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TEXTE

Dans le monde globa lisé, et haute ment inter con necté d’aujourd’hui, il
ne suffit pas de s’arrimer aux défis du numé rique, unique ment d’un
point de vue discursif.

1

Dans une large mesure, la tran si tion numé rique est chargée d’un
poten tiel éman ci pa teur, bien qu’elle semble de plus en plus traduire,
une diver sité des approches des mobi li sa tions et des enjeux 1, plus
parti cu liè re ment dans l’univers fran co phone. Dans ce texte
intro ductif, il s’agit d’une part de saisir l’impact de la tran si tion
numé rique dans l’espace fran co phone dans toute sa complexité et
son hété ro gé néité et d’autre part, d’inter roger la capa cité de la
Fran co phonie à domes ti quer les dyna miques complexes du
numé rique au regard de la diver sité cultu relle. Cette capa cité est par
consé quent à mettre en lien avec un ensemble de problé ma tiques
dont les tran si tions socié tales, en parti cu lier celles liées à l'éco nomie,
l’éduca tion et aux poli tiques cultu relles, occupent une
place stratégique.

2

En contri buant acti ve ment aux consul ta tions sur le Pacte
numé rique mondial 2 dont l’adop tion est prévue lors du Sommet des
Nations unies en septembre 2024, la Fran co phonie insti tu tion nelle
affiche clai re ment sa volonté de relever au moins deux défis de taille :
d’un côté, contri buer au renfor ce ment des capa cités numé riques
comme compo sante indis pen sable pour réaliser la connec ti vité
univer selle, et de l’autre, réduire la frac ture numé rique dans l’espace
fran co phone, tout en défen dant la diver sité cultu relle et linguis tique
dans l’espace numé rique à travers une forte mobi li sa tion en faveur de
la « décou vra bi lité » des contenus en ligne. Ces enga ge ments
renou velés de l’Orga ni sa tion inter na tio nale de la Fran co phonie (OIF),
entrent en réso nance avec le nouveau cadre stra té gique de la
Fran co phonie 2023-2030 adopté lors du XVIII  Sommet de la
Fran co phonie, qui s’est tenu à Djerba (Tunisie), les 19 et 20
novembre 2022.

3

e

Confor mé ment à ce nouveau cadre, l’OIF réaf firme l’impor tance
capi tale des nouvelles tech no lo gies de l'in for ma tion et de la
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commu ni ca tion (NTIC) à promou voir le déve lop pe ment humain
durable dans tout l'es pace fran co phone. Ce cadre s’inscrit dans la
conti nuité des deux stra té gies du numé rique adop tées par l’OIF : une
première dénommée « Horizon 2020 : Agir pour la diver sité de la
société de l’infor ma tion » approuvée lors du XIV  Sommet de la
Fran co phonie à Kinshasa en octobre 2012, réité rant la fonda men ta lité
du droit d'accès à la diver sité des expres sions cultu relles. Une
deuxième qui lui est consé cu tive inti tulée « Fran co phonie numé rique
2022-2026 », adoptée lors de la 39  session de Confé rence
minis té rielle de la Fran co phonie en décembre 2021, a pour objectif
d’accé lérer la trans for ma tion numé rique comme vecteur de
déve lop pe ment, de soli da rité et de connec ti vité dans
l’espace francophone.

e

e

Cette double recon nais sance récente s’accorde avec les
recom man da tions des Rapports en 2018 de l'OIF sur l'état de la
Fran co phonie numérique 3. Recom man da tions qui soulignent
l'im por tance de comprendre l'im pact du numé rique sur divers
secteurs majeurs dont la diver sité linguis tique et l’évolu tion de
l’éduca tion et de l’ensei gne ment scien ti fique, les poli tiques
cultu relles, en parti cu lier les indus tries cultu relles et créa tives. Cette
démarche vise à opti miser les oppor tu nités offertes par le numé rique
pour la recon nais sance effec tive de la diver sité des expres sions
cultu relles tout en gérant les défis qui en découlent.

5

De tout ce qui précède, nous essaye rons dans ce texte d’apporter les
réponses aux ques tions suivantes : dans quelle mesure et selon
quelles moda lités, le numé rique peut- il promou voir la diver sité
cultu relle en Fran co phonie ? Et par quels instru ments la
Fran co phonie peut- elle s’adapter aux défis de l'accès équi table au
droit de la diver sité cultu relle dans l’envi ron ne ment numé rique ?
Comment arti culer les exigences des droits univer sels au respect de
ce droit, avec une gouver nance actua lisée de la Fran co phonie
numé rique englo bant à la fois les niveaux natio naux, régio naux et
inter na tio naux, et mobi li sant tous les acteurs étatiques et non
étatiques dans leur plura lité ?

6

Ces inter ro ga tions sont d’une impor tance à la fois théo rique,
poli tique, géopo li tique et pratique dans la mesure où, elles impliquent
une meilleure compré hen sion à la fois, de l’évolu tion de la
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gouver nance mondiale de la diver sité des expres sions cultu relles à
l'ère du numé rique, plaçant sur le même pied d’égalité les défis et
oppor tu nités géopo li tiques et géoé co no miques et géocul tu rels, et les
multiples dyna miques en jeu plus préci sé ment dans
l’espace Francophone.

Initia le ment deux constats prin ci paux s’imposent : d’abord d’un point
de vue concep tuel, l’idée, le prin cipe et le droit de la diver sité
cultu relle, sont en muta tion perma nente, ce qui complexifie leur mise
en œuvre effec tive tant au niveau national, qu’au niveau régional et
inter na tional, d’autant que, les poli tiques qui s’y réfé rent, dépendent
de plus en plus des contextes et de repré sen ta tions poli tiques
écono miques et/ou cultu relles aussi complexes que plurielles.

8

En consé quence, et d'un point de vue pratique, l'accès équi table à la
diver sité cultu relle et linguis tique par le prisme du numé rique, a du
mal à se maté ria liser, étant donné la frac ture numérique 4 prégnante
et struc tu relle entre les pays Fran co phones du Nord et du Sud, et en
dépit de la volonté poli tique et des poli tiques publiques mises en
œuvre pour y remédier.

9

Autant dire que le posi tion ne ment de la Fran co phonie dans le monde
est tribu taire de la capa cité d’ajus te ment et de régu la tion néces saire
pour réduire les dispa rités entre les pays Fran co phones. Une capa cité
qui requiert un renfor ce ment de la coopé ra tion fran co phone par la
mobi li sa tion de tous les acteurs étatiques et non étatiques. Il s’agit
donc du lien entre capa cité à promou voir une diver sité cultu relle
riche et acces sible à tous, et la mise en place d’un écosys tème
numé rique soli daire et équi table. Cette pers pec tive d’une tran si tion
numé rique en lien avec la recon nais sance du droit à la diver sité
cultu relle, reste l’un des points d’entrées crucial pour saisir l’une des
prin ci pales dyna miques de la Francophonie 5 d’aujourd’hui.

10

Par consé quent l’objectif est double : il s'agit d’un côté de recen trer le
regard sur la capa cité des États fran co phones à s'adapter aux
nouveaux enjeux globaux et locaux du droit de la diver sité cultu relle
dans l'en vi ron ne ment numé rique. Il s’agit de l’autre côté d’analyser les
nouveaux rééqui li brages de ce droit, afin de s’inscrire dans la
Fran co phonie de demain 6.

11
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À cet égard, dans ce texte intro ductif sur le thème de la diver sité
cultu relle et le numé rique, les enjeux et opportunités en
Fran co phonie, nous souhai tons tout d’abord porter une réflexion
profonde sur le para digme de la diver sité cultu relle, en prenant la
mesure des muta tions et dyna miques complexes qu’ils occasionnent 7

à l'ère du numé rique (I.). Nous nous inter ro geons ensuite sur la
gouver nance de la diver sité cultu relle adaptée aux trans for ma tions
numé riques (II.) et sa capa cité à maîtriser les inéga lités multiples 8, en
adop tant les nouvelles stra té gies du numé rique et pour renforcer la
manière dont le poten tiel fran co phone est mobi lisé pour le
trai te ment de l’acces si bi lité et de l’inter con nec ti vité (III.). Enfin, sera
dévoilée une présen ta tion des diffé rentes contri bu tions (IV.).

12

I. Le para digme de la diver ‐
sité culturelle
Dans une large mesure, le concept de diver sité cultu relle est
poly sé mique, d’abord parce qu'il se définit fonda men ta le ment par
réfé rence à l’évolu tion perma nente de la notion de culture. La culture
est partout puisqu’on la retrouve dans la plus banale des
mani fes ta tions quoti diennes comme dans la complexité du poli tique,
l’éthos de la reli gion et la créa ti vité et l’inno va tion artis tique. Autant
dire que l’homme est un animal social et poli tique et que c’est bien
grâce à la culture qu’il se socia bi lise. Depuis les travaux de Max
Weber, Pierre Bour dieu et bien d’autres, la culture constitue à
l’époque contem po raine une variable expli ca tive stra té gique, un
capital qui se déve loppe à la croisée de l'an thro po logie, de la
socio logie, des sciences poli tiques, de l'éco nomie et du droit 9.

13

I.1. Quelques préa lables théoriques

Lors de la Journée mondiale de la diver sité cultu relle pour le dialogue
et le déve lop pe ment, célé brée le 21 mai 2024, les Parties et
gouver ne ments ont à l'una ni mité réitéré l’impor tance de la
recon nais sance du prin cipe de la diver sité cultu relle en tant que
moteur essen tiel de la crois sance écono mique, de l'épa nouis se ment
intel lec tuel, affectif, moral et spiri tuel des indi vidus et pilier
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incon tour nable pour l'éra di ca tion de la pauvreté et la réali sa tion du
déve lop pe ment durable pour faire face à la mondialisation.

Notre analyse s’appuie sur une approche holis tique de la diver sité
cultu relle et de sa gouver nance face à l’envi ron ne ment numé rique en
nous appuyant sur les débats inter na tio naux tenus à l’UNESCO, et à
l’OIF, et les recon fi gu ra tions actuelles de la gouver nance mondia lisée
de la diver sité cultu relle. Ces travaux intègrent trois ques tions
majeures en rapport direct avec les tech no lo gies du numé rique :
diver sité cultu relle et déve lop pe ment durable, poli tiques et stra té gies
de mise en œuvre d’une approche trans ver sale de la diver sité
cultu relle, le respect de la diver sité cultu relle comme levier favo ri sant
la paix et le respect des droits humains fondamentaux.

15

Par consé quent, la muta bi lité profonde de la diver sité cultu relle est
en lien avec un ensemble de dyna miques à la fron tière du poli tique,
du culturel, de l'éco no mique du juri dique et liées à la fois aux
tran si tions sociétales 10, la mondialisation 11, et la recon nais sance
inter na tio nale de la diver sité culturelle 12. Ces muta tions sont
accé lé rées depuis les dernières décen nies, par de nouvelles
dyna miques diffé ren tielles de mise en œuvre du numé rique en tant
que carre four et écosys tème de la diversité 13.

16

C’est pour quoi l’analyse de la diver sité cultu relle sera formulée à
travers deux axes prin ci paux qui s'en tre mêlent : l'évo lu tion
contem po raine de la culture versus diver sité cultu relle (I.1.1.) et la
diver sité cultu relle comme l'un des enjeux majeurs de la
mondia li sa tion (I.1.2).

17

I.1.1. Évolu tion contem po raine de la culture
versus diver sité culturelle

Dès son acte fonda teur adopté en 1945, l’UNESCO évoque dans son
article I-3 le droit des États membres « à l’inté grité et la féconde
diver sité de leurs cultures ». Le terme de diver sité cultu relle s'ins pire
alors de la biodi ver sité en écologie, et vise à protéger la diver sité des
patri moines cultu rels comme les langues en voie d'ex tinc tion, et à
recon naître que la richesse cultu relle est béné fique à l'humanité.

18

À partir des années 1960, l’idée de diver sité cultu relle insuffle une
nouvelle vision du déve lop pe ment culturel, parti cu liè re ment dans les

19



Texte introductif. La diversité culturelle et le numérique : enjeux et opportunités en Francophonie

pays déco lo nisés, dont le projet fran co phone, qui se dessine, est
parti cu liè re ment emblématique.

Cet enche vê tre ment originel, en Fran co phonie, des prin cipes et des
valeurs de diver sité dans l’unité, est voulu par les pères fondateurs 14

et se maté ria lise par la créa tion de l’Agence de coopé ra tion cultu relle
et tech nique (ACCT) à Niamey le 20 mars 1970, dont la mission
prin ci pale consiste en la diffu sion de la langue fran çaise comme
langue de coopé ra tion cultu relle multi la té rale et de soli da rité. Cette
mission reste jusqu'à aujourd’hui l’une des préoc cu pa tions majeures
de l’OIF. Elle repose sur l’idée d’une société fran co phone repensée
autour des prin cipes de singu la rité, de réci pro cité et de commu na lité
et « comme un devoir d’ouver ture et une approche de
l’inter cul tu ra lité comme l’horizon indé pas sable de la Civi li sa tion de
l’Universel » 15.

20

Il s’agit au niveau inter na tional de procéder à des adap ta tions
néces saires des systèmes de recon nais sance de la réalité
pluri cul tu relle, en concor dance avec la défi ni tion anthro po lo gique
donnée par l’UNESCO dans la Décla ra tion de Mexico sur les
poli tiques cultu relles, qui définit la culture comme : « l'en semble des
traits distinc tifs, spiri tuels et maté riels, intel lec tuels et affec tifs, qui
carac té risent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les
arts et les lettres, les modes de vie, les droits fonda men taux de l'être
humain, les systèmes de valeurs, les tradi tions et les croyances » 16.
En d'autres termes, la culture se mani feste de manière spéci fique
selon la diver sité des sociétés humaines.

21

En 1988, le secré taire général des Nations Unies, Javier Perez de
Cuellar, et le direc teur général de l'Unesco, Fede rico Mayor,
inau gurent ensemble la « Décennie mondiale du déve lop pe ment
culturel », où le prin cipe de diver sité cultu relle semble faire
consensus. À cet égard, la diver sité cultu relle se mani feste par la
recon nais sance des diffé rentes langues, histoires, reli gions,
tradi tions, modes de vie ainsi que toutes les parti cu la rités attri buées
à une culture. Dans cette pers pec tive, la recon nais sance de la
diver sité cultu relle vise avant tout, à promou voir la recon nais sance
mutuelle des iden tités cultu relles plurielles et des valeurs
fonda men tales des droits de l’Homme dans leur indi vi si bi lité, en
recen trant l’atten tion sur l'être humain.
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Prin cipe reconnu comme une alter na tive à l'ap proche apoca lyp tique
du « choc des civi li sa tions » popu la risé par Samuel Huntington 17, et
pour désa morcer la conflic tua lité irré ver sible entre les civi li sa tions
qu'il annonce 18. Il s’agit au contraire de maîtriser la dialec tique d’un
huma nisme univer sa liste dans le respect des iden tités plurielles et
diver si fiées, qui doivent être conso li dées et préser vées à
toute épreuve 19.

23

I.1.2. Mondia li sa tion et diver sité culturelle

Depuis trois décen nies au moins, le prin cipe de diver sité cultu relle
suscite un intérêt crois sant et peut être consi déré comme l'un des
enjeux majeurs autour de la mondialisation.

24

Avec l’accé lé ra tion de la mondia li sa tion et la fin de la guerre froide, la
diver sité cultu relle se trans forme en modèle de gouver nance
cultu relle mondia lisée. Pour certains, la mondia li sa tion des échanges
cultu rels entraîne une stan dar di sa tion et une unifor mi sa tion de la
culture. Pour d'autres, elle favo rise une plus grande diver sité
cultu relle et engendre, des phéno mènes contra dic toires sur les
iden tités cultu relles, la « marchan di sa tion de la culture » 20 ainsi que
des chan ge ments majeurs au niveau des poli tiques et stra té gies
natio nales et régio nales dédiées à la culture et bien au- delà. Par
consé quent, la mondia li sa tion ne se résume pas à la réduc tion des
échelles poli tiques à une seule entité englo bante : elle se carac té rise
par l'in ter dé pen dance de ces échelles.

25

Ce processus souligne la nature poly morphe et multi di rec tion nelle de
la recon nais sance de la diver sité cultu relle, complexi fiée par les
diffi cultés de gouver nance de la diver sité cultu relle face à l’évolu tion
verti gi neuse du numé rique. L’analyse de la diver sité cultu relle, de sa
recon nais sance et parti cu liè re ment de sa gouver nance consti tuent
des défis et des enjeux majeurs pour toutes nos sociétés, situés à
l'in ter sec tion de la culture et de la poli tique. On observe aujourd’hui
un va et vient inces sant entre une tran si tion progres sive de
dyna miques univer sa listes, favo ri sant la rencontre des cultures et des
langues, vers des dyna miques parti cu la ristes, axées sur la néces saire
recon nais sance des iden tités cultu relles plurielles.

26
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I.2. Recon nais sance inter na tio nale du
prin cipe de la diver sité culturelle
L'une des initia tives lancées pour promou voir la diver sité cultu relle
est incarnée par l’émer gence du concept d’excep tion cultu relle. Ce
concept a été lancé dans le débat public inter na tional, à la fin de la
guerre froide pour défendre la diver sité cultu relle, grâce aux efforts
des États membres et gouver ne ments de l’OIF et l'UNESCO, en
réac tion aux menaces posées par la mondia li sa tion et la libé ra li sa tion
des échanges commer ciaux sur les biens et services culturels.

27

I.2.1. La promo tion et la défense de la diver ‐
sité cultu relle : l’excep tion culturelle

En 1993, lors du sommet de la Fran co phonie à Maurice, les pays
fran co phones, notam ment la France, le Canada, et plusieurs pays
afri cains, se mobi lisent pour reven di quer l’adop tion du prin cipe
d’excep tion cultu relle. Ce concept vise à recon naître et à préserver la
spéci fi cité des biens et services cultu rels face aux dyna miques de
mondia li sa tion, néces si tant des normes juri diques spéci fiques. À cet
effet et dans le cadre des négo cia tions commer ciales sur l'Ac cord
général sur le commerce des services (AGCS/GATS) pendant le Cycle
d'Uru guay du GATT 21, une réso lu tion en faveur de l'ex cep tion
cultu relle est adoptée. Cette réso lu tion s'ap puie sur le prin cipe que
les œuvres artis tiques et les produits cultu rels ne peuvent être traités
comme de simples produits commer ciaux. Elles requièrent donc un
soutien spéci fique de l'État, par la mise en place d’un cadre
régle men taire englo bant tous les secteurs de la culture, pour
promou voir la diver sité des biens et services culturels.

28

Par ailleurs et en écho aux conclu sions de la Commis sion mondiale de
la culture et du déve lop pe ment, telles que présen tées dans le rapport
« Notre diver sité créa trice » publié par l'UNESCO en 1995, l’UNESCO
a renforcé la recon nais sance de la diver sité cultu relle ainsi que la
plura lité des normes qui la protègent. Ce renfor ce ment s'ap puie sur
le respect inté gral des droits humains, couvrant les dimen sions
poli tiques, civiles, cultu relles, écono miques et sociales.

29
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Dans la conti nuité de ce processus, l'UNESCO adopte lors de la
Confé rence de Stock holm en 1998, un plan d'ac tion axé sur les
poli tiques cultu relles pour le déve lop pe ment, mettant en avant la
néces sité de protéger la spéci fi cité des produits cultu rels.
Cepen dant, un tour nant majeur a eu lieu en 2001 avec l'adop tion par
l'UNESCO de la Décla ra tion univer selle sur la diver sité culturelle.

30

Cette nouvelle orien ta tion intro duit une équa tion nouvelle au
prin cipe de recon nais sance de la diver sité cultu relle impli quant un
triple processus d'hu ma ni sa tion, de socia li sa tion et de
singu la ri sa tion. La décla ra tion érige ainsi le respect de la diver sité
des cultures comme un outil essen tiel d'in ter cul tu ra lité pour « la
tolé rance, le dialogue et la coopé ra tion, dans un climat de confiance
et de compré hen sion mutuelles », consi déré comme « l'un des
meilleurs gages de la paix et de la sécu rité inter na tio nales »
(préam bule, §7).
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I.2.2. L’impor tance de la Conven tion sur la
protec tion et la promo tion de la diver sité des
expres sions culturelles

Pour sui vant cette démarche, l'UNESCO se dote d’un instru ment
normatif contrai gnant en adop tant la Conven tion sur la protec tion et
la promo tion de la diver sité des expres sions cultu relles le 20 octobre
2005, à l'oc ca sion de la 33  Confé rence géné rale de l'UNESCO. Cette
conven tion illustre une volonté ferme de trans former les prin cipes de
la décla ra tion univer selle sur la diver sité des expres sions cultu relles
en actions concrètes. Ainsi, la protec tion des cultures et des iden tités
devient un enjeu majeur néces si tant un cadre juri dique renforcé. Ce
tour nant décisif, où l'UNESCO attribue un cadre juri dique
contrai gnant à la « protec tion et promo tion de la diver sité des
expres sions cultu relles », résulte de négo cia tions globales menées de
1972 à 2005. La Conven tion de 2005 va au- delà de la simple
protec tion des inté rêts écono miques dans le secteur culturel. Elle
répond avant tout à la néces sité de s'adapter au contexte post- guerre
froide, marqué par un dépla ce ment de l'ac cent du « poli tique » vers le
« culturel ».
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Comme l’observe la Conven tion de l’UNESCO sur la diver sité des
expres sions cultu relles, les processus de mondia li sa tion, accé lérés
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par les avan cées rapides des tech no lo gies de l’infor ma tion et de la
commu ni ca tion, ont créé des condi tions inédites d’inter ac tion entre
les cultures. Toute fois, ces processus posent égale ment un défi
majeur pour la préser va tion de la diver sité cultu relle, en exacer bant
les risques de déséqui libres entre les pays riches et les pays en
déve lop pe ment. Dans ce contexte, la diver sité cultu relle émerge
comme un instru ment essen tiel pour protéger les cultures natio nales
face à la domi na tion d’un modèle culturel globa lisé. Dans son
préam bule, la Conven tion de 2005 affirme que « la diver sité cultu relle
crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit
les capa cités et les valeurs humaines, et constitue un moteur
essen tiel pour le déve lop pe ment durable des commu nautés, des
peuples et des nations » 22. Entrée en vigueur le 18 mars 2007, la
Conven tion met en avant l'uni cité des biens et services cultu rels,
porteurs d'iden tité, de valeurs, et de signi fi ca tion, tout en réaf fir mant
le droit souve rain des États à définir leurs propres poli tiques
cultu relles nationales.

De plus, la Conven tion souligne la néces sité de renforcer la
coopé ra tion inter na tio nale en matière cultu relle, en inté grant la
diver sité cultu relle comme un élément stra té gique dans les poli tiques
inter na tio nales et natio nales de déve lop pe ment, en tenant compte
égale ment de la Décla ra tion du Millé naire de l’ONU (2000) 23. A ce
titre, la Conven tion insiste sur « la recon nais sance de l’égale dignité
et du respect de toutes les cultures » (Article 2, « Prin cipes
direc teurs ») comme fonde ment de la protec tion et de la promo tion
de la diver sité des expres sions cultu relles. Bien que la Conven tion de
2005 ne fasse pas mention directe aux numé riques, elle évoque dans
son préam bule les « tech no lo gies de l'in for ma tion et de la
commu ni ca tion » ainsi que « les nouvelles tech no lo gies », en
établis sant une jonc tion entre diver sité cultu relle et accès équi table
au numé rique. Dès lors, peu importe la manière dont sont asso ciés
les termes diver sité cultu relle et numé rique, l'abou tis se ment révèle
une rela tion d’inter dé pen dance struc tu relle dans leur gestion, au
triple niveau inter na tional, régional, national.
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Une inter dé pen dance qui repose sur un certain nombre de facteurs
communs, tels que la recon nais sance de la culture comme pilier du
déve lop pe ment durable, du droit d’accès équi table à la diver sité des
expres sions cultu relles, les droits et les libertés qui en découlent et la
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gouver nance démo cra tique qu’elles supposent, et la mise en œuvre
effec tive de la conven tion sur la diver sité des expres sions cultu relles,
ainsi que les actions qui en découlent, dans
l’envi ron ne ment numérique.

La mise en œuvre concrète de ces actions est fonda men tale pour la
recon nais sance effec tive de la diver sité des expres sions culturelles.
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Cepen dant, l'in té gra tion de tous ces aspects dans les stra té gies de
coopé ra tion progresse lente ment, confrontée à divers défis,
notam ment quand l'en ga ge ment social et la recon nais sance du rôle
de la culture dans le progrès social restent faibles. Enfin, le manque
de ressources écono miques et le soutien limité freinent l'in té gra tion
de la culture dans les prio rités inter na tio nales de
déve lop pe ment durable 24.
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L’actua lité du sujet rejoint l’impor tance théo rique et pratique que
revêt la ques tion de la gouver nance de la diver sité cultu relle à l'ère du
numé rique puisqu’elle implique la gestion de dyna miques complexes
marquées par des enjeux géopo li tiques, géoé co no miques et
géocul tu rels enchevêtrés.
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II. La gouver nance de la diver sité
cultu relle à l'ère du numérique
Depuis plusieurs années, les enjeux liés aux tech no lo gies numé riques
et aux droits d’accès à la diver sité cultu relle occupent une place
centrale dans les débats inter na tio naux, notam ment à l'Or ga ni sa tion
mondiale du commerce, à l'UNESCO et à l'OIF. À ce titre, Jean
Musi telli rappelle que « la diver sité cultu relle est un enjeu perpé tuel,
exacerbé par les muta tions tech no lo giques ». 25
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Les défis de gouver nance de la diver sité cultu relle se mani festent,
d'une part, par les muta tions des droits d'accès à la culture et leurs
liens intrin sèques avec le déve lop pe ment durable et les droits
cultu rels. D'autre part, ces défis sont ampli fiés par les
boule ver se ments inter na tio naux causés par le nouvel écosys tème
numé rique et sa complexité. La compré hen sion de cette trajec toire a
pour mérite d’enri chir les débats autour des enjeux et défis du
numé rique, en prenant au sérieux le dialogue entre des dyna miques
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maté rielles et symbo liques, et la capa cité d’adap ta tion diffé ren tielle
des pays et gouver ne ments à la révo lu tion numérique.

II.1. Le droit d'accès à la diver sité cultu ‐
relle à l’épreuve des trans for ma ‐
tions numériques
Aujour d'hui, l'essor des tech no lo gies numé riques trans forme le
paysage culturel, renfor çant la perti nence et l'im por tance de la
Conven tion de 2005. A contrario, le numé rique complexifie
l'ap pli ca tion de la Conven tion sur la diver sité des expres sions
cultu relles par les États.

41

II.1.1. Complexité d’adap ta tion de la conven ‐
tion sur la diver sité cultu relle à l'en vi ron ne ‐
ment numérique

Plus de 20 ans après la promul ga tion de la Conven tion sur la diver sité
cultu relle et sa rati fi ca tion par 153 Parties, la mise en œuvre du droit
d'accès à la diver sité cultu relle reste complexe, surtout dans les
domaines du numé rique. L'im pact des trans for ma tions numé riques
complexifie l'ap pli ca tion de la Conven tion sur la diver sité des
expres sions cultu relles, surtout dans les pays en déve lop pe ment, ou
la mise en œuvre de la conven tion sur la diver sité cultu relle est
confrontée à une multi tude de résis tances et de défis, comme en
attestent un certain nombre de rapports des Parties à la convention.
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Ces défis sont parti cu liè re ment marqués par des inéga lités d'accès et
d'usage des tech no lo gies, rela tives en parti cu lier, à la diver sité
linguis tique, l'au dio vi suel, et des indus tries cultu relles et créa tives.
Elles reflètent des dispa rités sociales plus larges,
multi di men sion nelles néces si tant des adap ta tions constantes des
poli tiques natio nales dans les nouvelles tech no lo gies et des
inves tis se ments dans l'in no va tion et l’économie cultu relle, souvent
hors de portée des ressources limi tées de ces pays.
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Selon Véro nique Guèvremont 26, cette complexité est accen tuée par
quatre défis majeurs parti cu liè re ment prégnants dans les pays
émer gents : premiè re ment, il existe une mécon nais sance notable de
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la Conven tion parmi les gouver ne ments et la société civile.
Deuxiè me ment, les capa cités insti tu tion nelles limi tées et variables
pour déve lopper et financer des poli tiques de déve lop pe ment
tech no lo gique, illus trées par les budgets restreints des minis tères de
la tech no logie et de la culture et des arts, repré sentent un obstacle
signi fi catif. Troi siè me ment, la faiblesse des cadres juri diques adaptés
à la profes sion na li sa tion des métiers de l'art, ainsi que l'ab sence d'un
écosys tème viable. Enfin le déve lop pe ment des indus tries cultu relles
et créa tives, indis pen sables à la promo tion de la diver sité des
expres sions cultu relles, est confronté aux défis de l’implé men ta tion
effec tive dans un contexte où les dyna miques géopo li tiques et
écono miques peuvent parfois contra rier les idéaux de coopé ra tion et
de soli da rité internationale.

Dans ce contexte, trois tendances majeures influencent le droit
d’accès équi table à la diver sité des expres sions cultu relles : la
mondia li sa tion, les muta tions verti gi neuses des tech no lo gies
numé riques et la concen tra tion du pouvoir dans les indus tries
cultu relles numé riques. Cette concen tra tion favo rise certaines
expres sions cultu relles et langues au détri ment d'autres en impo sant
des contenus qui influencent la diffu sion et la produc tion des œuvres.
Actuel le ment, 95 % de l'éco nomie des appli ca tions numé riques est
concen trée dans dix pays, et sept des dix premières entre prises par
capi ta li sa tion bour sière reposent sur des plate formes numé riques,
phéno mène connu sous le terme de « plate for mi sa tion » des
indus tries culturelles.
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II.1.2. Frac ture numé rique, un défi majeur
en Francophonie

La Fran co phonie en tant qu’espace poli tique et culturel diver sifié est
égale ment confrontée à cet objet qui lui pose un nouveau défi :
l’émer gence d’une société basée sur les réseaux numé riques. La
frac ture numé rique « peut être définie comme une inéga lité face aux
possi bi lités d’accéder et de contri buer à l’infor ma tion, à la
connais sance et aux réseaux, ainsi que de béné fi cier des capa cités
majeures de déve lop pe ment offertes par les TIC » 27. Le fossé
numé rique exacerbe donc les défis exis tants des pays en
déve lop pe ment, notam ment les déséqui libres commer ciaux et
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l'in ca pa cité à accéder aux marchés cultu rels, acces si bi lité à
l’éduca tion et aux indus tries culturelles.

Cette frac ture numé rique se révèle à travers cinq facteurs
prin ci paux : la dispo ni bi lité des infra struc tures, l'ac ces si bi lité
finan cière des équi pe ments tech no lo giques et de la connec ti vité
Internet, l'adé qua tion des outils et des plate formes avec les besoins
réels et poten tiels des popu la tions, les compé tences en NTIC, et
enfin, l'ap pro pria tion sociale de ces tech no lo gies. Une approche
globale est donc néces saire pour réduire cette frac ture, en tenant
compte de l'en semble de ces facteurs interdépendants.
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En outre, la Fran co phonie s'est acti ve ment impli quée, alignant ses
prin cipes de coopé ra tion cultu relle et de renfor ce ment des indus tries
cultu relles des pays du Sud avec les objec tifs de la Conven tion. La
Fran co phonie doit relever le défi de la société numé rique en adap tant
ses poli tiques cultu relles et en gérant des dyna miques géopo li tiques,
géoé co no miques et géocul tu relles complexes. À ce sujet, le
numé rique offre aussi des oppor tu nités signi fi ca tives, surtout dans
les régions avec peu d'in fra struc tures de commu ni ca tion
tradi tion nelles. Il permet un saut tech no lo gique, faci li tant la
produc tion et l'accès aux expres sions cultu relles. Des équi pe ments
abor dables et des poli tiques inno vantes peuvent promou voir la
créa ti vité et l'in no va tion qui sont fonda men tales pour la
crois sance économique.
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II.2. Le numé rique, nouveau réfé ren tiel
de gouver nance de la diver ‐
sité culturelle

On peut dire que, les tech no lo gies numé riques ont profon dé ment
trans formé la créa tion, la produc tion, la distri bu tion et la
consom ma tion des biens et services cultu rels, les plaçant au cœur
des débats inter na tio naux dans des forums tels que l’Orga ni sa tion
mondiale du commerce, l'UNESCO et l’OIF.
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II.2.1. Mise en œuvre actua lisée du droit
d'accès au numérique

Les trans for ma tions numé riques obligent les États à revoir leurs
approches et modèles de gouver nance des poli tiques natio nales. Il est
primor dial de déve lopper des poli tiques publiques adap tées, pour
protéger et promou voir la diver sité cultu relle en inté grant cette
prio rité dans les poli tiques cultu relles, les systèmes éduca tifs et
d’ensei gne ment scien ti fique, tout en faci li tant l'accès
équi ta bleau numérique.
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À cet effet, il convient de distin guer trois aspects essen tiels pour la
gouver nance de la diver sité cultu relle : les condi tions maté rielles
d'accès au numé rique, les poten tia lités écono miques, sociales et
cultu relles offertes par cet accès, et les réali sa tions effec tives de ces
poten tia lités. Pour que la Conven tion, dans sa forme actuelle, puisse
réel le ment repré senter un chan ge ment décisif, il est indis pen sable
que les États s'en gagent réso lu ment et mettent en œuvre les
moyens nécessaires.
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C'est pour quoi l'UNESCO a mis en place une stra tégie proac tive pour
promou voir une « culture en réseaux », renfor çant ainsi son
leader ship dans la gouver nance cultu relle numé rique. Cette stra tégie
consiste à la mise en place des « méca nismes de suivi », tels que la
Confé rence des Parties et le Comité inter gou ver ne mental, pour
renforcer l'ap pli ca tion de la Conven tion sur la diver sité des
expres sions cultu relles. Ces efforts ont été consi dé ra ble ment enri chis
par une série de rapports publiés entre 2013 et 2015, plai dant pour
l'accès au droit à la diver sité cultu relle à l'ère numé rique. Ce
plai doyer a été parti cu liè re ment soutenu par le rapport de Louise
Beau doin, intitulé Conven tion sur la protec tion et la promo tion de la
diver sité des expres sions cultu relles : Impacts et enjeux du numérique,
soumis à l'OIF en avril 2014, et se distingue par son analyse des
contextes natio naux et inter na tio naux. Cette dyna mique a conduit à
l'éla bo ra tion de direc tives opéra tion nelles spéci fiques au numérique.
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II.2.2. Direc tives opéra tion nelles sur
le numérique

Depuis 2013, les Parties à la convention 28 ont présenté quatre
mesures prio ri taires. Premiè re ment, adopter une approche inté grée
pour le numé rique, en recon nais sant la néces sité d'une approche
globale pour aborder les enjeux du numé rique, face à la crois sance
rapide des marchés et aux pres sions écono miques qui pour raient
impacter la promo tion de la diver sité culturelle.
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Deuxiè me ment, investir dans les infra struc tures numé riques et
réduire la frac ture numé rique en renfor çant les capa cités
tech no lo giques et en offrant un accès égal aux tech no lo gies. Il s’agit
concrè te ment d’échanger les meilleures pratiques dans le secteur
culturel en four nis sant une base de données constam ment mise à
jour sur les poli tiques et les initia tives impac tant la diver sité
cultu relle. Troi siè me ment, renforcer les compé tences des
gouver ne ments, des acteurs cultu rels, des indus tries cultu relles et du
public, en inves tis sant dans les infra struc tures de commu ni ca tion et
en trans fé rant des connais sances et des tech no lo gies pour la
gestion culturelle.
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Quatriè me ment, le renfor ce ment du droit des États à élaborer des
poli tiques pour promou voir la diver sité cultu relle dans
l'en vi ron ne ment numé rique, tout en faci li tant l'accès aux expres sions
cultu relles mondiales, en amélio rant l'accès des œuvres aux canaux
de distri bu tion natio naux et mondiaux, en maîtri sant les tech no lo gies
numé riques par les créa teurs et les populations 29.
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Il reste encore beau coup à faire pour sensi bi liser les Parties à la
conven tion à l'adop tion de poli tiques publiques adap tées aux
circons tances spéci fiques de chaque pays, et à l'évo lu tion rapide des
tech no lo gies dans le secteur culturel 30. Pour se faire, il est essen tiel
d'éta blir la neutra lité tech no lo gique de la conven tion et de mettre en
place une direc tive numé rique globale qui influence l'en semble des
normes et les moda lités d'ap pli ca tion de la convention 31. Il est
égale ment impor tant pour les États de se doter de mesures
adéquates pour protéger tout en promou vant la diver sité, l'in clu sion,
l'éga lité entre les sexes, ainsi que la diver sité cultu relle et
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linguis tique, ceci passe entre autres par le respect des valeurs
démo cra tiques et les libertés fonda men tales en ligne et hors ligne.

III. Les nouvelles stra té gies
numé riques en Fran co phonie au
service de la diver sité culturelle
Depuis 1995, l'OIF a pris conscience de l'im por tance des tech no lo gies
de l'in for ma tion et de la commu ni ca tion (TIC), amor çant une
réflexion appro fondie sur ce sujet lors du VI  Sommet de la
Fran co phonie. Cette démarche s’inscrit dans une vision ambi tieuse
de la Fran co phonie numé rique, qui vise à promou voir une société
respec tueuse du droit inter na tional, des droits de l’Homme, et des
prin cipes de l’État de droit, tout en garan tis sant un accès équi table à
la diver sité des expres sions culturelles.
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Les chefs d'État et de gouver ne ment fran co phones ont exprimé leur
enga ge ment résolu en faveur d'un espace fran co phone dyna mique,
recon nais sant plei ne ment la richesse de la diver sité cultu relle qui le
compose. Cet enga ge ment s'est progres si ve ment renforcé,
notam ment après le Sommet de Beyrouth, qui a marqué une étape clé
en permet tant une parti ci pa tion active de la Confé rence minis té rielle
fran co phone de Rabat au Sommet mondial sur la société de
l'in for ma tion (SMSI). Lors du X  Sommet, les diri geants ont réaf firmé
leur soutien au SMSI, conso li dant ainsi une dyna mique qui a culminé
au XIII  Sommet par l'adop tion d'une décla ra tion offi cielle. Celle- ci a
chargé l'OIF d'éla borer une stra tégie TIC renou velée, destinée à
garantir un cybe res pace libre, acces sible, et riche en
contenus francophones.
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Dans ce cadre, l'OIF a élaboré plusieurs stra té gies pour les périodes
2012-2020, 2022-2026 et 2022-2030. Ces plans d'ac tion ambi tieux et
ciblés, ont pour but de répondre à des objec tifs précis dans le
domaine du numé rique. Ils abordent des enjeux variés, tels que
l'in for ma tique, les télé com mu ni ca tions, et les programmes éduca tifs,
tout en garan tis sant un accès équi table aux tech no lo gies pour
l'en semble des membres de la commu nauté fran co phone, dans la
diver sité de leurs expres sions cultu relles. Une évalua tion appro fondie
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de ces initia tives a été réalisée lors du XVIII  Sommet de la
Fran co phonie orga nisé à Djerba 32, au cours duquel a été lancé un
nouveau cadre numé rique pour la période 2022-2030.

e

L’adop tion de ce nouveau cadre illustre la déter mi na tion constante de
l'OIF à s’adapter aux avan cées tech no lo giques, tout en conso li dant la
coopé ra tion entre les pays fran co phones. Ces multiples stra té gies
visent à combler les dispa rités signi fi ca tives en matière d’accès aux
trans for ma tions numériques 33, pour harmo niser les poli tiques de
déve lop pe ment numé rique au sein de l’espace fran co phone en
sauve gar dant la diver sité des expres sions culturelles.
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III.1. Les stra té gies numé riques de
l'OIF : prin cipes et objectifs

III.1.1. La stra tégie Horizon 2020

La première stra tégie numé rique de l'OIF, initiée lors du XV  Sommet
de la Fran co phonie à Kinshasa en 2012 et inti tulée « Agir pour la
diver sité dans la société de l'in for ma tion », visait à répondre aux
boule ver se ments provo qués par le déve lop pe ment rapide des TIC.
Elle avait pour objectif de définir les axes d'in ter ven tion de l'OIF à
l'ho rizon 2020, en vue de créer une société de l'in for ma tion
démo cra tique, inclu sive, ouverte et transparente.
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En s’alignant sur les valeurs huma nistes de la Fran co phonie,
notam ment le partage, le respect de la diver sité et la soli da rité, la
stra tégie numé rique « Horizon 2020 » de l'OIF se concentre
préci sé ment sur plusieurs objec tifs clés visant à promou voir la
diver sité cultu relle et linguis tique au sein de ses pays membres. Elle
répond d’abord aux besoins d'in té gra tion de la Fran co phonie dans
l'éco nomie numé rique mondiale et à la proli fé ra tion du digital dans
les domaines écono miques, cultu rels et sociaux, dans la mesure où le
déve lop pe ment des infra struc tures numé riques est essen tiel non
seule ment pour la justice sociale, mais aussi en tant que moteur du
déve lop pe ment écono mique et vecteur de la construc tion d'une
société de la connaissance.
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En outre, elle favo rise le multi lin guisme en soute nant le
déve lop pe ment numé rique dans tous les États de l'OIF, faci li tant ainsi
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les échanges et la coopé ra tion entre les peuples autour des valeurs de
la Francophonie.

L'ana lyse des divers rapports dédiés à l'éva lua tion de cette stra tégie
révèle une insuf fi sance persis tante des infra struc tures de base dans
de nombreux pays fran co phones. L'accès à ces infra struc tures et leur
qualité sont intrin sè que ment liés à la réali sa tion d'ob jec tifs sociaux,
poli tiques et économiques.
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III.1.2. La Stra tégie de la Fran co phonie numé ‐
rique 2022-2026

La Stra tégie de la Fran co phonie numé rique 2022-2026 a été adoptée
par les chefs d’État à l’occa sion du XVIII sommet de la Fran co phonie
qui s’est tenu à Djerba 34. Cette stra tégie est en lien avec le thème du
Sommet : « La Connec ti vité dans la diver sité : le numé rique vecteur
de déve lop pe ment et de soli da rité dans l’espace fran co phone », elle
offre un nouveau cadre d’action pour accé lérer la trans for ma tion
numé rique de l’espace fran co phone et son inté gra tion dans
l’économie numé rique mondiale, dans le respect des droits humains
et de la démo cratie. La Stra tégie de la Fran co phonie numé rique
2022-2026 iden tifie des axes d’inter ven tion pour guider l’action des
pays fran co phones dans le domaine du numé rique jusqu’à 2026. Elle
inter vient dans un contexte de tran si tions et boule ver se ments
multiples et majeurs : vers une mondia li sa tion plus équi table, une
matu rité numé rique accrue et un déve lop pe ment écolo gique durable.
La pandémie de Covid- 19 a accentué les défis liés à la trans for ma tion
numé rique, notam ment en matière de droits humains, d'in clu sion, de
diver sité et de cybersécurité 35.
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Pour répondre à ces défis, la stra tégie 2022-2026 de l'OIF met
l'ac cent sur la lutte contre les frac tures numé riques, par des
initia tives pour la promo tion de la diver sité linguis tique face à la
domi na tion de l'an glais sur Internet, et la gestion des risques
numé riques tels que la cyber sé cu rité, le cybe rhar cè le ment et la
mani pu la tion de l'in for ma tion. En somme, elle vise à renforcer la
présence et l'in fluence de la langue fran çaise dans l'es pace
numé rique, tout en capi ta li sant sur le poten tiel du numé rique pour le
déve lop pe ment et la soli da rité au sein de la Francophonie.
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La stra tégie encou rage égale ment la produc tion et la promo tion de
contenus fran co phones, en soute nant les nouvelles formes
d'ex pres sion numé rique pour éviter tout retard suscep tible de freiner
la créa ti vité artis tique francophone.
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À cet effet, la stra tégie propose trois mesures clés :68

La première mesure a pour objectif prin cipal de renforcer les
capa cités d’action et de régu la tion des poli tique publiques des États
membres, ainsi que des auto rités locales et natio nales, afin d’adapter
les cadres régle men taires et les poli tiques publiques secto rielles, en
vue de favo riser la diver sité cultu relle et linguis tique, d’améliorer la
connec ti vité et l’accès au numé rique, notam ment dans les domaines
de la culture et de l’éduca tion, de renforcer l’iden tité et la confiance
numé riques, ainsi que de soutenir l’inno va tion, l’entre pre neu riat, et le
commerce numé rique. Cela contribue, en outre, à conso lider la
souve rai neté numé rique des pays francophones.
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La deuxième mesure en liaison avec la première intro duit des
nouveautés telles que l'amé lio ra tion de la décou vra bi lité des
contenus numé riques fran co phones. Ces efforts sont essen tiels d’un
côté pour renforcer l'in fluence et la présence du fran çais dans le
paysage numé rique mondial, et de l'autre, elles permettent de mettre
en lumière les travaux des cher cheurs fran co phones en ligne 36.
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De plus, la stra tégie vise à déve lopper une propriété intel lec tuelle
fran co phone en colla bo ra tion avec des orga ni sa tions inter na tio nales
comme l'UNESCO et l'Or ga ni sa tion mondiale de la propriété
intel lec tuelle (OMPI). Cela inclut des ques tions cruciales telles que les
brevets, les droits d'au teur, et la protec tion des contenus locaux
multi lingues, ainsi que des patri moines cultu rels et des
savoirs traditionnels.
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Enfin la troi sième mesure a pour objectif prin cipal la stimu la tion de
l'in no va tion au service de l'hu main. Cet objectif se maté ria lise
parti cu liè re ment par l’accom pa gne ment des jeunes entre prises
inno vantes, le déve lop pe ment des écosys tèmes des TIC, la
label li sa tion des solu tions d’utilité fran co phone, et la mise en place de
finan ce ments et de parte na riats ciblés. En outre, il s’agit de soutenir
la recherche, en parti cu lier celle des jeunes cher cheurs et des
femmes cher cheures, pour promou voir l’inclu sion, l’égalité des sexes,

72



Texte introductif. La diversité culturelle et le numérique : enjeux et opportunités en Francophonie

la non- discrimination, et le respect des droits humains et des
libertés fondamentales.

En somme, ces objec tifs visent à promou voir l’éduca tion, la diver sité
cultu relle et linguis tique, et l’employa bi lité, tout en assu rant un
déve lop pe ment numé rique respon sable et éthique.
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In fine, les deux stra té gies partagent des fonda tions communes,
notam ment la promo tion de la diver sité cultu relle et linguis tique,
ainsi que la créa tion d'un espace numé rique inclusif, soli daire et
respon sable. Elles ciblent égale ment des publics prio ri taires comme
les jeunes, les femmes et les filles. Toute fois, la première stra tégie
pose des objec tifs géné raux sans détailler de plan d'ac tion spéci fique
et prag ma tiques, alors que la seconde stra tégie présente des objec tifs
plus concrets et détaillés.
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Elle inclut par exemple des initia tives précises comme la forma tion
aux droits numé riques et l'édu ca tion aux médias, ainsi que la lutte
contre la malveillance et la haine en ligne.
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Si le numé rique offre de nombreuses oppor tu nités pour une
Fran co phonie riche cultu rel le ment, socia le ment et écono mi que ment,
il favo rise une diffu sion plus large de l'in for ma tion, faci lite les
syner gies entre les divers acteurs de la Fran co phonie (inter na tio naux,
étatiques, régio naux et locaux), et permet l'accès à des ressources
parta gées, même pour des acteurs géogra phi que ment éloi gnés. Le
numé rique peut cepen dant, devenir un vecteur d'ex clu sion lorsque
certains pays ou utili sa teurs ne béné fi cient pas des mêmes
condi tions ou ne disposent pas des moyens nécessaires.
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Dans cette pers pec tive, ces stra té gies mettent un accent parti cu lier
sur l'in clu sion, en ciblant spéci fi que ment les femmes et les jeunes,
dont l'accès à la connais sance demeure inégal. Elle s'en gage ainsi
dans une démarche de démo cra ti sa tion de l'accès au numé rique et,
plus large ment, à la culture.
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La Fran co phonie joue ainsi un rôle capital dans la coopé ra tion et la
concer ta tion pour relever les défis numé riques à l’échelle mondiale.

78



Texte introductif. La diversité culturelle et le numérique : enjeux et opportunités en Francophonie

III.2. Le cadre stra té gique de la Fran co ‐
phonie 2023-2030 : impacts stra té ‐
giques en devenir
Lors du XVIII  Sommet à Djerba, les chefs d'État et de gouver ne ment
membres de la Fran co phonie ont adopté des textes clés pour guider
l'OIF dans les années à venir, comme le « Cadre stra té gique de la
Fran co phonie 2023-2030 ».
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III.2.1. La défense de la diver sité cultu relle
et linguistique

Le Cadre stra té gique met en avant des prio rités telles que la
promo tion de la langue fran çaise, y compris dans l'es pace numé rique,
la défense de la diver sité cultu relle et linguis tique, et le soutien aux
indus tries cultu relles fran co phones. La Décla ra tion de Djerba, quant à
elle, aborde la régu la tion des services en ligne, en insis tant sur la
colla bo ra tion avec les plate formes pour modérer les contenus
dange reux et sur l'im por tance d'une régu la tion adaptée confiée à des
auto rités indépendantes.
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La Fran co phonie numé rique aspire à une civi li sa tion respec tueuse du
droit inter na tional relatif aux droits de l’Homme et des préro ga tives
de l’État de droit. Cette vision prône le respect et la protec tion des
valeurs démo cra tiques ainsi que des libertés fonda men tales, en ligne
comme hors ligne.
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Elle valo rise égale ment la diver sité, l’inclu sion, l’égalité des sexes, et la
diver sité cultu relle et linguistique.
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III.2.2. Le soutien aux indus tries cultu relles
et créa tives francophones

Lors du XVIII  Sommet de la Fran co phonie à Djerba, les indus tries
cultu relles et créa tives fran co phones sont abor dées par les Parties
prenantes. Elles sont perçues comme des moteurs essen tiels de
compé ti ti vité et de l'éco nomie du savoir désor mais au centre des
préoc cu pa tions inter na tio nales régio nales et nationales.
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Les indus tries cultu relles et créa tives (ICC) ont connu une crois sance
annuelle quatre fois supé rieure à celle du secteur manu fac tu rier dans
de nombreux pays de l’OCDE et en développement 37. Au cours des 30
dernières années, les ICC 38 ont été recon nues comme des moteurs
clés du déve lop pe ment écono mique et de la cohé sion sociale. Leur
crois sance soutenue, leur rési lience face aux crises écono miques,
leur synergie avec l'in no va tion tech no lo gique, et leur capa cité à
générer des emplois, notam ment pour les jeunes, renforcent l'idée
que les ICC pour raient offrir une voie alter na tive pour atté nuer les
défis des pays en déve lop pe ment et accé lérer leur
trans for ma tion socio- économique 39, plus parti cu liè re ment dans
l’espace francophone.
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Elles seront au cœur des discus sions du XIX  Sommet à Villers- 
Cotterêts, placé sous le thème « Créer, innover, entre prendre en
fran çais ». L'ob jectif est d'ex plorer les oppor tu nités offertes par ce
secteur en matière d'em ploya bi lité et de crois sance écono mique
mettant en lumière le lien entre le numé rique, la créa ti vité et
l'en tre pre neu riat. Parmi les ambi tions communes inscrites dans le
cadre stra té gique de la Fran co phonie 2023-2030, on retrouve le
soutien aux indus tries cultu relles et créa tives comme objectif
stra té gique majeur pour promou voir la diver sité cultu relle et
linguis tique dans le monde. Dans ce contexte de trans for ma tion
numé rique et de révo lu tion de l'in tel li gence arti fi cielle, la créa ti vité
devient une compé tence clé. À l'ère de la numé ri sa tion, les indus tries
cultu relles et créa tives (ICC) jouent un rôle central en réaf fir mant la
capa cité humaine à innover. Face aux défis inter na tio naux liés aux
ICC, il est crucial pour les pays fran co phones de s'adapter à ces
évolu tions et de réflé chir à des stra té gies d'échange de
bonnes pratiques.
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Cette dyna mique néces site une colla bo ra tion accrue entre les
insti tu tions de la Fran co phonie, les gouver ne ments, et les acteurs de
terrain, afin d'in té grer le numé rique comme un pilier central du
projet fran co phone, tout en préser vant la diver sité cultu relle et
patri mo niale de cet espace.

86



Texte introductif. La diversité culturelle et le numérique : enjeux et opportunités en Francophonie

IV. Regards croisés sur
les contributions
Les contri bu tions scien ti fiques de ce numéro spécial sont
prin ci pa le ment issues du colloque inter na tional consacré au thème
« Fran co phonie numé rique et diver sité cultu relle : dyna miques
centri fuges et centri pètes », qui s’est tenu à Tunis les 28 et 29
novembre 2022, à l’occa sion du XVIII Sommet de la Fran co phonie à
Djerba. Ce colloque a été orga nisé conjoin te ment par l’univer sité de
Tunis et l’Institut inter na tional pour la Fran co phonie (2IF) de
l’univer sité Jean Moulin Lyon 3 sous la direc tion scien ti fique de Sonia
Mbarek Rais et de Hong Khanh Dang 40 qui dirigent égale ment
ce numéro.
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La première contri bu tion de ce numéro est proposée par Saoussen
Fray Amor. Elle ques tionne comment les carac té ris tiques des réseaux
sociaux numé riques influencent la façon dont les femmes enga gées
dans la cause fémi niste agissent pour défendre leurs valeurs. En
menant des cas d’études précis dans le contexte tuni sien, l’auteur
démontre l’émer gence d’une nouvelle vague de mili tan tisme féminin
avec des acteurs qui ont déve loppé de nouvelles formes d'ac ti visme
en tirant parti des avan cées tech no lo giques pour promou voir la cause
fémi nine. Selon l’auteur, les réseaux sociaux numé riques ont
consi dé ra ble ment accentué la distance perçue entre les jeunes
fémi nistes et les orga ni sa tions fémi nistes tradi tion nelles en ce qui
concerne leur approche de l'ac ti visme. Ces jeunes mili tantes
accordent une grande impor tance à la démo cratie et rejettent
ferme ment les contraintes. Elles repré sentent une nouvelle
géné ra tion profon dé ment influencée par la nature démo cra tique de
l'es pace virtuel, ce qui les pousse à éviter l'en ga ge ment au sein des
struc tures tradi tion nelles du mili tan tisme, souvent dépour vues de
démo cratie interne. Elles ont exploité les oppor tu nités offertes par
les médias sociaux pour promou voir leur cause, trans for mant ainsi le
cybe res pace en un outil effi cace pour orga niser des
campagnes militantes.
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Le deuxième article sous la plume de Caro line Marcoux- Gendron
nous entraîne sur le terrain jusqu’ici trop rare ment abordé de
l’inter re la tion des tech no lo gies numé riques et de la musique dans la
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vie de personnes immi grantes. En s’appuyant sur une enquête auprès
de personnes nées au Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) et vivant à
Mont réal (Québec, Canada), l’auteur étudie le rapport entre les
tech no lo gies numé riques et la musique dans la vie de personnes
immi grantes dont les écoutes et pratiques liées à la musique ont été
appré hen dées comme des vecteurs de socia li sa tion et de socia bi lités
multiples. L’auteur démontre la manière dont les tech no lo gies
numé riques et la musique se combinent pour actua liser une diver sité
cultu relle vécue au quoti dien. Par leur inter re la tion, elles sous- 
tendent des inter ac tions sociales et musi cales multi si tuées, donnant
lieu à une forme de « pluri- ancrage », socio mu sical et géocul turel,
chez les personnes immi grantes rencon trées à Montréal.

Le troi sième article consacré au Burkina Faso et déve loppé par Abed- 
Nego Oubda s’inté resse à la contri bu tion du numé rique dans la
stra tégie d’inser tion de l'éco nomie burki nabè dans les chaînes de
valeur natio nales et inter na tio nales. L’auteur propose une approche
globale de l’économie burki nabè en prenant en compte des secteurs
prio ri taires dans les diffé rents maillons du processus de créa tion de
richesse (produc tion, trans for ma tion et commer cia li sa tion) aux
niveaux national et inter na tional. Il démontre le déficit de
compé tences profes sion nelles et la dépen dance des solu tions
tech niques et tech no lo giques impor tées, ce qui entraîne une sous- 
capacité perma nente des équi pe ments installés et un alour dis se ment
des coûts fixes. Dans la poli tique de Trans for ma tions indus trielles
et artisanales, le gouver ne ment burki nabè a pour ambi tion, à l’horizon
2027, de disposer d’un secteur secon daire dyna mique perfor mant et
moderne, soutenu par un tissu indus triel et arti sanal diver sifié,
compé titif, porteur de crois sance durable et emplois décents. Selon
l’auteur, la réus site d’une telle stra tégie ne pour rait se faire sans
l’impli ca tion du numé rique. Le déve lop pe ment des tech no lo gies
numé riques pour rait renforcer la rési lience écono mique du pays et
créer de nouvelles oppor tu nités de crois sance par des gains de
produc ti vité, d’inno va tion et d’inclusion.
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Abor dant l’étude de cas sur l’Institut de sauve garde du patri moine
national (ISPAN) en Haïti, la quatrième contri bu tion de ce numéro,
proposée par Pierre Michelot Jean Claude, vise à expli quer comment
valo riser adéqua te ment les objets cultu rels patri mo niaux dans un
contexte de crise patri mo niale géné ra lisée. Cet auteur s’inté resse au
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rôle des pratiques commu ni ca tion nelles dans la mise en valeur du
patri moine culturel dans les pays du sud. L’article fait état de la
volonté des diri geants haïtiens de promou voir le patri moine culturel
et démontre la néces sité de définir une stra tégie de commu ni ca tion
patri mo niale et de mettre en place une poli tique cultu relle adéquate.
Il aborde à la fois les atouts offerts par les moyens de commu ni ca tion
pour la mise en valeur des richesses cultu relles et les consé quences
de la frac ture numé rique pour les pays du Sud comme Haïti. À partir
de ces analyses, l’auteur insiste sur l'ur gence d’inscrire des pratiques
commu ni ca tion nelles adéquates dans le cadre global d'une poli tique
cultu relle face aux défis de construc tion iden ti taire, de
déve lop pe ment et de nouveaux rapports avec le monde.

Enfin, la cinquième et dernière contri bu tion de ce numéro, produite
par Adila Mehyaoui, ques tionne l’utili sa tion des tech no lo gies de
l’infor ma tion et de la commu ni ca tion pour l’ensei gne ment et son
impact sur l’ensemble de la société de l’infor ma tion et de la
connais sance. À travers une expé rience inédite rela tive à un public
d’appre nants univer si taires roumains avides de l’appren tis sage de la
langue, l’auteur porte une réflexion spéci fique au contexte
fran co phone en analy sant le rôle des nouvelles tech no lo gies pour la
trans mis sion de l’infor ma tion et la diffu sion du savoir en milieu
acadé mique. Il souligne la néces sité de moder niser les moyens
utilisés dans l’ensei gne ment impo sant une inter ac tion entre les
diffé rents acteurs impli qués dans la croisée d’une
coopé ra tion interdisciplinaire.
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Ce numéro de la Revue inter na tio nale des francophonies est complété
par deux textes essen tiels. Le premier est la Décla ra tion de Djerba du
19 et 20 novembre 2022 dans le cadre du XVIII  sommet de la
Fran co phonie ayant le thème « La Connec ti vité dans la diver sité : le
numé rique vecteur de déve lop pe ment et de soli da rité dans l’espace
fran co phone ». Dans ce docu ment, les chefs d’État et de
gouver ne ment des pays ayant le fran çais en partage engagent à
promou voir le numé rique comme outil au service de la mise en œuvre
des objec tifs de déve lop pe ment durable dans l’espace fran co phone.
Ils œuvre ront à la préser va tion de la diver sité dans l’espace
fran co phone en tant que source pérenne de richesse créa trice
d’oppor tu nités, dans la pers pec tive d’une mondia li sa tion plus
équi table, plus inclu sive, propice au dialogue entre les cultures, à la
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compré hen sion et au respect mutuels à travers, notam ment, un
usage inno vant du numé rique. Le deuxième texte essen tiel est
l’article « Les valeurs de la Fran co phonie au service de la diver sité
cultu relle » de Jean Musi telli dans le numéro 71 de La Revue
inter na tio nale et stratégique en 2008 41. Dans cet article, l’auteur a
analysé sous diffé rents angles les atouts de la Fran co phonie pour
devenir un des acteurs majeurs de la diver sité cultu relle. Enfin, la
recen sion d’ouvrage réalisée par Ayrton Aubry conclut cette livraison.
Elle porte sur l’ouvrage collectif La recons truc tion de l’Afrique et de la
fran co phonie dans les discours poli tiques de la France dirigé par Paul
Zang Zang, Venant Eloundou Eloundou, Sanda- Maria Arde leanu,
Louis Hervé Ngafomo.

V. Conclusion
À l’heure où nous écri vons ces lignes se prépare le XIX  sommet de la
Fran co phonie et qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2024, à la Cité
inter na tio nale de la langue fran çaise, à Villers- Cotterêts. Ce sommet
sera consacré au thème « Créer, innover, entre prendre en fran çais »,
couvrant ainsi les enjeux poli tiques, écono miques, numé riques et
cultu rels dans la diver sité de l’espace francophone.
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Il s’agira de porter plus haut cette prio rité numé rique concré tisée
progres si ve ment dans les stra té gies de la Fran co phonie numé rique et
dans la conti nuité du Sommet de Djerba, afin de s’adapter aux
muta tions globales induites par la diver sité cultu relle, désor mais au
cœur des processus trans na tio naux et au contexte de l'évo lu tion
verti gi neuse de l'in tel li gence arti fi cielle (IA). Les défis sont nombreux
pour neutra liser la radi ca li sa tion en ligne sous fond de repli
iden ti taire, ou encore pour s’ouvrir au pluri lin guisme, à travers une
approche inter cul tu relle effec tive et effi ciente. L’enjeu stra té gique
majeur consiste à renforcer les compé tences des acteurs cultu rels, en
parti cu lier dans les domaines du numé rique, de la créa tion, de la
diffu sion, de la distri bu tion, et de la promo tion des contenus
fran co phones en ligne. Pour cela, il est crucial de promou voir
l'échange de bonnes pratiques et de valo riser les succès à travers une
média tion concertée.
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En somme, la gestion de la diver sité cultu relle à l'ère numé rique
devrait être intrin sè que ment liée à la construc tion de la citoyen neté
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