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TEXTE

Le re ten tis se ment qu’une com mu nau té de vie dé cide de don ner à un
cin quan te naire re flète le degré de rayon ne ment de la va leur cé lé brée
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au sein de la so cié té contem po raine. En 2020, le peuple fran co phone
choi si ra li bre ment entre le ser vice mi ni mum et la dé mons tra tion de
force, entre l’éli tisme et l’adhé sion po pu laire pour la cé lé bra tion des
cin quante ans de la Fran co pho nie ins ti tu tion nelle. L’an nua li té fes tive
de la Jour née in ter na tio nale de la Fran co pho nie pa raît un mes sage de
fier té cultu relle qui pré dis pose les masses po pu laires à une vé ri table
os mose avec le cin quan te naire an non cé ; un fré mis se ment ob ser vable
au sein des états- majors de la sphère di plo ma tique et au sein de l’in‐ 
tel li gent sia semble in di quer que l’année 2020 pour rait être un grand
mo ment de fran co pho nie. Tou te fois, à l’heure des bi lans et des pro‐ 
jec tions fu tu ristes sur les che mins de l’ave nir, il est lé gi time de se de‐ 
man der si les fran co phones du monde en tier sau ront sai sir l’op por tu‐ 
ni té de leur cin quan tième an ni ver saire pour confir mer que la Fran co‐ 
pho nie est une va leur sûre de la ci vi li sa tion de l’uni ver sel et sur tout
du monde de de main. Lorsque les Na tions unies ont cé lé bré leur cin‐ 
quan te naire en 1995, la pla nète en tière a vibré  : au moins, il existe
donc ce pré cé dent pour nous en cou ra ger à faire aussi bien sinon
mieux, avec l’avan tage d’un petit vil lage pla né taire beau coup plus mé‐ 
dia ti sé. Mais au- delà de cette année émi nem ment sym bo lique qui fi‐ 
ni ra bien par pas ser, le cin quan te naire de la Fran co pho nie nous
semble avoir vo ca tion à pro duire une dy na mique de tra ver sée de plu‐
sieurs siècles sans es souf fle ment. Nous fai sons l’hy po thèse que la
lon gé vi té sé cu laire de toutes les fran co pho nies dé pen dra de la qua li té
des idées qui émer ge ront du cin quan te naire de 2020. À cet égard, sa‐ 
chant le nau frage du na zisme et du com mu nisme au XX  siècle, le
bal bu tie ment de l’anti- et de l’alter- mondialisme, les es souf fle ments
in ter mit tents du pan afri ca nisme aussi, il se rait ju di cieux d’avoir l’hu‐ 
mi li té de re con naître que la Fran co pho nie conqué rante n’est pas ab‐ 
so lu ment à l’abri des dé con ve nues. Cela dit, dans quelle me sure l’ins‐ 
ti tu tion na li sa tion a- t-elle été pro pice à l’im plan ta tion de la Fran co‐ 
pho nie dans le pay sage des re la tions in ter na tio nales ? Non obs tant, la
fran co pho nie des peuples se reconnaît- elle dans la Fran co pho nie ins‐ 
ti tu tion nelle  ? Dans la quête d’une per pé tua tion de nos va leurs, le
ques tion ne ment de nos textes fon da men taux n’est- il pas in dis pen‐ 
sable  ? La langue fran çaise, socle in dis cu table de l’es pace fran co‐ 
phone, est- elle ap pré hen dée dans la to ta li té de ses fonc tions  ?
Quelles se raient les in no va tions né ces saires à la Fran co pho nie de de‐ 
main ?
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Le cadre théo rique et le cor pus2

Le concept de ré gu la tion nous a paru né vral gique dans le cadre d’une
en tre prise de ré no va tion et de re dy na mi sa tion de la Fran co pho nie.
Nous avons par consé quent opté pour la théo rie des ré gu la tions, ap‐ 
pli quée en pre mière in ten tion au do maine de la so cio lin guis tique :
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« Mettre au point une Fran co pho nie mul ti po laire, c’est fa vo ri ser
l’émer gence d’autres pôles que Paris. Nous pro po sons de ce fait un
cadre théo rique dans le quel la langue fonc tionne et change avec cinq
types de ré gu la tions : les ré gu la tions ins ti tu tion nelles, les ré gu la tions
so ciales, les ré gu la tions cultu relles, les ré gu la tions par ré tro ac tion et
les ré gu la tions struc tu relles » (Zang Zang, 2006, 398).

La théo rie des ré gu la tions dé passe clai re ment le cadre étroit des
langues et se dé clare com pé tente sur tous les com par ti ments de vie
de la Fran co pho nie. Le phé no mène de la ré gu la tion lui- même dé signe
les mé ca nismes de ré équi li brage in terne grâce aux quels une en ti té
contrôle ou fait contrô ler son fonc tion ne ment so cial : la Fran co pho‐ 
nie est au mi ni mum dans le be soin d’une ré gu la tion à la quelle de vront
se gref fer des in no va tions. Les ré gu la tions ins ti tu tion nelles re lèvent
de l’in ter ven tion de l’État en com plé men ta ri té avec d’autres ins ti tu‐ 
tions  ; les ré gu la tions so ciales dé coulent de l’ac tion des so cié tés
c’est- à-dire des peuples  ; les ré gu la tions cultu relles font ap pa raître
une en ti té lamb da comme le lieu de ren contre de plu sieurs va leurs
an thro po lo giques ; les ré gu la tions par ré tro ac tion sont le fait de l’en‐ 
co deur qui vé ri fie que le dé co deur a bien reçu son mes sage, à dé faut
de quoi il pro cède à des ré ajus te ments ; les ré gu la tions struc tu relles
concernent l’ac tion hu maine de nor ma li sa tion d’un sys tème, ainsi que
la ré ac tion du sys tème lui- même par au to ré gu la tion. Deux do cu‐ 
ments forment prio ri tai re ment notre cor pus : la Conven tion de Nia‐ 
mey du 20 mars 1970, re la tive à l’ACCT (Agence de co opé ra tion cultu‐ 
relle et tech nique), et la Charte de la Fran co pho nie du 23 no vembre
2005, adop tée à An ta na na ri vo. L’os sa ture de ce cor pus est com plé tée
par deux textes du pré sident de la Ré pu blique Fran çaise Em ma nuel
Ma cron : le dis cours de la Jour née in ter na tio nale de la Fran co pho nie
du 20 mars 2018 et le dis cours du 11 oc tobre 2018 au XVII Som met de
la Fran co pho nie à Ere van (Ar mé nie).
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I. Les forces de l’es prit du cin ‐
quan te naire
Les vo cables «  cin quan te naire  » et «  ju bi lé  » sont bel et bien sy no‐ 
nymes mais avec une por tée sym bo lique consi dé ra ble ment dif fé ren‐ 
ciée lors qu’on dé pouille leur charge concep tuelle. Le cin quan te naire
est le terme le plus ap pro prié en fran çais cou rant. Il char rie une po‐ 
pu la ri té qu’il doit sans doute à l’ad jec tif nu mé ral car di nal «  cin‐ 
quante ». Ainsi, dans sa dé no ta tion pure et simple, le cin quan te naire
n’est rien de plus ou de moins qu’un cin quan tième an ni ver saire. Or, à
l’échelle des dé cen nies et des siècles, il se pour rait que le cin quan te‐ 
naire soit le plus mys tique de tous les cycles du temps. La prise de
conscience de cette di men sion sa crale et sa crée consacre l’ori gi na li té
du ju bi lé par rap port à un clas sique cin quan te naire. En effet, selon la
théo lo gie ou my tho lo gie juive, l’in ven teur du ju bi lé n’est pas n’im porte
qui : il s’agit de Dieu en per sonne. La sym bo lique des chiffres est im‐ 
pres sion nante dans la fou lée car l’année du ju bi lé in ter vient juste
après la 49  année où « 7 » le chiffre par fait de l’Être su prême se met
au carré c’est- à-dire se mul ti plie par lui- même. Du latin ec clé sias‐ 
tique «  ju bi laeus  » lui- même issu de l’hé breu «  yôbel  » si gni fiant
« son ne rie de cor », le terme « ju bi lé » doit sa dé no ta tion ori gi nelle à
la re li gion. Son évo ca tion pre mière dans un livre mo saïque ar range
les trois re li gions dites ré vé lées. Et dans la lit té ra ture de Moïse, le ju‐ 
bi lé se dé fi nit comme une année pri vi lé giée qui re vient tous les cin‐ 
quante ans. Tou jours selon le texte d’ori gine, le ju bi lé est une cé lé bra‐ 
tion por teuse de va leurs dont il tire la ri chesse de sa spi ri tua li té : c’est
une année sanc ti fiée, une année de li ber té pour tous, repos, re tour au
ber cail, pros pé ri té, hon nê te té, sé cu ri té, sa tié té, re dis tri bu tion des
terres, res ti tu tion des biens, cha ri té, to lé rance, foi, apai se ment éco‐ 
no mique.
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Le tout pre mier en sei gne ment de la sa cra li té du ju bi lé est qu’un cin‐ 
quan te naire est une cé lé bra tion qui s’étale sur toute la lon gueur d’une
année. Si la Fran co pho nie veut se his ser à la hau teur de son demi- 
siècle d’exis tence, elle ne doit sur tout pas com mettre l’er reur stra té‐ 
gique mo nu men tale de ci bler les seules jour nées du 20 mars 2020 et
du Som met de la Fran co pho nie de Tunis. Il faut se pré pa rer à 365
jours de cé lé bra tion dont le monde en tier se sou vien dra.
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Par bon heur, cette idée d’an nua li té du cin quan te naire de la Fran co‐ 
pho nie, vi ve ment dé fen due par nos soins dans plu sieurs cercles de
ré flexion ou de dé ci sion, a trou vé un écho fa vo rable au près de la
Confé rence mi nis té rielle de la Fran co pho nie (CMF) réunie à Mo na co
les 30 et 31 oc tobre 2019 pour sa 36  ses sion. Dans sa « Ré so lu tion sur
le cin quan te naire de la Fran co pho nie », la CMF a clai re ment dé ter mi‐ 
né la durée des fes ti vi tés :

7
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« Nous, Mi nistres par ti ci pant à la 36  ses sion de la Confé rence mi nis ‐
té rielle de la Fran co pho nie, réunis à Mo na co les 30 et 31 oc tobre
2019, […] dé ci dons : 1. que le 20 mars 2020 sera cé lé bré à Nia mey,
"vil lage natal de la Fran co pho nie" ; 2. que le cin quan tième an ni ver ‐
saire de la Conven tion de Nia mey sera cé lé bré tout au long de l’année
2020 avec, en point d’orgue, le XVIII  Som met de la Fran co pho nie à
Tunis » (CMF OIF, 2019).

e

e

II. L’état des ins ti tu tions ac ‐
tuelles : vo lon ta risme et dys fonc ‐
tion ne ment
L’in cli na tion à la cri tique des dys fonc tion ne ments pour rait nous faire
ou blier qu’en cin quante ans, la Fran co pho nie a ac com pli des pro grès
consi dé rables.

8

II.1. Des pro grès évi dents et des ré sul ‐
tats pro bants

Une ré tros pec tive des ac tions de la Fran co pho nie ins ti tu tion nelle né‐ 
ces si te rait des di zaines de mo no gra phies. La tri bune à nous of ferte
ici n’est évi dem ment pas l’es pace ap pro prié pour un bilan d’une telle
am pleur. Quelques faits saillants peuvent néan moins être mis en
exergue. De 1970 à au jourd’hui, le nombre de pays a pro pre ment qua‐ 
dru plé en pas sant de 22 États membres fon da teurs à 88 pays adhé‐ 
rents. Selon le Rap port 2018 La langue fran çaise dans le monde, la
Fran co pho nie dé nombre 300 mil lions de lo cu teurs ac tuel le ment.
L’es pace éco no mique fran co phone compte quant à lui 540 mil lions
d’ha bi tants. Jusqu’en 1986, l’ACCT li mite son ac tion aux af faires cultu‐
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relles et tech niques. Au cours de la même année, la fran co pho nie po‐ 
li tique voit le jour avec l’or ga ni sa tion du pre mier Som met de la Fran‐ 
co pho nie à Ver sailles. Tunis 2020, au titre de XVIII  Som met des
Chefs d’État et de gou ver ne ment de la Fran co pho nie, sera le re flet du
che min par cou ru, de l’en ga ge ment po li tique des États au plus haut
ni veau de puis 34 ans. Plu sieurs ins ti tu tions spé cia li sées, pa tiem ment
mises en place, sont le fruit d’une quête réelle du mieux- être des po‐ 
pu la tions. La Confe men (Confé rence des mi nistres de l’édu ca tion na‐ 
tio nale des pays fran co phones), fon dée en 1960, est la plus an cienne
ins ti tu tion fran co phone. De puis sa créa tion, elle a or ga ni sé 58
réunions des mi nistres de tu telle. L'As so cia tion in ter na tio nale des
maires fran co phones (AIMF), créée en 1979, ne com pre nait que 20
villes fon da trices au dé part. L’AIMF en 2018 ras semble 51 pays et est
de ve nue forte de 294 villes ou groupes de villes membres. L’Agence
uni ver si taire de la Fran co pho nie (AUF), créée en 1961, re groupe déjà
909 éta blis se ments d’en sei gne ment su pé rieur ré par tis dans 113 pays.
L’IFEF (Ins ti tut de la Fran co pho nie pour la For ma tion et l’Édu ca tion),
créé en 2015 et fonc tion nel de puis 2017, est des ti né à fé dé rer tous les
ef forts de l’es pace fran co phone en ma tière de dif fu sion du sa voir et
du savoir- faire. L’IFEF hé rite des pro grammes phares mis en œuvre
pour l’en ca dre ment de la jeu nesse, à sa voir IFA DEM (Ini tia tive Fran‐ 
co phone pour la For ma tion à Dis tance des Maîtres), Élan- Afrique
(Écoles et langues na tio nales en Afrique), FIJ (For ma tion et In ser tion
pro fes sion nelle des Jeunes), PAIRE (Pro gramme d’Appui aux In no va‐ 
tions et Ré formes Édu ca tives). L’IFA DEM im plique déjà 15 pays
d’Afrique sub sa ha rienne, 1  300  000 élèves en vi ron, 36  200 en sei‐ 
gnants for més, plus de 160 000 ou vrages et do ta tions pé da go giques.
Élan- Afrique concerne 225  000 élèves, 6  000 en sei gnants, en vi ron
2500 écoles et 3500 classes bi lingues. La FIJ a tou ché 300 000 jeunes
et formé 1000 en sei gnants  ; enfin, le PAIRE est un très jeune pro‐ 
gramme qui s’étend ac tuel le ment à six pays d’Afrique (Ta na wa, 2017,
30-41). Le Co mi té in ter na tio nal des Jeux de la Fran co pho nie (CIJF) a
été mis sur pied pour pré pa rer et or ga ni ser les Jeux de la Fran co pho‐ 
nie dont la pre mière édi tion a eu lieu en 1989 au Maroc. Les dits Jeux
croissent en po pu la ri té, se dé roulent à une fré quence qua drien nale et
se ront ren dus à leur 9  édi tion en 2021. Le prin ci pal opé ra teur mé dia‐ 
tique de la Fran co pho nie est TV5Monde, le consor tium au dio vi suel
com po sé par France Té lé vi sions, France Mé dias Monde, RTS (Radio- 
Télévision Suisse), RTBF (Radio- Télévision belge fran co phone), So cié
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té Radio- Canada, Télé- Québec, Arte France, INA. TV5Monde couvre
plus de 220 ter ri toires et pays et dif fuse dans plus de 360 mil lions de
foyers. La moyenne heb do ma daire de son au dience est de 60 mil lions
de té lé spec ta teurs en vi ron (Fall, 2018, 23). Enfin, jusqu’au ni veau de
son or ga ni sa tion in terne, l’OIF a ins ti tué plu sieurs di rec tions de pro‐ 
gramme, dans le souci du trai te ment per ma nent d’une va rié té de sec‐ 
teurs de la vie mo derne. L’OIF dé ve loppe aussi une vi sion mon diale
par la mise en place de plu sieurs uni tés hors siège. Des re pré sen ta‐ 
tions per ma nentes dé fendent ainsi les in té rêts de la Fran co pho nie
dans les hauts lieux de la di plo ma tie mon diale  : Addis- Abeba,
Bruxelles, Ge nève, New York, Vienne. Une demi- douzaine de bu reaux
ré gio naux consti tue des postes avan cés dans plu sieurs conti nents  :
An ta na na ri vo, Bu ca rest, Hanoï, Li bre ville, Lomé, Port- au-Prince. La
langue fran çaise est bien in tro duite dans les or ga ni sa tions in ter na tio‐ 
nales où elle fi gure ré gu liè re ment parmi les langues of fi cielles et les
langues de tra vail. La di plo ma tie ac tive de l’OIF a pour vu à la pu bli ca‐ 
tion d’un Vade- mecum re la tif à l’usage de la langue fran çaise dans les
or ga ni sa tions in ter na tio nales et à la mise en place d’un GAF (Groupe
des Am bas sa deurs fran co phones) dans les grandes ca pi tales di plo ma‐ 
tiques. Ces quelques cli chés de la gou ver nance de la Fran co pho nie
sont la marque d’une vé ri table as pi ra tion à l’uti li té pu blique. Néan‐ 
moins, la Fran co pho nie ap pa raît aussi comme un pro jet uni ver sel gi‐ 
gan tesque qui souffre à cer tains égards d’un épar pille ment des ini tia‐ 
tives, d’une panne de cha risme, d’une ca rence de vi sion et sur tout
d’un dé fi cit d’ef fi ca ci té.

II.2. Les in suf fi sances struc tu relles et
opé ra tion nelles
Les ins ti tu tions fran co phones peinent à convaincre, non de leur bien- 
fondé, mais de leur ef fi ca ci té réelle face aux be soins des peuples
fran co phones en ma tière de dé mo cra tie, d’ali men ta tion, de santé,
d’édu ca tion, de dé ve lop pe ment tech nique et en vi ron ne men tal.

10

II.2.1. Le manque de vi si bi li té de la fran co ‐
pho nie so cio po li tique

Il n’était plus te nable de li mi ter la Fran co pho nie à l’ac tion cultu relle et
tech nique, si bien qu’elle a dû se po li ti ser. La vo lon té de lut ter pour
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un monde po li ti que ment plus juste a conduit à la mise en place, à
l’OIF, d’une di rec tion des af faires po li tiques et de la gou ver nance dé mo‐ 
cra tique en rem pla ce ment de la di rec tion de la paix, de la dé mo cra tie
et des droits de l’Homme. Mais loin de toute au to sa tis fac tion, on peut
se de man der com ment le peuple fran co phone per çoit la pos ture po li‐ 
tique et di plo ma tique de l’OIF ; l’ex trême pru dence sur les su jets d’ac‐ 
tua li té brû lante donne par fois le sen ti ment que l’orien ta tion po li tique
du Se cré ta riat gé né ral de l’OIF a été ven due comme un mi rage aux
fran co phones. Ou alors, ce sont les mé dias qui ont exa gé ré le rôle po‐ 
li tique du Se cré taire gé né ral… La Fran co pho nie ins ti tu tion nelle
souffre d’une ca rence de com mu ni ca tion qui abou tit à un manque de
vi si bi li té de cer taines de ses ac tions, no tam ment sur le plan éco no‐ 
mique. Quel est l’im pact d’une concer ta tion des maires fran co phones
sur l’em bel lis se ment des grandes villes  ? De mai 1979 à dé cembre
2019, l’AIMF to ta lise 39 as sem blées gé né rales et 89 réunions de bu‐ 
reau (AIMF 2019). Mais aux pié tons et au to mo bi listes vic times des
routes cre vas sées, dé chaus sées, in sa lubres et pous sié reuses, aux au‐ 
to mo bi listes vic times de l’en gor ge ment du tra fic par manque de
routes, com ment ex pli quer l’uti li té et sur tout l’ef fi ca ci té de l’AIMF  ?
L’évi dence, c’est que beau coup d’usa gers de la route, scan da li sés par
un tel dé la bre ment du ré seau rou tier en plein XXI  siècle, ne soup‐ 
çonnent même pas l’exis tence d’une telle as so cia tion. Les conclaves
des maires dans les hô tels luxueux laissent lo gi que ment les po pu la‐ 
tions dans l’in dif fé rence. Par contre, des maires fran co phones, avec
tee- shirts et casques ou cas quettes à l’ef fi gie AIMF, à pied eux- 
mêmes dans les rues, lan çant des bull do zers et des ca mions à l’éten‐ 
dard AIMF dans la res tau ra tion ou la construc tion des routes, voilà
une image qui mar que rait les es prits et ren drait vi sible une ac tion
éco no mique de la Fran co pho nie. Une dé lé ga tion de maires fran co‐ 
phones, ve nant par ti ci per à l’amé na ge ment des es paces verts dans
une ville, voilà une image que les po pu la tions re tiennent. Jus te ment,
l’excès de bu reau cra tie em pêche une fran co pho nie de proxi mi té. Les
pa lais, les hô tels étoi lés, les am phi théâtres et les im meubles mi nis té‐ 
riels sont de ve nus le théâtre mo no po lis tique des opé ra tions fran co‐ 
phones au dé tri ment du tra vail de ter rain. Dans son dis cours du 20
mars 2018, Em ma nuel Ma cron sou ligne le gouffre qui se creuse entre
la bu reau cra tie et les quar tiers :
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« Ré cem ment, j’ai été sur ce sujet in ter pel lé par le rec teur de l’uni ver ‐
si té de Dakar, Mon sieur Thioub. Il m’a fait re mar quer jus te ment que
l’Ins ti tut fran çais de Dakar est sa ge ment ados sé à l’am bas sade de
France dans un quar tier de ve nu calme où il se passe moins de choses
qu’il y a quelques dé cen nies. Il nous faut donc re trou ver les bons
lieux et notre di plo ma tie cultu relle sera ap pe lée à aller cher cher les
gens là où ils sont, dans les quar tiers par fois éloi gnés du centre, dans
les lieux où bat le pouls de la vraie vie car l’heure n’est plus à une di ‐
plo ma tie cultu relle can ton née dans les beaux quar tiers et dans les
bâ ti ments of fi ciels » (Ma cron, 2018a, 20).

II.2.2. L’in suf fi sance d’em pa thie pour les étu ‐
diants fran co phones

Sur un tout autre plan, à qui pro fite l’Agence uni ver si taire de la Fran‐ 
co pho nie ? Peut- être plus aux en sei gnants qu’aux étu diants. L’avè ne‐ 
ment de l’AUF a pro pul sé des enseignants- chercheurs en termes de
re con nais sance scien ti fique. D’autres pro fes seurs d’uni ver si té ont ac‐ 
cé dé à des postes de res pon sa bi li té. Ces as cen sions pro fes sion nelles
ali men tées d’une ou ver ture à la com mu nau té scien ti fique in ter na tio‐ 
nale consti tuent une évo lu tion ap pré ciable des condi tions de tra vail
des pro fes seurs de l’en sei gne ment su pé rieur. Un enseignant- 
chercheur bien ou tillé pro fite for cé ment à ses étu diants. Quant à l’ac‐ 
tion de l’AUF en fa veur des étu diants, on a l’im pres sion qu’elle ne s’est
pas beau coup in té res sée à la qua li té de vie des étu diants. L’aide à l’ap‐ 
pren tis sage et à la re cherche fonc tionne sous forme de do cu men ta‐ 
tion li vresque, de do cu men ta tion nu mé rique, d’équi pe ment des la bo‐ 
ra toires, d’offres de bourses aux apprentis- chercheurs etc. Non obs‐ 
tant, la com mu ni ca tion of fi cielle de l’AUF se fo ca lise trop sou vent sur
le cam pus, comme pour re fu ser de re gar der en de hors, peut- être
pour ne pas heur ter les gou ver ne ments no toi re ment sen sibles aux
rap ports pro duits à l’in ter na tio nal. Des uni ver si tés d’État n’ont pas été
in quié tées dans leur qua li té de membres de l’AUF après avoir fait tra‐
ver ser une di zaine à une quin zaine d’an nées sans bourses men suelles
aux étu diants. Aucun moyen ne per met tait à ces étu diants de se faire
en tendre des of fi ciels de l’AUF qui se li mitent aux échanges dans les
bu reaux et les la bo ra toires lors qu’ils sont en vi site dans les uni ver si‐ 
tés du ré seau fran co phone. À peine un in té rêt pour les am phi‐ 
théâtres. Or, il faut aller plus loin. La phi lo so phie d’une Fran co pho nie
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de ter rain com mande que les mis sions de l’AUF par courent les cités
uni ver si taires pu bliques et pri vées pour éva luer les condi tions de vie
des étu diants. Entre les étu diants des pays avan cés de la Fran co pho‐ 
nie et les étu diants des pays pauvres, l’écart de la qua li té de vie est
ma ni fes te ment grand. Si l’étu diant pa ri sien a des sou cis de lo ge ment
pour des rai sons liées à la vie chère de la ca pi tale fran çaise, ce n’est
pas l’étu diant tiers- mondiste évo luant dans un mi lieu pré caire qui
sera à l’abri.

II.2.3. Les fac teurs de fra gi li sa tion du fran ‐
çais

Le fran çais reste in con tes ta ble ment une langue de grande com mu ni‐ 
ca tion in ter na tio nale dont la dif fu sion est as su rée par des ou tils mul‐ 
tiples et puis sants. Néan moins, son ex pan sion s’ac com pagne d’une
réa li té pé ri phé rique com plexi fiée par le mul ti cul tu ra lisme et des
tech no lo gies qui n’ont de cesse de mé ta mor pho ser la so cié té. La crise
du fran çais concerne à la fois son génie et la lo gis tique qui ac com‐ 
pagne son ex pan sion. Sur le plan in trin sèque, on ob serve une néo lo‐ 
gie fer tile qui n’est pas en core maî tri sée même si une cer taine opi‐ 
nion scien ti fique la consi dère comme un en ri chis se ment de l’état de
la langue. La dys or tho gra phie se ré pand comme une épi dé mie. À
l’issue d’une dic tée, la plé thore de fautes est de ve nue le ré sul tat na tu‐ 
rel au quel abou tit l’élève éva lué. Les ins ti tu teurs et les pro fes seurs de
lettres tirent la son nette d’alarme sans vrai ment être écou tés. Et
quand enfin, dans un col loque, un sym po sium ou un débat ra dio pho‐ 
nique ou té lé vi sé, on aborde la ques tion de la baisse de ni veau en
fran çais écrit, le bouc émis saire est vite trou vé : la té lé vi sion, les jeux
vidéo et In ter net qui abru ti raient les jeunes. La pra tique des sms
(short mes sage ser vice) est éga le ment mise à l’index. Le lan gage sms
ou « tex ting » (Rhein gold, 2005) est une nou veau té de la ci vi li sa tion
cy ber né tique qui par ti cipe ac ti ve ment à ce que Jacques Anis (1991-
1993) ap pelle les mu ta tions du lire- écrire. Les ré dac teurs des tex tos
sont jus te ment ap pe lés les «  tex ters ». C’est l’en semble des so cié tés
fran co phones qui se trouvent brus que ment confron tées à la re dé fi ni‐ 
tion du contexte d’ac qui si tion de la langue fran çaise, les nou velles
tech no lo gies ayant gé né ré une nou velle ci vi li sa tion de l’écri ture qui
se sous trait au dik tat des gram maires clas siques et des dic tion naires
de langue. Au ni veau de la lo gis tique, la pro mo tion du fran çais se
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heurte à une pé nu rie cri tique du livre en Afrique sub sa ha rienne par‐ 
ti cu liè re ment. La com pen sa tion au rait pu pro ve nir de la dé mo cra ti sa‐ 
tion des NTIC  ; mal heu reu se ment, la frac ture nu mé rique n’épargne
pas les pays pauvres ou en voie de dé ve lop pe ment, ce qui com plique
da van tage l’accès des ap pre nants à un fran çais de qua li té. Parmi les
gé né ra tions vic times de la baisse de ni veau en fran çais se comptent
dé sor mais des pro mo tions d’en sei gnants qui né ces sitent eux- mêmes
un re cy clage. Le pro gramme IFA DEM par exemple ne juge pas su per‐ 
flue l’auto- évaluation des en sei gnants. Dans sa clas si fi ca tion des
gram maires, Dir ven dis tingue no tam ment la gram maire de l’en sei‐ 
gnant. Re pre nant à leur compte cette ter mi no lo gie, Ger main et Sé‐ 
guin (1998, 49) donnent de cette gram maire la dé fi ni tion sui vante  :
« La gram maire de l’en sei gnant ren voie au degré de connais sance que
pos sède celui- ci de la gram maire, en tant que connais sance in té rio ri‐ 
sée, de la langue en sei gnée ». S’il ar rive par fois qu’un en sei gnant évite
de s’at tar der sur cer taines com plexi tés gram ma ti cales, c’est bien
parce qu’il n’a qu’un cer tain degré de connais sance de ces sub ti li tés
gram ma ti cales. Tout en in vi tant les en sei gnants de fran çais à se re‐ 
mettre en ques tion et à se re cy cler, Ger vais Mendo Ze (2007, 51-52)
dé signe leur propre qua li fi ca tion comme source d’in sé cu ri té lin guis‐ 
tique. Enfin, la Fran co pho nie est ap pe lée à consti tuer un es pace com‐ 
mu nau taire avec des pays dis sé mi nés sur les cinq conti nents. De ce
fait, elle a le gi gan tisme d’un em pire. Le rap pro che ment entre les
peuples, qui n’est déjà pas chose aisée, se com plique quand la trans‐ 
hu mance in ter na tio nale reste l’apa nage d’une mi no ri té d’in di vi dus.

II.2.4. La crise de la pleo nexia

Toute en ti té qui prend les pro por tions d’un em pire se trouve
confron tée à la pleo nexia, une force qui ren verse les sys tèmes éta‐ 
tiques les mieux or ga ni sés quand elle n’est pas bien ap pri voi sée. Es‐ 
ther Rogan (2013) dé fi nit la pleo nexia comme la ten dance à avoir plus.
À l’échelle des États, cette ten dance se ma ni feste par l’agran dis se‐ 
ment conti nuel voire in sa tiable d’un ter ri toire. La pleo nexia, per çue
comme une quête de puis sance au début de la consti tu tion d’un em‐ 
pire, entre tou jours dans une phase de tur bu lences lorsque les ter ri‐ 
toires de l’em pire se mul ti plient et am pli fient son aire géo gra phique.
Le dan ger le plus im mé diat est le ca rac tère in con trô lable des ter ri‐ 
toires. Si cette «  in con trô la bi li té  » se confirme, l’em pire entre dans
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une phase de dé ca dence. Le dan ger le plus grave est la dés in té gra tion
de l’em pire. Pré oc cu pé par la Fran co pho nie, un autre en semble
construit sur la ten dance à avoir plus, Ro bert Chau den son (2005)
évoque ce risque d’ef fon dre ment : « la "pleo nexia" me nace les grands
em pires qui fi nissent par s’écrou ler du fait même de leur ex pan sion ».
L’es pace fran co phone souffre donc de sa propre pleo nexia. Mal gré les
ins ti tu tions, mal gré le foi son ne ment de belles idées et mal gré l’im‐ 
pres sion nant flo ri lège d’hommes de qua li té, la Fran co pho nie ne par‐ 
vient pas en core à trou ver la co hé rence pro gram ma tique et la co hé‐ 
sion né ces saire pour gé né rer des ré ponses à la hau teur de son im‐ 
plan ta tion mon diale.

III. L’in dis pen sable re nou vel le ‐
ment de la Charte de la Fran co ‐
pho nie
La so lu tion à plu sieurs dif fi cul tés sys té miques ré side au jourd’hui dans
le ré amé na ge ment du texte fon da men tal de la Fran co pho nie : « Pour
mener tous ces com bats, je sou haite que nous nous don nions pour
ob jec tif de ré vi ser la charte de la Fran co pho nie. Un tra vail col lec tif de
ré flexions et de pro po si tions pour rait être lancé par la di rec tion de
l'OIF et par la pré si dence ar mé nienne pour ainsi adap ter notre pacte
so cial aux nou veaux en jeux du XXI  siècle » (Ma cron, 2018b, 8). La
Charte d’An ta na na ri vo, loi fon da men tale de la Fran co pho nie de puis
2005, a déjà le mé rite d’exis ter et de fonc tion ner. Elle a été pré cé dée
dans ce sta tut par la Conven tion de Nia mey de 1970 qui com pre nait
déjà une Charte en an nexe. Notre Charte étant, pour la com mu nau té
fran co phone, l’équi valent de la Consti tu tion pour un pays, il est ca pi‐ 
tal de la re char ger d’une dy na mique lo co mo trice utile aux gé né ra‐ 
tions ac tuelles et à la pos té ri té la plus loin taine pos sible. Les amen de‐ 
ments im pé ra tifs de la Charte d’An ta na na ri vo concernent le se cré ta‐ 
riat gé né ral de l’OIF, la langue fran çaise et les langues au toch tones.
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III.1. La re struc tu ra tion du Se cré ta riat
gé né ral de la Fran co pho nie
Les lourdes charges du Se cré taire gé né ral créent la né ces si té d’une
dé si gna tion d’au moins deux Se cré taires gé né raux ad joints idéa le‐ 
ment élus par le Som met des Chefs d’État et de gou ver ne ment ou,
faute de mieux, nom més par celui- ci sur pro po si tion du se cré taire
gé né ral. Quelques rai sons plau sibles sou tiennent cette pro po si tion.
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III.1.1. Une fonc tion sta tu taire ac ca blante

La Charte d’An ta na na ri vo 2005 a fait du Se cré taire gé né ral de notre
or ga ni sa tion le fac to tum de la Fran co pho nie, ce qui consti tue une
mis sion dis pro por tion née et in te nable. 22 at tri bu tions lui sont as si‐ 
gnées en lien avec son sta tut, ses fonc tions po li tiques et ses fonc tions
de co opé ra tion. Michaëlle Jean, la Se cré taire gé né rale du qua drien‐ 
num 2015-2018, a ren con tré 75 des Chefs d’État et de gou ver ne ment
des 84 pays de l’Or ga ni sa tion au cours de son man dat. Ceci donne
une pre mière image du poids écra sant de la fonc tion. Par ailleurs, le
Se cré taire gé né ral doit veiller sur 47 ac cords de co opé ra tion si gnés
avec 47 or ga ni sa tions in ter na tio nales parmi les quelles l’ONU qui est
forte de 193 États membres. Il dé ve loppe une col la bo ra tion quo ti‐ 
dienne et évé ne men tielle avec les ins tances de la Fran co pho nie
(Som met des Chefs d’État et de gou ver ne ment, Confé rence mi nis té‐ 
rielle de la Fran co pho nie [CMF], Conseil per ma nent de la Fran co pho‐ 
nie [CPF]), les deux confé rences mi nis té rielles per ma nentes (CONFE‐ 
MEN, CONFEJES), l’As sem blée par le men taire de la Fran co pho nie
(APF) et les quatre opé ra teurs (AIMF, TV5, Uni ver si té d’Alexan drie,
AUF). Il est au cœur d’un par te na riat actif avec 127 as so cia tions de la
so cié té ci vile ac cré di tées au près de l’OIF, ainsi que 16 ré seaux ins ti tu‐ 
tion nels fé dé rant en vi ron 600 «  institutions- membres  » dans une
soixan taine de pays. De plus, la gou ver nance de la Fran co pho nie re‐ 
pose à ce jour sur 642 do cu ments, soit 16 585 pages de lec ture. Cette
do cu men ta tion in tègre no tam ment 292 rap ports, 149 ré so lu tions, 47
ac cords de co opé ra tion, 38 dé cla ra tions, 14 sta tuts, 9 rè gle ments, 3
chartes parmi les quelles la Charte fon da men tale et deux chartes pro‐ 
fes sion nelles etc. Le Se cré taire gé né ral de l’OIF ne peut sou te nir une
ac tion ef fi cace s’il n’est pas se con dé.

17



Cinquantenaire de la francophonie : le jubilé avant la traversée des siècles

III.1.2. L’in dis pen sa bi li té des Se cré taires gé ‐
né raux ad joints

L’élec tion ou la no mi na tion de Se cré taires gé né raux ad joints ne
consti tue ni plus ni moins qu’un re tour à l’es prit de la Conven tion de
Nia mey de 1970. En effet, la Charte an nexée à la dite Conven tion de
l’ACCT avait ins ti tué les postes de Se cré taires gé né raux ad joints. En
sup pri mant ces postes 35 ans plus tard, la Charte d’An ta na na ri vo
2005 a pro vo qué une re cu lade. La Charte de Nia mey 1970 dis pose
ceci à l’ar ticle 17 :
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« 1. Le Se cré ta riat com prend le Se cré taire gé né ral et les Se cré taires
gé né raux ad joints. Le Se cré ta riat est as sis té du per son nel ad mi nis ‐
tra tif et tech nique né ces saire au bon fonc tion ne ment de l’Agence.

2. Le Se cré taire gé né ral et les Se cré taires gé né raux ad joints sont
nom més par la Confé rence gé né rale pour une pé riode de quatre ans
aux condi tions qui se ront ap prou vées par la Confé rence.

Leur man dat est re nou ve lable deux fois.

3. Le Se cré taire gé né ral et les Se cré taires gé né raux ad joints as ‐
sument de concert la di rec tion de l’Agence. Le Se cré taire gé né ral
pré side les réunions du Se cré ta riat. Il re pré sente l’Agence dans les
actes of fi ciels (ACCT, 1970, 14). »

Bien évi dem ment, on peut re pro cher à la Charte de Nia mey de ne pas
spé ci fier les do maines d’in ter ven tion, les at tri bu tions et le nombre
des se cré taires gé né raux ad joints. Pour y re mé dier, nous pro po sons la
créa tion, par la Confé rence mi nis té rielle de la Fran co pho nie (CMF),
de deux postes de Se cré taires gé né raux ad joints. Ayant consta té le
dé lais se ment de la po li tique lin guis tique, du ré seau as so cia tif, des af‐ 
faires hu ma ni taires et de la pros pec tive scien ti fique et tech no lo gique
au ni veau de l’or ga ni gramme, nous sug gé rons la dé si gna tion de  : un
Se cré taire gé né ral ad joint à la po li tique lin guis tique et au ré seau as‐ 
so cia tif ; un Se cré taire gé né ral ad joint à l’hu ma ni taire et à la pros pec‐ 
tive. Les Se cré taires gé né raux ad joints (SGA) ne se ront pas de nou‐ 
veaux bu reau crates pan tou flards. Lorsque le cy clone Idaï a tou ché le
Mo zam bique, pays ob ser va teur de la Fran co pho nie, dans la nuit du 15
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au 16 mars 2019, fai sant en vi ron 217 morts, 1,7 mil lion de si nis trés et
400  000 per sonnes dé pla cées (Mag de laine, 2019), même un simple
com mu ni qué de presse de com pas sion a fait dé faut au site of fi ciel de
l’OIF. Au cune des cente sur le ter rain n’a été of fi ciel le ment si gna lée.
Un SGA en charge de l’hu ma ni taire au rait per mis de mener un mi ni‐ 
mum d’ac tions en ces cir cons tances tra giques.

III.1.3. Com pa rai son avec le Se cré ta riat gé né ‐
ral des autres or ga ni sa tions in ter na tio nales

Au cœur du sys tème des Na tions unies, le ca bi net du Se cré taire gé‐ 
né ral de l’ONU est com po sé de 45 Se cré taires gé né raux ad joints. Ces
45 per sonnes ont le titre ou le grade de Se cré taire gé né ral ad joint des
Na tions unies. Il s’agit pré ci sé ment d’une vice- Secrétaire gé né rale, de
12 Se cré taires gé né raux ad joints qui en ont le titre, de deux sous- 
Secrétaires gé né raux et de 30 Se cré taires gé né raux ad joints qui en
ont le rang (Di rec teur exé cu tif du PNUD, Haut- Commissaire aux
droits de l’Homme etc.). Ce ca bi net en core nommé Conseil de ges tion
est en fait un gou ver ne ment dont tous les SGA sont des fi gures po li‐ 
tiques. Cer tains es prits pour raient ob jec ter que la com pa rai son entre
l’OIF et l’ONU est dis pro por tion née. D’autres exemples leur convien‐ 
draient pro ba ble ment.
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Le Se cré ta riat gé né ral du Com mon wealth compte un Se cré taire gé‐ 
né ral se con dé de trois Se cré taires gé né raux ad joints (ou vice- 
Secrétaires gé né raux). Les trois Se cré taires gé né raux ad joints du
Com mon wealth s’oc cupent sé pa ré ment des af faires po li tiques, des
af faires éco no miques et des af faires so ciales. En 1965, le Com mon‐ 
wealth ne comp tait qu’un vice- Secrétaire gé né ral. De 1966 à 2013, il a
fonc tion né sans in ter rup tion avec deux vice- Secrétaires gé né raux.
De puis 2014, le Se cré taire gé né ral du Com mon wealth est se con dé de
trois vice- Secrétaires gé né raux. Ceux- ci sont élus par les Chefs de
gou ver ne ment, par le tru che ment du groupe des hauts- commissaires
en poste à Londres.
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Le Se cré ta riat gé né ral de la Ligue des États arabes (LEA) est consti tué
d’un Se cré taire gé né ral et de quatre Se cré taires gé né raux ad joints.
Ceux- ci sont pré ci sé ment en charge des sec teurs ci- après  : af faires
éco no miques, com mu ni ca tion et mé dias, di rec tion du Centre LEA
(Ligue des États arabes) de Tunis, af faires pa les ti niennes. La Com mu ‐
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nau té des pays de langue por tu gaise (CPLP) est di ri gée par un Se cré‐ 
taire exé cu tif as sis té d’un Se cré taire exé cu tif ad joint dont les at tri bu‐ 
tions sont clai re ment dé fi nies à l’ar ticle 13 des sta tuts. La Fran co pho‐ 
nie ras semble 88 pays adhé rents contre 53 pour le Com mon wealth,
22 pour la Ligue des États arabes et 9 pour la Com mu nau té des pays
de langue por tu gaise. Même en fai sant abs trac tion de l’ONU qui
compte 193 États membres, on com prend que l’ab sence de Se cré‐ 
taires gé né raux ad joints aux com mandes de la Fran co pho nie est une
si tua tion in ap pro priée.

Quoique mo derne, le texte de la Charte d’An ta na na ri vo com porte des
la cunes vé ri ta ble ment in so lites. À titre d’exemple, la dite Charte n’a
au cu ne ment prévu le scé na rio d’une va cance de poste bru tale au Se‐ 
cré ta riat gé né ral de la Fran co pho nie (dé mis sion, longue in dis po ni bi li‐ 
té pour ma la die, dis pa ri tion su bite etc.). Il est fran che ment éton nant
que cette dis po si tion pré vue par de simples as so cia tions de nos quar‐ 
tiers et vil lages ne fi gure pas dans cette loi fon da men tale. Les vides
ju ri diques en ce qui concerne la langue fran çaise sont en core plus
ren ver sants.
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III.2. L’im pé ra tif de mise à jour des ha ‐
bi li ta tions du fran çais

La pro mo tion de la langue fran çaise est sou vent pré sen tée comme la
rai son d’être ori gi nelle et vo ca tion nelle de la Fran co pho nie, ce que
renie to ta le ment le texte ac tuel de notre Charte. Celle- ci s’illustre par
l’ab sence com plète d’une dis po si tion ju ri dique sur la pro mo tion de la
langue fran çaise. En effet, le pré am bule de la Charte, que nous pa ra‐ 
phra sons ici, pré sente le fran çais comme un pré cieux hé ri tage, le
socle de la fran co pho nie, un outil de com mu ni ca tion, un moyen
d’accès à la mo der ni té, une langue qui se dé ve loppe au XXI  siècle si‐ 
mul ta né ment avec des va leurs uni ver selles, qui rayonne grâce aux
mi li tants, aux or ga ni sa tions pu bliques et pri vées. L’ar ticle 13 de la ver‐ 
sion ac tuelle de la Charte in dique que le fran çais est la langue of fi‐
cielle et de tra vail des ins ti tu tions et des opé ra teurs de la Fran co pho‐ 
nie. Le titre I jus te ment in ti tu lé « Les ob jec tifs » as signe à la Fran co‐ 
pho nie ins ti tu tion nelle sept ob jec tifs dont la pro mo tion du fran çais
est to ta le ment ab sente. Les dits ob jec tifs sont :
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« i/ l’ins tau ra tion et le dé ve lop pe ment de la dé mo cra tie ; ii/ la pré ‐
ven tion, la ges tion et le rè gle ment des conflits ; iii/ le sou tien à l’État
de droit et aux droits de l’Homme ; iv/ l’in ten si fi ca tion du dia logue
des cultures et des ci vi li sa tions ; v/ le dé ve lop pe ment de la so li da ri té
par la co opé ra tion mul ti la té rale ; vi/ le rap pro che ment des peuples
par leur connais sance mu tuelle ; vii/ la pro mo tion de l’édu ca tion et
de la for ma tion. »

Il est to ta le ment clair que la pro mo tion de la langue fran çaise n’est
pas une sec tion thé ma tique de la Charte, d’où le sta tut de pa rent
pauvre de la Fran co pho nie que subit sou vent la langue fran çaise au
sein d’un es pace cultu rel qu’elle a pour tant fondé.
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La lec ture at ten tive de la Charte qui fait au to ri té de puis 2005 ré vèle
une autre sur prise qui conforte la réa li té d’une fra gi li sa tion du fran‐ 
çais : au cune des 22 at tri bu tions du Se cré taire gé né ral de la Fran co‐ 
pho nie ne porte sur la pro mo tion de la langue fran çaise. Ef fec ti ve‐ 
ment, au cune ligne de la Charte de la Fran co pho nie ne confie au Se‐ 
cré taire gé né ral la moindre res pon sa bi li té en ma tière de po li tique lin‐ 
guis tique. La langue fran çaise est la pre mière vic time de cette omis‐ 
sion ainsi que les langues par te naires à sa suite. La Charte ac tuelle
oc troie au Se cré taire gé né ral dix at tri bu tions à l’ar ticle 6 re la tif à son
sta tut, cinq at tri bu tions à l’ar ticle 7 sur ses fonc tions po li tiques et
sept at tri bu tions à l’ar ticle 8 sur ses fonc tions de co opé ra tion. Au‐ 
cune ligne, aucun ar ticle n’évoque la po li tique lin guis tique en core
moins la pro mo tion de la langue fran çaise. Une nou velle ver sion de la
Charte doit ab so lu ment re mé dier à cette omis sion.
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III.3. L’ur gence d’une re con nais sance
ju ri dique des langues au toch tones
Les langues au toch tones de la Fran co pho nie ne dis posent d’aucun
sta tut ju ri dique dans notre loi fon da men tale. Le texte ac tuel dé clare
en son titre I : « La Fran co pho nie res pecte la sou ve rai ne té des États,
leurs langues et leurs cultures ». L’ob jec ti vi té de cette pos ture est évi‐ 
dem ment res pec table. Mais l’ab sence to tale d’ini tia tive de la Charte
montre qu’elle désen gage com plè te ment la res pon sa bi li té de l’OIF
vis- à-vis de nos langues ré gio nales, ver na cu laires dont la si tua tion
est sou vent in con for table voire pré caire. Pour tant, le dis cours po li ‐

27



Cinquantenaire de la francophonie : le jubilé avant la traversée des siècles

tique of fi ciel af firme que le fran çais co existe avec des langues par te‐ 
naires dans l’es pace fran co phone. Ce par te na riat lin guis tique de vrait
être for mel le ment re con nu dans le texte fon da men tal. Une telle men‐ 
tion re lève d’ailleurs du mi ni mum fai sable. Car, les peuples au toch‐ 
tones de la Fran co pho nie sont en droit d’at tendre une meilleure prise
en charge de leurs langues comme le re con naît Em ma nuel Ma cron
lors de son dis cours à l’Ins ti tut de France :

« La Fran co pho nie doit faire droit aux autres langues, en par ti cu lier
aux autres langues eu ro péennes mais à toutes les langues que la
mon dia li sa tion fra gi lise ou isole. La Fran co pho nie, c’est ce lieu où les
mé moires des langues ne s’ef facent pas, où elles cir culent. Et notre
mis sion est donc bien celle de conti nuer à tra duire, d’ac croître les
tra duc tions dans un sens et dans l’autre, d’être ce point de pas sage
qui nous fait dans la Fran co pho nie, mais aussi de dé fendre le wolof,
le man dingue, le bassa, le lin ga la, le ki kon go, le swa hi li, tous les
créoles – mau ri cien, gua de lou péen, haï tien, mar ti ni quais, réunion ‐
nais –, des langues qui, comme le fran çais, ras semblent des mil lions
de lo cu teurs au- delà des fron tières et contri buent à la cir cu la tion
des sa voirs et des cultures. […] Le fran çais ne peut se dé ve lop per que
dans ce plu ri lin guisme, que dans ces tra duc tions per ma nentes. Il
nous faut donc aussi faire des dic tion naires dans cha cune de ces
langues, pous ser nos di plo mates et nos conci toyens à les ap prendre
dans le même sens d’hos pi ta li té d’une langue à l’autre et ac cep ter là
en core que ces langues qui fé condent le re gard porté sur le monde
existent et soient plei ne ment re con nues » (Ma cron, 2018a, 17).

Le pré sident fran çais Em ma nuel Ma cron trouve les mots justes pour
dé crire un be soin qui doit prendre la fi gure du droit dans nos textes
com mu nau taires.
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III.4. La lé gi ti ma tion des nou velles ins ‐
ti tu tions
La com mu ni ca tion du pré sident de la Ré pu blique Fran çaise, le 20
mars 2018 à l’Aca dé mie fran çaise, fut de fait un dis cours de po li tique
gé né rale sur la Fran co pho nie. La mé thode peut faire débat parce
qu’on se se rait at ten du à un tel dis cours lors d’un Som met, au nom
des pairs du pré sident ora teur, ou à l’oc ca sion du même 20 mars,
mais par la voix consen suelle du Se cré ta riat gé né ral de la Fran co pho ‐
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nie. Tout compte fait, la forme pro to co laire qui a pré va lu est celle que
l’his toire re tien dra. Le dis cours du 20 mars 2018 crée de nou velles
ins ti tu tions qui doivent prendre place dans la Charte : le la bo ra toire
de la Fran co pho nie, le Col lège des fran co pho nies, les aca dé mies na‐ 
tio nales de la fran co pho nie, une Mai son des étu diants fran co phones,
les États gé né raux de l’édi tion en fran çais.

IV. Les pro messes d’une fran co ‐
pho nie in ven tive
À pré sent que la Fran co pho nie quin qua gé naire am bi tionne lé gi ti me‐ 
ment de re le ver le défi de la tra ver sée des siècles, l’in tel li gence créa‐ 
trice doit être mise à contri bu tion. Il s’agit concrè te ment de dé ployer
une in ven ti vi té ca pable de main te nir la Fran co pho nie parmi les va‐ 
leurs ac tuelles des gé né ra tions du monde de de main. C’est par la vé‐ 
ri table in ven ti vi té que l’on peut concré ti ser «  une Fran co pho nie au
sum mum de ses po ten tia li tés » (Mu shi ki wa bo, 2018). À notre humble
avis, la per pé tua tion de la Fran co pho nie passe par une carte maî‐ 
tresse ir rem pla çable : la langue fran çaise dont le for mi dable atout est
de pos sé der une ex pé rience mil lé naire. Par consé quent, nous pro po‐ 
sons que le cin quan te naire de la Fran co pho nie serve au lan ce ment
d’un évé ne ment émi nem ment gran diose, en l’oc cur rence les 1200 ans
de la langue fran çaise.

30

IV.1. Pro jet phare et in édit : Lan ce ment
des pré pa ra tifs des 1200 ans d’exis tence
de la langue fran çaise

Le 14 fé vrier 2042, le fran çais at tein dra ses 1200 ans d’exis tence. Il
s’agit, ni plus ni moins, d’un do dé ca cen te naire de vie dont deux pe‐ 
tites dé cen nies nous sé parent dé sor mais. La so len ni té des 1200 ans
du fran çais ne per met pas d’abor der cet an ni ver saire ex cep tion nel
dans la pré ci pi ta tion. En so len ni sant déjà un cen te naire, la Fran co‐ 
pho nie pé ren ni se ra sub ti le ment la langue fran çaise en ce qu’elle pré‐ 
pa re ra les siècles fu turs à des com mé mo ra tions si mi laires. Le do dé‐ 
ca cen te naire du fran çais est vé ri ta ble ment une pre mière dans la me‐ 
sure où ja mais une langue du monde n’a cé lé bré so len nel le ment un
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mil lé naire. La Fran co pho nie inau gu re ra donc un nou veau mode de
glo ri fi ca tion des langues in ter na tio nales et des ci vi li sa tions. Les pays
ger ma niques lui em boî te ront le pas en 2065 pour les 1300 ans de la
langue al le mande. En 2075, le por tu gais fê te ra ses 1300 ans, avec le
Por tu gal et le grand Bré sil aux pre mières loges de ces fes ti vi tés. En
2080, l’an glais fê te ra ses 1400 ans d’exis tence of fi cielle  : les États- 
Unis, le Royaume- Uni et le Com mon wealth se ront na tu rel le ment les
chefs de file de cette com mé mo ra tion anglo- saxonne. En 2104, l’es pa‐ 
gnol, qui n’a pas ex ploi té l’op por tu ni té de 2004, cé lé bre ra ses 1300
ans. Nous n’avons pas parlé de l’hé breu (vieux de 3700 ans), de l’arabe
(cré di té de 2400 ans) et du chi nois (écrit de puis 6000 à 7000 ans),
langues pour les quelles les an nées ter mi nées par deux ou trois zéros
sont idéales pour cé lé brer les mil lé naires ou les cen te naires, tel le‐ 
ment elles sont an ciennes. Pour quoi est- il si im por tant de cé lé brer
les 1200 ans du fran çais  ? Tout sim ple ment parce que l’accès d’une
langue à un mil lé naire de vie est un at ter ris sage dans la cour des
grandes ci vi li sa tions de l’hu ma ni té. Le fran çais n’ayant fêté ni son mil‐ 
lé naire, ni son hen dé ca cen te naire (1100 ans), ses 1200 ans s’im posent
comme une es cale gran diose de la chro no lo gie uni ver selle. Le fran‐ 
çais n’est- il pas la langue qui a réus si à re flé ter la ci vi li sa tion de l’uni‐ 
ver sel ? À tra vers la langue fran çaise en 2042, c’est l’hu ma ni té la plus
an cienne et la plus uni ver selle qui ou vri ra le concert de cé lé bra tion
de toutes les ci vi li sa tions mil lé naires. Selon la for mule de Ga briel de
Bro glie (2002, 3) lors de son hom mage à Léo pold Sédar Sen ghor, il
faut «  re nouer avec la tra di tion im mé mo riale qui fait pro cé der le
fran çais du latin, lui- même du grec, qui est lui- même d'ori gine égyp‐ 
tienne et à tra vers l'Égypte an cienne, d'ori gine éthio pienne, c'est- à-
dire noire. As su ré ment, il n’y eut pas un seul acte fon da teur de notre
langue mais plu sieurs » (Ma cron, ibid., 4)  ; pour cette rai son même,
toutes les étapes dé ci sives du rayon ne ment du fran çais se ront exal‐ 
tées. Mais au final, en 2042, les vi vants, les fœtus et les an cêtres fê te‐ 
ront les 1200 ans d’une langue dont les ori gines tra çables re montent à
10 000 ans avant Jésus- Christ.
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IV.2. L’ère de dé ve lop pe ment des aca dé ‐
mies des langues au toch tones
La créa tion d’un Col lège des fran co pho nies et la mise en place im mi‐ 
nente d’aca dé mies lo cales de la fran co pho nie im pliquent une autre
ur gence  : l’im plan ta tion des aca dé mies des langues au toch tones.
Cette idée de Mau rice Ta dad jeu (1985, 197-198) est plus que ja mais au‐ 
pa ra vant d’une ac tua li té brû lante. Au jourd’hui que le fran çais va ren‐ 
for cer son in fluence par l’ins tal la tion d’aca dé mies lo cales de la fran‐ 
co pho nie, les langues au toch tones doivent évi ter l’as phyxie en don‐ 
nant le jour à leurs propres aca dé mies. Pour des tours de Babel
comme le Ca me roun fort de 278 langues au toch tones et la Ré pu‐ 
blique Dé mo cra tique du Congo pour vue de 215 langues na tio nales
(Le clerc, 2017), la fon da tion de ces aca dé mies des langues lo cales sera
non seule ment une planche sa lu taire à la pré ser va tion de la di ver si té
lin guis tique, mais aussi un puis sant le vier éco no mique créa teur de ri‐ 
chesses et d’em plois.
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Selon les mé thodes de re cen se ment, on dis tingue entre 3000 et 7000
langues dans le monde. Les pro jec tions les plus alar mistes pré disent
la dis pa ri tion d’ici 2100 de 90 % des langues pra ti quées au jourd’hui.
On dis tingue 200 langues éteintes de puis les trois der nières gé né ra‐ 
tions, 538 langues en si tua tion cri tique, 502 langues sé rieu se ment en
dan ger, 632 langues en dan ger et 607 langues vul né rables (ibid.). La
Fran co pho nie, qui hé berge en vi ron 2160 langues, a une grosse res‐ 
pon sa bi li té dans la pré ser va tion des mil liers de langues au toch tones
au jourd’hui me na cées à tra vers le monde.
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IV.3. L’in vi ta tion à la créa tion d’une
chaîne de té lé vi sion nyc thé mé rale de la
Fran co pho nie
Cette pro po si tion bous cule les cer ti tudes des es prits qui savent que
TV5 fait par tie des opé ra teurs de la Fran co pho nie et as sure donc va‐ 
la ble ment toutes les mis sions vouées à la cause fran co phone. Les mé‐ 
rites de TV5Monde ont d’ailleurs été évo qués en amont du pré sent
ar ticle. Il se trouve néan moins que TV5 est plus une chaîne gé né ra‐ 
liste qu’une chaîne thé ma tique. Non seule ment c’est une té lé vi sion
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dont la cou ver ture mé dia tique est uni ver selle, mais elle se veut le re‐ 
flet de l’ac tua li té mon diale. Une telle orien ta tion édi to riale ne lui per‐ 
met pas de faire connaître la Fran co pho nie ins ti tu tion nelle et la fran‐ 
co pho nie des peuples comme il se doit. Une chaîne d’in for ma tion en
conti nu, prin ci pa le ment cen trée sur la Fran co pho nie, consti tue en
re vanche une vi trine de l’ac tion quo ti dienne de l’Or ga ni sa tion. Il est
juste que la té lé vi sion in forme les po pu la tions de la gou ver nance du
Se cré taire gé né ral, des ini tia tives et des réa li sa tions de l’OIF, du dy na‐ 
misme des ré seaux ins ti tu tion nels. La connais sance de la marche de
l’Or ga ni sa tion ne de vrait plus res ter une af faire d’ini tiés condam nés à
se conten ter d’In ter net. Du rant la dé cen nie 1990, Ted Tur ner, alors
di rec teur de CNN, ré vo lu tion na l’in for ma tion en in di quant qu’elle est
idéa le ment l’ac tua li té à la se conde près, et non une heure après. Que
des in for ma tions de notre Or ga ni sa tion par viennent aux po pu la tions
fran co phones des se maines ou des mois plus tard ne nous ho nore pas
for cé ment. Une chaîne d’in for ma tion en conti nu, nyc thé mé rale car
to ta le ment vouée à la Fran co pho nie 24h/24, va consi dé ra ble ment ré‐ 
duire la dis tance entre les peuples fran co phones et fa ci li ter la ma té‐ 
ria li sa tion de la connais sance mu tuelle entre les hommes et les
femmes de nos pays.

IV.4. L’im mor ta li sa tion de la Fran co pho ‐
nie par la pierre et le marbre
En oc tobre 2002, le pré sident fran çais Jacques Chi rac et le Se cré taire
gé né ral élu de la Fran co pho nie, Abdou Diouf, po pu la ri sèrent, à l’in ter‐ 
na tio nal, l’idée de « mai son de la Fran co pho nie » déjà ex pé ri men tée à
Van cou ver au Ca na da. De leur en goue ment pour la construc tion d’un
siège pa ri sien pro vient l’am bi tion d’un ré seau in ter na tio nal des mai‐ 
sons de la Fran co pho nie. Il en existe déjà à Ere van, Lyon, Mo nas tir,
Paris, To ron to, Tunis no tam ment. Les villes d’Alexan drie, Bey routh,
Dakar, Lomé, Nia mey, Ot ta wa et Rabat s’ap prê te raient à em boî ter le
pas à celles de la pre mière vague. Les aca dé mies lo cales de la fran co‐ 
pho nie qui ver ront le jour, sur pro po si tion du Pré sident Ma cron, au‐ 
ront idéa le ment pour siège na tio nal les mai sons de la Fran co pho nie
que nous construi rons par tout dans le monde.
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Bien qu’il ne soit pas le vain queur de la der nière pré si den tielle fran‐ 
çaise, il faut re con naître à Be noît Hamon le mé rite d’avoir pro po sé la
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construc tion d’un pa lais de la langue fran çaise. La der nière ac tua li té
de la Fran co pho nie lui donne rai son. Puisque les aca dé mies lo cales de
la Fran co pho nie, chères à Em ma nuel Ma cron, vont ac cé lé rer la
construc tion des mai sons de la Fran co pho nie, il se rait hié rar chi que‐ 
ment jus ti fié qu’un pa lais de la langue fran çaise abrite dé sor mais, à
Paris, le siège de l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie, les
ser vices du Col lège des fran co pho nies et de l’Agence uni ver si taire de
la Fran co pho nie. L’idée d’im mor ta li ser la Fran co pho nie par la pierre
et le marbre est la tra duc tion de la fran co phi lo pho nie d’Abdou Diouf
et de Be noît Hamon. Cette cé lé bra tion mys tique de la Fran co pho nie
dont parle Xa vier De niau est une flamme sa crée que les fran co phones
en ga gés sou haitent rendre trans- générationnelle.

IV.5. Le pro jet de créa tion d’une Agence
de ré gu la tion de la langue fran çaise
La vi ta li té mé dia tique du fran çais n’est pas un fait nou veau. La mé ta‐ 
mor phose du pay sage pro vient de la pro li fé ra tion des mé dias qui est
elle- même une consé quence de la li bé ra li sa tion de la presse dans de
nom breux pays. Sur des mil lions de postes de té lé vi sion et de ré cep‐ 
teurs radio, la langue fran çaise est sou mise à toutes les contin gences,
à toutes les pé ri pé ties. Ins ti tu teurs, pro fes seurs de langue, écri vains,
gram mai riens, lexi co graphes et autres bonnes vieilles sen ti nelles du
bon usage sont de puis long temps dé bor dés  ; ils ont presque jeté
l’éponge. Dans le mythe po pu laire, l’Aca dé mie fran çaise était per çue
comme la gar dienne de la tra di tion ; il est évident dé sor mais qu’elle a
une faible em prise sur la réa li té et pré fère res ter au- dessus des re‐ 
mous du feu de l’ac tion. L’Agence de ré gu la tion de la langue fran çaise
est donc en vi sa gée comme la tour de contrôle en charge d’em pê cher
la désa gré ga tion du fran çais sans pour au tant neu tra li ser le chan ge‐ 
ment lin guis tique in no vant. L’essor de la té lé pho nie mo bile et d’In ter‐ 
net est venu ac cen tuer l’ef fer ves cence po ly pho nique de la com mu ni‐ 
ca tion contem po raine. En 2011, Mi cro soft comp tait 1  250  000  000
d’or di na teurs dans le monde ; An droid avait pro duit 247 mil lions d’ap‐ 
pa reils, soit 234 mil lions de smart phones et 13 mil lions de ta blettes ;
Apple avait mis sur le mar ché 152 mil lions de ter mi naux, soit 112 mil‐ 
lions d’I- Phones et 40 mil lions d’I-Pad (Vatin, 2011). En 2013, 2,4 mil‐ 
liards d’ap pa reils avaient été ven dus (Bem ba ron, 2013), le cap de 3
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mil liards de ventes ayant été fran chi en 2017. Ce nombre ver ti gi neux
d’or di na teurs, té lé phones et ta blettes en cir cu la tion té moigne du défi
his to rique de ne pas perdre la maî trise du fran çais en im mer sion to‐ 
tale dans les nou velles tech no lo gies. Le lan gage sms, perçu comme un
épou van tail par une cer taine opi nion, est plu tôt une marque de vi ta li‐ 
té du fran çais. L’es sen tiel est de ne pas se lais ser sub mer ger par des
pra tiques lan ga gières sans frein. L’Agence de ré gu la tion du fran çais
devra gar der la haute main sur tous les états de la langue fran çaise.
Les usa gers des tech no lo gies nou velles ne réa lisent pas à quel point
l’in tel li gence ar ti fi cielle par tage au jourd’hui avec nous une por tion
non né gli geable de la fa cul té du lan gage jadis spé ci fique à l’homme.
Le sys tème Win dows rend le dia logue homme- machine dis po nible en
137 langues of fi cielles à ce jour. Il y a là un enjeu ma jeur pour la Fran‐ 
co pho nie.

V. Les nou velles fonc tions de la
langue fran çaise
La so cio lin guis tique a mis à jour des fonc tions du fran çais scien ti fi‐ 
que ment ex plo rées dans les uni ver si tés. Il est éta bli que le fran çais
est di ver se ment langue ver na cu laire, vé hi cu laire, of fi cielle, di plo ma‐ 
tique, com mer ciale, langue d’en sei gne ment, de tra vail, de culture. Par
es prit de rou tine très pro ba ble ment, la connais sance in té rio ri sée de
ces fonc tions clas siques a oc cul té les nou velles res pon sa bi li tés du
fran çais en gen drées par le pro grès tech no lo gique.
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V.1. Le sta tut de fran çais langue in ter ‐
pla né taire

La fonc tion du fran çais ici ex po sée vient de connaître sa pre mière
consé cra tion scien ti fique in ter na tio nale. Le jury du concours « Fran‐ 
çais et Sciences 2018 » a jus te ment dé cer né un prix à l’ar ticle in ti tu lé
« Le Fran çais langue in ter pla né taire à la "dé me sure" du ki lo mé trage »
(Yon gui, 2018). Cet ar ticle at tire jus te ment l’at ten tion sur une fonc tion
in ex plo rée de la langue fran çaise. En effet, un phé no mène ori gi nal de
notre ci vi li sa tion tech no lo gique échappe à notre per cep tion bien qu’il
soit ma ni feste  : la pré sence des langues dans l’es pace extra- 
atmosphérique de puis 58 ans. À la fa veur de la prise de conscience de
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ce phé no mène, il a été pro po sé que la Fran co pho nie adopte une nou‐ 
velle échelle de pro mo tion de la langue fran çaise en pre nant acte de
son sta tut nou veau de langue in ter pla né taire. À ce jour, au cune puis‐ 
sance spa tiale n’a dé ve lop pé une po li tique lin guis tique de l’es pace in‐ 
ter pla né taire. Or, en six dé cen nies, des don nées in dé niables se sont
ac cu mu lées. Le 12 avril 1961, par le canal de la spa tia li sa tion de Youri
Ga ga rine, la langue russe est de ve nue la pre mière langue de l’es pace.
Le 21 juillet 1969, l’an glais est de ve nu la pre mière langue de l’hu ma ni té
à re ten tir sur la Lune. En 1977, la langue fran çaise a ex pé ri men té son
pre mier sur gis se ment dans le cos mos en em bar quant dans les sondes
Voyager- 1 et Voyager- 2. La sonde Voyager- 1 est la po si tion la plus
avan cée de notre ci vi li sa tion dans l’Uni vers. Elle croise à 21 mil liards
de ki lo mètres avec 55 langues à son bord, dont le fran çais. Qui l’eût
cru ? La langue fran çaise se dé place ac tuel le ment à 21 mil liards de ki‐ 
lo mètres avec Voyager- 1 et à 17 mil liards de ki lo mètres de la Terre
avec Voyager- 2. Or, nous conti nuons à croire naï ve ment que le sta tut
le plus élevé du fran çais est celui de langue of fi cielle et de tra vail des
Na tions unies. Avant d’en trer dans le champ ma gné tique du sys tème
so laire, la sonde Voyager- 1 a d'abord ex plo ré avec suc cès toutes les
pla nètes géantes de notre sys tème so laire - Jupiter, Sa turne, Ura nus
et Neptune- , les sa luant de son gé né reux « Bon jour tout le monde »
en fran çais, « Hello to you, we are chil dren of pla net Earth » (Salut à
vous, nous sommes les en fants de la pla nète Terre) en an glais, « Sha‐ 
lom  » (Paix  !) en hé breu, «  Salam alayk um…  » (Que la paix soit sur
vous  !) en arabe, etc. La res pon sa bi li té de l’es pace fran co phone est
plus grande qu’on ne l’ima gine : il est re pré sen té par 14 langues dans
les sondes Voya ger : hor mis le fran çais, l’ar mé nien, l’es pé ran to, l’hindi,
le hon grois, le latin, le po lo nais, le por tu gais, le rou main, le serbo- 
croate, le tchèque, le thaï, l’ukrai nien, le viet na mien na viguent et s’ex‐ 
priment aussi à 21 mil liards de ki lo mètres de la Terre. Au jourd’hui que
nous sa vons ces langues pré sentes dans des ré gions si loin taines de
l’Uni vers, il ap pa raît clai re ment qu’elles ne sont en ca drées par au cune
ins ti tu tion. Le Com mon wealth n’est nul le ment plus avan cé que la
Fran co pho nie en ma tière de glot to po li tique spa tiale alors qu’il
compte 20 langues de sa sphère cultu relle dans les sondes Voya ger :
an glais, ben ga li, chi che wa, cin gha lais, gal lois, gu ja ra thi, hindi, ila, kan‐ 
na ra, lu gan da, ma ra thi, né pa lais, nguni, oriya, our dou, pend ja bi, per‐ 
san, ra jas tha ni, sotho du sud, te lou gou. L’Or ga ni sa tion in ter na tio nale
de la Fran co pho nie est ap pe lée à si gner des ac cords de co opé ra tion
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avec le CNES (Centre na tio nal d’études spa tiales), l’ESA (Agence spa‐ 
tiale eu ro péenne) et l’ASC (Agence spa tiale ca na dienne), dans l’op‐ 
tique du dé ve lop pe ment d’une po li tique lin guis tique des langues in‐
ter pla né taires de l’es pace fran co phone. Au plan na tio nal, l’Ar mé nie, le
Cap- Vert, la Croa tie, la Hon grie, l’Île Mau rice, la Ré pu blique Tchèque,
la Rou ma nie, la Ser bie, la Thaï lande, l’Ukraine et le Viet nam ont in té‐ 
rêt à prendre conscience de la fonc tion in ter pla né taire de leur langue
afin de la pro mou voir. L’État le plus re pré sen té dans les deux sondes
Voya ger est l’Inde avec dix langues à elle seule.  La Chine se conde
l’Inde avec quatre langues : l’amoy, le can to nais, le man da rin et le wu.
Un tel pri vi lège n’est pas né gli geable dans la me sure où dans l’es pace
cos mique, les écarts entre les ci vi li sa tions se creusent en termes de
mil lions de ki lo mètres.

En 2018, le bud get de l’ESA s’est chif fré à 5,6 mil liards d’euros, la
contri bu tion de la France s’éle vant alors à une hau teur de 961,2 mil‐ 
lions d’euros. Le bud get du CNES est de 2423 mil lions d’euros en 2019,
2438 mil lions d’euros en 2018, et de 2334 mil lions d’euros en 2017
(CNES, 2018). À tra vers le CNES, la France consacre le deuxième bud‐ 
get au monde, der rière celui des États- Unis, aux ac ti vi tés spa tiales ci‐ 
viles. Au vu des mil liards d’euros in ves tis de puis 1975 par la France et
d’autres pays fran co phones dans l’in dus trie spa tiale eu ro péenne, on
ne peut prendre à la lé gère des re tom bées in ter pla né taires en fa veur
de la langue fran çaise.
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V.2. Les fonc tions cy ber né tiques du
fran çais

Le fran çais aty pique de la mes sa ge rie élec tro nique, pra ti que ment
consub stan tiel des NTIC (Nou velles tech no lo gies de l’in for ma tion et
de la com mu ni ca tion), ma ni feste des mé ta mor phoses très em blé ma‐ 
tiques de l’évo lu tion de la langue fran çaise dans le temps et l’es pace.
L’écri ture dé viante des in ter nautes et des tex ters, qua li fiée d’hyper- 
langue par Ger vais Mendo Ze (2002, 98), dé voile des mo ti va tions
qu’une étude ré cente a pu mettre en évi dence. Mou fou taou Ad je ran
(2016, 20-21) trouve que les ré seaux so ciaux et les sms re courent à
cinq fonc tions : une fonc tion de com mu ni ca tion à la quelle se greffent
les fonc tions éco no mique, sty lis tique, syn taxique et de proxi mi té.
Ger maine Bien ve nue Nou kio (2016, 170-175) dis tingue, pour sa part,
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une fonc tion cryp tique et une fonc tion or ne men tale et lu dique. Dans
le cadre de la mise en œuvre de ces dif fé rentes fonc tions, les cy ber‐ 
nautes et les tex ters dé ploient plu sieurs stra ta gèmes. Concrè te ment,
Jean Paul Yon gui (2014, 16-74) iden ti fie vingt sortes d’as tuces scrip tu‐ 
rales usi tées pour pro duire une écri ture dé viante mais in tel li gible. On
ci te ra no tam ment :

i/ Le re cours aux rébus en ten dus comme une ana lo gie pho né tique
entre le nom d’une fi gure et un mot, une lettre ou une suite de
lettres : Bn boen8 é mer6 da vans. (Bien, bonne nuit et merci d’avance.)
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ii/ L’in sta bi li té de la gra phie des lexèmes et des gram mèmes  : C
urjan ! (C’est urgent !)
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C urgen il di ! (Il dit que c’est urgent.)44

iii/ L’apo cope qui est l’abrè ge ment du mot par la fin : Dac on se voit
2m1… (D’ac cord, on se voit de main.)

45

iv/ L’aphé rèse qui est l’abrè ge ment du mot par l’avant  : gcoz o fon
amin8 (Je cau sais au té lé phone à mi nuit.)

46

v/ La si glai son : Ecri mw stp. (Écris- moi s’il te plaît.)47

vi/ L’usage des sym boles d’ori gine ma thé ma tique : San dra il a + grav a
odza. (San dra, il a plu gra ve ment à Odza.)

48

vii/ L’usage des émo ti cônes : Je vou drai etre un pois son pour ef fleure
tes levres de co rail. *^_^* (Je vou drais être un pois son pour ef fleu rer
tes lèvres de co rail. Très joyeux.)

49

La prise en consi dé ra tion du fran çais re lâ ché des NTIC n’est pas une
tra hi son de la norme ou du pu risme. Par clair voyance, il convient de
re con naître que la mé ta mor phose de l’écri ture est un phé no mène de
ci vi li sa tion au quel le fran çais gagne à s’adap ter pour pou voir de meu‐ 
rer une langue vi vante. L’es sen tiel est de dé ve lop per une vi gi lance
per ma nente qui pro tège les va leurs in trin sèques de la langue fran‐ 
çaise. Claude Ha gège (1987, 192-193) en cou rage la per sé vé rance et
l’at ti tude de veille lors qu’il dé clare : « La pro mo tion du fran çais dans
le monde contem po rain est une en tre prise de longue ha leine, qui ne
peut se sa tis faire de sug ges tions ponc tuelles et dis per sées ».
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Conclu sion
En cin quante ans de che mi ne ment, la Fran co pho nie ins ti tu tion nelle
s’est im po sée comme la lo co mo tive et la che ville ou vrière de la fran‐ 
co pho nie des peuples. Le ju bi lé ou cin quan te naire est le cycle fes tif
du temps le plus mys tique et le plus puis sant pour des rai sons clai re‐ 
ment ex po sées par la mé ta phy sique des re li gions dites ré vé lées. Tout
cin quan te naire consti tue par consé quent un rendez- vous cru cial
avec l’His toire, un évé ne ment à re vê tir de la plus grande so len ni té.
Les fes ti vi tés or ga ni sées à cette oc ca sion sont mé ri tées ; elles sont la
cé lé bra tion joyeuse des suc cès en gran gés en cinq dé cen nies. À pro‐ 
pos des réus sites, de nom breuses sta tis tiques té moignent de maintes
ini tia tives flo ris santes et des pro grès évi dents de la com mu nau té
fran co phone. Sur le plan ins ti tu tion nel, le ni veau d’en ga ge ment des
États s’est sen si ble ment élevé en pas sant de la re pré sen ta tion par une
dé lé ga tion mi nis té rielle, lors de la Confé rence gé né rale de l’ACCT, à la
re pré sen ta tion par un Chef d’État ou de gou ver ne ment au Som met de
l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie. Le poids dé mo gra‐ 
phique des lo cu teurs fait un bond spec ta cu laire de 200 mil lions en
2010 à 300 mil lions en 2018, soit une aug men ta tion d’un tiers. Les di‐ 
rec tions cen trales de l’OIF sont de ve nues thé ma tiques et pro gram‐ 
ma tiques. Leur ef fi ca ci té est ren for cée par l’ac tion des ins ti tu tions
spé cia li sées créées au fil du temps et des né ces si tés. Mal gré cette
heu reuse évo lu tion, la Fran co pho nie souffre de maux en dé miques
parmi les quels le tor pillage du génie du fran çais, la pé nu rie du livre, le
dé fi cit de com mu ni ca tion, une Charte mo derne mais la cu naire, la
crise de la pleo nexia, le dé lais se ment des langues au toch tones. Le
cin quan tième an ni ver saire d’une ins ti tu tion est une étape de ma tu ra‐ 
tion cen sée conju rer l’es souf fle ment pour in suf fler un es prit ro bo ra tif
et sus ci ter un nou vel élan. Par consé quent, une grosse at tente en vi‐ 
ronne le cin quan te naire  : la rup ture avec les dis cours conve nus au
pro fit d’une pro fu sion d’in ven ti vi té, dans l’op tique d’une pé ren ni sa‐ 
tion de l’idéal fran co phone dé fi ni par les pères fon da teurs Habib
Bour gui ba, Ha ma ni Diori, Georges Pom pi dou, Léo pold Sédar Sen ghor
et No ro dom Si ha nouk. Néan moins, la tech no cra tie aux com mandes
de la Fran co pho nie de puis deux dé cen nies a tel le ment fait preuve de
sur di té aux ap pels de l’in tel li gent sia qu’on est en droit de s’in ter ro ger

51



Cinquantenaire de la francophonie : le jubilé avant la traversée des siècles

BIBLIOGRAPHIE

Ou vrages

ACCT (1970), Textes fon da men taux  :
Conven tion re la tive à l’ACCT, Charte de
l’ACCT, Ar chives ACCT / Bi blio thèque
du Siège.

Anis J. et Le brave J.-L. (1991-1993), Texte
et or di na teur  : les Mu ta tions du Lire- 
Écrire, Paris, C.R.L. de Paris X Nan terre.

Confé rence mi nis té rielle de la Fran co‐ 
pho nie (2005), Charte de la Fran co pho‐ 
nie, An ta na na ri vo, Or ga ni sa tion in ter‐ 
na tio nale de la Fran co pho nie.

Fall Y. (dir.) (2018), La langue fran çaise
dans le monde syn thèse 2018, Paris, Gal‐ 
li mard / Or ga ni sa tion in ter na tio nale de
la Fran co pho nie.

Fall Y. (dir) (2019), La langue fran çaise
dans le monde 2015-2018, Paris, Gal li‐ 
mard / Or ga ni sa tion in ter na tio nale de
la Fran co pho nie.

Ger main C. et Sé guin H. (1998), Le point
sur la gram maire, Paris, CLÉ in ter na tio‐ 
nal, coll. «  Di dac tique des langues
étran gères ».

Ha gège C. (1987), Le Fran çais et les
siècles, Paris, Odile Jacob.

Rhein gold H. (2005), Foules in tel li gentes,
Paris, M2 édi tions.

Ta na wa E. (dir.) (2017), Ins ti tut de la
Fran co pho nie pour l’Édu ca tion et la For‐ 
ma tion (IFEF), Dakar, Or ga ni sa tion in‐ 
ter na tio nale de la Fran co pho nie.

Yon gui J. P. (2014), Étude mor pho lo gique
et fonc tion nelle du fran çais des sms dans
la té lé pho nie mo bile au Ca me roun,
Yaoun dé, mé moire de mas ter, FALSH,
Uni ver si té de Yaoun dé I.

Zang Zang P. (2006), Lin guis tique et
émer gence des na tions : Essai d’amé na‐ 
ge ment d’un cadre théo rique, Yaoun dé,
thèse de doc to rat d’État en langue fran‐ 
çaise, FALSH, Uni ver si té de Yaoun dé I.

Ar ticles

Ad je ran M. (2016), « Pra tique lan ga gière
des jeunes Bé ni nois sur les ré seaux so‐ 
ciaux et dans les SMS  : Ana lyse des
usages lexi caux  », Pra tique lan ga gière
des jeunes sur les ré seaux so ciaux et
dans les SMS en Afrique de l’Ouest et
cen trale, Revue SOCID, n  1, p. 9-36.

As so cia tion in ter na tio nale des Maires
fran co phones (2019), «  Mis sion de
l’AIMF à Phnom Penh pour pré pa rer la
39  as sem blée gé né rale et lan cer de
nou velles co opé ra tions  », Rai son nance,
n  13, 10/2019, dis po nible sur : http://w
ww.aimf.asso.fr/Mission- de-l-AIMF-a-
Phnom-Penh-pour-preparer-la-39eme
- Assemblee-generale-et.html.

As so cia tion in ter na tio nale des Maires
fran co phones (2019), «  89  réunion
du bu reau de l’AIMF  : sport et vivre- 
ensemble  », Rai son nance, n   13,
10/2019, dis po nible sur : http://www.ai
mf.asso.fr/89eme- reunion-du-Bureau-

sur le sort qui sera ré ser vé à la force de pro po si tion ex pri mée à l’oc‐ 
ca sion du cin quan te naire de la Fran co pho nie.

o

ème

o

ème

o

http://www.aimf.asso.fr/Mission-de-l-AIMF-a-Phnom-Penh-pour-preparer-la-39eme-Assemblee-generale-et.html
http://www.aimf.asso.fr/89eme-reunion-du-Bureau-de-l-AIMF-a-Kigali-Sport-et-vivre-ensemble-au-coeur-de.html


Cinquantenaire de la francophonie : le jubilé avant la traversée des siècles

de-l-AIMF-a-Kigali-Sport-et-vivre-ens
emble-au-coeur-de.html.

Bem ba ron E. (2013), «2,4 mil liards de
mo biles, PC et ta blettes ven dus dans le
monde en 2013  », Le fi ga ro.fr tech et
web, 04/04/2013, dis po nible sur  : http
s://www.le fi ga ro.fr/sec teur/high- tec
h/2013/04/04/32001-20130404ART FI
G00490-24- milliards-de-mobiles-pc-et
-tablettes-vendus-dans-le-monde-en-
2013.php.

Bro glie G. de (2002), «  Sen ghor, ou la
né ces si té de la langue fran çaise », dis‐ 
cours de l’Aca dé mie des Sciences mo rales
et po li tiques en séance pu blique d’hom‐ 
mage à Léo pold Sédar Sen ghor à l’Ins ti‐ 
tut de France, dis po nible sur  : http://w
ww.asmp.fr.

Centre na tio nal d’études spa tiales
(2018), «  Le 2  bud get au monde  »,
cnes.fr, 13/04/2018, dis po nible sur : htt
ps://cnes.fr/fr/web/CNES- fr/11507-le
-2eme- budget-au-monde.php.

Confé rence mi nis té rielle de la Fran co‐ 
pho nie (2019), «  Ré so lu tion sur le cin‐ 
quan te naire de la Fran co pho nie », 36
ses sion de la CMF Mo na co 30-
31/10/2019, dis po nible sur : https://ww
w.fran co pho nie.org/sites/de fault/file
s/2019-10/Resol_Cin quan te naire_CM
F_36_ 30102019.pdf.

Le clerc J. (2017), « Les langues selon les
conti nents  », L’amé na ge ment lin guis‐ 
tique dans le monde, dis po nible sur : htt
p://www.axl.cefan.ula val.ca/Langues/1
div_conti nent.htm.

Ma cron E. (2018a), Dis cours de la Jour‐ 
née in ter na tio nale de la Fran co pho nie,
dis po nible sur  : https://www.ely see.fr/
emmanuel- macron/2018/03/20/disco
urs- demmanuel-macron-a-linstitut-de

-france-sur-lambition-pour-la-langue-
francaise-et-le-plurilinguisme.

Ma cron E. (2018b), Dis cours au Som met
de la Fran co pho nie à Ére van, dis po nible
sur : https://www.ely see.fr/emmanuel- 
macron/2018/10/12/discours- au-som
met-de-la-francophonie-a-erevan.

Mag de laine C. (2019), « Le cy clone Idai,
le "pire dé sastre na tu rel" de l'his toire
du Mo zam bique  », notre- planete.info,
24/03/2019, dis po nible sur  : https://w
ww.notre- planete.info/.../1630- cyclon
e-Idai-Mozambique. (https://www.notre-pla

nete.info/.../1630-cyclone-Idai-Mozambique%0

D)

Mendo Ze G. (2002), « Les langues na‐ 
tio nales dans le contexte des nou velles
tech no lo gies de l’in for ma tion et de la
com mu ni ca tion  », Langues, Textes,
Com mu ni ca tion à l’ère des NTIC, Langue
et com mu ni ca tion, n° 2, p. 93-102.

Mendo Ze G. (2007), «  Consi dé ra tions
sur l’in sé cu ri té lin guis tique, la com pé‐ 
tence et l’ap pro pria tion du fran çais en
mi lieu plu ri lingue  : le cas du Ca me‐ 
roun  », In sé cu ri té lin guis tique et eth‐ 
nos ty lis tique, Langues et com mu ni ca‐ 
tion, n  6, p. 19-98.

Mu shi ki wa bo L. (2018), « Pour une Fran‐ 
co pho nie au sum mum de ses po ten tia‐ 
li tés  », L’opi nion.fr, 10/10/2018, dis po‐ 
nible sur : https://www.lo pi nion.fr/edi t
ion/in ter na tio nal/ francophonie- sum
mum-potentialites-164966.

Nou kio G. B. (2016), «  Écri ture ju vé nile
au Ca me roun à l’ère de l’in ter net  »,
Pra tique lan ga gière des jeunes sur les
ré seaux so ciaux et dans les SMS en
Afrique de l’Ouest et Cen trale, Revue
SOCID, n  1, p. 159-177.

Rogan E. (2013), « Les formes po li tiques
de la pleo nexia chez Aris tote  », dans

ème

ème

o

o

http://www.aimf.asso.fr/89eme-reunion-du-Bureau-de-l-AIMF-a-Kigali-Sport-et-vivre-ensemble-au-coeur-de.html
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/04/04/32001-20130404ARTFIG00490-24-milliards-de-mobiles-pc-et-tablettes-vendus-dans-le-monde-en-2013.php
http://www.asmp.fr/
https://cnes.fr/fr/web/CNES-fr/11507-le-2eme-budget-au-monde.php
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-10/Resol_Cinquantenaire_CMF_36_%2030102019.pdf
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/Langues/1div_continent.htm
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/03/20/discours-demmanuel-macron-a-linstitut-de-france-sur-lambition-pour-la-langue-francaise-et-le-plurilinguisme
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/03/20/discours-demmanuel-macron-a-linstitut-de-france-sur-lambition-pour-la-langue-francaise-et-le-plurilinguisme
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/10/12/discours-au-sommet-de-la-francophonie-a-erevan
https://www.notre-planete.info/.../1630-cyclone-Idai-Mozambique%0D
https://www.notre-planete.info/.../1630-cyclone-Idai-Mozambique%0D
https://www.lopinion.fr/edition/international/%20francophonie-summum-potentialites-164966


Cinquantenaire de la francophonie : le jubilé avant la traversée des siècles

RÉSUMÉS

Français
La ma trice ori gi nelle de la Fran co pho nie est une idée de ras sem ble ment
dont la gé nia li té a conso li dé un mou ve ment as so cia tif dé sor mais cin quan te‐ 
naire. Les ins ti tu tions naissent des idées et se main tiennent par la vertu de
la pen sée construc tive. Par consé quent, le cin quan tième an ni ver saire de la
Fran co pho nie ins ti tu tion nelle si gni fie d’abord que la force d’une idée a
triom phé jusque- là de l’usure du temps. Ce demi- siècle convie en suite à une
cure de jou vence de la Fran co pho nie, à une mo der ni sa tion de ses ins ti tu‐
tions au pre mier rang des quelles l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co‐ 
pho nie, dans l’op tique de pé ren ni ser l’idéal de fra ter ni té uni ver selle par le
par tage de la langue fran çaise. Loin d’être un monde par fait, l’es pace fran‐ 
co phone souffre de dys fonc tion ne ments qui l’ex posent à des cri tiques fon‐ 
dées ou ou trées. Dans l’en ca dre ment de la théo rie des ré gu la tions du so cio‐ 
lin guiste Paul Zang Zang, le pré sent ar ticle diag nos tique les dif fi cul tés
struc tu relles de la Fran co pho nie. Aucun sujet n’est tabou  : la langue fran‐ 
çaise, la Charte d’An ta na na ri vo 2005, la dif fu sion du livre fran co phone, le
sta tut des langues au toch tones, la crise des mo bi li tés, la « fran co pho bi pho‐ 
nie », l’hu ma ni taire, le dé fi cit de com mu ni ca tion, les obs truc tions à l’in ven‐ 
ti vi té. Au len de main du cin quan te naire, la Fran co pho nie devra faire face au
défi de la tra ver sée des siècles. Par le tru che ment de l’ap proche dia chro‐ 
nique pros pec tive, le pré sent ar ticle es quisse une pa lette de so lu tions des ti‐ 
nées, dans l’im mé diat, à pré ser ver la sym biose ab so lue entre la Fran co pho‐ 
nie et la to ta li té du XXI  siècle. Ob jec ti ve ment, la gou ver nance de la Fran‐ 
co pho nie du troi sième mil lé naire ne peut res ter cap tive de la rhé to rique et
des mé thodes des an nées 1970. Par consé quent, le bas cu le ment du monde
dans le XXI  siècle oblige la Fran co pho nie ins ti tu tion nelle à opé rer sa
propre trans fi gu ra tion. Le pré sent ar ticle pré co nise ainsi une pré sence té lé‐ 
vi suelle plus au da cieuse de la noo sphère fran co phone sur une pla nète Terre
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où In ter net et la té lé pho nie mo bile ont exa cer bé la po ly pho nie des idio syn‐ 
cra sies et des cultures. Dans ce monde nou veau pro po sé par l’ac tuel mil lé‐ 
naire, le des tin de la langue fran çaise s’ac com plit par l’in fi ni ment petit, avec
les na no tech no lo gies, et via l’in fi ni ment grand ex plo ré par les tech no lo gies
as tro nau tiques. Forts de ce constat et fai sant écho à la théo rie des ré gu la‐ 
tions, de nom breux cher cheurs in vitent à in té grer les fonc tions cy ber né‐ 
tiques dans les stra té gies fu tures de dif fu sion du fran çais.

English
The prim it ive mat rix of La Fran co phonie is an idea of gath er ing with a wis‐ 
dom which con sol id ates an as so ci at ive move ment hence forth fifty- year-old.
In sti tu tions bear from ideas and sub sist by the vir tue of con struct ive think‐ 
ing. There fore, the fiftieth an niversary of in sti tu tional La Fran co phonie
means first that the strength of an idea over comes till now on the passing
time. This half- century in vites us af ter wards to a re ju ven a tion of La Fran co‐ 
phonie, to a mod ern iz a tion of its in sti tu tions with the in ter na tional Or gan‐ 
iz a tion of La Fran co phonie at the first rank, in order to per petu ate the uni‐ 
ver sal fel low ship ideal by the French lan guage shar ing. Far to be a per fect
world, the fran co phone space suf fers of many fail ures which ex pose it to
right or ex ag ger ated cri ti cisms. In the frame of the reg u la tions the ory con‐ 
ceived by the so ci o lin guist Paul Zang Zang, the present art icle dia gnoses the
struc tural dif fi culties of La Fran co phonie. Any one sub ject is taboo: The
French lan guage, the Ant ananarivo 2005 Charter, the fran co phone book dif‐ 
fu sion, autoch thon ous lan guages status, mo bil ity crisis, “fran co phobi phony”,
hu man it arian, com mu nic a tion de fi ciency, ob struc tions to in vent ive ness.
The days after the ju bilee, La Fran co phonie will face to the chal lenge of
cross ing cen tur ies. Through the dia chronic pro spect ive ap proach, the
present art icle elab or ates a cluster of solu tions pre pared, im me di ately, to
keep safe the ab so lute har mony between La Fran co phonie and the to tal ity
of the XXI cen tury. Ob ject ively, the third mil len nium gov ernance of La
Fran co phonie can not re main cap tive of the 1970 years rhet oric and meth‐ 
ods. The sud den en trance of the world in the XXI  cen tury ob liges La Fran‐ 
co phonie to per form his own trans fig ur a tion. The present art icle re com‐ 
mends con sequently more au da city of fran co phone pro pa ganda in the tele‐ 
vi sion broad cast ing tech no logy, chiefly in this times In ter net and mo bile
tele phony have in creased a genu ine poly phony of idio syn crasies and cul‐ 
tures. In the new world car ried by the present mil len arium, the French lan‐ 
guage ful fils its des tiny in the in fin itely small via the na n o tech no lo gies, and
in the in fin itely large in vest ig ated by the as tro nautic tech no lo gies. Foun ded
on this ob ser va tion and an swer ing to the reg u la tions the ory, nu mer ous
search ers plead in fa vour of cy ber netic func tions in teg ra tion in the fu ture
strategies of French lan guage dif fu sion.
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