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TEXT

Cela fait main te nant 50 ans que la fran co pho nie s’ins ti tu tion na lise,
et on peut me su rer, de puis le début des an nées 1970, le che min par‐ 
cou ru, Som met après Som met : le nombre de pays, uni ver si tés, or‐ 
ga nismes, col lec ti vi tés membres ou ob ser va teurs à l’OIF ou au sein
des autres opé ra teurs n’a ja mais été aussi im por tant. La Fran co pho‐ 
nie in ter vient dans des do maines stra té giques et tend à de ve nir un
des fo rums de dé li bé ra tion in ter na tio nale les plus dy na miques.

1

Il nous pa raît in té res sant de dres ser le bilan, au re gard des propres
ac tions de votre ins ti tu tion, et ce à tra vers quelques ques tions.

2

1 – Quel bilan pensez- vous pou voir tirer, pour la fran co pho nie, de
cette ins ti tu tion na li sa tion ?

3

L’ins ti tu tion na li sa tion de la fran co pho nie est évi dem ment une ex cel‐ 
lente orien ta tion dans le cadre du mul ti la té ra lisme. Ce choix a of fi cia‐ 
li sé l’exis tence d’une com mu nau té lin guis tique bien iden ti fiée et dé‐ 
per son na li sée qui donne une bonne vi si bi li té à un en semble de pays
et d’ins ti tu tions uti li sant la langue fran çaise. Elle a aussi donné un ca‐ 
rac tère per ma nent à la fran co pho nie et lui a pro cu ré une meilleure
pré sence au sein des ins tances et des or ga ni sa tions in ter na tio nales.

4

Tou te fois si la com plexi fi ca tion et les nou veaux en jeux des re la tions
in ter na tio nales contem po raines rendent in con tour nables toutes les
formes de mul ti la té ra lisme dont la fran co pho nie, ils leur im posent en
même temps le défi de se re nou ve ler.

5

Le re nou vel le ment de la fran co pho nie ins ti tu tion nelle est donc non
seule ment pos sible mais éga le ment ab so lu ment né ces saire. Cette né‐ 
ces si té est liée tout d’abord au ca rac tère non obli ga toire de la ré gu la ‐
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tion dans les re la tions ou les po si tions des États membres de la fran‐ 
co pho nie. Elle est en suite in duite par l’hé té ro gé néi té de leurs pro fils
et la di ver si té de leurs in té rêts. Enfin, cette né ces si té de ré in ven ter
sans cesse la fran co pho nie se jus ti fie par la vive concur rence qui pré‐ 
vaut entre les dif fé rents or ga nismes in ter na tio naux de re grou pe ment
in ter éta tique de na ture po li tique, éco no mique ou cultu relle.

S’ils ne sont pas tenus de co opé rer, les États membres de la fran co‐ 
pho nie se doivent alors de trou ver une réa li té com mune qui les re‐ 
groupe, qui soit dif fé rente de ce qui existe ailleurs, la langue étant ce
lien com mun d’échange, de fa ci li ta tion et sur tout d’un meilleur dé co‐ 
dage du dis cours des uns et des autres, ô com bien im por tant dans un
monde com plexe et in ter cul tu rel.

7

Pour réus sir ce chal lenge, il faut d’abord à mon sens faire évo luer
l’état d’es prit de plu sieurs ac teurs afin d’évi ter ce qu’on pour rait nom‐ 
mer la fran co pho nie né ga tive, par fois dé pas sée et de pro mou voir
la/une fran co pho nie in no vante. Il faut en suite dé ve lop per beau coup
de pé da go gie politico- sociale pour ex pli quer aussi bien aux par ties
pre nantes qu’au grand pu blic, sim ple ment et de ma nière tan gible,
l’in té rêt de chaque pays à être un membre actif de la fran co pho nie.
Enfin, il me semble pri mor dial de faire évo luer le mé ca nisme de gou‐ 
ver nance ac tuel et de mieux pré ci ser le rôle de cha cun au tour de
l’OIF et avec l’en semble des opé ra teurs dont l’im por tance et la na ture
des ac tions sont très di verses.

8

2 – Quelle est la place que l’Agence uni ver si taire de la Fran co pho nie
s’est vue re con naître au sein de la Fran co pho nie ins ti tu tion nelle ?

9

Dans l’or ga ni sa tion ins ti tu tion nelle de la fran co pho nie, l’AUF est
parmi les opé ra teurs di rects et re con nus du Som met des chefs d’État.
L’AUF est donc un membre à part en tière de la charte ins ti tu tion nelle
de la fran co pho nie avec un do maine de com pé tence et un po si tion‐ 
ne ment bien spé ci fique : la fran co pho nie scien ti fique.

10

À tra vers son do maine de com pé tence, le rôle de l’AUF est par ti cu liè‐ 
re ment im por tant. Il contri bue de ma nière in di recte et res pon sable
au pro grès so cial et éco no mique par l’édu ca tion et la re cherche.
L’AUF dé ve loppe une co opé ra tion vo lon taire et res pon sable, fon dée
sur des va leurs par ta gées dans cet es pace : le res pect de la di ver si té,
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la so li da ri té, l’échange des connais sances et du savoir- faire sans
arrière- pensée autre que le co- développement.

Au jourd’hui, je consi dère que les pro chains défis s’ar ti culent au tour
de deux autres grandes vo ca tions.

12

La pre mière est de mon trer à la jeu nesse que la Fran co pho nie uni ver‐ 
si taire, aussi, per met d’of frir de belles op por tu ni tés de car rières et de
réus sites pro fes sion nelles. Un défi ma jeur pour l’ave nir de la fran co‐ 
pho nie quand on sait que, ces der nières an nées, en ma tière d’édu ca‐ 
tion et de choix uni ver si taires beau coup de jeunes se tournent vers
d’autres ho ri zons, sou vent sans aucun lien cultu rel ou lin guis tique
avec leurs pays d’ori gine.

13

La se conde vo ca tion pri mor diale de l’AUF est de convaincre les pays
du monde en tier qu’il est au jourd’hui op por tun, et dans leurs in té rêts,
de faire par tie de la nou velle dy na mique scien ti fique in no vante fran‐ 
co phone. Le pari de lan cer des di plômes, des cer ti fi ca tions, des for‐ 
ma tions, des re cherches et des pro jets in no vants en langue fran çaise,
dans des pays pas ou peu fran co phones, per met tra de re le ver un défi
ins ti tu tion nel en core plus grand qui est l’élar gis se ment de l’es pace et
de l’in fluence d’une fran co pho nie sans fron tières.

14

3 – Au re gard de ce qui s’est fait de puis 50/60 ans pour l’AUF, com‐ 
ment pouvez- vous vous ima gi ner le do maine dans le quel vous in‐ 
ter ve nez, qui se trouve être en pleine mu ta tion (l’uni ver si té, l’en sei‐ 
gne ment et la re cherche) dans une cin quan taine d’an nées ?

15

Il est tou jours très dif fi cile de faire de la pros pec tion dans le monde
édu ca tif et uni ver si taire car son évo lu tion fait par tie in té grante d’une
ré flexion plus large, celle des évo lu tions des so cié tés en gé né ral, dont
les ca rac té ris tiques sont dy na miques, sou vent peu pré vi sibles, voire
sur pre nantes.

16

L’exemple ré cent de la pre mière pan dé mie mon diale in at ten due, dite
de la COVID- 19, a donné lieu à une évo lu tion tout aussi in at ten due,
mais sa lu taire, celle de la grande prise de conscience de toute la so‐ 
cié té et des dé ci deurs po li tiques en par ti cu lier, par rap port à l’im por‐ 
tance stra té gique du nu mé rique dans le monde édu ca tif et uni ver si‐ 
taire. Cette évo lu tion po si tive per met tra, je l’es père, de ré duire la
frac ture nu mé rique entre les pays.
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Cette même évo lu tion sera cen trale dans les pro chaines an nées, no‐ 
tam ment à tra vers au moins trois vec teurs d’in no va tion  : tech nique,
so cio lo gique et scien ti fique. D’une part, le pro grès tech no lo gique est
conti nu et ex po nen tiel, il semble être sans fin, entre les im pri mantes
3D, les clouds, la si mu la tion vir tuelle ou en core la réa li té aug men tée...
On re pousse tous les jours les li mites du pos sible. D’autre part, les ré‐ 
seaux so ciaux ne sont qu’à leur début et vont conti nuer à trans for mer
les modes d’in ter ac tion hu maine et d’accès à l’in for ma tion et au sa‐ 
voir, par exemple l’ap pren tis sage en temps réel ou l’édu ca tion in di vi‐ 
dua li sée de vien dront de plus en plus ac ces sibles... Enfin, les sciences
nous per mettent une connais sance de plus en plus ac crue des mé ca‐ 
nismes cé ré braux d’ap pren tis sage et donc d’in no va tion pé da go gique.
Ap prendre par une ap proche lu dique, en ligne, in ter ac tive, per son na‐ 
li sée de vien dra une ac ti vi té clas sique voire pré do mi nante.

18

Cette crise a ré vé lé une autre né ces si té, no tam ment dans les pays en
voie de dé ve lop pe ment, celle de l’ou ver ture du monde aca dé mique et
uni ver si taire sur son en vi ron ne ment. L’uni ver si té est sou dain vue par
la so cié té comme un es pace où l’on trouve des so lu tions à des pro‐ 
blèmes so cié taux graves ou com plexes et pas sim ple ment un lieu de
for ma tion ou de pro mo tion so ciale. La R&D 1 uni ver si taire à im pact
so cié tal va beau coup se dé ve lop per.

19

Tou te fois, je ne suis pas de ceux qui croient à une conver gence to tale
des mo dèles édu ca tifs et uni ver si taires. Je pense qu’on sera tou jours
dans des ap proches mixtes, un mé lange com plexe entre une ten‐ 
dance vers l’uni ver sa lisme, no tam ment tech no lo gique, et une mise en
va leur des spé ci fi ci tés de chaque ré gion du monde. L’en vi ron ne ment
so cio cul tu rel d’ap pren tis sage d’un jeune afri cain res te ra tou jours très
dif fé rent de celui d’un jeune ja po nais ou d’un jeune bré si lien. L’in ter‐ 
na tio na li sa tion uni ver si taire conti nue ra sans doute à se dé ve lop per
mais les échanges d’ex pé riences ne vont pas abou tir à l’uni for mi sa‐ 
tion des sys tèmes édu ca tifs et uni ver si taires.

20

4 – La Fran co pho nie peut s’ins pi rer de mo dèles ou d’ex pé riences
fruc tueuses dans d’autres es paces lin guis tiques ou ré gio naux. Y a- 
t-il, dans le sec teur de l’en sei gne ment su pé rieur et de la re cherche,
une ini tia tive que vous sou hai te riez par ti cu liè re ment « im por ter »
en Fran co pho nie, ou une in no va tion que vous es ti mez in dis pen‐ 
sable ?
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La fran co pho nie édu ca tive et uni ver si taire de vrait s’ins pi rer d’autres
mo dèles pour ré in ven ter son propre mo dèle à deux ni veaux.

22

Pre miè re ment, dé ve lop per plus de prag ma tisme et moins d’idéo lo gie.
L’his toire et la culture sont très im por tantes pour le dé ve lop pe ment
des peuples, et conti nuent à être une force de la fran co pho nie, mais
ils ne suf fisent plus au 21  siècle pour dé ve lop per la fran co pho nie,
en par ti cu lier scien ti fique, à une échelle in ter na tio nale. Par exemple,
il me semble que des mots comme ob jec tifs chif frés ou in di ca teurs de
per for mance... ne de vraient pas être ta bous no tam ment dans la gou‐ 
ver nance uni ver si taire. Cette ap proche per met tra éga le ment d’amé‐ 
lio rer no tam ment l’es prit en tre pre neu rial et de prise d’ini tia tive chez
les jeunes fran co phones.

23

ème

La deuxième idée qui me semble in té res sante, pour une plus grande
per for mance de la fran co pho nie scien ti fique, c’est le dé ve lop pe ment
de la plu ri dis ci pli na ri té et le dé cloi son ne ment des dis ci plines. La
com plexi té des pro blé ma tiques contem po raines né ces site une plus
grande in ter ac tion et conju gai son des sa voirs, ce qui im plique un
chan ge ment cultu rel et or ga ni sa tion nel im por tant au sein des struc‐ 
tures édu ca tives et uni ver si taires fran co phones.

24

5 – Le monde, ces der nières an nées, connaît de pro fonds bou le ver‐ 
se ments. Des en jeux (la paix, les ré vo lu tions tech no lo giques, le ré‐ 
chauf fe ment cli ma tique, le dé ve lop pe ment des in éga li tés) consti‐ 
tuent des défis consi dé rables. Quel peut être le rôle de la Fran co‐ 
pho nie face à ces en jeux? Une « com mu nau té lin guis tique » a- t-elle,
face à ces défis, une uti li té ?

25

Pour qu’une « com mu nau té lin guis tique » puisse avoir une uti li té face
aux défis mon diaux, il faut qu’elle ait une autre iden ti té politico- 
économique propre, c’est- à-dire un po si tion ne ment spé ci fique et dif‐ 
fé ren cié, autre que celui de la langue, qui lui per mette d’exis ter et
d’être re con nue au ni veau in ter na tio nal en tant qu’ex perte dans le
do maine en ques tion. Ceci re joint les défis de la fran co pho nie que j’ai
es sayé de dé fi nir en ré pon dant à votre pre mière ques tion.

26

L’af fir ma tion col lec tive de ce po si tion ne ment et sur tout des va leurs et
des prio ri tés qui en dé coulent don ne ront à la com mu nau té fran co‐ 
phone la lé gi ti mi té né ces saire pour être un ac teur im por tant sur la
scène in ter na tio nale quels que soient les en jeux.
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NOTES

1  NDLR : re cherche et dé ve lop pe ment
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