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TEXT

Il se rait in juste de confi ner la Fran co pho nie dans une construc tion
uto pienne dont la lé gi ti mi té se situe dans la pro mo tion de la di ver si té
cultu relle (Massart- Piérard, 2008) même si sa re con nais sance in ter‐ 
na tio nale en est mar quée. En re la tions in ter na tio nales, la re con nais‐ 
sance au tre ment consi dé rée comme étant la lé gi ti mi té, est une ca té‐ 
go rie bien moins simple que celle avan cée par Hans Kel sen (Kel sen,
1941). Il s’agit en effet des cri tères à par tir des quels l’ac ti vi té d’une or‐
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ga ni sa tion in ter na tio nale peut être jugée ac cep table mais sur tout lé‐ 
gi time (Hon neth, 2000). La lé gi ti mi té so ciale est au cœur de l’ef fi ca ci‐ 
té des or ga ni sa tions in ter na tio nales (Zürn, 2012). Elle se pré sente
comme une en trée per ti nente per met tant de sai sir leur dé ploie ment
mais sur tout leur ef fi ca ci té opé ra tion nelle (Bern stein, 2011). Même si
on peut trou ver moins de tra vaux met tant en exergue cette di men‐ 
sion des or ga ni sa tions in ter na tio nales (Dell muth, 2014), il n’en de‐ 
meure pas moins vrai que la lit té ra ture exis tante per met de com‐ 
prendre com ment peut se construire, voire se dé cons truire le sen ti‐ 
ment qu’une or ga ni sa tion in ter na tio nale peut être pro duc trice de dé‐ 
ve lop pe ment (Zaum, 2013).

L’idée d’une ob jec ti va tion de la ca pa ci té des or ga ni sa tions in ter na tio‐ 
nales à tra vers leur lé gi ti mi té in ter na tio nale peut sem bler dis cu table
au pre mier abord. Pour tant, mal gré leurs li mites et leurs in suf fi‐ 
sances, mal gré l’ins tru men ta li sa tion po li tique à la quelle leur exis‐ 
tence et leurs man dats donnent lieu, les or ga ni sa tions in ter na tio nales
par ti cipent à la re cherche d’une lé gi ti mi té in ter na tio nale, d’une ré gu‐ 
la tion glo bale des re la tions in ter na tio nales (Coi caud, 2001). Cela si‐ 
gni fie que la re con nais sance est une condi tion im por tante pour le dé‐ 
ploie ment d’une or ga ni sa tion in ter na tio nale si l’on consent à rompre
avec une lec ture pu re ment kel se nienne pour pen ser la lé gi ti mi té des
or ga ni sa tions in ter na tio nales. La cri té rio lo gie clas sique des or ga ni sa‐ 
tions in ter na tio nales d’es sence ju ri dique, à sa voir l’exis tence d’un acte
consti tu tif et des ob jec tifs pré cis, est fon da men tale mais in com plète
pour fon der une ap proche heu ris tique de la lé gi ti mi té en ce qu’elle
oc culte les en jeux po li tiques de la re con nais sance. La na ture des or‐ 
ga ni sa tions in ter na tio nales per met de dé duire la source de leur lé gi‐ 
ti mi té : en tant qu’as so cia tions d’États, elles tirent leur lé gi ti mi té des
États qui les consti tuent. Une or ga ni sa tion in ter na tio nale ne sau rait
par consé quent être lé gi time et donc re con nue si elle est com po sée
d’États jugés peu re com man dables. L’on pour rait ad joindre à ce res‐ 
sort la ques tion de la so cia li sa tion contex tuelle de l’or ga ni sa tion in‐ 
ter na tio nale en s’in ter ro geant sur sa ca pa ci té à épou ser son temps et
s’y dé ployer en trai tant les pro blé ma tiques d’ac tua li té. Ceci pré sente
l’avan tage de mettre en lu mière les dy na miques de construc tion des
or ga ni sa tions in ter na tio nales, compte tenu du fait qu’elles ne sau‐ 
raient res ter sta tiques dans un monde per ma nem ment en mu ta tion.
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Sur cette base, on peut contes ter la com pré hen sion pré do mi nante
selon la quelle des pro cé dures plus dé mo cra tiques conduisent à une
plus grande lé gi ti mi té so ciale pour les or ga ni sa tions in ter na tio nales.
Cette lé gi ti mi té re pose prin ci pa le ment sur la ca pa ci té des or ga ni sa‐ 
tions à four nir des ré ponses per ti nentes aux pro blèmes, de ma nière à
sus ci ter la confiance (Dell muth, 2014), mais sur tout à sus ci ter de
l’adhé sion au tour des ré ponses pro po sées. Sous ce rap port, il n’est
pas illé gi time de sou te nir que la Fran co pho nie four nit des ré ponses
aux pro blé ma tiques de son temps. Au mi lieu des an nées 1990, un
tour nant po li tique lui donne une nou velle di men sion ins ti tu tion nelle.
Jusque- là es sen tiel le ment consa crée à la co opé ra tion cultu relle et
tech nique, l’or ga ni sa tion in ter na tio nale va en ga ger une ré forme
struc tu relle. En ta mée au som met de Co to nou en 1995, c’est deux ans
plus tard au som met de Hanoi qu’abou tit cette ré forme et une nou‐ 
velle Charte de la Fran co pho nie est adop tée fai sant de l’uni ver si taire
égyp tien che vron né et an cien di plo mate Bou tros Boutros- Ghali, le
pre mier Se cré taire gé né ral de la Fran co pho nie. Une nou velle ré forme
in ter vient le 23 no vembre 2005, lorsque la Confé rence mi nis té rielle
réunie à An ta na na ri vo (Ma da gas car) adopte une nou velle Charte de la
Fran co pho nie.
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Dans un souci de sim pli fi ca tion du sys tème ins ti tu tion nel, l’Agence
in ter gou ver ne men tale de vien dra l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la
Fran co pho nie. Cette nou velle ar chi tec ture ins ti tu tion nelle, mal gré
quelques cri tiques acerbes faites par ceux que Mi chel Guillou ap pelle
les franco- sceptiques (Guillou, 2005) pose l’Or ga ni sa tion in ter na tio‐ 
nale de la Fran co pho nie en vé ri table ac teur (Smouts, 2006) de la vie
in ter na tio nale, de par sa ca pa ci té à agir dans le champ po li tique mon‐ 
dial, un champ mar qué par une os cil la tion entre uni po la ri té, mul ti po‐ 
la ri té et oli go po la ri té (Jou bert, 2008). Ayant donc ac quis une di men‐ 
sion po li tique, la Fran co pho nie s’est ins crite dans un sché ma d’ac‐ 
tions di verses et va riées (OIF, 2004), ce qui l’a ame née à in ter ve nir
dans des do maines dé sor mais fort éloi gnés de ses mis sions ori gi‐ 
nelles et tra di tion nelles. Cette in ter ven tion dé sor mais mul ti di men‐ 
sion nelle de la Fran co pho nie pose néan moins un pro blème de re con‐ 
nais sance et in duit par consé quent la ques tion des pos si bi li tés de fa‐ 
ci li ta tion de cette or ga ni sa tion in ter na tio nale entre les mondes
émer gents. En effet, les en jeux spé ci fiques de puis sance qu’em‐ 
portent les dy na miques de l’émer gence ap pellent à un dé pla ce ment
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stra té gique de cur seur de la liai son tra di tion nelle Nord- Sud (Thé rien
et Lu tard, 1994) vers une liai son des Suds émer gents : la Fran co pho nie
en a- t-elle la ca pa ci té ? Au tre ment dit, au re gard des en jeux po li‐ 
tiques, éco no miques et ins ti tu tion nels à l’œuvre, les pré dis po si tions
et dis po si tions de l’or ga ni sa tion in ter na tio nale lui confèrent- elles lé‐ 
gi ti mi té à jouer un rôle de fa ci li ta teur stra té gique entre mondes
émer gents asia tique et afri cain  ? La pré sente contri bu tion sug gère
que cette ca pa ci té de fa ci li ta tion tient aux termes de sa re con nais‐ 
sance in ter na tio nale (I) et s’ex prime sur des ter ri toires plu riels et
contraints (II).

I La ca pa ci té fran co phone comme
pré dis po si tion : le poids de la re ‐
con nais sance in ter na tio nale
Cette pre mière par tie de l’ar ticle vise à jau ger concrè te ment le ni veau
de re con nais sance in ter na tio nale de la Fran co pho nie. À dé faut de
faire une jauge pu re ment quan ti ta tive puisque le terme s’y prête, il est
ques tion d’ana ly ser la construc tion de cette re con nais sance à par tir
des ins tru ments avec les quels la Fran co pho nie in ter vient de puis sa
créa tion (I.1.). Par la suite, il sera ques tion de voir quelles sont les
arènes na tio nales et in ter na tio nales à par tir des quelles on peut me‐ 
su rer cette re con nais sance (I.2.).
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I.1. Les ins tru ments de construc tion de
la re con nais sance in ter na tio nale ou la
di plo ma tie d’in fluence

La tra jec toire ins ti tu tion nelle de la Fran co pho nie en fait une or ga ni‐ 
sa tion aty pique. Cela tient au fait que cette or ga ni sa tion in ter na tio‐ 
nale est par tie d’une pro blé ma tique ori gi nelle, pour y as so cier au‐ 
jourd’hui d’autres champs d’ac tion. Sa tra jec toire ins ti tu tion nelle af‐ 
fiche la mo bi li sa tion d’ins tru ments qui par ti cipent à la construc tion
de sa re con nais sance. Même « s’il manque une vi sion d’ave nir et un
pi lo tage po li tique clair, qui ar ti cule de ma nière in té grée les en jeux
lin guis tiques, cultu rels et po li tiques en Fran co pho nie  » (Gazeau- 
Secret, 2010), ses ins tru ments de re con nais sance pri vi lé giés res tent
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l’ins tru ment éco no mique, l’ins tru ment cultu rel, l’ins tru ment de po li‐ 
tique in ter na tio nale mais un ins tru ment éco no mique ti mide.

I.1.1. Le cultu rel comme ins tru ment ini tial de
construc tion de la re con nais sance

Il faut par tir du pos tu lat que si l’OIF était res tée sur le seul cré neau
d’ac tions cultu relles, l’image qu’on lui re con naît au jourd’hui ne se rait
pas la même. Cela s’ex plique par le fait que les pro blé ma tiques des re‐ 
la tions in ter na tio nales contem po raines vont bien au- delà du prisme
cultu rel. L’OIF a saisi dy na mique glo bale dès les an nées 1990, l’ins cri‐ 
vant alors dans ses mu ta tions ins ti tu tion nelles. Si d’autres champs
d’ac tion ont été in té grés et peuvent au jourd’hui consti tuer des ins tru‐ 
ments à par tir des quels l’OIF ar ti cule sa re con nais sance in ter na tio‐ 
nale, il n’en de meure pas moins vrai que la culture reste le pre mier
ins tru ment de pro jec tion in ter na tio nale.
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L’on peut ca té go ri ser ses ins tru ments sur la base des do maines d’ac‐ 
tion de la Fran co pho nie. À l’exa men de la Charte de l’Or ga ni sa tion in‐ 
ter na tio nale de la Fran co pho nie, on se rend compte que consciem‐ 
ment ou non, les dif fé rents do maines d’in ter ven tion sont en effet des
ou tils de cap ta tion et de mo bi li sa tion pour la re con nais sance. Cette
lec ture tient du fait que si l’OIF avait main te nu uni que ment le cultu‐ 
rel, il pour rait en être au tre ment. L’ob jec tion te nant à la réa li té d’un
pro ces sus de so cia li sa tion in ter na tio nale ayant conduit l’OIF à in té‐ 
grer de nou veaux champs d’ac tion n’est pas dé nuée de fon de ment
mais si cela est vrai, il n’en de meure pas moins que même la so cia li sa‐ 
tion re lève d’une lo gique pro ces suelle et donc d’un construit.

8

Com men çons par le cultu rel. Cette va riable ori gi nelle peut se poser
comme outil de re con nais sance, pour peu qu’on la mette en pa ral lèle
avec la po li tique in ter na tio nale de la culture et du rôle y joué par
l’OIF. L’ana lyse re pose ici sur tout le com bat mené contre l’anglo- 
amé ri ca ni sa tion du monde. En effet, la di ver si té cultu relle est un
nou veau pa ra digme dont l’usage est de ve nu fré quent dans la lit té ra‐ 
ture des re la tions in ter na tio nales. Il ex prime l’hé té ro gé néi té cultu‐ 
relle de la scène in ter na tio nale. Hé ri tier de la no tion d’ex cep tion
cultu relle qui était plus « res tric tive » (Phan, 2010), le concept de di‐ 
ver si té cultu relle est ma ni fes te ment mo bi li sé dans une lo gique de dé‐ 
cons truc tion du sens ac tuel de la mon dia li sa tion cultu relle. Cette dé ‐

9



La capacité de facilitation comme prédisposition et disposition : quelles ressources pour la
Francophonie ?

marche basée sur la pro mo tion de la di ver si té cultu relle donne à la
di plo ma tie de la Fran co pho nie une co lo ra tion spé ci fique. La dé‐ 
marche di plo ma tique de la Fran co pho nie tra duit la vo lon té de cette
or ga ni sa tion de par ti ci per à la dé cons truc tion d’une mon dia li sa tion
po la ri sante et à la construc tion d’un nou vel ordre cultu rel in ter na tio‐ 
nal fondé sur le res pect de la di ver si té. Cela est d’au tant per ti nent
que « la contrac tion du monde n’est pas sy no nyme de com mu ni ca tion
des cultures. Au contraire, elle ac croît par fois les sen ti ments de frus‐ 
tra tion et fa vo rise l’ex plo sion des ins tincts dan ge reux » (Plan tay, 1991).
En re vanche, cette vo lon té de re pen ser la mon dia li sa tion cultu relle va
au- delà des com pé tences re con nues à l’OIF dans ce do maine et
construit une fe nêtre d’op por tu ni té pour le po si tion ne ment axio lo‐ 
gique de la Fran co pho nie. Ce po si tion ne ment confirme l’idée que la
mon dia li sa tion en tant qu’es pace ac tion nel est une struc ture d’op por‐ 
tu ni tés com plexes que chaque ac teur cherche à sai sir.

Néan moins, il faut aussi re con naître que l’idée fran co phone de re pen‐ 
ser la mon dia li sa tion s’ins cri vait déjà dans la pen sée d’un des pion‐ 
niers du mou ve ment fran co phone, à sa voir Léo pold Sédar Sen ghor
qui es ti mait que pour se dé ve lop per, les ci vi li sa tions doivent se res‐ 
pec ter, s’en ri chir de leurs dif fé rences, pour conver ger vers l’Uni ver sel
(Sen ghor, 1977). Cette af fir ma tion au gu rait déjà la vo lon té de
construire un monde qui bien que mo derne, res pecte les par ti cu la ri‐ 
tés. Sen ghor parle en effet de la « ci vi li sa tion de l’Uni ver sel » contrai‐ 
re ment à la « ci vi li sa tion uni ver selle » ca rac té ris tique de l’en vi ron ne‐ 
ment in ter na tio nal ac tuel. L’Uni ver sel dans le cadre de la Fran co pho‐ 
nie se construit par le dia logue des cultures et la syn thèse des dif fé‐ 
rences et non par la gé né ra li sa tion d’une culture unique. Ici ap pa raît
clai re ment l’écart concep tuel entre l’uni ver sa lisme de fac ture amé ri‐ 
caine, ca rac té ri sé par le culte de la pen sée unique et l’uni ver sa lisme
prôné par la Fran co pho nie et dont la spé ci fi ci té ré side dans la syn‐ 
thèse des dif fé rences c’est- à-dire le dia logue in ter cul tu rel. « L’évo lu‐ 
tion du sys tème in ter na tio nal et la mon dia li sa tion qui l’ac com pagne
consti tuent  […] des fac teurs ex ternes lui of frant l’op por tu ni té de
mettre en œuvre sa ca pa ci té d’ac tion et d’in fluence dans le do maine
de la culture » (Massart- Piérard, 2007). Ce qu’il faut re te nir à ce ni‐ 
veau, c’est que l’uni ver sa lisme fran co phone est un ins tru ment de pro‐ 
jec tion in ter na tio nale et de re cherche de la re con nais sance.
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Si le cultu rel se pré sente beau coup plus comme l’ins tru ment ini tial, le
po li tique tend à être plus vi sible.

11

I.1.2. Les ins tru ments po li tiques et éco no ‐
miques de construc tion de la re con nais sance
en Fran co pho nie

Dans ses ef forts d’in ser tion à la lo gique mon diale de trai te ment po li‐ 
tique des en jeux contem po rains et cru ciaux du dé ve lop pe ment, la
Fran co pho nie a mis sur pied un cadre nor ma tif et ins ti tu tion nel. C’est
cet ins tru ment qu’elle mo bi lise afin de po la ri ser l’at ten tion au tour
d’elle. L’OIF prend donc en charge les ques tions de paix, sé cu ri té et
dé ve lop pe ment. De Ba ma ko à Saint- Boniface, la Fran co pho nie a su
pro duire un dis po si tif nor ma tif et axio lo gique sans le quel on ne peut
lui re con naître au jourd’hui le sta tut d’ac teur in ter na tio nal.
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Bien avant ces deux ins tru ments, la Charte de Hanoi de 1997 in di quait
déjà que la Fran co pho nie de vait œu vrer « à l’ins tau ra tion et au dé ve‐ 
lop pe ment de la dé mo cra tie, à la pré ven tion des conflits et au sou tien
à l’État de droit et aux droits de l’Homme » (OIF, 2000). Il y avait une
lo gique ra tion nelle en ges tion, celle de prendre ses ob jec tifs non pas
seule ment comme des lignes de conduite mais comme des ins tru‐ 
ments mo bi li sables pour la construc tion d’un rap port au monde. C’est
pour cette rai son qu’en mo bi li sant le construc ti visme comme socle
théo rique de ce tra vail, il est pos sible d’en vi sa ger la Fran co pho nie
dans son ap ti tude à ob jec ti ver elle- même son rap port à son en vi ron‐ 
ne ment de dé ploie ment (Cris tol, 2017).

13

C’est sans doute pour cette rai son qu’en 2005, la Charte d’An ta na na‐ 
ri vo s’ins cri ra dans la même dy na mique en pré ci sant de façon plus
abys sale que le Se cré taire gé né ral a dé sor mais une fonc tion «  po li‐ 
tique » qui lui per met d’être «  in for mé en per ma nence de l’état des
pra tiques de la dé mo cra tie, des droits et des li ber tés dans l’es pace
fran co phone » (OIF, 2005).

14

Cette lo gique elle- même a été re pré ci sée dans le cadre stra té gique
dé cen nal lors du som met de Oua ga dou gou, un do cu ment fort per ti‐ 
nent dont le but est de « dé fi nir les ob jec tifs et les moyens qui met‐ 
tront cette com mu nau té et cette or ga ni sa tion en me sure d’exer cer
une in fluence dans les af faires in ter na tio nales » (OIF, 2004). Ainsi, la
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pro mo tion de la paix, de la dé mo cra tie et des droits de l’Homme re‐ 
pré sente le deuxième ob jec tif stra té gique de la Fran co pho nie (ibid.).
Ces ob jec tifs ont été re pré ci sés à Dakar dans le nou veau cadre stra té‐ 
gique (2015-2022).

Pour sai sir les ins tru ments po li tiques de re con nais sance en Fran co‐ 
pho nie, l’on peut prendre appui sur les dif fé rentes mo di fi ca tions de
sa forme ins ti tu tion nelle. L’un des abou tis se ments ma jeurs de ces
mo di fi ca tions ins ti tu tion nelles, c’est l’adop tion de la Charte de la
Fran co pho nie en 2005 à An ta na na ri vo. Il s’agit d’une lo gique de
construc tion de la re con nais sance pour agir dans le champ po li tique
in ter na tio nal. On pour rait pen ser que la Fran co pho nie s’y est
d’ailleurs pré pa rée à tra vers la mise en place de la Dé cla ra tion de Ba‐ 
ma ko mais aussi la Dé cla ra tion de Saint- Boniface qui, elle, est in ter‐ 
ve nue juste un an après la mo di fi ca tion de la forme ins ti tu tion nelle de
l’OIF. Ces deux ins tru ments sont des ins tru ments po li tiques de pro‐ 
jec tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie et donc de construc tion de
sa re con nais sance. C’est pré ci sé ment à par tir du som met de 1986 que
pour la pre mière fois sera abor dé l’en ga ge ment de la Fran co pho nie
pour la paix, la dé mo cra tie et les droits de l’Homme.

16

Le volet éco no mique des ins tru ments de re con nais sance de la Fran‐ 
co pho nie reste moins so lide que les autres vo lets. Néan moins, des lo‐ 
giques de cap ta tion sont ma ni festes dans la dif fu sion d’une vi sion
fran co phone de l’éco no mie  : même si cette lo gique n’a com men cé à
prendre de l’am pleur qu’en 2014 au som met de Dakar, elle était déjà
pré sente dans les pré oc cu pa tions de la Fran co pho nie. En effet, la ré‐ 
flexion au tour de la construc tion d’un es pace éco no mique fran co‐ 
phone s’est faite lors des confé rences réunis sant les mi nistres de fi‐ 
nance de la Fran co pho nie et s’est tra duite par la créa tion d’or ganes
char gés des ques tions éco no miques. Il faut noter qu’avant la confé‐ 
rence de Qué bec, la vo lon té d’un dé ve lop pe ment éco no mique exis tait
même déjà au sein de l’Agence de co opé ra tion cultu relle et tech nique
à tra vers le Pro gramme spé cial de dé ve lop pe ment, un pro gramme
d’aide au dé ve lop pe ment des ti né aux pays pauvres de l’es pace fran co‐ 
phone. Par la suite, le som met de Qué bec de 1987 a prévu la créa tion
du Forum Fran co phone des Af faires (FFA) dont le rôle est cir cons crit
aux ques tions re la tives aux en tre prises. En effet, son but est de pro‐ 
mou voir le dé ve lop pe ment des échanges com mer ciaux, in dus triels,
tech no lo giques et du com merce élec tro nique au sein de l’es pace éco ‐
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no mique fran co phone. En plus, le som met de Hanoi (Viet nam) des 14-
16 no vembre 1997 a ac cor dé une at ten tion par ti cu lière au volet éco‐
no mique de la Fran co pho nie (né ces si té de ren for cer la di men sion
éco no mique de la Fran co pho nie).

No tons ce pen dant que l’in té rêt d’éta blir un vé ri table es pace éco no‐ 
mique fran co phone ap pa raît à la confé rence des mi nistres fran co‐ 
phones de l’éco no mie et des fi nances tenue à Mo na co les 14 et 15 avril
1999. Les mi nistres des fi nances réunis à Tokyo en oc tobre 2012 ont
éta bli la base de leur co opé ra tion, signe d’une réelle vo lon té de
construc tion d’un es pace de co opé ra tion éco no mique. À l’issue de la
7  confé rence, ils ont adop té une dé cla ra tion com mune sou li gnant
l’im por tance des né go cia tions com mer ciales mul ti la té rales au sein de
la Fran co pho nie. Par ailleurs, dans le pro ces sus de construc tion d’un
es pace de co opé ra tion éco no mique fran co phone, une di rec tion de la
co opé ra tion éco no mique a été créée dans le but de for mer les cadres
né go cia teurs dans le do maine éco no mique entre les pays fran co‐ 
phones (400 né go cia teurs for més pour la seule année 2004). Après la
mise en place de tous ces or ganes char gés de mettre en œuvre de
l’ac tion éco no mique de la Fran co pho nie, il fal lait donc at tendre que
cette ac tion se concré tise. Au rang des pré oc cu pa tions liées à la
Fran co pho nie éco no mique en tant qu’outil de re con nais sance, on ne
sau rait oc cul ter la ques tion du dé ve lop pe ment du rable. Cette ques‐ 
tion est ins crite dans le même axe pro gram ma tique au sein du nou‐ 
veau cadre stra té gique de l’OIF car pour cette ins ti tu tion, « C’est en
par ta geant les va leurs de dia logue et de so li da ri té que les ac teurs du
monde en tier, du Nord comme du Sud, met tront en com mun leurs
ca pa ci tés et leurs res sources pour l’ap pli ca tion des ou tils de dé ve lop‐ 
pe ment du rable en vue de faire face aux ef fets de la mon dia li sa tion li‐ 
bé rale » (Gueye, 2011). Cette vi sion du dé ve lop pe ment (du rable) vit sa
di men sion opé ra tion nelle à tra vers l’Ins ti tut de la Fran co pho nie pour
le dé ve lop pe ment du rable (IFDD).

18

e

Toutes ces pré oc cu pa tions éco no miques re posent sur plu sieurs res‐ 
sorts : d’abord sur l’idée qu’il existe un lien sta tis tique po si tif entre le
par tage d’une langue com mune et des flux d’échanges plus in tenses
tant au ni veau des flux com mer ciaux qu’au ni veau des flux d’in ves tis‐ 
se ment ou en core des flux mi gra toires (Me litz, 2015). En suite, elle re‐ 
pose sur l’idée que la Fran co pho nie re gorge beau coup d’atouts éco‐ 
no miques no tam ment parce que 230 mil lions de gens parlent fran çais
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au jourd’hui. Au total, l’en semble des pays fran co phones et fran co‐ 
philes re pré sente 16  % du PIB mon dial, avec un taux de crois sance
moyen de 7 %, et près de 14 % des ré serves mon diales de res sources
mi nières et éner gé tiques, alors que les fran co phones ne re pré sentent
en core que 4  % de la po pu la tion mon diale (Gam bot ti, 2015). Deux
pays par ta geant des liens lin guis tiques tendent à échan ger en vi ron
65  % plus que s’ils n’en avaient pas. Les échanges com mer ciaux in‐ 
duits par le par tage du fran çais entre une tren taine de pays fran co‐ 
phones sont à l’ori gine de 6 % de la ri chesse par ha bi tant en moyenne
pour ces pays (At ta li, 2014). Il ne s’agit ni plus ni moins d’une prise de
conscience du fait que la Fran co pho nie peut struc tu rer un es pace
éco no mique consé quent, en rai son d’un cer tain nombre de pa ra‐ 
mètres évo qués (Help man, 2008).

I.2. Les ni veaux de re con nais sance de la
Fran co pho nie
Il s’agit ici d’étu dier les dif fé rentes échelles à par tir des quelles on
peut re pé rer la re con nais sance de la Fran co pho nie.
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I.2.1. Une macro re con nais sance vi sible dans
les mi lieux di plo ma tiques Éta tiques

Le pre mier es pace dans le quel l’OIF cherche à po la ri ser de la re con‐ 
nais sance, c’est la sphère di plo ma tique. À par tir des ins tru ments ana‐ 
ly sés plus haut, l’OIF se pro jette dans les arènes di plo ma tiques en vue
d’opé ra tion na li ser sa quête de re con nais sance. C’est sans doute pour
cette rai son que dans une ré so lu tion de l’As sem blée gé né rale des Na‐ 
tions Unies, le 22 dé cembre 2008, l’OIF a été fé li ci tée pour son ac tion
en fa veur de la paix no tam ment « ses ini tia tives […] dans le do maine
de la pré ven tion des conflits, la pro mo tion de la paix, et le sou tien à la
dé mo cra tie, à l’État de droit et aux droits de l’Homme » (Annan, 1999).
Si cette re con nais sance in ter na tio nale de haut ni veau est per çue
comme une er reur pour cer tains qui y voient un « dan ger » (Wilt zer,
2008) ou même un ins tru ment de po li tique ex té rieure pour les pays
qui y sont do mi nants (Geng, 2001). La dite re cherche de re con nais‐ 
sance a pu ap pa raître aussi dans l’Uru guay round. Le plus long cycle
de né go cia tions com mer ciales mul ti la té rales ja mais connu, c’est le
cycle de l’Uru guay (1986-1994) ou en core Uru guay round. Ce cycle de
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né go cia tions du GATT (Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and Trade) pro‐ 
po sait d’ap pli quer les règles du com merce in ter na tio nal aux ser vices
cultu rels, no tam ment au dio vi suels. Le GATT est un ac cord in ter na‐ 
tio nal sur les ta rifs doua niers et le com merce, signé par 23 États le 30
oc tobre 1947 à Ge nève. Il est char gé d’al lé ger et de sup pri mer cer tains
obs tacles aux échanges et im plique une zone de libre- échange dans
la quelle les droits de douane sont ré duits. L’idée est de créer un vaste
mar ché sus cep tible de sti mu ler la concur rence et de fa vo ri ser l’ap pa‐ 
reil pro duc tif. L’ac cord est signé suite au pro jet de la charte de la Ha‐ 
vane qui de vait don ner nais sance à l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale du
com merce. Cette charte est un trai té de 106 ar ticles et 16 an nexes
issus des pre mières pro po si tions amé ri caines de ré duire les droits de
douane et les obs tacles au com merce in ter na tio nal. En 1946, l’Or ga ni‐
sa tion des Na tions Unies, sur ces pro po si tions, pré voit une confé‐ 
rence mon diale sur le com merce et l’em ploi.

À la suite de cette confé rence, un co mi té re pré sen té par qua torze
pays qui ac ceptent les né go cia tions com mer ciales est créé. Les tra‐ 
vaux de la confé rence abou tissent à l’adop tion de la charte. Selon la
confé rence des Na tions Unies sur le com merce et l’em ploi, or ga ni sée
en 1948, le but de la charte est double  : re dres ser le plein em ploi et
dé ve lop per le com merce in ter na tio nal. Au dé part, la charte sus cite
des cli vages im por tants entre les États par ti ci pants. Trois thèses s’op‐ 
posent : celle des États- Unis, de l’Eu rope et des pays en voie de dé ve‐ 
lop pe ment. Pour les États- Unis, la prio ri té est de dé cloi son ner les
mar chés en ré dui sant les droits de douane. Pour les pays d’Eu rope, la
charte doit ser vir à re cons truire les pays tou chés par la Se conde
guerre mon diale. Ils en tendent conser ver les moyens de pro té ger
cer tains sec teurs de leur éco no mie en cours de ré or ga ni sa tion. Enfin,
les pays en voie de dé ve lop pe ment, eux, sou haitent des dis penses et
des dé ro ga tions aux ar ticles pré vus par la charte pour avoir le temps
de dé ve lop per leur in dus trie nais sante. Le com pro mis final de la
charte concerne donc trois points sur les quels chaque pays s’est ex‐ 
pri mé  : la ré duc tion des obs tacles aux échanges, le dé ve lop pe ment
éco no mique et la re cons truc tion.
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Bien que la charte de la Ha vane ne soit ja mais en trée en vi gueur, ses
prin cipes sont re pris par le GATT sur la base de né go cia tions com‐ 
mer ciales mul ti la té rales. En né go ciant des droits de douane, des ac‐
cords pré fé ren tiels, des contin gen te ments et des bar rières non ta ri ‐
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faires, les par ties contrac tantes font évo luer les règles du trai té en
s’ap puyant sur leurs propres ex pé riences ; cha cune ser vant à éva luer
les dif fé rents points qui doivent être né go ciés à chaque cycle. En
1982, les États- Unis de mandent l’élar gis se ment des règles du GATT
aux ser vices en créant le GATS (Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and
Ser vices). L’ex ten sion de ces règles aux ser vices cultu rels au dio vi suels
sou lè ve ra donc un débat vif sous la pres sion amé ri caine et au nom de
la lo gique de mar ché. Fran çois Mit ter rand, alors Pré sident de la Ré‐ 
pu blique fran çaise (1981-1995), es ti me ra que « Les créa tions de l’es prit
ne peuvent être as si mi lées à de simples mar chan dises » (Mit ter rand,
1993). Cette fa meuse phrase a été pro non cée lors du som met de l’île
Mau rice en 1993 pour dé fendre l’ex cep tion cultu relle. L’ex cep tion
cultu relle évoque un en semble de prin cipes qui ont une conno ta tion
dé fen sive par rap port à la li bé ra li sa tion des biens et ser vices cultu‐ 
rels, et en par ti cu lier à la puis sance au dio vi suelle amé ri caine. Elle met
en avant la né ces si té de pro té ger les ser vices au dio vi suels d’une
concep tion mar chande et d’une in va sion des pro grammes amé ri cains.
Elle per met éga le ment aux États de conser ver leur sou ve rai ne té en
ma tière de po li tique au dio vi suelle.

Il faut sou li gner que ce vif débat n’a pas épar gné la Fran co pho nie,
fervent dé fen seur de la di ver si té cultu relle. Ainsi, dans le cadre des
né go cia tions de l’Uru guay Round, l’OIF a joué un rôle im por tant qui
lui a per mis de se rendre plus vi sible en termes de di plo ma tie cultu‐ 
relle. En effet, la Fran co pho nie, a donné clai re ment sa po si tion lors du
som met de Grand- Baie du 16 au 18 oc tobre 1993 (cin quième som met
de la Fran co pho nie) en mon trant son adhé sion to tale à la lo gique de
l’ex cep tion cultu relle. Il était aussi ques tion pour cette or ga ni sa tion
d’aider à l’adop tion au sein du GATT de la même ex cep tion cultu relle
pour toutes les in dus tries cultu relles. Les ré so lu tions fran co phones
au som met de Grand- Baie ont ainsi mar qué le début d’une vé ri table
lutte pour la re con nais sance. La dy na mique in ter na tio nale de re con‐ 
nais sance fran co phone s’est dès lors en ri chie d’une ac tion dé ter mi‐ 
nante. Si aux termes des né go cia tions, le com bat fran co phone a pro‐ 
duit des ré sul tats po si tifs, le prin cipe de l’ex cep tion cultu relle res te ra
sans base lé gale jusqu’à ce que fi na le ment en 1994, une clause d’ex‐ 
cep tion cultu relle soit enfin adop tée. Cette clause sti pule que la
culture n’est pas ex clue dé fi ni ti ve ment du GATT mais que pour l’ins‐ 
tant elle n’est pas consi dé rée comme in cluse.
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La macro pré sence de la Fran co pho nie n’est pas seule ment le fait des
ques tions cultu relles. Au jourd’hui, cette ins ti tu tion est aussi vi sible
dans les né go cia tions di plo ma tiques au sujet du cli mat. Il faut noter à
ce sujet que l’es pace Fran co phone com porte le tiers des par ties pre‐ 
nantes à la Confé rence des Na tions Unies sur les Chan ge ments cli‐ 
ma tiques. Le rôle dé ter mi nant des ques tions cli ma tiques s’est posé
comme tri bune pour la Fran co pho nie.
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L’IFDD, or gane sub si diaire de l’OIF, dans le cadre de sa mis sion d’as‐ 
sis tance aux États et gou ver ne ments membres, pro duit à la veille de
chaque Confé rence des Par ties et ce de puis 2005, le Guide du né go‐ 
cia teur (CC NUCC, 2013). Cet opé ra teur a servi no tam ment pour la
mise sur pied dès 2007, d’un par te na riat entre l’OIF et l’Union in ter na‐ 
tio nale pour la conser va tion de la na ture (IUCN) et des res sources
na tu relles. Leur co opé ra tion a pu abou tir aux ré sul tats sui vants :
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Une contri bu tion ré gu lière et dé ci sive dans les re vues fran co phones en ma‐ 
tière d’en vi ron ne ment et de bio di ver si té tels que  : Ob jec tif Terre et sur tout
Liai son Energie- Francophonie.
Une col la bo ra tion sa luée par la com mu nau té in ter na tio nale entre l’UICN et
l’IFDD dans le cadre de l’éla bo ra tion de l’Atlas de la Bio di ver si té de la Fran co‐ 
pho nie en 2010, année in ter na tio nale de la Bio di ver si té (Atlas de la bio di ver si‐ 
té de la Fran co pho nie, 2010).
Une autre al liance entre l’IFDD et l’UICN dans le cadre de l’éla bo ra tion de
l’Atlas 2013 de l’em preinte éco lo gique et de la bio ca pa ci té des pays membres
de la fran co pho nie (Atlas de la bio di ver si té de la Fran co pho nie, 2013).
Une contri bu tion aca dé mique dans le cadre de for ma tions di plo mantes re la‐ 
tives à la ges tion des aires pro té gées à l’Uni ver si té Sen ghor d’Alexan drie, ins‐ 
ti tuées de puis 2011, avec les bu reaux Afrique cen trale et Afrique de l’Ouest de
l’UICN (do cu ment UICN, 2014, 29).
La pro duc tion ré gu lière de la Revue Afri caine de Droit de l’En vi ron ne ment

(RADE) dans le cadre du par te na riat UICN- IFDD, pu bliée sous la res pon sa bi li‐ 
té de l’Uni ver si té Cheikh Anta DIOP de Dakar au Sé né gal (Min togue, 2016).

En 2002 à Jo han nes burg, la contri bu tion des États et gou ver ne ments
membres de l’OIF au Som met mon dial sur le dé ve lop pe ment du rable
a per mis de consta ter cet ac ti visme di plo ma tique. La Fran co pho nie
en avait pro fi té pour pro duire une liste d’ob jec tifs et de re com man da‐ 
tions qui pré fi gu raient déjà son cadre stra té gique dé cen nal. Les sug‐ 
ges tions les plus re mar quables à cette ren contre di plo ma tique
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étaient no tam ment de faire de la Fran co pho nie un es pace de so li da ri‐ 
té pour une mon dia li sa tion maî tri sée, ren for cer la gou ver nance à
tous les ni veaux, pro mou voir la dé mo cra tie, res pec ter la di ver si té
cultu relle, condi tion né ces saire au dé ve lop pe ment du rable et prendre
en compte les be soins et le rôle des femmes en la ma tière. Il a été
éga le ment sou li gné la né ces si té de pro mou voir le com merce à
l’échelle ré gio nale, les trans ferts de tech no lo gie, l’accès au mar ché
des pro duits du Sud et le dé ve lop pe ment des mé ca nismes no va teurs
de fi nan ce ment (OIF, 2002). À cela, s’ajoutent :

La pro mo tion de l’édu ca tion de base, de la for ma tion pro fes sion nelle et tech‐ 
nique, ainsi que l’en sei gne ment su pé rieur et la re cherche en ma tière d’en vi‐ 
ron ne ment (sur des thé ma tiques telles que les chan ge ments cli ma tiques, le
trai te ment des eaux usées et des dé chets, l’as sai nis se ment, les res sources gé‐ 
né tiques et le dé ve lop pe ment des ou tils bio tech no lo giques, l’éco no mie et le
droit de l’en vi ron ne ment) ;
La pro mo tion de la bonne ges tion des res sources na tu relles, dont elle ex‐ 
plique le lien fort avec la lutte contre la pau vre té ;
L’éla bo ra tion et la dif fu sion des ma nuels et des guides sur la ges tion des res‐ 
sources na tu relles et sur les chan ge ments pla né taires et pour suivre l’appui à
des pu bli ca tions telles que Liai son Énergie- Francophonie, Ob jec tif Terre et
Revue Sè che resse ;
L’appui aux po li tiques na tio nales et l’éla bo ra tion de stra té gies na tio nales de
dé ve lop pe ment du rable, en plus de la for mu la tion de pro grammes d’édu ca‐ 
tion re la tive à l’en vi ron ne ment ;
Fa vo ri ser au sein de l’es pace fran co phone, le dé ve lop pe ment de la co opé ra‐ 
tion dé cen tra li sée, créer des sy ner gies pour une meilleure im pli ca tion de la
so cié té ci vile, et puis fa ci li ter des par te na riats public- privé et public- public
entre tous les membres de l’es pace fran co phone, sur toutes les ques tions in‐ 
hé rentes au champ de la pro tec tion en vi ron ne men tale (la ges tion de l’eau,
l’éner gie, la va lo ri sa tion de la bio di ver si té, le trai te ment des eaux usées et des
dé chets, l’as sai nis se ment, etc.).

Le même ac ti visme s’est ma ni fes té dans les autres ren contres di plo‐ 
ma tiques liées au cli mat jusqu’à la confé rence de Bonn en 2017. Lors‐ 
qu’on ob serve ces re com man da tions qui peuvent se jus ti fier, on ne
voit pas une réelle dé cli nai son opé ra tion nelle d’un fac teur clé. Il s’agit
de la mise en place d’un dia logue entre des es paces géo gra phiques
di vers (Asie, Afrique no tam ment) que com porte la Fran co pho nie.
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I.2.2. Une méso- reconnaissance per cep tible
dans la pa ra di plo ma tie

Abor der la ques tion de vi si bi li té et la méso- reconnaissance de la
Fran co pho nie, c’est sur tout abor der la ques tion de la co opé ra tion dé‐ 
cen tra li sée qui re pré sente aussi l’un des ter rains (non éta tiques) à
par tir du quel on peut éta blir la re con nais sance de la Fran co pho nie.
Ce ni veau est trai té de para di plo ma tique parce que jus te ment, il
échappe aux ca nons clas siques de la di plo ma tie (Pa quin, 2004).
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Cette para di plo ma tie est par ti cu liè re ment ac tion née à tra vers l’As so‐ 
cia tion in ter na tio nale des maires fran co phones (AIMF) et le Pro‐ 
gramme fran co phone de dé ve lop pe ment local (PRO FA DEL), no tam‐ 
ment avec l’appui à la mo der ni sa tion des ser vices fi nan ciers dans les
col lec ti vi tés lo cales mais aussi à la mo der ni sa tion de leurs ser vices
d’état civil.
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L'amé lio ra tion des fi nances lo cales consti tue un enjeu de gou ver‐ 
nance lo cale pour la cré di bi li té des au to ri tés mu ni ci pales te nues de
ga ran tir la trans pa rence de leur ges tion. L’AIMF a pris conscience de
cet enjeu et ap porte pour cela son appui à la mo der ni sa tion des ser‐ 
vices fi nan ciers des col lec ti vi tés lo cales. C’est le cas dans les villes de
Doua la et de Yaoun dé. À l’ori gine, ce pro ces sus de mo der ni sa tion
s’ar ti cu lait au tour d’un sys tème in té gré de ges tion bud gé taire et
comp table (AIMF, 2018). Ce sys tème était fondé sur une ges tion ma‐ 
nuelle ou par tiel le ment in for ma ti sée à par tir du lo gi ciel SIM_ba, 1 lo‐ 
gi ciel dédié à la ges tion comp table par le re ce veur mu ni ci pal, (ibid.).
Cette mise à dis po si tion d’ou tils de ges tion bud gé taire de l'AIMF qui a
com men cé à la Com mu nau té ur baine de Yaoun dé, s’est éga le ment
éten due à celle de Doua la suite à la de mande des au to ri tés de cette
ville de bé né fi cier d’un ac com pa gne ment sem blable (ibid.).
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Pro gramme Fran co phone d'Ap‐ 
pui au Dé ve lop pe ment Local (PRO FA DEL/OIF), le Sé né gal a donné un
écho assez fort. En effet, une mis sion de l'OIF, di ri gée par le
directeur- représentant ré gio nal pour Afrique de l'Ouest de l'Or ga ni‐ 
sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie (BRAO), s'est ren due au Sé‐ 
né gal pour par ti ci per à une réunion du Co mi té na tio nal de veille et de
suivi (CNVS) et à la cé ré mo nie of fi cielle de ré cep tion des ou vrages de
la Com mu nau té ru rale de Ndio gnick. (Mé dia terre, 2018). Le 23 oc ‐
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tobre 2013, le mi nis tère sé né ga lais de l'Amé na ge ment du ter ri toire et
des col lec ti vi tés lo cales (MATCL), l'Agence de dé ve lop pe ment local
(ADL) et l'OIF ont of fi ciel le ment ré cep tion né avec les ac teurs lo caux
et par ties pre nantes du PRO FA DEL/OIF, les 7 mou lins à cé réales mis
en place dans le cadre du 1  pro jet prio ri taire issu du plan local de
dé ve lop pe ment de Ndio gnick (Mé dia terre, 2018).

er

Tous les ins tru ments mo bi li sés par l’OIF tant au ni veau macro qu’au
ni veau méso en vue de sa re con nais sance in ter na tio nale ré sistent mal
à l’épreuve de la fa ci li ta tion de la Fran co pho nie entre les dif fé rents
mondes qui la consti tuent, no tam ment les mondes émer gents.
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II. La ca pa ci té fran co phone
comme dis po si tion : des ter ri ‐
toires plu riels et contraints
Le ni veau de re con nais sance de la Fran co pho nie est tri bu taire de la
ca pa ci té de dé ploie ment à par tir des ins tru ments iden ti fiés dans le
pre mier axe de ce tra vail. À la lu mière de la réa li té du dé ploie ment de
l’OIF et de la re con nais sance qu’en traîne ce dé ploie ment, il ap pa raît
que des obs tacles minent la re con nais sance in ter na tio nale de la Fran‐ 
co pho nie et plombent par consé quent ses ca pa ci tés de fa ci li ta tion.
Cela conduit à pro po ser quelques pistes pour une pro jec tion op ti‐ 
male.
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II.1. Les ter ri toires de la re con nais sance
fran co phones sont- ils per ti nents ?
Cette par tie du tra vail vise à ré pondre à la ques tion de sa voir si ce
qu’on connaît de la Fran co pho nie au jourd’hui est suf fi sant pour la
poser comme ac teur de la fa ci li ta tion entre les mondes émer gents.
C’est le lieu de re prendre ca té go rie après ca té go rie, les ins tru ments
que la Fran co pho nie mo bi lise pour la re con nais sance, en vue de tes‐ 
ter leur ca pa ci té à pro duire des ré sul tats sa tis fai sants.
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II.1.1. Le cultu rel : un ins tru ment car di nal
mal/sous ex ploi té en Fran co pho nie

Pre nons d’abord le cas du volet cultu rel. Cet ins tru ment ini tial au rait
per mis à la Fran co pho nie de mettre en com mu nion des es paces
cultu rels di vers mais les po li tiques cultu relles en Fran co pho nie ont
vi si ble ment oc cul té son po ten tiel en se li mi tant uni que ment à une lo‐ 
gique de com bat contre l’an gloa mé ri ca ni sa tion du monde. Cet ar gu‐ 
ment au rait pu être va lable si en com bat tant cet uni ver sa lisme amé ri‐ 
cain, la Fran co pho nie ca pi ta li sait les al ter na tives qui s’offrent à elle. Il
s’agit no tam ment de la mise à pro fit du ca pi tal cultu rel des autres es‐ 
paces où la Fran co pho nie se vit. C’est le cas de la Chine qui est de
plus en plus at ti rée par la Fran co pho nie ou de l’Asie en gé né ral. On
est tenté de se de man der si li mi ter sa vi sion à se poser contre une vi‐ 
sion amé ri caine du monde ne se rait pas une perte de temps pour la
Fran co pho nie, alors même que des es paces comme l’Asie pré sentent
de réelles op por tu ni tés. En effet, la ren contre entre un es pace aussi
vaste et di vers que l’Asie et un pro jet porté par une langue qui se veut
une al ter na tive à l’uni for mi sa tion de l’anglo- américain est, en soi, un
petit mi racle (Phoeurng, 2010). L’ana lyse qu’on peut donc faire de
l’ins tru ment cultu rel de re con nais sance de la Fran co pho nie est que
cet ins tru ment ne pro fite pas assez à l’OIF parce que peu ex plo ré
dans ses ca pa ci tés à épou ser le temps de la Fran co pho nie et ses
contraintes. Cet ins tru ment ne se re trouve vé ri ta ble ment pas mo bi li‐ 
sé dans la pro jec tion intra fran co phone de l’OIF et même sa pro jec‐ 
tion hors de l’Oc ci dent.
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Si les in dus tries cultu relles sont consi dé rées comme des sources de
ri chesses, c’est sur tout dans les pays dé ve lop pés. L’on ob serve une
mul ti tude d’in dus tries cultu relles par exemple dans le nord fran co‐ 
phone, tan dis que dans le Sud, elles n’existent pas assez. Dans ces
pays du Sud, la culture n’ar rive pas à se dé ve lop per et les in dus tries
cultu relles sont po reuses, ne per met tant pas de créer des ri chesses
ou de l’em ploi. Pa ra doxa le ment, dans les pays dé ve lop pés à l’ins tar de
la France, les in dus tries cultu relles consti tuent un fac teur im por tant
dans la crois sance éco no mique. Sou li gnons à ce titre qu’en 2013, la
SACEM 2 qui est char gée de l’art mu si cal (droit d’au teur et droit voi‐
sin) a créé 12000 em plois, et a fait ren trer 86 mil lions d’euros dans les
caisses de l’État. 3 Mal gré les ac tions me nées par la di rec tion de la di ‐
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ver si té cultu relle, les po li tiques cultu relles en Fran co pho nie ne sont
pas très denses. L’accès au fi nan ce ment des ar tistes est très pro cé du‐ 
ral et par fois li mi té compte tenu du bud get li mi té de l’OIF. De plus, il
n’y a pas un dé ve lop pe ment consé quent de la fi lière cultu relle en vue
d’une pro fes sion na li sa tion et donc d’une com pé ti ti vi té à la hau teur
des en jeux de la mon dia li sa tion cultu relle. Par exemple, les ar tistes
fran co phones de viennent pro fes sion nels par leurs propres ef forts, il
n’y a pas un vé ri table cadre ins ti tu tion nel de l’OIF ni pour ren for cer
les po li tiques cultu relles au ni veau in ter gou ver ne men tal afin de
mettre en place un com mun dis po si tif d’ac tion  ; ni au ni veau des
États membres afin de sou te nir aussi bien fi nan ciè re ment que tech ni‐ 
que ment, les mi nis tères en charge des ques tions cultu relles dans ces
pays- là. On peut aussi noter la qua li té du per son nel qua li fié. Au sein
de l’OIF, on de vrait re trou ver un per son nel maî tri sant les pro blé ma‐ 
tiques cultu relles non seule ment au plan théo rique mais aussi au plan
pra tique. Mais la réa li té montre plu tôt que dans la plu part des cas, il
s’agit de per sonnes ayant des connais sances théo riques mais n’étant
pas de vé ri tables pra ti ciens en ma tière de culture.

Cet état des choses confirme l’hy po thèse qu’en l’état ac tuel, les ins‐ 
tru ments à par tir des quels la Fran co pho nie joue sa re con nais sance,
ne peuvent lui per mettre de réus sir une mis sion de fa ci li ta teur entre
les dif fé rents mondes qu’elle cris tal lise.
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II.1.2. Un ins tru ment po li tique entre dis cours
et pa ra doxes

Il est louable de voir la Fran co pho nie dans des fora di plo ma tiques
pour dé fendre ses po si tions et par ti ci per à l’ef fort mon dial de dé ve‐ 
lop pe ment. Il est tout aussi louable qu’elle ma ni feste sa par ti ci pa tion
ac tive en ma tière de paix, dé mo cra tie et droits de l’Homme. Seule‐ 
ment, tout cela pose pro blème lorsque les ou tils mo bi li sés gardent
une simple va leur dis cur sive, on voit bien qu’elle ne peut les ca pi ta li‐ 
ser pour po la ri ser l’at ten tion au tour d’elle. À la lec ture de la Dé cla ra‐ 
tion de Ba ma ko par exemple, on se rend bien compte qu’elle est dif fi‐ 
cile à ap pré cier en tant que texte nor ma tif dans la me sure où on y
voit plus la mo rale que de la norme. Même si la Fran co pho nie est un
ora teur pri vi lé gié de l’axio lo gie dé mo cra tique et que sur ce terrain- là,
la Dé cla ra tion de Ba ma ko lui rend vrai ment ser vice, il faut noter qu’il
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y a une ambigüité quant à la concep tion de la dé mo cra tie, dans la
me sure où le cha pitre 2 de la Dé cla ra tion de Ba ma ko pose que la dé‐ 
mo cra tie est une norme uni ver selle basée sur l’Homme.

Il se rait im pru dent de consi dé rer que la dé mo cra tie est une norme
uni ver selle sinon que de vien draient les spé ci fi ci tés eth no cul tu relles
dont la Fran co pho nie se ré clame dé fen seur ?
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La Fran co pho nie a sans doute péché en évi tant de par ler d’endo- 
démocratie plu tôt que de dé mo cra tie en tant que va leur uni ver selle
car les élec tions, le mul ti par tisme, le res pect des droits et des li ber tés
fon da men taux ne sau raient s’iden ti fier à la dé mo cra tie mais en
consti tuent des élé ments. Ainsi donc, pour par ve nir à la dé mo cra tie,
chaque pays em ploie le che min qui sied le mieux aux spé ci fi ci tés lo‐ 
cales et en do gènes y re la tives. C’est fort de ce constat que le Viet nam
et le Laos ont émis des ré serves au sujet de l’ar ticle 2 (ali néa 2) de la
Dé cla ra tion de Ba ma ko, en sou li gnant que la dé mo cra tie et le mul ti‐ 
par tisme « sont deux no tions dif fé rentes et ne peuvent s’iden ti fier. La
dé mo cra tie est une fi na li té alors que le mul ti par tisme n’est qu’un
che min. Le che min pour y par ve nir dans chaque pays doit être dé fi ni
par son peuple en fonc tion de ses spé ci fi ci tés cultu relles, his to riques
et éco no miques » (Ba ma ko, 2000).
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De ce qui pré cède, on peut éta blir la fai blesse nor ma tive et
l’ambigüité qui ca rac té risent la Dé cla ra tion de Ba ma ko, em pê chant
ainsi la Fran co pho nie de po la ri ser une re con nais sance et donc de
réus sir sa fa ci li ta tion entre les mondes émer gents.
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La Dé cla ra tion de Saint- Boniface elle aussi s’ins crit dans ce sillage
mo ra li sa teur à tra vers le quel la Fran co pho nie opère dans le do maine
de la pré ven tion des conflits et de ges tion des crises. Comme la Dé‐ 
cla ra tion de Ba ma ko, celle de Saint- Boniface com porte des in suf fi‐
sances qui sont ca rac té ris tiques d’une ar chi tec ture nor ma tive peu
contrai gnante et d’une ambigüité nor ma tive dé cré di bi li sante. C’est
que la Dé cla ra tion de Saint- Boniface a du mal à faire res sor tir les
spé ci fi ci tés géo et eth no cul tu relles de la fran co sphère de sorte qu’elle
pro duise une dé fi ni tion hy bride de la sé cu ri té hu maine.
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Dans un texte comme dans l’autre, on se rend bien compte que toutes
les li mites mises en lu mières font du cadre nor ma tif de la Fran co pho‐ 
nie un cadre am bi gu, peu contrai gnant voire sans force ju ri dique.
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C’est que les sanc tions y sont presque ab sentes mis à part les cas de
sus pen sion en cas de « rup ture de la dé mo cra tie ».

II.2. Les dif fi cul tés liées à la fa ci li ta tion
entre les mondes émer gents
L’om brage que consti tuent la France et l’exis tence d’une Fran co pho‐ 
nie frac tu rée plombe l’idée d’un tra vail aisé de fa ci li ta tion en Fran co‐ 
pho nie.

45

II.2.1. L’om brage de la France

À l’ori gine, la Fran co pho nie est une or ga ni sa tion es sen tiel le ment
cultu relle et lin guis tique, for gée sur le mo dèle du Com mon wealth of
Na tions, avec comme but la dif fu sion à l’échelle mon diale de la langue
et de la culture fran çaise. Les pays qui se ré clament de la Fran co pho‐ 
nie ont comme spé ci fi ci té le par tage d’une « triple di ver si té » (Bar rat,
2004). Une di ver si té géo gra phique car les pays qui la consti tuent se
re trouvent sur tous les conti nents, une di ver si té po li tique en rai son
de la mul ti pli ci té des ré gimes po li tiques re pré sen tés, et une di ver si té
cultu relle compte tenu de la ri chesse des cultures pré sentes. Pen ser
les obs tacles à la re con nais sance in ter na tio nale de la Fran co pho nie à
par tir de la France, c’est en réa li té jus ti fier à par tir d’élé ments
concrets son sta tut. Il s’agit d’axer la ré flexion sur les as pects qui per‐ 
mettent à la France de jouir de la pre mière place. En effet, ce qui
soude les al liances entre les pays membres de la Fran co pho nie, c’est à
la fois l’usage de la même langue, le fran çais, « le sen ti ment de ré fé‐ 
rences cultu relles com munes » (Guillou, 1993), mais aussi « une his‐ 
toire par ta gée  » (ibid.). Les re pré sen ta tions que les ac teurs de la
scène in ter na tio nale se font de la France en tant que puis sance, par le
biais de l’image qu’elle ren voie, par ti cipent éga le ment à faire d’elle un
pi lier de la Fran co pho nie. La Fran co pho nie per met donc à la France
d’être pré sente dans le monde et de pou voir se poser en «  vec teur
d’hé gé mo nie  » (Blom, 2001). Il y a lieu d’être at ten tif aux consé‐ 
quences que cette si tua tion peut avoir sur la vi si bi li té de la Fran co‐ 
pho nie. En effet, la consé quence im mé diate pour rait être le fait qu’on
tombe dans une confu sion to tale entre la France et la Fran co pho nie.
Il pour rait s’agir d’une si tua tion dans la quelle l’opi nion pu blique in ter‐ 
na tio nale est struc tu rée de telle sorte que lors qu’on parle de Fran co ‐
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pho nie, on voit d’abord la France. Cela est dom ma geable pour la
Fran co pho nie et sa pro jec tion in ter na tio nale, sur tout dans un
contexte où l’image de la France à l’étran ger est écor née du point de
vue de la ges tion des crises.

II.2.2. Une Fran co pho nie frac tu rée par un
centre et une pé ri phé rie in terne

Un autre obs tacle peut être celui de l’exis tence d’une Fran co pho nie
frac tu rée. En effet on ob serve la Fran co pho nie, comme un centre
porté par les grandes puis sances qui s’y trouvent et une pé ri phé rie
re pré sen tée par les pays fran co phones dont la si tua tion éco no mique
est pro blé ma tique.
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La France et le Ca na da portent le flam beau de l’ultra cen trage (Kome,
2013) alors que le reste des pays fran co phones subit « l’asy mé trie des
forces  » (The rien, 1994). En effet, il faut re con naître que ces deux
puis sances fran co phones exercent une hyper- influence sur l’amé na‐ 
ge ment et l’or don nan ce ment de la fran co pho nie des Som mets et de la
fran co pho nie des confé rences mi nis té rielles. Pour s’en rendre
compte, il suf fit de se re mé mo rer le fait que la tenue du Som met de la
Fran co pho nie de Kin sha sa a failli ne pas se tenir, à cause des hé si ta‐ 
tions re la tives à la par ti ci pa tion ou non du Pré sident fran çais d’alors,
Fran çois Hol lande (ibid.). Même s’il réus sis sait à se tenir mal gré l’ab‐ 
sence du Pré sident Hol lande, plu sieurs ana lystes fai saient sa voir qu’il
s’agi rait alors d’une es pèce de « Som met au ra bais ». Cette concep‐ 
tion n’est pas fa vo rable à l’émer gence d’une Francophonie- puissance
dans le champ po li tique mon dial, tant il est vrai qu’elle est la preuve
d’une cer taine im ma tu ri té de plu sieurs membres de l’Or ga ni sa tion,
qui se sont auto- socialisés à l’idée qu’au cune dé ci sion si gni fi ca tive et
im por tante ne peut être prise sans l’ap pro ba tion de la France et du
Ca na da (ibid.).
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On ne se sau rait né gli ger la ques tion du fi nan ce ment car elle est au
cœur de la vie même des or ga ni sa tions in ter na tio nales. La ques tion
du fi nan ce ment reste pro blé ma tique en Fran co pho nie au re gard de la
ky rielle des ac tions qui dé ter minent au jourd’hui son champ d’ac tion.
En effet, la Fran co pho nie mène des ac tions sur «  la pro mo tion de la
langue fran çaise et du mul ti lin guisme, la di ver si té et le dé ve lop pe‐
ment cultu rels, la sau ve garde de la paix, de la dé mo cra tie et des
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droits de l’Homme, l’édu ca tion et la for ma tion, l’éco no mie et le dé ve‐ 
lop pe ment du rable, culture nu mé rique, en ga ge ment des jeunes, éga‐ 
li té hommes/femmes, et la so cié té ci vile » (OIF, 2014). Pour la réa li sa‐ 
tion de ses ac tions, la Fran co pho nie se confronte à des dif fi cul tés fi‐ 
nan cières liées à la li mi ta tion de son bud get.

En 2010, le bud get an nuel de l’OIF s’éle vait à 81 mil lions d’euros. Les
deux tiers de ce bud get sont mis en œuvre pour la réa li sa tion de ses
pro grammes. Les re cettes de l’OIF re posent es sen tiel le ment sur la
contri bu tion de ses pays membres au Fond mul ti la té ral unique (FMU).
À cette contri bu tion, il est im por tant d’ajou ter des fi nan ce ments
com plé men taires dé cou lant de par te na riats avec des or ga nismes pri‐ 
vés ou pu blics. Pré ci sons que les fi nan ce ments des États et gou ver ne‐ 
ments membres de l’OIF sont dif fé rents en fonc tion de leur sta tut  :
«  les membres de plein droit et les membres as so ciés contri buent
selon un ba rème pre nant en compte la ri chesse na tio nale. Les États
ob ser va teurs s’ac quittent d’une contri bu tion for fai taire. Des contri‐ 
bu tions, vo lon taires, ré gu lières ou ex cep tion nelles sont ver sées par
les États membres  » (OIF, 2018). Le pre mier as pect du fi nan ce ment
qui est celui de la contri bu tion selon la ri chesse na tio nale, montre
que les pays riches fran co phones que sont la France et le Ca na da sont
les plus grands contri bu teurs de la Fran co pho nie. Sou li gnons que le
bud get de la Fran co pho nie en 2012 était de l’ordre de 100 mil lions
d’euros soit 65 mil liards de francs CFA. L’outil fi nan cier de la Fran co‐ 
pho nie qu’est le FMU s’oc cupe du fi nan ce ment de ses pro grammes de
co opé ra tion mul ti la té rale et per çoit di rec te ment les contri bu tions
qui sont trans fé rées vers l’OIF et ses opé ra teurs.
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Le bud get de la Fran co pho nie se trouve li mi té au re gard de deux
consi dé ra tions : la ré duc tion de la pau vre té et la conso li da tion de dé‐ 
mo cra tie. Par lant de l’am pleur de la pau vre té dans l’es pace fran co‐ 
phone, son am pleur ab so lue est d’une grande com plexi té mal gré les
cri tiques adres sées au mode de dé ter mi na tion du seuil de pau vre té
(Lant, 2003). Les sta tis tiques montrent que plus de 77 % de per sonnes
vivent en- dessous du seuil de pau vre té dans le Sud fran co phone. De
plus, l’ana lo gie ré gio nale montre que l’in ten si té de la pau vre té est ex‐ 
po nen tielle en Afrique sub sa ha rienne (Per kins, 2011).
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Si l’on prend le seuil de deux dol lars US par jour, près de quatre ha bi‐ 
tants sur cinq dans l’es pace fran co phone vivent en- deçà du seuil de
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pau vre té selon la Banque mon diale  (Banque mon diale, 2010). Sou li‐ 
gnons que le taux de pau vre té tend à être plus élevé dans le Sud fran‐ 
co phone que dans le Nord. Ceci est dû pre miè re ment au fait que la
pau vre té tient de l’in ca pa ci té des gou ver ne ments du Sud à pen ser des
po li tiques éco no miques qui boos te ront la crois sance et ré dui ront la
pau vre té. Deuxiè me ment, la faible somme al louée par la Fran co pho‐ 
nie dans la ré duc tion de la pau vre té dé cou lant de la li mi ta tion de son
bud get. No tons tout de même qu’en 2012, la Fran co pho nie à tra vers le
FMU, avait mis 7 mil lions d’euros pour son pro gramme de lutte contre
la pau vre té. Au re gard de l’in ten si té de la pau vre té, cette somme pa‐ 
raît tel le ment in suf fi sante pour la ré duc tion de la pau vre té. Sa chant
que la ré duc tion de la pau vre té passe par une crois sance éco no mique
ra pide dans ces pays fran co phones à re ve nu faible et in ter mé diaire, il
ap pa raît que le fait pour la Fran co pho nie de mettre sur pied une stra‐ 
té gie de dé ve lop pe ment axée ex clu si ve ment sur les ni veaux de
consom ma tion se rait trop étroit et que les ac tions dans tout pays
visent à éle ver les re ve nus moyens. À tra vers son bud get li mi té, la
Fran co pho nie se trouve dans l’in ca pa ci té d’aider vé ri ta ble ment ses
pays membres à at teindre le seuil de crois sance de 7 %. Ce seuil a été
fixé par la Banque mon diale dans les Ob jec tifs du mil lé naire pour la
ré duc tion de la pau vre té de moi tié en 2015. Afin de ré duire la pau vre‐ 
té dans son es pace, la Fran co pho nie doit avoir un bud get bien consis‐ 
tant et non li mi té. Pour ce faire, il est im por tant que cette Or ga ni sa‐ 
tion com prenne la né ces si té de la mise sur pied d’un vé ri table Fond
d’in ves tis se ment (Nday wel, 2012) pou vant ac croître le taux d’in ves tis‐ 
se ment et de sou te nir l’ac ti vi té des PME- PMI d’une part et d’autre
part fa vo ri ser la mise en place de grands pro grammes ré gio naux.
Cette contrainte des moyens a par ailleurs un effet dé vas ta teur sur la
ca pa ci té à œu vrer à la conso li da tion de la dé mo cra tie dans son es‐ 
pace.

Au total, il ap pa raît que la Fran co pho nie a bien une vo lon té de se
poser en fa ci li ta teur entre les mondes émer gents avec pour res‐ 
source un ca pi tal de re con nais sance in ter na tio nale. Les ins tru ments
mo bi li sés pour cela vont du cultu rel au po li tique à tra vers des ac tions
di plo ma tiques et une pro duc tion dis cur sive. En re vanche, si les ins‐ 
tru ments à l’œuvre per mettent d’at tes ter d’une vi ta li té fran co phone, il
n’est pas avéré que le ca pi tal de re con nais sance qui en dé coule ait été
in ves ti sur le ter rain de la fa ci li ta tion des liai sons entre mondes
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ga ge ments doivent être va li dés par un res pon sable. Ainsi, seuls les en ga ge‐ 
ments va li dés peuvent être man da tés. SIM_ba per met de gérer dif fé rents
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té (santé, édu ca tion, etc.), par ser vice dé pen sier, par tout autre agré gat que
la com mune peut dé fi nir elle- même. SIM_ba per met d'exé cu ter si mul ta né‐ 
ment les bud gets de plu sieurs struc tures et de plu sieurs exer cices. Tous les
as pects de la vie du bud get sont gérés : de la pré pa ra tion du bud get pri mi tif,
à l'éta blis se ment du compte ad mi nis tra tif. SIM_ba comp ta bi lise les dé ‐
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penses en ga gées et per met de connaître, à tout ins tant, les cré dits dis po‐ 
nibles  ; dé livre en temps réel des si tua tions, en man da te ment, en re cettes
émises. Un compte ad mi nis tra tif pro vi soire peut, à tout mo ment être édité
avec un ré sul tat d'exé cu tion. Ce lo gi ciel tient, pour la com mune, les en ga ge‐ 
ments, les dettes et les créances par tiers (four nis seur, re de vable). SIM_ba
met à dis po si tion toute une gamme d'états fa ci le ment adap tables. Il in tègre
un dic tion naire de don nées et un mo teur de ges tion de règles pour l'éla bo‐ 
ra tion de do cu ments édi tés plus so phis ti qués. Il as sure l'ex por ta tion des
don nées vers les lo gi ciels de bu reau tique du mar ché (Word, Excel). Il est
pro gres si ve ment remis aux villes après une for ma tion des per son nels uti li‐ 
sa teurs.

2  So cié té des au teurs, com po si teurs et édi teurs de mu sique.

3  Mi nis tère fran çais de la Culture, 2013.

ABSTRACTS

Français
Les dy na miques tra di tion nelles de liai son Nord- Sud se jouent dé sor mais
entre les Suds émer gents, le pré sent ar ticle in ter roge la ca pa ci té de la Fran‐ 
co pho nie à por ter ce chan ge ment. Il fait va loir que c’est à par tir d’une res‐ 
source, sa re con nais sance in ter na tio nale et des ter ri toires plu riels mais
contraints, que la Fran co pho nie bat tit sa lé gi ti mi té à faire la liai son entre
mondes émer gents. Les ins tru ments mo bi li sés pour cela vont du cultu rel au
po li tique à tra vers des ac tions di plo ma tiques et une pro duc tion dis cur sive.
Mal gré ses ins tru ments, il n’est pas avéré que le ca pi tal de re con nais sance
qui en dé coule serve à la fa ci li ta tion des liai sons entre mondes émer gents.

English
The tra di tional dy nam ics of North- South re la tions are now played between
the emer ging South, this art icle ques tions the abil ity of the Fran co phonie to
carry this change. It ar gues that it is from a re source, its in ter na tional re‐ 
cog ni tion and plural ter rit or ies but con strained that the Fran co phonie has
built its le git im acy to link emer ging worlds. The in stru ments mo bil ized for
this go from cul tural to polit ical through dip lo matic ac tions and dis curs ive
pro duc tion. Des pite its in stru ments, there is no evid ence that the res ult ing
re cog ni tion cap ital serves to fa cil it ate the links between emer ging worlds.
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