l’OIF dans le
do maine spor tif, cultu rel ou scien ti fique. De même, il res sort que les
dé pu tés ca me rou nais sont ceux qui ont été parmi les pre miers à ob‐ 
te nir les dis tinc tions de l’OIF et ils ont éga le ment été plus dé co rés
non seule ment avant les ac teurs tra di tion nels de la po li tique étran‐ 
gère mais aussi avant l’adhé sion du Ca me roun comme pays membre à
part en tière de l’OIF, ce qui dé montre à suf fi sance leur in tré pi di té et
la re con nais sance de leur tra vail dans l’in fluence de la po li tique
étran gère du Ca me roun au sein de la Fran co pho nie.
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Dans cette in fluence de la po li tique étran gère du Ca me roun au sein
de l’OIF, il ne faut pas igno rer l’ac tion des dé pu tées. Bien que mar gi‐ 
na li sées sans conteste dans les cercles ma na gé riaux des ins ti tu tions,
il convient de re con naître que de puis la pre mière lé gis la ture du Ca‐ 
me roun de l’unité re trou vée en 1973 jusqu’en 2019 cor res pon dant à un
par le ment mul ti par tite et bi ca mé rale, elles ont été l’une des che villes
ou vrières dans l’in fluence de la po li tique étran gère du Ca me roun
mal gré leur nombre ré duit. Pour ce faire, elles mé ritent d’être mises
en lu mière dans ce tra vail, ceci parce que les femmes consti tuent un
atout ma jeur dans la conduite des mis sions de la Fran co pho nie. Pour‐ 
tant, l’As sem blée par le men taire de la Fran co pho nie de mande aux
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Ta bleau 4 : Ré per toire des dé pu tées de la Com mis sion des Af faires étran gères

de la 1  à la 9  lé gis la ture

Man da‐ 
tures Noms et pré noms des dé pu tées Nombre de dé‐ 

pu tées
Dé no mi na tion de la com‐ 
mis sion

1973-
1978 / / /

1978-
1983 / / /

1983-
1988 / / /

1988-
1992

Berthe Mban gN go bo
Jo sepha Mua
Ru fi ne Ota be la
Es ther Songo
Ma de leine Tong Tong
Kande née Yaou ba

6 Com mis sion des Af faires
étran gères

1992-
1997

Del phine Medjo
Jo sé phine Nguet ti
Jean nette Va ca lo Pou lous

3 Com mis sion des Af faires
étran gères

1997-
2002 Bi won go née As som bang Atu'u 1 Com mis sion des Af faires

étran gères

2002-
2007

Bri gitte Me bande épouse Ab doul
Bagui
Anne Ngou la

2 Com mis sion des Af faires
étran gères

2007-
2013

Bri gitte Me bande épouse Ab doul‐ 
ba gui
Odette Me la ga
Mary Muyali Boya épouse Me boka

3 Com mis sion des Af faires
étran gères

2013-
2019

Cé line Marie Epon do Fouda
Lau ren tine Koa Mfegue
Odette Louise Madio Gni te dem
épouse Me la ga
Mad jele
Mary Muyali Boya épouse Me boka
Bri gitte Me bande épouse Ab doul‐ 
ba gui
Mar tine Nlang épouse Ngbwa

7 Com mis sion des Af faires
étran gères

(Ar chives de l’ANC, 2019)

Chefs d’État et de gou ver ne ment de la Fran co pho nie de lever toute
ré serve pour une meilleure ap pli ca tion des me sures d’éli mi na tion de
toutes les formes de dis cri mi na tion à l’égard des femmes afin d’as su‐ 
rer l’éga li té des hommes et des femmes (APF, 2010).

ère ème



Le parlement, acteur diplomatique pour le rayonnement du Cameroun à l’OIF

Il ap pert que de puis l’avè ne ment des in dé pen dances du Ca me roun,
les femmes par le men taires ont été moins prises en compte dans les
com mis sions par le men taires char gées des Af faires étran gères. Cette
apo rie s’est tra duite dans le cadre des groupes d’ami tié par le men taire
qui couvrent l’es pace fran co phone. Le peu qui en fait par tie n’oc cupe
même pas les postes de res pon sa bi li té, ce qui a conti nué à foi son ner
des res tric tions à l’ex pres sion de la dé mo cra tie et de la di ver si té.
Pour tant, «  les femmes hu ma nisent le monde po li tique  » (Bee tham,
2016, 20). Néan moins, il est à consta ter que, de puis le début de la
neu vième lé gis la ture en 2013, l’on as siste à un re gain d’in té rêt à
l’égard des femmes élues dans les Com mis sions per ma nentes des Af‐ 
faires étran gères, ce qui est un avan tage pour le res pect des prin cipes
de l’OIF en ce qui concerne la pro mo tion des femmes au sein de l’es‐ 
pace fran co phone.
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Dans ce tra vail, il convient éga le ment de plai der pour la ré forme de
l’ac tion in ter na tio nale du par le ment ca me rou nais afin de contri buer
en core avec plus de vi gueur et de sé rieux au rayon ne ment de la Fran‐ 
co pho nie ainsi qu’à ses ins ti tu tions. En six (06) dé cen nies d’exis tence,
on ob serve une ob so les cence des normes qui af fai blissent la di plo ma‐ 
tie par le men taire por tée par cer tains élus qui se com portent par fois
comme des ma rion nettes ou comme des af fai ristes dans les pays
membres de la Fran co pho nie au lieu de créer un vé ri table lob bying de
pres sion et de contrôle de l’ac tion des exé cu tifs fran co phones.
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Conclu sion
La construc tion de l’ana lyse au tour de la Fran co pho nie dans les po li‐ 
tiques étran gères, sied à la lo gique de so li da ri té in ter na tio nale, du
main tien de la culture du dia logue et de la pro mo tion des va leurs hu‐ 
maines, ça veut dire qu’au sein de la Fran co pho nie, plu sieurs ac teurs
font vivre cet idéal qui est un construit au re gard de la dy na mique de
la langue fran çaise et sur tout de la mul ti cul tu ra li té qui la struc ture.
Pour le cas du Ca me roun, l’ins ti tu tion par le men taire dé tient un re‐ 
cord dans la di li gence de la po li tique étran gère du Ca me roun au sein
de la Fran co pho nie. Elle est la seule in ter lo cu trice, lé gale et lé gi time
qui a conduit le Ca me roun à l’in dé pen dance et qui a éga le ment
conduit la di plo ma tie avec dé li ca tesse du rant la pé riode d’hé si ta tion
du pou voir exé cu tif. De re chef, c’était une pé riode d’auto-
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chambre par le men taire ayant fonc tion né. La deuxième chambre, à sa voir le
Sénat, n’est qu’une créa tion ré cente car il a été ins ti tué en 2013. C’est la rai‐ 
son pour la quelle cette ré flexion se concentre plus sur l’As sem blée na tio nale
du Ca me roun.

3  Par es sence, le Ca me roun a une di ver si té hu maine, lin guis tique et cultu‐ 
relle qui fait de lui une Afrique en mi nia ture. Ce pen dant, la mul ti cul tu ra li té
à la quelle nous fai sons al lu sion ici est celle ac quise en 1916 lors de la Pre‐ 
mière Guerre mon diale après le par tage du pays. Il s’agis sait du début de la
fran co pho ni sa tion et de l’an glo pho ni sa tion du Ca me roun.

4  La France a long temps convoi té le Ca me roun au point où l’Al le magne a
dû pas ser les ac cords avec qu’elle pour la sé cu ri sa tion de son ter ri toire. La
né go cia tion la plus contrai gnante pour la France était celle de 1911. La
France a alors pro fi té de la Pre mière Guerre mon diale qui a com men cé en
Eu rope en 1914, pour prendre les ter ri toires long temps convoi tés parmi les‐ 
quels le Ca me roun par ta gé avec les An glais en 1916. C’est la rai son pour la‐ 
quelle nous avons évo qué la prise du Ca me roun dans un cadre in for mel. La
re la tive nor ma li sa tion de ses rap ports avec le Ca me roun ne com mence qu’à
par tir du trai té de Ver sailles en 1919 et avec l’im plé men ta tion en 1920 des
ré so lu tions prises comme le sys tème de man dat. Cette nor ma li sa tion s’est
pour sui vie avec le sys tème de tu telle dès 1945 après la créa tion de l’ONU et
abou ti en 1960 avec l’in dé pen dance du Ca me roun.

5  Il faut néan moins re le ver que le Ca me roun a été admis en 1975 comme
membre as so cié de l’Agence de co opé ra tion cultu relle et tech nique (ACCT)
des pays fran co phones, qui elle a été créée en 1970 lors de la confé rence de
Nia mey. Cette agence avait pour leit mo tiv la pro mo tion de la langue fran‐ 
çaise et de la co opé ra tion cultu relle au sein de la fa mille fran co phone. C’est
seule ment en 1991 que le Ca me roun a été ac cep té comme pays membre à
part en tière de l’OIF.

6  La loi- cadre Def ferre a été pro mul guée le 23 juin 1956. En fait, c’était une
loi qui au to ri sait le gou ver ne ment fran çais à mettre en œuvre les ré formes
et à prendre les me sures né ces saires pour as su rer l’évo lu tion des ter ri toires
re le vant de la com pé tence du mi nistre fran çais de l’outre- mer à l’oc cur‐ 
rence, M. Gas ton Def ferre. In fine, avec la mou vance de la dé co lo ni sa tion, il
était ques tion d’ac cor der la ges tion des af faires du pré carré fran çais aux
po pu la tions au toch tones. C’est dans cette pers pec tive que l’As sem blée lé‐ 
gis la tive du Ca me roun (ALCAM) a eu plus d’at tri bu tions que les pré cé dentes
as sem blées.
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7  Le mot «  elfe  » tra duit le génie sym bo li sant la force na tu relle (Le Petit
La rousse illus tré, 2005, 402). Nous avons parlé d’un elfe par le men taire dans
ce tra vail pour dé si gner la pré pon dé rance de l’ins ti tu tion par le men taire au
Ca me roun dans la fon da tion de l’État et l’in fluence de la po li tique étran gère.

RÉSUMÉS

Français
Le Ca me roun, de puis la fin de la Pre mière Guerre mon diale, est un pays
mul ti cul tu rel. Ce mul ti cul tu ra lisme bien qu’im po sé, est de ve nu un atout et a
conso li dé son in té gra tion au monde mo derne. Il s’en suit que l’ac ces sion du
pays à l’in dé pen dance de ses deux ter ri toires, le Ca me roun orien tal et le Ca‐ 
me roun oc ci den tal, jadis ad mi nis trés res pec ti ve ment par la France et l’An‐ 
gle terre, a en core en ri chi sa di ver si té cultu relle. D’em blée, le pre mier Pré‐ 
sident Ah ma dou Ahid jo a dû faire face à un di lemme concer nant l’adhé sion
de l’État aux or ga ni sa tions in ter na tio nales à ca rac tère cultu rel, no tam ment
à la Fran co pho nie et au Com mon wealth pour des rai sons de sta bi li té in‐ 
terne. L’em bar ras d’Ahid jo peut se jus ti fier par le fait qu’il était au centre de
la ges tion des in dé pen dances, de la réuni fi ca tion, du fé dé ra lisme et de l’uni‐ 
fi ca tion du Ca me roun. Le deuxième Pré sident Paul Biya, ar ri vé au pou voir
en 1982, a at ten du près d’une dé cen nie avant que le pays soit ac cep té
comme membre à part en tière de la Fran co pho nie. Pour y par ve nir, c’est
l’ac ti visme de l’ins ti tu tion par le men taire à tra vers les élus du peuple qui a
aussi dé ter mi né la pré sence de l’État dès 1991 à la Fran co pho nie. À l’ex pli ca‐ 
tion, lors de la pre mière ren contre de créa tion de l’As so cia tion in ter na tio‐ 
nale des par le men taires de langue fran çaise du 17 au 18 mai 1967, l’As sem blée
na tio nale du Ca me roun fai sait par tie des membres fon da teurs qui ont su
mener la di plo ma tie par le men taire avec dé li ca tesse au sein de l’AIPLF puis
de l’APF. Un elfe par le men taire qui a in fluen cé la po li tique étran gère du Ca‐ 
me roun. C’est ce qui per met d’émettre l’hy po thèse selon la quelle le par le‐ 
ment est le maillon es sen tiel dans le fonc tion ne ment d’un État au re gard des
in si dieuses pro blé ma tiques trans na tio nales sur les quelles il est ap pe lé à
don ner son avis. Il tra vaille pour l’in té rêt com mun des ci toyens, il fait re‐ 
cours au com pro mis pour la sta bi li té des ins ti tu tions, il amende et vote tous
les textes de lois na tio naux et in ter na tio naux, il contrôle les autres ins ti tu‐ 
tions… Bref, il exerce l’au to ri té de l’État. Il convient donc d’étayer le tra vail
des par le men taires ca me rou nais pour ce qui est de leur marge de ma‐ 
nœuvre dans la po li tique étran gère au sein de la Fran co pho nie. La pré sente
ré flexion s’in té resse à la contri bu tion des ac teurs na tio naux dans la dé fi ni‐ 
tion de la po li tique étran gère des États vis- à-vis de la Fran co pho nie.

English
Cameroon, since the end of the First World War, has been a mul ti cul tural
land. This mul ti cul tur al ity, al though im posed, has be come an asset and has
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con sol id ated its in teg ra tion into the mod ern world. It fol lows that the coun‐ 
try's ac ces sion to in de pend ence through its two ter rit or ies, namely east ern
Cameroon and west ern Cameroon, once ad min istered by France and Eng‐ 
land re spect ively, has fur ther en riched its cul tural di versity. At the out set,
the first Pres id ent Ah madou Ahidjo, then faced a di lemma con cern ing the
ac ces sion of the State to in ter na tional cul tural or gan iz a tions, in par tic u lar
to the French- speaking na tions and the Com mon wealth for reas ons of in‐ 
ternal sta bil ity. Ahidjo’s em bar rass ment can be jus ti fied by the fact that he
was cent ral to the man age ment of Cameroon’s in de pend ence, re uni fic a tion,
fed er al ism and uni fic a tion. Second Pres id ent Paul Biya, who came to power
in 1982, waited al most a dec ade be fore the coun try could be ac cep ted as a
full mem ber of the French- speaking na tions. To achieve this, it was the act‐ 
iv ism of the par lia ment ary in sti tu tion through the elec ted rep res ent at ives
of the people that also de term ined the pres ence of the State in 1991, in the
French- speaking na tions. With the ex plan a tion, at the time of the first
meet ing of cre ation of the In ter na tional As so ci ation of the French Lan guage
Par lia ment ari ans from May 17 to 18, 1967, the Na tional As sembly of
Cameroon was one of the found ing mem bers, who knew how to con duct
par lia ment ary dip lomacy with del ic acy within the AIPLF then the APF. A
par lia ment ary elf who in flu enced Cameroon's for eign policy. This is what
makes it pos sible to hy po thes ize that par lia ment is the sub stant ive cent ral
point of the func tion ing of a state with re gard to the in si di ous transna tional
is sues on which it is called upon to give its opin ion. It works for the com‐ 
mon in terest of the cit izens, it re sorts to com prom ise for the sta bil ity of the
in sti tu tions, it amends and votes all the texts of na tional and in ter na tional
laws, it con trols other in sti tu tions… In short, it ex er cises the au thor ity of
State. Par lia ment ary work should there fore be sup por ted in terms of its
room for man euver in for eign policy within the French- speaking na tions.
This pro posal is con cerned with the con tri bu tion of na tional act ors to
define the for eign policy of States to wards the French- speaking na tions.
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