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Christophe Traisnel et Marielle Payaud

TEXTE

Les 12 et 13 dé cembre 2020 de vait se tenir à Tunis le XVIIIe Som met
de la Fran co pho nie. Comme de très nom breuses ma ni fes ta tions et
ren contres de chefs d’État et de gou ver ne ment, ce som met n’a pas
ré sis té à la crise sa ni taire qui touche une très grande par tie du
monde de puis le début de l’année 2020. Ces Som mets, or ga ni sés tous
les deux ans, consti tuent pour la Fran co pho nie le point d’orgue d’une
his toire ins ti tu tion nelle « au long cours » puisque 2020 est éga le ment
l’oc ca sion, pour la Fran co pho nie, de com mé mo rer la si gna ture le 20
mars 1970, il y a 50 ans donc, de la Conven tion por tant créa tion de
l’Agence de co opé ra tion cultu relle et tech nique (ACCT).

1

De puis lors, la Fran co pho nie a pris une forme plus ou ver te ment po li‐ 
tique à par tir du Som met de Ver sailles en 1986 et sur tout en 1997 à
Hanoï avec l’élec tion de son pre mier Se cré taire gé né ral, l’Égyp tien
Bou tros Boutros- Ghali. La trans for ma tion de la Fran co pho nie en vé‐ 
ri table or ga ni sa tion in ter na tio nale s’est ac com pa gnée d’un élar gis se‐ 
ment consi dé rable, ac cueillant de plus en plus d’États membres et en
re grou pant au jourd’hui 54 membres, 7 membres as so ciés et 27 ob ser‐ 
va teurs (OIF, 2020).

2

Pa ral lè le ment, no tons que de nom breux mou ve ments et as so cia tions
ont ac com pa gné et en cou ra gé ces pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion,
qui se sont éten dus à des do maines di vers : l’éco no mie, les mé dias, les
uni ver si tés et l’en sei gne ment su pé rieur, don nant nais sance à des
opé ra teurs struc tu rant, eux aussi, cette Fran co pho nie ins ti tu tion nelle
in ter na tio nale (De niau, 1995).

3

La fran co pho nie in ter na tio nale n’est pas la seule à connaître un tel
pro ces sus de struc tu ra tion. C’est éga le ment le cas des fran co pho nies
lo cales, qui ont par fois lar ge ment de van cé le mou ve ment, ou en
consti tuent les (très) loin taines pré mices en s’in té res sant très tôt à la
place ou au rôle pu blic joué par le fran çais : pen sons par exemple (en
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nous per met tant un petit ana chro nisme) à l’Édit de Villers- Cotterêt
de 1539 ou à la créa tion de l’Aca dé mie fran çaise en 1635. Les di vers
contextes na tio naux, ré gio naux ou mu ni ci paux ont ainsi donné lieu
au lan ce ment de po li tiques pu bliques, la créa tion d’or ga nismes ou de
dis po si tifs ad mi nis tra tifs, l’adop tion de normes au tour du fran çais ou
de la fran co pho nie  : of fi cia li sa tion du fran çais dans plu sieurs
contextes na tio naux afri cains, ré gio na li sa tion des langues en Bel‐ 
gique, créa tion en France du Haut co mi té pour la dé fense et l’ex pan‐ 
sion de la langue fran çaise en 1966, de ve nu par la suite la Dé lé ga tion
gé né rale à la langue fran çaise et aux langues de France (DGL FLF)…
Chaque contexte a gé né ré, à son propre rythme et en fonc tion des
en jeux et dy na miques so cio po li tiques qui le tra ver saient, ses propres
ré ponses quant au sta tut et à la re con nais sance du fran çais et de la
fran co pho nie, l’enjeu lin guis tique ne se po sant évi dem ment pas dans
les mêmes termes au Qué bec ou en Aca die, en Al gé rie ou en France,
au Ca me roun ou au Sé né gal, au Viet nam ou au Va nua tu.

Pa ral lè le ment à cette crois sance, le pro ces sus de mon dia li sa tion
(Wol ton, 2006) s’est ac cé lé ré, trans for mant les grands équi libres géo‐ 
po li tiques. De nou velles ur gences glo bales sont ap pa rues, comme le
chan ge ment cli ma tique ou les crises sé cu ri taires et mi gra toires. La
ques tion de l’aide au dé ve lop pe ment a chan gé ra di ca le ment dans ses
ob jec tifs, les rap ports nord- sud se sont re des si nés, et le monde ap pa‐ 
raît, à bien des égards, pavé d’in cer ti tudes, sur tout dans le cadre de la
crise sa ni taire mais éga le ment éco no mique que nous ten tons de tra‐ 
ver ser. Dans ce contexte, quelle voie le mou ve ment fran co phone et
l’ins ti tu tion na li sa tion au quel il a donné lieu de puis 50 ans proposent- 
ils? Quelle est la place, éga le ment, de l’ins ti tu tion na li sa tion du fran‐ 
çais et la re con nais sance des com mu nau tés de langue fran çaise ? Le
temps des bi lans semble venu. Le 50  an ni ver saire de la nais sance du
mou ve ment de la fran co pho nie ins ti tu tion nelle en donne, cette
année, l’oc ca sion à la Revue in ter na tio nale des fran co pho nies qui, par
ce nu mé ro com mé mo ra tif, a sou hai té pro po ser une ré flexion sur
l’ins ti tu tion na li sa tion de la fran co pho nie «  dans tous ses états  » en
sol li ci tant des textes au sein du ré seau des cher cheur.e.s, mais éga le‐ 
ment en fai sant appel aux pra ti ciens de cette fran co pho nie ins ti tu‐ 
tion nelle.
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Les pistes que nous sou hai tions par ti cu liè re ment ex plo rer étaient re‐ 
la ti ve ment larges et vi saient à s’ins crire dans des pré oc cu pa tions ac ‐

6



Texte introductif. 50 ans de Francophonie institutionnelle

tuelles tout en s’ap puyant sur des tra vaux de re cherche ré cents. Il
s’agis sait no tam ment de ques tion ner sys té ma ti que ment les ins ti tu‐ 
tions mais éga le ment les pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion (ou même
de dés- institutionnalisation dans cer tains cas) du fran çais et de la
fran co pho nie, tant sur la scène in ter na tio nale que sur les scènes
nationales- étatiques ou ré gio nales. Ce fai sant, nous pro po sions aux
au teurs de ré flé chir sur 5 axes ma jeurs, lar ge ment dé fi nis pour per‐ 
mettre de ras sem bler une va rié té la plus large pos sible d’ap proches,
de pers pec tives et de cas : 1 - La place de la Fran co pho nie et de l’OIF
dans l’ordre in ter na tio nal. Dans ce cadre pou vaient être ex plo rés le
rôle et l’im por tance de l’éco no mie fran co phone, tout comme les
ques tions de sé cu ri té glo bale ou les ques tions en vi ron ne men tales. 2 -
La Fran co pho nie est sou vent re pré sen tée par une carte soi gneu se‐ 
ment co lo rée en fonc tion des membres, des as so ciés et des ob ser va‐ 
teurs, dé cou pant l’es pace en une pré sen ta tion clas sique de géo po li‐ 
tique et pré sen tant des fron tières qui ra content une his toire en ex‐ 
ten sion (Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie, 2018). La
réa li té est ce pen dant plus com plexe car elle s’est construite le plus
sou vent en ré seaux hé té ro gènes et in ter con nec tés dont l’ex plo ra tion
met en évi dence des dy na miques très di verses (Revue in ter na tio nale
des Fran co pho nies, 2018). Ce se cond axe in vi tait donc à ré flé chir plus
par ti cu liè re ment sur l’ef fec ti vi té et l’ac tua li té d’un (ou de plu sieurs)
es pace(s) fran co phone(s). 3 - Der rière cette carte co lo rée, on trouve
éga le ment des réa li tés ins ti tu tion nelles na tio nales, ré gio nales, mu ni‐ 
ci pales : la fran co pho nie ins ti tu tion nelle se donne éga le ment à voir à
tra vers ses dé cli nai sons infra- étatiques. Il s’agis sait cette fois d’ac‐ 
cueillir au sein de ce nu mé ro des pro po si tions qui ques tion naient
cette ins ti tu tion na li sa tion « in terne » et mul tis ca laire, tant cette ins‐ 
ti tu tion na li sa tion touche à tous les ni veaux  : de l’in ter na tio nal, avec
l’OIF, aux po li tiques lin guis tique uni ver si taires, ou mu ni ci pales. 4 -
Au- delà de cette ques tion des cartes et des ter ri toires, des lieux et
des mi lieux, la fran co pho nie re pose sur des par lants fran çais dans un
monde où une part d’entre eux est en mou ve ment. La des crip tion des
mo bi li tés dans l’es pace fran co phone, qu’elles soient scien ti fiques
(étu diants, en sei gnants), tech niques ou éco no miques (en tre prises),
cultu relles ou mi gra toires, nous pa rais sait par ti cu liè re ment in té res‐ 
sante. À ces flux hu mains, il convient aussi de ré flé chir aux flux fi nan‐ 
ciers, tech niques ou tech no lo giques, ma té riels ou concep tuels qui
font par tie des dy na miques fran co phones : rôle de la langue dans ces
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mises en mou ve ment, tout comme aux murs qui un peu par tout
viennent s’op po ser à cer tains de ces grands mou ve ments. La fran co‐ 
pho nie est- elle frag men tée ? Dans quelle me sure ces mo bi li tés et ces
mou ve ments com posent ou recomposent- ils la di men sion ins ti tu‐ 
tion nelle « des » fran co pho nies ? C’est, sans doute, l’axe le moins cou‐ 
vert ici : à charge donc à un pro chain nu mé ro d’en ex plo rer la veine. 5
- Enfin, nous sou hai tions don ner toute leur place aux ap proches qui
ques tionnent plus di rec te ment le pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion de
la fran co pho nie in ter na tio nale ou des fran co pho nies lo cales, et no‐ 
tam ment aux ap proches « néo- institutionnelles » (Hall et Tay lor, 1997)
qui cherchent, à tra vers l’his toire, le rôle des ac teurs ou les dif fé‐ 
rences cultu relles, à ques tion ner sou vent de ma nière com pa ra tive la
di ver si té des par cours ins ti tu tion nels et les contrastes qui peuvent
exis ter entre ces pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion, en croi sant les re‐ 
gards. Par exemple, la langue fran çaise a- t-elle gé né ré des pro ces sus
d’ins ti tu tion na li sa tion contras tés ou si mi laires dans les dif fé rentes
aires lin guis tiques  ? Quels rôles les dif fé rents types d’ac teurs (po li‐ 
tiques, so ciaux, éco no miques) ont- ils pu jouer dans le pro ces sus
d’ins ti tu tion na li sa tion  ? Bel gique, Sé né gal, Qué bec, Aca die
connaissent des pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion de la fran co pho nie
ou du fran çais (langue of fi cielle, langue d’en sei gne ment, langue de
l’es pace pu blic…)  : quels ac teurs po li tiques et so ciaux entrent- ils en
scène ? Quelle place le passé joue- t-il dans cha cun de ces pro ces sus
d’ins ti tu tion na li sa tion, et no tam ment les conflits ou ten sions cultu‐ 
relles, re li gieuses, éco no miques ?

Évi dem ment, face à ces ques tion ne ments aussi larges qu’am bi tieux,
et en dépit de leurs in dé niables qua li tés, les au teurs qui ont bien
voulu ré pondre à cet appel n’ont pas, loin s’en faut, tari par les tra vaux
qu’ils nous pré sentent dans ces textes, ces ré flexions né ces saires sur
la fran co pho nie et les pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion qui la tra‐ 
versent. Ceci étant, ces contri bu tions s'avèrent les ja lons utiles et fort
bien ve nus d’une telle ré flexion. C’est un voyage au sein des sin gu la ri‐ 
tés ins ti tu tion nelles de plu sieurs fran co pho nies aux quels les au teurs
nous in vitent dans leurs contri bu tions, avec l’ac cent, bien sou vent,
mis sur le rôle des ac teurs et des contextes dans la confi gu ra tion de
ces fran co pho nies, ren dant d’au tant plus pré gnante la ques tion du
rôle de ces di verses ma nières de (se) re pré sen ter le fran çais et la
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fran co pho nie au sein de cette aven ture com mune que re pré sente la
Fran co pho nie in ter na tio nale.

A noter  : plu sieurs ar ticles portent sur les fran co pho nies ca na‐ 
diennes. Il est vrai qu’en même temps que nous cé lé brons le 50  an ni‐ 
ver saire de l’ins ti tu tion na li sa tion de la fran co pho nie, le Ca na da com‐ 
mé mo rait (en 2019) le 50  an ni ver saire de l’adop tion de la Loi sur les
langues of fi cielles et l’ins tau ra tion du bi lin guisme au ni veau fé dé ral,
don nant nais sance à une série de po li tiques de re con nais sance lin‐
guis tique à des ti na tion des mi no ri tés fran co phones. Par ailleurs, cette
lé gis la tion lin guis tique a sus ci té le foi son ne ment de re cherches sur
les langues en contact, les fran co pho nies mi no ri taires et les po li‐ 
tiques lin guis tiques, et il n’est pas sur pre nant qu’on re trouve ici la vi‐ 
ta li té d’une telle re cherche.

8
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Mi chèle Lan dry traite ainsi de l’ins ti tu tion na li sa tion du mi li tan tisme
aca dien et des re la tions en tre te nues par le mou ve ment aca dien avec
le Gou ver ne ment fé dé ral. Au- delà de la si tua tion de l’Aca die, Lan dry
nous pro pose une lec ture du rôle des ac teurs po li tiques, et no tam‐ 
ment des «  fran co pho nistes  » dans le pro ces sus de re con nais sance
des fran co pho nies lo cales. Anne Mé vel lec et Linda Car di nal exa‐ 
minent quant à elles l’ins ti tu tion na li sa tion des po li tiques lin guis‐ 
tiques, mais cette fois au ni veau local : celui des Com tés unis de Pres‐ 
cott et Rus sell en On ta rio fran co phone, à tra vers un sec teur : celui de
l’agro tou risme local. Les au teures tentent de com prendre com ment
les lo giques ter ri to riales propres aux ré gions in fluencent les com por‐ 
te ments des ac teurs lo caux à l’égard des po li tiques lin guis tiques.
Chris tophe Trais nel, Eric Ma thieu Dou cet et André Ma gord, pour leur
part, portent leur ré flexion sur la consi dé ra tion po li tique dont bé né‐ 
fi cie l’Aca die tant au sein des ins ti tu tions ca na diennes qu’à tra vers les
re la tions qu’en tre tient l’Aca die avec la France d’une part, et la Fran co‐
pho nie in ter na tio nale d’autre part en émet tant l’idée qu’une na tion
sans État (l’Aca die) semble être la cause de la pré sence, sur la scène
in ter na tio nale, d’un État sans na tion (le Nouveau- Brunswick). Quant
au texte de Fran çois Char bon neau, il porte sur les dy na miques de fi‐ 
nan ce ment propres aux as so cia tions porte- paroles de la fran co pho‐ 
nie ca na dienne. En mon trant l’étroite dé pen dance fi nan cière qui lie
ces as so cia tions au Gou ver ne ment fé dé ral ca na dien, l’au teur ques‐ 
tionne l’im pact d’un tel fi nan ce ment sur leur au to no mie et no tam ‐
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ment, sur leur ca pa ci té à re pré sen ter les com mu nau tés au nom des‐ 
quelles ces as so cia tions agissent.

Une autre fran co pho nie d’Amé rique est ex plo rée  : la fran co pho nie
haï tienne, cette fois à tra vers l’ar ticle de Re naud Go vain. La re cherche
pré sen tée montre à quel point, au- delà des sta tuts confé rés à une
langue, les re pré sen ta tions de celle- ci changent, et ne sont pas
exemptes d’am bi guï tés, des si nant les contours d’une fran co pho nie
haï tienne elle aussi bien sin gu lière, tant en fran co pho nie amé ri caine,
au sein de la quelle l’au teur la re si tue, qu’à l’échelle du monde.

10

Fré dé ric Tur pin re vient quant à lui sur le rôle, les in ten tions et les ré‐ 
serves de la France dans le pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion de la
Fran co pho nie, et ce tout au long des 50 der nières an nées. Cet ar ticle
nous per met de mieux com prendre le pa ra doxe ap pa rent de la pos‐
ture fran çaise à l’égard de la Fran co pho nie : un pays pour tant pi lier de
la fran co pho nie ins ti tu tion nelle, mais au sein du quel cette no tion
peine à de ve nir au dible.

11

Le texte de Jean- Pierre Nirua et Anne- Sophie Vi vier nous pro pose
cette fois l’ana lyse, de l’in té rieur, d’un cas d’ins ti tu tion na li sa tion, à
tra vers la créa tion d’une toute nou velle Uni ver si té na tio nale bi lingue
français- anglais : celle du Va nua tu. À tra vers cette créa tion, c’est tout
le pro ces sus me nant à la créa tion d’une ins ti tu tion nou velle, et de ses
di men sions lin guis tiques, qui se trouve ex plo ré.

12

Da niel Nebeu s’in ter roge, quant à lui, sur le rôle d’une ins ti tu tion par‐ 
le men taire na tio nale pour in fluen cer la po li tique étran gère au sein de
la Fran co pho nie, en s’ap puyant sur le cas ca me rou nais. Sa dé mons‐ 
tra tion per met no tam ment de sou li gner l’in fluence de l’AIPLF puis de
l’APF sur la po li tique étran gère du Ca me roun en Fran co pho nie.

13

Enfin, Jean- Paul Yon gui, pose l’hy po thèse selon la quelle le futur des
fran co pho nies dé pend de la qua li té des dé bats qui émer ge ront lors
du cin quan te naire de la Fran co pho nie en 2020.

14

À ces ja lons et ba lises pro po sés par des re cherches ré centes sur plu‐ 
sieurs as pects de l’ins ti tu tion na li sa tion de la fran co pho nie, nous
avons aussi voulu en ri chir la ré flexion en sol li ci tant di rec te ment plu‐ 
sieurs ac teurs de cette fran co pho nie ins ti tu tion nelle, et ras sem bler
l’ap proche de ces pra ti ciens  : au tant de té moi gnages sur les ins ti tu‐ 
tions fran co phones « en train de se faire ».
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Ma dame Ca the rine Cano, Ad mi nis tra trice de l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de
la Fran co pho nie (OIF) ;
Mon sieur Slim Khal bous, Rec teur de l’Agence uni ver si taire de la Fran co pho‐ 
nie (AUF) ;
Mon sieur Jacques Kra bal, Se cré taire gé né ral par le men taire de l’As sem blée
par le men taire de la Fran co pho nie (APF) ;
Mon sieur Thier ry Ver del, Rec teur de l’Uni ver si té Sen ghor ;
Mon sieur Yves Bigot, Di rec teur gé né ral de TV5Monde.
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