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1. Retour vers le contenu de notre appel à contributions
2. Le sens de notre appel : plaidoyer pour un monde plus ouvert et plus
tolérant
3. À l’arrivée : quelques mots sur la nature des contributions retenues

TEXTE

Mé dias, Re li gions, Com pré hen ‐
sion, Ter ro risme, To lé rance

In tro duc tion
En ini tiant ce pro jet de pu bli ca tion sur cette thé ma tique, nous avons
pris un double pari : scien ti fique et po li tique. Le pari scien ti fique était
de re grou per dans un nu mé ro thé ma tique des tra vaux et ré flexions
de cher cheurs venus des di vers ho ri zons du monde fran co phone et
qui abordent le sujet avec une to na li té lo cale qui ren voie aux dif fé‐ 
rents contextes de pro duc tion et de dif fu sion des idées. L’autre pari,
plus po li tique, par tait du constat de mul tiples actes d’in com pré hen‐ 
sion par fois vio lents, à tra vers de ce que l’on nomme les « at ten tats
ter ro ristes ». Cette si tua tion alar mante au point de sus ci ter l’in di gna‐ 
tion de la se cré taire gé né rale de l’Or ga ni sa tion In ter na tio nale de la
Fran co pho nie (OIF), Michaëlle Jean 1, ap pelle de notre part le be soin
de construire un plai doyer pour une « éthique de la com pré hen sion » 2
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(Morin, 2000) et qui re joint l’idée de la « ci vi li sa tion de l’Uni ver sel  »
que théo ri sait un des pères fon da teurs de la Fran co pho nie 3, Léo pold
Sédar Sen ghor (Mc Cants et Me se role, 2016 ; Tou re reille, 2016).

Les mé dias sont in con tour nables, aussi bien dans leurs ca pa ci tés à
re layer les peurs et les craintes que dans les pos si bi li tés qu’ils offrent
pour construire une al ter na tive fon dée sur la culture de la paix. Il
reste donc, pour struc tu rer cette façon de pen ser, à dire com ment
nous nous y sommes pris, ce que nous vou lons trans mettre, et ce que
nous avons ob te nu. En somme, tout se dé cline en trois par ties dont
l’une rap pelle le conte nu de l’appel à contri bu tion pour ce nu mé ro
spé cial  (1), l’autre pré sente le sens de notre appel à un monde plus
ou vert et plus to lé rant  (2)  ; la troi sième par tie ré sume la na ture des
contri bu tions en re gis trées sur cette thé ma tique plus qu’ac tuelle sur
les rap ports entre mé dias et re li gions (3).

2

1. Re tour vers le conte nu de notre
appel à contri bu tions
Les re la tions entre les re li gions et les mé dias en par ti cu lier, peuvent
être abor dées de di verses ma nières. L’his toire a mon tré que les re li‐ 
gions ont sou vent usé des mé dias pour des rai sons di verses (Douyère,
Du four et Rion det, 2014 ; Lam bert et Mauss, 2014). La pre mière pa raît
évi dente  : le be soin de ré pandre le mes sage porté par les textes sa‐ 
crés ; la deuxième rai son, consé cu tive à la pre mière, est de per sua der
et fi dé li ser les croyants ; la troi sième rai son est d’at ti rer de nou veaux
fi dèles qui se raient sen sibles à la per sua sion éla bo rée par les stra‐ 
tèges re li gieux et re layée par les mé dias. C’est dans ce sens qu’on a pu
confondre les mé ca nismes de per sua sion à ceux de la pro pa gande.
Une confu sion qui confine à por ter des re gards contro ver sés sur le
sens à don ner à l’ex ploi ta tion des mé dias par les re li gions. Quand les
uns y ver ront une ins tru men ta li sa tion né ga tive, d’autres re tien dront
le po ten tiel d’hu ma ni sa tion que portent les mes sages re li gieux via
leur très forte mé dia ti sa tion. On voit qu’il n’y a donc rien d’in édit dans
l’étude des re la tions que peuvent en tre te nir les mé dias et les re li‐ 
gions.

3

En re vanche, ce qu’il y a de nou veau, c’est le contexte po li tique qui,
de puis la chute du Mur de Ber lin (1989) et l’ef fon dre ment des ré gimes
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com mu nistes de l’Est de l’Eu rope, a vu les re li gions connaître un nou‐ 
vel essor mé dia tique, ve nant com bler le vide idéo lo gique consé cu tif
au dé clin du com mu nisme, pour tant triom phant de puis la fin de la
Deuxième Guerre mon diale. Les re li gions de viennent de nou veaux
dis tri bu teurs de sens pour des in di vi dus en de mande d’un mes sage
trans cen dan tal leur per met tant de faire face aux contra dic tions d’une
exis tence que n’as sou vit plus la simple quête d’une ai sance ma té rielle.
Ce qui est nou veau aussi, c’est le contexte mé dia tique mar qué par le
dé ve lop pe ment ex po nen tiel des tech no lo gies de l’in for ma tion et de la
com mu ni ca tion (TIC) et l’avè ne ment de l’In ter net qui semble réa li ser
le rêve d’une so cié té vir tuelle qui fe rait tom ber les fron tières phy‐ 
siques des États, qui ré dui rait les dis tances et ou vri rait une nou velle
ère d’échanges à l’échelle mon diale. Serait- on ef fec ti ve ment et dé fi ni‐ 
ti ve ment plon gé dans le « vil lage pla né taire » pré dit par le cher cheur
ca na dien Mar shal Ma cLu han (1967) ?

Les mé dias étant des ins tru ments comme tant d’autres, ils ne valent
que par la dex té ri té avec la quelle les per sonnes les ma nient. En fonc‐ 
tion de l’ex ploi ta tion qu’on en fait au jourd’hui, on abou tit en core à des
ap pré cia tions tout aussi contro ver sées que par le passé. Les re li gions
ont donc in ves ti les nou veaux es paces de dif fu sion et de dis cus sion
of ferts par les mé dias. Aux mé dias tra di tion nels (presse, ra dio dif fu‐ 
sion, té lé vi sion) sont venus s’ajou ter ce que l’on nomme au jourd’hui,
sous une ap pel la tion gé né rique, les nou veaux mé dias. En ce sens,
devrait- on par ler à pro pos des rap ports entre mé dias et re li gions,
d’adap ta tion ou d’in no va tion ? Une autre ques tion est de sa voir si on
est plus ou moins dans l’ex ploi ta tion po si tive ou né ga tive des ou tils
mé dia tiques ? Ou bien le tout se réduirait- il à l’ap pré cia tion de l’in té‐ 
rêt qui est pour sui vi par telle ou telle autre re li gion, par telle ou telle
autre confré rie ou telle ou telle autre per sonne «  lé gi ti mée  » pour
agir au nom d’un groupe re li gieux ? Ces re la tions ne devraient- elles
pas être ap pré hen dées en te nant compte des ra pides mu ta tions tech‐ 
no lo giques, d’un contexte so cio lo gique mou vant et des évo lu tions
idéo lo giques et po li tiques qui trans forment et orientent nos pra‐ 
tiques quo ti diennes  ? C’est toute la pro blé ma tique que pose le pré‐ 
sent vo lume de la Revue In ter na tio nale des mondes fran co phones
consa cré aux rap ports entre mé dias et re li gions. À cette pro blé ma‐ 
tique s’ajoutent de nou veaux ques tion ne ments dic tés par l’ac tua li té.
Dans l'es pace oc ci den tal, le mul ti cul tu ra lisme do mi nant ne favorise- 
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t-il pas un trai te ment mé dia tique dif fé ren cié entre les vieilles pra‐ 
tiques chré tiennes et les confes sions re li gieuses nou vel le ment ar ri‐ 
vées  ? Le trai te ment mé dia tique n'entretient- il pas une confu sion
(dont souffre la ques tion re li gieuse elle- même) entre laï cisme et
athéisme  ? En quoi les nou velles tech no lo gies de l'in for ma tion  ne
rendent- elles plus désuète la dé non cia tion mé dia tique clas sique de la
ra di ca li sa tion des pra tiques re li gieuses et de l'ex tré misme ?

Si au cune de ces ques tions n’est for tuite, il va fal loir dire main te nant
plus pré ci sé ment ce qu’elles cher chaient à ex pri mer dans un contexte
in ter na tio nal par ti cu lier.

6

2. Le sens de notre appel : plai ‐
doyer pour un monde plus ou vert
et plus to lé rant
Nous l’avons rap pe lé supra, en 1989, un évé ne ment his to rique ma jeur
est venu chan ger le cours des re la tions in ter na tio nales jusque- là
struc tu rées par la confron ta tion idéo lo gique Est- Ouest, l’op po si tion
entre com mu nisme et ca pi ta lisme, la Guerre Froide entre prin ci pa le‐ 
ment les États- Unis et l’ex- URSS : c’est la chute du Mur de Ber lin qui
sem blait des ti ner le monde vers une pa ci fi ca tion des rap ports socio- 
culturels, une conso li da tion des re la tions entre les États et les
peuples. L’eu pho rie qui ré sul tait de cette nou velle si tua tion mon diale
était telle que des au teurs connus pour le suc cès de leurs es sais
s’étaient lan cés dans les pré vi sions les plus op ti mistes. Il en est ainsi
du pen seur amé ri cain d’ori gine ja po naise, Fran cis Fu kuya ma (1992),
qui dé cré tait la vic toire dé fi ni tive du ca pi ta lisme et de la dé mo cra tie,
et si mul ta né ment la fin dé fi ni tive du com mu nisme. Si de puis l’ex pres‐ 
sion de cet op ti misme dé bor dant, les évé ne ments (no tam ment l’at‐ 
ten tat ter ro riste du 11 sep tembre 2001 aux États- Unis) semblent dé‐ 
men tir la thèse de Fu kuya ma, l’au teur reste per sua dé que ses pré vi‐
sions sont fon dées, consi dé rant les aléas comme des ac ci dents, mais
pas comme des points de rup tures his to riques dans la marche uni‐ 
taire des États et des Na tions vers une même di rec tion. Dans une en‐ 
tre vue ré cente avec la presse qué bé coise, Fu kuya ma af firme : « L'his‐ 
toire va vers une di rec tion, celle de la dé mo cra tie et du ca pi ta lisme.
Mais il peut y avoir des al lers et re tours dans ce pro ces sus, qui peut être
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long. Pre nez l'Eu rope  : elle a connu des ré vo lu tions dé mo cra tiques en
1848, mais il a fallu at tendre 100 ans pour que le conti nent soit réel le‐ 
ment dé mo cra tique, et même jus qu'en 1989 si on tient compte de l'Eu‐ 
rope cen trale » (La Presse, 2014).

Avant Fu kuya ma, son col lègue et com pa triote Jo seph Nye (1990) ex‐ 
pri mait éga le ment un op ti misme sans li mite, en cou ra gé lui aussi par
le nou veau cours pris par les évè ne ments mon diaux dans les an nées
1990. Il pro je tait même la fin des guerres clas siques, en théo ri sant
une nou velle ap proche sym bo li sée par ce qu’il ap pe la le «  soft
power  » dé crit comme «  la ca pa ci té à at teindre les ré sul tats dé si rés
dans les af faires in ter na tio nales par l'at trac tion plu tôt que par la
contrainte, en per sua dant les autres de suivre, ou les ame ner à ac cep ter
les normes et les ins ti tu tions qui pro duisent le com por te ment dé si ré »
(Nye, cité par Gué hen no, 1999, 7). Le « soft power » re po se rait ainsi
sur « l'at trait (ap peal) qu'exercent les idées, la ca pa ci té à fixer l'agen da
de façon à mo de ler les pré fé rences des autres » (Gué hen no, ibid, 7). Si,
concluait Nye, un État réus sit ainsi à faire lé gi ti mer son pou voir aux
yeux des autres et à ins tau rer les ins ti tu tions in ter na tio nales qui les
en cou ragent à en di guer ou li mi ter leurs ac ti vi tés, il n'a plus guère be‐ 
soin de dé pen ser au tant ses res sources éco no miques et mi li taires
tra di tion nel le ment coû teuses. Il ap pa raît d’ailleurs, si l’on en croit
Gué hen no (1999), que cet at trait avait déjà fait ses ef fets, ce qui pou‐ 
vait ex pli quer, aux yeux de l’au teur, pour quoi les ci toyens amé ri cains
étaient de moins en moins in té res sés à voir leur gou ver ne ment se
mêler de ce qui se pas sait à l’ex té rieur. Un ex té rieur qu’ils consi dè re‐ 
raient comme une copie, une imi ta tion de ce qui se pas sait aux États- 
Unis. Au tre ment dit, tant que le reste du monde man ge rait les pro‐ 
duits de Mc Do nald, boi rait du coca- cola, achè te rait les lo gi ciels de
Mi cro soft et les der niers mo dèles Ipad et IPhone de Apple, res te rait
bran ché sur Fa ce book ou les autres ré seaux so ciaux po pu laires, il fau‐
drait s’en fé li ci ter et ne point consi dé rer le phé no mène ten dant à
l’ho mo gé néi sa tion cultu relle, me nant à «  l’amé ri ca ni sa tion du
monde » (Gué hen no, 1999) au tre ment, ou s’en pré oc cu per plus que de
rai son (Bar ber, 2001).

8

Les at ten tats du 11 sep tembre 2001 contre les deux tours à New York,
aux États- Unis, étaient ainsi venus rompre de façon bru tale cet op ti‐ 
misme bâti sur la forte croyance d’une dis sé mi na tion à l’échelle mon‐ 
diale de l’« Ame ri can way of life ». Pour tant, au mo ment où Fu kuya ma
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et Nye ex pri maient au tant d’en thou siasme sur les ca pa ci tés at trac‐ 
tives du mo dèle oc ci den tal et sur tout amé ri cain, un autre au teur
amé ri cain, Sa muel Hun ting ton, te nait un dis cours ex trê me ment pes‐ 
si miste fondé sur l’im pos si bi li té, selon lui, de rap pro cher des aires
cultu relles dif fé rentes. Hun ting ton pos tu lait une di ver gence pro fonde
de vi sion po li tique, de va leurs cultu relles qu’il ré su mait à tra vers cette
ex pres sion de ve nue cé lèbre  : «  choc des ci vi li sa tions  » (1993). Hun‐ 
ting ton ne par ta geait pas l’op ti misme af fi ché par Fu kuya ma avec sa
thèse de la « fin de l’his toire ». Au contraire, il es ti mait que le monde
al lait vers un « clash » causé par de pro fondes contra dic tions aux re‐ 
lents iden ti taires et re li gieux. L’au teur dé cri vait plu sieurs aires de ci‐ 
vi li sa tions dis tinctes (l’oc ci dent chré tien fai sant face no tam ment à
l’is la misme, et de vant comp ter avec d’autres cultures dis tinctes d’ori‐ 
gines afri caine, hin doue, boud dhiste, chi noise, ja po naise et éven tuel‐ 
le ment latino- américaine) (Palou La coste, 2010  ; Loum, 2017). Selon
Hun ting ton, «  le ré veil re li gieux in ter ve nu de puis les an nées 1970, la
mon tée de la mon dia li sa tion éco no mique et de la dé mo cra tie po li tique
ne vont pas (contrai re ment aux es poirs naïfs des in ter na tio na listes
amé ri cains), se tra duire par un rap pro che ment des ré gimes et des
peuples. On va vers une nou velle af fir ma tion de soi, éven tuel le ment
agres sive, de nou velles puis sances sur le mode du na tio na lisme iden ti‐ 
taire di ri gée contre l’Oc ci dent jusque- là do mi nant. Hun ting ton fait
éga le ment un sort par ti cu lier à l’islam qu’il consi dère comme en quasi- 
guerre avec l’Ouest. Pour lui, les fron tières de l’islam sont san glantes et
cette aire de ci vi li sa tion en ex pan sion dé mo gra phique conti nue ra à
pro vo quer des conflits avec ses voi sins jusqu’à l’abou tis se ment de sa
tran si tion dé mo gra phique » (Palou La coste, 2010, op. cit.). La conclu‐ 
sion pra tique de Sa muel Hun ting ton est d’une grande clar té mais
aussi d’un cy nisme ma ni feste  : «  les pays oc ci den taux, et donc les
États- Unis et l’Eu rope qui ap par tiennent ob jec ti ve ment à la même ci vi‐ 
li sa tion, doivent se ser rer les coudes afin de faire face en semble à ces
in quié tants ad ver saires que sont sur tout les is la mistes issus de la ci vi li‐ 
sa tion arabo- musulmane » (ibid.).

Com ment ex pli quer des lec tures si op po sées et contra dic toires sur
l’état du monde et la dif fi cul té à des si ner une pros pec tive in tel lec‐ 
tuel le ment co hé rente ? Le « nou veau désordre mon dial » (Lel louche,
1992) et le «  re tour ne ment d’un monde privé de sens  » (Badie et
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Smouts, 1999) ob ser vés après la fin de la Guerre Froide, en seraient- il
l’ex pli ca tion ?

Si notre ob jec tif n’est pas d’ar bi trer ces points de vues contra dic toires
ex pri més sur l’état du monde et de son de ve nir par des au teurs aussi
res pec tables les uns que les autres, notre pro pos se veut ré so lu ment
op ti miste en consi dé rant que la to lé rance re li gieuse, l’ac cep ta tion des
dif fé rences, le com bat pour la di ver si té cultu relle ne sont pas des
vains mots. L’avè ne ment en 2005 de la Conven tion in ter na tio nale sur
la di ver si té cultu relle (com bat porté au sein de l’UNES CO prin ci pa le‐ 
ment par des États fran co phones, le Ca na da, le Qué bec, la France)
n’est pas qu’une goutte d’es poir dans un océan de pes si misme. Le ré‐ 
af fir mer dans un contexte mar qué par la re cru des cence des actes
d’in to lé rance (le ter ro risme et toutes les haines qu’il char rie) est une
exi gence, que dire, une nou velle forme de res pon sa bi li té in tel lec‐ 
tuelle. Il s’agit juste de rap pe ler la né ces si té pour les cultures, les re li‐ 
gions, d’éta blir des in ter ac tions créa trices, d’en cou ra ger une forme
de « créo li sa tion », qui ren voie par ailleurs à la « ci vi li sa tion de l’Uni‐ 
ver sel » (Sen ghor, 1988).

11

Comme nous l’avons évo qué dans les pages qui pré cèdent, les mo ti va‐ 
tions qui ont pré si dé au choix de ce nu mé ro spé cial sur les rap ports
entre mé dias et re li gions, sont dic tées par le constat quasi quo ti dien
de la cris tal li sa tion des in to lé rances, à tel point que si l’on de vait
choi sir le terme le plus mé dia ti que ment uti li sé ces der nières an nées,
il n’y a aucun doute que le «  ter ro risme  » oc cu pe rait la pre mière
place. L’hy per tro phie des usages mé dia tiques du terme « ter ro risme »
a fait ou blier l’exi gence dé on to lo gique de la pré ci sion. Du côté des
pays mu sul mans, l’on dé nonce sou vent l’amal game fait entre ter ro‐ 
risme et re li gion dans les mé dias oc ci den taux. Des dé non cia tions qui
trouvent échos dans les thèses déjà dé ve lop pées en 1997 par Ed ward
Said dans son ou vrage Co ve ring Islam: How the Media and the Ex perts
de ter mine how we see the Rest of the World. D’autres mettent l’ac cent
sur l’hy per mé dia ti sa tion des consé quences du ter ro risme in ter na tio‐ 
nal qui, pour tant, fe rait beau coup moins de vic times à l’échelle mon‐ 
diale qu’au ni veau na tio nal ou ré gio nal. Au tre ment dit, le ter ro risme
dit « is la mique » tue plus de mu sul mans que de non mu sul mans, mais
dans des zones qui se raient moins cou vertes mé dia ti que ment qu’un
évè ne ment se dé rou lant à New- York, à Paris ou à Bruxelles.
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L’on re pro che rait même aux grands mé dias de ne s’in té res ser qu’aux
évè ne ments mal heu reux su bli mant les po si tions ex tré mistes, et de ne
point se fo ca li ser sur les exemples de to lé rance re li gieuse don nant
lieu à des ex pé riences de par tage, de so li da ri té, bref sym bo li sant ce
que l’hu main a de mieux en soi. Le mo dèle ka zakh est par exemple
très peu mé dia ti sé : « Le plu ra lisme re li gieux est la marque de la so‐ 
cié té ka za khe. La pro mo tion des re la tions ami cales entre les dif fé‐ 
rentes re li gions ca rac té rise les as pi ra tions po li tiques du Ka za khs tan,
tant sur la scène in ter na tio nale qu'au plan na tio nal » di sait le Rap por‐ 
teur spé cial des Nations- Unies sur la li ber té de re li gion ou de convic‐ 
tion, en 2014 4 (Bie le feldt, 2014). Com ment ex pli quer his to ri que ment
le suc cès d’une co ha bi ta tion si har mo nieuse entre dif fé rentes re li‐ 
gions dans ce pays de ve nu un mo dèle mon dial de to lé rance  ? «
Toutes les re li gions du monde ont lais sé leur marque sur les terres du
Ka za khs tan, ce qui ex plique pour quoi nous sommes étran gers à l'in‐ 
to lé rance et au fa na tisme re li gieux », di sait son pré sident, Na zar baïev
(UN Chro nicle, 2013). Lorsque, par exemple, le phé no mène mi gra toire
sus cite dans cer tains États des in quié tudes en terme de me naces
iden ti taires, il est his to ri que ment pré sen té au Ka za khs tan comme
une va leur cultu relle ajou tée : « Les cultures no mades, contrai re ment
aux com mu nau tés qui se sont ins tal lées du rant les époques pré in dus‐ 
trielle et in dus trielle, ont été en per ma nence confron tées aux di vers
as pects des mi gra tions. Elles ont éta bli un en semble de tra di tions et
de ri tuels concer nant la façon de trai ter les mi grants et l'hos pi ta li té,
rè gle men tés non seule ment au ni veau de l'État, mais plus im por tant
en core, à l’échelle com mu nau taire » (UN Chro nicle, 2013). Est- il alors
éton nant de voir ce pays, le Ka za khs tan, être à la pointe du com bat
pour le rap pro che ment des peuples et des cultures au sein des Na‐ 
tions Unies ? 5

13

De tels exemples en cou ra geant la to lé rance re li gieuse et le rap pro‐
che ment entre les peuples, montrent, s’il en était en core be soin, que
tout n’est que ques tion de vo lon té po li tique, les peuples ayant déjà
com pris que ce qui les unit est bien plus im por tant que ce qui les sé‐ 
pare. Ce qui peut les dif fé ren cier ré side non moins in trin sè que ment
dans leurs croyances cultu relles ou re li gieuses que dans l’ins tru men‐ 
ta li sa tion qui peut en être faite à des fins po li ti ciennes. À côté de
l’exemple ka zakh, com ment ne pas pen ser au mo dèle sé né ga lais ? Ce
pays fran co phone situé dans la par tie ouest- africaine, comp tant près
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de 95 % de mu sul mans, a été di ri gé pen dant 20 ans par un pré sident
de la Ré pu blique issu de la mi no ri té ca tho lique com po sée de 3 % de la
po pu la tion.

La mul ti pli ca tion des pla te formes mé dia tiques à l’ère dite nu mé rique
devrait- elle pou voir fa vo ri ser la créa tion d’ins tances qui ré in ventent
au sens mo derne «  l’éthique de la dis cus sion  » rêvée par Ha ber mas
(1992) et «  l’éthique de la com pré hen sion  » théo ri sée par Morin
(2000) ? Tout compte fait, si la haine, l’in to lé rance, les op po si tions sur
fond de di ver gence re li gieuse ont été si for te ment mé dia ti sées, il faut
in ter ro ger le ca rac tère spec ta cu laire des évè ne ments qu’elles gé‐ 
nèrent pour ex pli quer leur pou voir d’at trac tion mé dia tique. Notre
ques tion est de sa voir si les contre- exemples for te ment mé dia ti sés
ne contri bue raient pas plus à cris tal li ser les ten sions et à cris per les
an ta go nismes ? A contra rio, une plus grande fo ca li sa tion mé dia tique
sur les exemples de co ha bi ta tion heu reuse entre cultures et re li gions
di verses ne participerait- elle pas ef fi ca ce ment à une nou velle pé da‐ 
go gie ac tive contre la ra di ca li sa tion et les ex tré mismes  ? Mais, par
ailleurs, pourrait- on re pro cher aux jour na listes d’avoir une in ter pré‐ 
ta tion même biai sée de la réa li té puisque leur mé tier consiste à in ter‐ 
pré ter le monde, à cher cher à don ner sens à l’ac tua li té  ? Un vieux
débat, certes, qui rap pelle les deux éthiques de Max Weber : l’éthique
de la convic tion et l’éthique de la res pon sa bi li té (Weber, 1959).

15

Le dis cours de la Fran co pho nie est his to ri que ment ancré dans la pro‐ 
mo tion de va leurs comme la to lé rance et le dia logue. La phi lo so phie
des édi teurs de ce pré sent nu mé ro en épouse les contours, sans ja‐ 
mais les épui ser. Voilà pour quoi en choi sis sant la thé ma tique « rap‐ 
ports entre mé dias et re li gions » pour ce pré sent nu mé ro, nous avons
sol li ci té des études de na ture em pi rique ou théo rique réa li sées dans
l’es pace fran co phone en ten du au sens large. Au tre ment dit, dans les
cinq conti nents où peuvent se trou ver des com mu nau tés fran co‐ 
phones par ta geant les va leurs de to lé rance, d’hu ma nisme, d’ou ver ture
et de di ver si té de la Fran co pho nie. Les pos si bi li tés de choix des su jets
à abor der cou vraient ainsi une large pa lette :

16

Mé dias et mes sage théo lo gique
Émis sions re li gieuses dans les mé dias clas siques ou tra di tion nels
Place de la re li gion dans les nou veaux mé dias
Po li tique, mé dias et re li gions
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Mé dias, re li gions, mul ti cul tu ra lisme, di ver si té cultu relle
Ex ploi ta tion mé dia tique des signes, pra tiques et dis cours re li gieux
Dia logue, to lé rance et in ter re la tion dans les dis cours re li gieux mé dia ti sés
In ter net et pro pa gande re li gieuse
Mé dia ti sa tion des ra di ca lismes et des ex tré mismes re li gieux

Qu’en est- il donc à l’ar ri vée ?17

3. À l’ar ri vée : quelques mots sur
la na ture des contri bu tions re te ‐
nues
L’op tion ou verte à des contri bu tions pou vant venir de tous les coins
de l’es pace fran co phone a ac cou ché de textes ori gi naux abor dant la
thé ma tique «  rap ports entre re li gions et mé dias  » sous des angles
jusque- là très peu ex plo rés. Les au teurs nous trans portent vers des
uni vers où l’on ren contre des pro blé ma tiques riches de leur ni veau
d’abs trac tion théo rique, sans igno rer des oc cur rences éprou vées par
un cer tain em pi risme ou un em pi risme cer tain. Il en est ainsi de la
contri bu tion de Mi chel Fi lion «  L’af fir ma tion iden ti taire du Ca na da
fran çais au moyen de la radio- télévision : un phé no mène bien tôt sé‐ 
cu laire ». L’au teur se de mande si dans un contexte de mon dia li sa tion
triom phante, la ques tion des spé ci fi ci tés na tio nales gar de rait en core
toute sa per ti nence, toute son ac tua li té ? Le Ca na da, de par sa confi‐ 
gu ra tion géo cul tu relle se rait un la bo ra toire pour tes ter la va li di té
scien ti fique de ce ques tion ne ment. L’au teur s’y em ploie en dé mon‐ 
trant que dans une pers pec tive vé ri ta ble ment so ciale, l’éton nant phé‐ 
no mène iden ti taire de la fran co pho nie ca na dienne rap pelle la né ces‐ 
si té de consi dé rer le mi lieu cultu rel ori gi nal tout au tant, sinon da van‐ 
tage, que la stricte éco no mie po li tique. Épou sant une dé marche d’his‐ 
to rien, l’au teur nous conduit vers des sen tiers où l’on dé couvre que
l’af fir ma tion iden ti taire du Ca na da fran çais par le moyen de la radio- 
télévision ré sulte d’une suc ces sion de contextes his to riques qui
laissent une large part au rôle exer cé par les usa gers eux- mêmes.
Pour com prendre donc la sin gu la ri té du cas ca na dien telle que re flé‐ 
tée par les mé dias et no tam ment la radio- télévision, on ne peut igno‐ 
rer le fait que ces usa gers sont de puis long temps di vi sés en deux
prin ci pales com mu nau tés lin guis tiques, pour ne pas dire deux en ti tés

18
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na tio nales dis tinctes, qui ar rivent à des ni veaux forts dif fé rents quant
à la consti tu tion de l’iden ti té col lec tive au moyen des mé dias de
masse. On y lit aussi un plai doyer pour le main tien et le ren for ce ment
du dif fu seur pu blic de l’in for ma tion qui échappe par tiel le ment à «  la
dic ta ture du mar ché » et qui a eu un ap port his to rique, mais aussi ac‐ 
tuel, dans l’af fir ma tion d’une iden ti té fran co phone forte dans un
contexte an glo phone ma jo ri taire. L’ou ver ture vers une « ins tru men ta‐ 
li sa tion » po si tive des mé dias est ici consta tée.

L’«  ins tru men ta li sa tion » po si tive des mé dias de vient une brèche où
pour rait na tu rel le ment s’en gouf frer la contri bu tion tout aussi ori gi‐ 
nale de Sa hite Gaye qui porte sur les nou velles pla te formes d’ex pres‐ 
sion re li gieuses, celles que per met cet outil ex tra or di naire dans tous
les sens du terme que consti tue l’In ter net. Le titre en donne une in di‐ 
ca tion claire  : «  Ap pro pria tion des ré seaux so ciaux nu mé riques par
les mou ve ments sou fis : entre nou velles formes or ga ni sa tion nelles et
défis com mu ni ca tion nels ». L’au teur cherche à mettre en évi dence la
pro blé ma tique de l’ap pro pria tion des mé dias so ciaux par les mou ve‐ 
ments sou fis. L’étude re pose sur l’ana lyse des usages ob ser vés sur les
ré seaux so ciaux, en pre nant en compte la di men sion sym bo lique qui
en toure une or ga ni sa tion soufi choi sie à titre d’exemple et comme
cas pra tique. Il in siste d’abord sur la forte di men sion sym bo lique de
ce type de groupe re li gieux, avant de nous mon trer com ment les
modes d’or ga ni sa tion re li gieuse im pactent sur la na ture des usages
des ré seaux so ciaux nu mé riques. Les mu ta tions ob ser vées par l’au‐ 
teur dé bouchent sur le constat d’un re nou vel le ment des mé thodes
qui, jadis, fai saient le mys tère des mou ve ments sou fis. Au tre ment dit,
les pos si bi li tés tech niques d’ex pres sion of fertes par les nou velles pla‐ 
te formes nu mé riques obligent les mou ve ments re li gieux sou fis à re‐ 
nou ve ler leurs pra tiques com mu ni ca tion nelles pour s’adap ter à un
contexte tech no lo gique en mu ta tion ac cé lé rée. L’au teur dé montre, à
l’aide de plu sieurs exemples, com ment le sou fisme en se dis tin guant
par rap port à une com pré hen sion or tho doxe de l’Islam, trouve toute
sa place dans cette pro blé ma tique qui in ter roge les rap ports entre
mé dias et re li gions.

19

Mais, si la ten dance est d’in ves tir mas si ve ment les nou velles pla te‐ 
formes nu mé riques, on au rait tort de croire qu’In ter net est de ve nu le
sup port ex clu sif par le quel il faut ap pré hen der le phé no mène re li‐ 
gieux. Au contraire, les mé dias tra di tion nels res tent dans une cer ‐
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taine me sure une vi trine à tra vers la quelle on peut ob ser ver l’ins tru‐ 
men ta li sa tion de la re li gion, mais à des fins qui ne sont pas tou jours
celles pour les quelles on les en vi sa ge rait a prio ri. C’est tout le sens de
la contri bu tion de Se rigne Sylla in ti tu lée « De l’art de la pro pa gande à
l’art du ma na ge ment  : Fonc tions de la com mu ni ca tion re li gieuse  ».
Cette re cherche em pi rique qui s’ap puie au tant sur une étude des
pro grammes que des en tre vues avec les édi teurs et les té lé spec ta‐ 
teurs, porte sur un sup port mé dia tique qui re ven dique ou ver te ment
son sta tut de « média confes sion nel ». Il res sort de cette étude des
in for ma tions pré cieuses sur les fonc tions de la com mu ni ca tion re li‐ 
gieuse et le rôle de la re li gion dans le ma na ge ment des or ga ni sa tions.

Ce type d’étude em pi rique ex plo rant les mo ti va tions avouées ou non
des « nou veaux en tre pre neurs re li gieux » dans le champ de la com‐ 
mu ni ca tion mé dia tique, ins pire éga le ment la contri bu tion de Sarr et
Loum in ti tu lée : « Les mé dias et la confré rie mou ride au Sé né gal ». En
ci blant un pays pré sen té comme «  la vi trine dé mo cra tique en
Afrique  », les au teurs dé montrent qu’au Sé né gal, les rap ports de
forces et les re la tions de do mi na tion sont or ga ni sés de telle sorte que
pour com prendre com ment fonc tionnent les champs po li tique et mé‐ 
dia tique, il faut d’abord étu dier la re la tion qu’ils en tre tiennent avec le
champ re li gieux. Dans un pays com po sé de près de 95 % de mu sul‐ 
mans, il pré vaut ce que l’on nomme le « phé no mène confré rique ». On
y dé compte quatre grandes confré ries sou fies. C’est dans ce contexte
de di ver si té re li gieuse ou plu tôt confré rique que se situe cette pré‐ 
sente contri bu tion basée, dans un pre mier temps, sur des études de
cas qui montrent que les vé ri tables dé ten teurs du pou voir ne sont pas
seule ment ceux lé gi ti més dans leur fonc tion par le re cours au suf‐ 
frage uni ver sel –  les po li tiques  – ni ceux à qui la dé mo cra tie offre
l’op por tu ni té d’abri ter et d’ar bi trer le débat pu blic – les mé dias. Dans
un deuxième temps, les au teurs pré sentent les ré sul tats d’une étude
em pi rique réa li sée sur des chaînes de té lé vi sion re ven di quant sou ve‐ 
rai ne ment leur rat ta che ment à la confré rie mou ride. Il s’agit d’un
phé no mène re la ti ve ment nou veau, donc en core ra re ment ex plo ré par
les ré centes études scien ti fiques sur la ques tion des rap ports entre
mé dias et re li gion, et que vient par consé quent com bler cette contri‐
bu tion.

21

S’il faut cher cher un en droit où l’on peut faire le bilan à mi- étape du
dia logue islamo- chrétien, ce pays pour rait ser vir de cadre. C’est le
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pari que tente la ré flexion de Mous ta pha Samb. L’au teur part du
constat que la co ha bi ta tion pa ci fique entre ca tho liques et mu sul mans
est réelle, mais les deux com mu nau tés semblent s’igno rer dans leur
dogme et dans leur pra tique re li gieuse. Il re père des mé fiances lar‐ 
vées sus ci tées par une ac tua li té in ter na tio nale qui traite sou vent de
conflits inter- religieux. Quid alors de la res pon sa bi li té des mé dias lo‐ 
caux dans ce contexte ? Ana ly sant les émis sions re li gieuses dans les
mé dias, l’au teur note l’om ni pré sence de prê cheurs en core an crés
dans l’évo ca tion des normes ou des dogmes et dont les contra dic‐ 
tions ap pa rentes peuvent faire dou ter de la fia bi li té de leurs sources
et de leurs ré fé rences. La consé quence de tout cela est que les pu‐ 
blics sont sou vent déso rien tés et aga cés par la ma nière dont les pas‐ 
sages des livres saints sont re la tés et quel que fois même « fa bri qués »
par des prê cheurs qui ne dis posent pas tou jours de com pé tences mé‐ 
dia tiques pour ani mer de telles émis sions. Il évoque no tam ment l’ab‐ 
sence de maî trise des tech niques de col lecte et de trai te ment des in‐ 
for ma tions et la mé con nais sance des règles éthiques et dé on to lo‐ 
giques qui ré gissent les pro fes sions mé dia tiques. La conclu sion qu’il
en tire est qu’il faut une plus grande res pon sa bi li té des édi teurs,
compte tenu de la na ture hyper sen sible des sup ports mé dia tiques
dont l’usage de vrait être to ta le ment orien té vers la sau ve garde d’un
hé ri tage sé cu lier fondé sur le dia logue inter- religieux, et plus pré ci‐
sé ment islamo- chrétien.

In fine, les contri bu tions en re gis trées dans ce pré sent nu mé ro sont
riches de leur ori gi na li té tant du point de vue théo rique que par le
ca rac tère in édit des ré sul tats pré sen tés. Elles ar rivent dans un
contexte par ti cu lier, comme sou li gné supra  : l’om ni pré sence des
moyens de com mu ni ca tions et leurs ca rac té ris tiques de plus en plus
in no vantes d’un côté, et la per sis tance des mal en ten dus mal gré la
mul ti pli ca tion des échanges, de l’autre. Il y a là sinon une contra dic‐ 
tion, du moins un pa ra doxe que cherche à ex pli quer Jean- Marie Gué‐ 
hen no (1999, op  cit., p.  13) qui constate une «  in com pré hen sion de
plus en plus to tale entre ceux qui ont trou vé dans une com mu nau té
glo bale vir tuelle une ré ponse à leur be soin d’iden ti té, et tous ceux, les
plus nom breux, qui souffrent de subir les dé ci sions des autres et de
ne pas même maî tri ser leur propre des tin ».
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NOTES

1  Michaëlle Jean, citée sur le site de l’Or ga ni sa tion In ter na tio nale de la
Fran co pho nie dans un texte in ti tu lé « Ter ro risme : les pays de l’es pace fran‐ 
co phone au cœur des tur bu lences ». En ligne  : http://www.fran co pho nie.or
g/Terrorisme- les-pays-de-l-espace.html (page consul tée le 15 jan vier 2017).

2  En ré fé rence à une ex pres sion d’Edgar Morin qui dé fi nit « l’éthique de la
com pré hen sion  » comme «  un art de vivre qui nous de mande d’abord de
com prendre de façon dés in té res sée ». Selon Morin, l’éthique de la com pré‐ 
hen sion n’au to rise pas d’« ex com mu nier » et d’« ana thé ma ti ser »  ; elle de‐ 
man de rait plu tôt, selon l’au teur, un « grand ef fort, car elle ne peut at tendre
au cune ré ci pro ci té ».

3  La Fran co pho nie est in ter pel lée par le phé no mène «  ter ro riste  ». Les
cher cheurs William Mc Cants et Chris to pher Me se role, dans un ar ticle paru
le 24 mars 2016 sur le site Fo rei gn Af fairs, semblent vou loir dé mon trer que la
« Fran co pho nie se rait un ter reau fer tile à la ra di ca li sa tion is la mique ». Une
telle thèse se rait fon dée sur le fait que « quatre des cinq pays ayant les taux
de ra di ca li sa tion dans le monde les plus éle vés sont fran co phones, y com‐ 
pris les deux pre miers en Eu rope (France et Bel gique) ». En ré ponse à cette
conclu sion des cher cheurs Mc Cants et Me se role, le co or don na teur à la pro‐ 
gram ma tion du Forum St- Laurent sur la sé cu ri té in ter na tio nale rat ta ché au
CE RIUM (Uni ver si té de Mont réal), Ju lien Tour reille, af firme : « Si sé dui sante
que cette thèse puisse pa raître aux ama teurs de French ba shing, elle souffre de
nom breux maux rédhi bi toires. Tout d’abord, elle re pose da van tage sur la cor‐
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ré la tion entre deux phé no mènes (le ca rac tère fran co phone d’un pays d’une
part, le ratio de per sonnes at ti rées par l’is la misme ra di cal par rap port à la
po pu la tion de confes sion mu sul mane d’autre part) et n’éta blit pas un lien de
cau sa li té entre eux ». Il s’agi rait donc, selon ce der nier, d’une thèse « ha sar‐ 
deuse ».

4  Au Ka za khs tan, il y a plus de 2  200 mos quées, 250  églises or tho doxes,
une cen taine d'églises ca tho liques, 500 églises pro tes tantes et plus de deux
dou zaines de sy na gogues. Dans ce pays in dé pen dant de puis 1991, on compte
70 % de mu sul mans et plus de 26 % de chré tiens.

5  Son pré sident Nour soul tan Na zar baïev a été à l’ori gine du lan ce ment de
l'An née in ter na tio nale du rap pro che ment des cultures en 2010 lors de la
62  ses sion de l'As sem blée gé né rale des Na tions Unies. Et c’est tou jours sur
l’ini tia tive de ce pays, le Ka za khs tan, que l’As sem blée Gé né rale des Nations- 
Unies a adop té le, 17 dé cembre 2012, une ré so lu tion pro cla mant la dé cen nie
2013-2022 « Dé cen nie in ter na tio nale du rap pro che ment des cultures ».

RÉSUMÉS

Français
Ce cha pitre in tro duc tif fait le point sur les mo ti va tions qui sous- tendent le
choix de cette thé ma tique (rap ports entre mé dias et re li gions), sur le
contexte dans le quel in ter vient ce débat scien ti fique et la na ture des contri‐ 
bu tions re te nues dans ce nu mé ro spé cial de la revue in ter na tio nale des
mondes fran co phones. En un mot, il s’agit de faire la dé mons tra tion de la
per ti nence à la fois scien ti fique, so ciale et conjonc tu relle d’une pro blé ma‐ 
tique qui as so cie com mu ni ca tion mé dia tique et re li gions. L’ap port es pé ré à
l’amé lio ra tion des connais sances dans les sciences so ciales re pose sur le ca‐ 
rac tère par fois in édit des ré sul tats pré sen tés dans les dif fé rentes contri bu‐ 
tions ici re te nues.

English
This in tro duct ory chapter re views the mo tiv a tions which un der lie the
choice of this theme between media and re li gions, on the con text in in ter‐ 
venes this sci entific de bate and the nature of the con tri bu tions in this spe‐ 
cial volume of the Revue in ter na tionale des mondes fran co phones. In brief, it
is a ques tion of mak ing the demon stra tion of the rel ev ance at the same time
sci entific, so cial and cyc lical of a issue which as so ci ates media com mu nic a‐ 
tion and re li gions. The ori ginal nature of the res ults presen ted may lead us
to hope that they con trib ute to im prov ing know ledge in the so cial sci ences.
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