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Texte introductif. Regards croisés sur
« l’espace économique francophone »
Thomas Meszaros et Hong Khanh Dang

TEXTE

La Confé rence des chefs d'État et de gou ver ne ment des pays ayant en
com mun l’usage du fran çais à Qué bec en 1987 évoque pour la pre‐ 
mière fois un « es pace éco no mique fran co phone » ou une « fran co‐ 
pho nie éco no mique ». Ces for mules ren voient à la di men sion éco no‐
mique de la langue fran çaise dans la mon dia li sa tion, au poids que
consti tuent l’en semble des per sonnes qui parlent le fran çais dans le
monde (fran co pho nie) et les États qui sont membres de l’OIF (Fran co‐ 
pho nie). De puis cette date, la né ces si té de ren for cer cette di men sion
éco no mique a conti nuel le ment été ré af fir mée à tra vers les Som mets
de la Fran co pho nie par les chefs d'État et de gou ver ne ment ayant en
com mun l'usage du fran çais. Cette constance s’ex plique no tam ment
par la pers pec tive éco no mique que les pro mo teurs de la fran co pho‐ 
nie ont tou jours as so ciée aux mis sions de la Fran co pho nie. Déjà, en
1988, Léo pold Sédar Sen ghor re com man dait que «  la Com mu nau té
or ga nique aura à dé fi nir, à côté d’un vaste do maine cultu rel et en re‐ 
la tion avec lui, des sec teurs et des pro grammes où la so li da ri té mul ti‐ 
la té rale pour ra s’exer cer » dont ceux dans le do maine éco no mique 1.
L’ap proche des pro blèmes cultu rels sous l’angle éco no mique, comme
le pré voyait Sen ghor, s’est dé ve lop pée au sein du monde fran co phone
au fil du temps et des mu ta tions de l’en vi ron ne ment in ter na tio nal. La
ré flexion sur l’exis tence d’un « es pace éco no mique fran co phone » ou
d’une « Fran co pho nie éco no mique » est de puis cette pé riode un leit‐ 
mo tiv. Elle re vient sys té ma ti que ment lors des grandes dis cus sions au
sein de la Fran co pho nie. Ce fut no tam ment le cas lors du Som met de
Hanoi en 1997, lors du Som met de Oua ga dou gou en 2004, lors du
Som met de Kin sha sa en 2012 ou en core lors des Ren contres In ter na‐ 
tio nales de la Fran co pho nie Éco no mique en 2008 et 2012. Cette ré‐ 
flexion a trou vé un écho par ti cu lier plus ré cem ment, lors du XV
Som met qui s’est tenu à Dakar en 2014. À cette oc ca sion, a été adop‐ 
tée une Stra té gie éco no mique pour la Fran co pho nie. La dé ci sion de
faire de l’éco no mie un axe cen tral de la co opé ra tion fran co phone
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consti tue à ce titre un tour nant dé ci sif. Cet in té rêt pour l’éco no mie
s’ex plique avant tout par les ca rac té ris tiques que pos sède l’en semble
fran co phone et que rap pellent les chefs d’État et de gou ver ne ment
dans le pré am bule de la Stra té gie éco no mique pour la Fran co pho nie
« La Fran co pho nie face aux mu ta tions éco no miques mon diale ».

D’une part, la Fran co pho nie re groupe 88 États et 1,2 mil liard d’ha bi‐ 
tants, dont 300 mil lions de lo cu teurs de fran çais. L’OIF re pré sente
15 % de la po pu la tion mon diale, 16 % du re ve nu na tio nal brut (RNB)
mon dial et 20 % des échanges mon diaux de mar chan dises. Le poids
éco no mique de la Fran co pho nie dans l’éco no mie mon diale est donc
si gni fi ca tif. De plus, l’es pace fran co phone ras semble des ter ri toires et
des ac teurs (pou voirs pu blics, ins ti tu tions, en tre prises, so cié té ci vile)
ré par tis sur tous les conti nents, avec des ni veaux de dé ve lop pe ment
très hé té ro gènes et une di ver si té cultu relle re mar quable. Cette ca‐ 
rac té ris tique a donné l’image d’une co opé ra tion éco no mique fran co‐ 
phone très di ver si fiée. Plu sieurs formes de co opé ra tion existent. Elles
sont bi la té rales, mul ti la té rales, tri par tites, etc. Les cou rants ré gio‐ 
naux, sous- régionaux ou in ter ré gio naux s’en tre croisent den sé ment,
et les concur rences entre les pays fran co phones et les pays non fran‐ 
co phones sont in tenses.
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D’autre part, des études sur le rap port langue- économie ont dé mon‐ 
tré que la langue in fluence for te ment les re la tions éco no miques 2. Par
consé quent, il existe un lien entre le par tage du fran çais et les re la‐ 
tions éco no miques entre les pays fran co phones. Le fran çais est alors
pré sen té comme étant un atout dans le com merce in ter na tio nal, no‐ 
tam ment dans le mar ché des in dus tries cultu relles.
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Ces spé ci fi ci tés doivent être re pla cées dans un contexte mar qué par
des mu ta tions pro fondes qui touchent l’en vi ron ne ment in ter na tio nal
et les pays fran co phones. Parmi les mu ta tions qui sont en cours, si‐ 
gna lons la crois sance dé mo gra phique de l’Afrique qui fait de ce conti‐ 
nent un es pace fran co phone d’ave nir avec une po pu la tion très jeune,
consti tuant une force in dé niable au ni veau de la pro duc tion et de la
consom ma tion. La crise sa ni taire que nous connais sons et ses im‐ 
pacts so ciaux, éco no miques et po li tiques doivent éga le ment être pris
en consi dé ra tion. Ces « tur bu lences » in ter na tio nales et les per tur ba‐ 
tions na tio nales qu’elles im pliquent pour raient conduire à une trans‐ 
for ma tion pro fonde du mo dèle éco no mique en cours et à la mise en
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place d’un autre mo dèle de dé ve lop pe ment, plus équi table, plus in‐ 
clu sif et plus du rable.

La deuxième stra té gie éco no mique de la Fran co pho nie, éta blie pour
la pé riode 2020-2025, a été adop tée lors de la 37  ses sion de la
Confé rence mi nis té rielle de la Fran co pho nie. Elle dé fi nit cinq axes
d’in ter ven tion qui orientent les ac tions éco no miques de la Fran co‐ 
pho nie au cours des cinq pro chaines an nées. L’adop tion de cette stra‐ 
té gie éco no mique est l’oc ca sion de pro po ser un état des lieux sur les
avan ce ments réa li sés jusque- là dans le do maine de la Fran co pho nie
éco no mique. Si les dé bats sur la «  va leur éco no mique de la langue
fran çaise  » ont oc cu pé, et oc cupent en core, une place im por tante
dans l’arène po li tique et éco no mique, les re cherches scien ti fiques sur
l’es pace éco no mique fran co phone quant à elles res tent en core plu tôt
rares. Pour quoi ce dés in té rêt de la part des cher cheurs qui étu dient
les ques tions fran co phones ? Les dif fi cul tés à dé fi nir cet es pace éco‐ 
no mique fran co phone expliquent- elles ce dés in té rêt et la ra re té de
ces études ? Les ca rences en ce qui concerne les don nées à dis po si‐ 
tion des cher cheurs, le manque de pré ci sion et de ri gueur avec les‐ 
quelles elles sont pro duites ou avec les quelles elles sont ex ploi tées
peuvent- ils ex pli quer cette si tua tion  ? Ces ques tions es sen tielles
quant au passé, au pré sent et à l’ave nir de cet « es pace éco no mique
fran co phone » ont mo ti vé ce nu mé ro de la Revue in ter na tio nale des
Fran co pho nies.
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La pre mière contri bu tion de ce nu mé ro est pro po sée par Tcha myè la‐ 
ba Hilim. Elle ques tionne l’uni for mi sa tion du droit des af faires dans
l’es pace éco no mique fran co phone d'Afrique au tour d’une langue
unique, le fran çais, et le rôle que peut jouer la Fran co pho nie. Selon
l'au teur, le dé ve lop pe ment éco no mique re cher ché pour l’es pace éco‐ 
no mique fran co phone de de main doit pou voir, pour son ef fi ca ci té et
même sa sur vie, s’ap puyer sur un cadre ju ri dique ma té riel ap pli cable
aux ac ti vi tés éco no miques de l’es pace. La Fran co pho nie qui a déjà fait
ses preuves, dans le pro ces sus de construc tion de l’Or ga ni sa tion pour
l’Har mo ni sa tion en Afrique du Droit des Af faires (OHADA), peut en‐ 
core contri buer à l’uni for mi sa tion du droit des af faires en Afrique.
Tou te fois, de nom breux défis se posent, no tam ment la ré ti cence des
États et leur ap par te nance à dif fé rents re grou pe ments ré gio naux ou
sous- régionaux avec une grande di ver si té d’ac cords ré gio naux en
ma tière de droit des af faires. Ainsi, l'au teur pro pose une feuille de
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route quant à l'uni for mi sa tion com plète du droit des af faires en
Afrique en gé né ral et en Afrique fran co phone en par ti cu lier.

En lien avec cette ques tion de droit des af faires dans l’es pace fran co‐ 
phone, la deuxième contri bu tion à ce nu mé ro, pro po sée par Fi dèle
De lid ji et Ma gloire Lanha, s’in té resse à l'Union éco no mique et mo né‐ 
taire ouest- africaine (UEMOA). Les au teurs ana lysent les ef fets du
droit et de la fi nance sur la crois sance éco no mique des pays de
l’UEMOA et les pers pec tives sus cep tibles d’of frir plus de vi si bi li té à
cet es pace éco no mique fran co phone. En se ba sant sur la mé thode
des mo ments gé né ra li sés et sur une ap proche com pa rée entre les
pays membres de l'UE MOA et les trois pays de la Com mu nau té éco‐ 
no mique des États d'Afrique de l'Ouest (CE DEAO) non- membres de
l’UEMOA et d’ori gine lé gale com mon law, les au teurs dé montrent que
le droit et la fi nance ont un effet po si tif sur la crois sance éco no mique
dans les deux groupes de pays étu diés. Tou te fois, l’effet semble plus
élevé dans les pays de la CE DEAO hors UEMOA par rap port à celui
des pays de l’UEMOA. Par consé quent, ils in sistent sur l’im por tance
que pour rait avoir un en vi ron ne ment ju ri dique in no vant qui se rait
plus adap té aux réa li tés éco no miques et so ciales des pays de
l’UEMOA et qui per met trait la construc tion de cet es pace éco no‐ 
mique fran co phone.
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La troi sième contri bu tion, pro duite par Fa brice Roth, prend une ap‐ 
proche dif fé rente des deux pré cé dents textes. En effet, elle pro pose
une syn thèse des ana lyses re liant la ri chesse éco no mique aux ca pa ci‐ 
tés tech no lo giques des pays et à leur en vi ron ne ment ins ti tu tion nel.
En se ba sant sur l’in dice de com plexi té éco no mique (ECI) et sur l’in‐ 
dice de com plexi té d’un pro duit et/ou ser vice (PCI), in dices pro duits
par le Centre sur le Dé ve lop pe ment In ter na tio nal (CDI) de l'Uni ver si té
Har vard, l’au teur dé montre la forte cor ré la tion entre le degré de
com plexi té éco no mique d’un pays et la ri chesse de ce der nier. En pa‐ 
ral lèle, le lien entre les ca rac té ris tiques de l’en vi ron ne ment ins ti tu‐ 
tion nel et la ri chesse éco no mique est éga le ment dé mon tré par le
biais plus spé ci fique de l’in no va tion fi nan cière. Dans ce cadre glo bal,
l’au teur po si tionne un groupe de pays fran co phones d’Afrique à l’aide
d’une ma trice fon dée sur les ca pa ci tés tech no lo giques du pays et la
qua li té de son en vi ron ne ment ins ti tu tion nel.
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Abor dant la ri poste éco no mique contre la covid- 19 en Afrique fran co‐ 
phone, la qua trième contri bu tion de ce nu mé ro, pro po sée par Man‐ 
fred Kouty, vise à ex pli quer pour quoi les pays afri cains en gé né ral et
d'Afrique fran co phone en par ti cu lier sont ceux qui ont ap por té moins
de sou tien à leurs éco no mies. L’au teur ana lyse les contraintes qui
pèsent sur l’es pace po li tique dans les pays d'Afrique fran co phone et
dé montre que les pays d'Afrique fran co phone pos sé daient déjà un es‐ 
pace po li tique ré tré ci avant le début la crise sa ni taire, ce qui li mite
leur ca pa ci té de faire face au choc éco no mique lié à la crise pro duite
par la pan dé mie de Covid.
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Enfin, la cin quième et der nière contri bu tion de ce nu mé ro, pro duite
par Eric  Ber trand Le ki ni, ques tionne la place que tient le Covid- 19
dans la géoé co no mique sa ni taire et in ter ré gio nale de la Fran co pho‐ 
nie, au tre ment dit les trans for ma tions géoé co no miques de la Fran co‐ 
pho nie en contexte Covid- 19. La géoé co no mique met l’ac cent sur le
lien entre la po li tique et les ef fets sys té miques de la pan dé mie Covid- 
19. Si ce lien est ici mis en lu mière, c’est da van tage pour at ti rer une
at ten tion par ti cu lière sur la concep tua li sa tion du Covid- 19 comme
phé no mène pan dé mo po li tique. La pan dé mo po li tique fait va loir la ca‐ 
pa ci té du Covid- 19 à ré in ven ter la géo po li tique de la santé sous une
forme éco no mique qui est plus af fir mée que celle de la géoé co no‐ 
mique. Elle ouvre une voie vers la concré ti sa tion de la co opé ra tion
in ter ré gio nale de la Fran co pho nie par le haut. À cette géoé co no mie,
suc cède une géoé co no mie de la santé par le bas en ten due comme
une al ter na tive aux lo giques de prio ri sa tion na tio nales des sys tèmes
de santé des États.
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Ce nu mé ro est en ri chi par des ana lyses com plé men taires pro duites
dans la sec tion varia par Jean- Michel Olaka et Lin Qiu. La contri bu‐ 
tion de Jean- Michel Olaka ques tionne le sta tut ju di ciaire de l’an cien
pré sident de la Ré pu blique en Afrique noire fran co phone. Son ana lyse
montre que l’an cien pré sident de la Ré pu blique est, sur le conti nent
afri cain, un ci toyen pro té gé et pri vi lé gié. Il bé né fi cie d’un sta tut par ti‐
cu lier qui le pro tège contre toutes les pour suites ju di ciaires à la suite
des crimes qu’il a pu com mettre avant, pen dant et après l’exer cice de
ses fonc tions. L’ob ser va tion ré vèle que les pra tiques po li tiques et
consti tu tion nelles sont sou vent en dé ca lage avec les prin cipes du
consti tu tion na lisme, de l’État de droit et s’ali mentent par l’im pu ni té
ins ti tu tion na li sée. En même temps, les États de l’Afrique noire fran co‐
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NOTES

1  Léo pold Sédar Sen ghor, « La Fran co pho nie et le fran çais », dans Li ber té 5.
Le dia logue des cultures, Paris, Le Seuil, 1992, p.137.

2  Voir no tam ment, Gins burgh Vic tor, Me litz Jacques, Tou bal Fard, Fo rei gn
lan guage lear ning  : an eco no me tric ana ly sais, Paris, CEPII, juillet 2015,
n°  2015-13  ; Ma touk Jean, «  Pour quoi l’an glais est- il la langue de l’éco no‐ 
mie ? » dans Les langues sa vantes, Paris, Édi tions du Co mi té des tra vaux his ‐

phone souffrent du manque d’ins ti tu tions ju di ciaires dis po sant de ca‐ 
pa ci tés tech niques mi ni males et de l’ab sence de res sources fi nan‐ 
cières suf fi santes, ce qui nuit sé rieu se ment à leur ef fi ca ci té et à leur
au to no mie. Selon l’au teur, la plu part des cours consti tu tion nelles ne
consti tuent que des «  or ne ments  », des «  caisses vides  » des di ri‐ 
geants dé si reux de s’éter ni ser au pou voir par les chan ge ments des
consti tu tions. Quant à Lin Qiu, elle cherche à sa voir si le for mat 17+1
est pro mo teur de la co opé ra tion dans les re la tions entre la Chine et
Union eu ro péenne ou bien si ce for mat est plu tôt fac teur de troubles
au sein de l’Union. Sur la base de l'exa men des mo ti va tions et du pro‐ 
ces sus de mise en place du mé ca nisme de co opé ra tion 17+1, l’au teure
ana lyse les fac teurs clés de la co opé ra tion entre l'Union eu ro péenne
et la Chine- PECO. Cette ana lyse est pour elle l’oc ca sion de ré flé chir à
l’ave nir de la co opé ra tion 17+1 et à celle de la co opé ra tion entre la
Chine et l’Union eu ro péenne.

Ce nu mé ro de la Revue in ter na tio nale des fran co pho nies est com plé té,
comme ce sera dé sor mais le cas pour chaque nu mé ro, par un « texte
es sen tiel ». Le Co mi té édi to rial de la Revue sou hai tait cé lé brer les 20
ans de la dis pa ri tion de Léo pold Sédar Sen ghor par un texte fon da‐ 
men tal pour la fran co pho nie du poète- président  : «  Le fran çais,
langue de culture  » 3. Enfin, trois re cen sions d’ou vrage concluent
cette li vrai son. La pre mière, réa li sée par Hong Khanh Dang, porte sur
l’ou vrage de Bo ni face Bou noung Fouda, Éco no mie de la Fran co pho nie.
La deuxième, pro duite par Jean- Philippe Bau lon, pré sente l’ou vrage
di ri gé par Chris tophe Trais nel et Ma rielle A. Payaud, La Fran co pho nie
ins ti tu tion nelle : 50 ans. La troi sième re cen sion, ré di gée par Ay me ric
Durez, s’in té resse à l’ou vrage d’Ar naud Din gam mad ji de Par sam ba, La
Fran co pho nie au se cours de l'Afrique cen trale en crise (1998-2016).
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to riques et scien ti fiques, 2017, p. 84-97 ; Me litz Jacques, Tou bal Farid, « Na‐ 
tive lan guage, spo ken lan guage, trans la tion and trade », Jour nal of In ter na‐ 
tio nal Eco no mics, jan vier 2013 ; Cé line Car rère, Maria Ma sood, « Poids éco‐ 
no mique de la fran co pho nie  : im pact via l’ou ver ture com mer ciale », Revue
d'éco no mie du dé ve lop pe ment, 2015/2, vol. 23, p. 5-30.

3  Cet ar ticle de Léo pold Sédar Sen ghor a été pu blié dans la revue Es prit,
n° 11, no vembre 1962, « Le fran çais, langue vi vante », p. 837-844 : https://es p
rit.presse.fr/ar ticle/leopold- sedar-senghor/le- francais-langue-de-culture
-32919. Le Co mi té édi to rial de la Revue in ter na tio nale des fran co pho nies re‐ 
mer cie vi ve ment Mon sieur Jo na than Cha lier, ré dac teur en chef ad joint de la
revue Es prit, pour son ai mable au to ri sa tion de re pro duc tion.
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