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TEXT

La Revue in ter na tio nale des fran co pho nies est heu reuse de vous pré‐ 
sen ter ce nou veau nu mé ro qu’elle consacre à l’ana lyse des ré seaux et
des ré seau tages en F/fran co pho nie. Ce nu mé ro est en par tie le fruit
de la jour née d’études or ga ni sée sur le thème cité par l’Ins ti tut in ter‐ 
na tio nal pour la Fran co pho nie le 9  mars 2018, dans le cadre des
cycles de confé rences et dé bats sur l’objet « F/fran co pho nie » à l’Uni‐ 
ver si té Jean Mou lin Lyon 3.

1

I. De l’éty mo lo gie à l’idée de
confi gu ra tion
La no tion de ré seau est très usi tée au jourd’hui pour rendre compte
de la com plexi té de cer taines re la tions so ciales ou pro fes sion nelles
(La tour, 2005) et des in ter ac tions di ver si fiées qui struc turent ces re‐ 
la tions (La tour et Wool gar, 1979). Elle a pris de l’am pleur avec la dé‐
mul ti pli ca tion des ré seaux de trans port et de com mu ni ca tion qui fa‐ 
çonnent la mon dia li sa tion en cours (Mar neffe et Denis, 2006). C’est
da van tage avec le dé ve lop pe ment de la té lé pho nie mo bile et des nou‐ 
velles tech no lo gies de l’in for ma tion et de la com mu ni ca tion que le ré‐ 
seau est de ve nu une réelle pré oc cu pa tion pour les cher cheurs en
sciences tech niques et ceux des sciences éco no miques (Gros set ti et
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Bès, 2003). Dans ces do maines, le ré seau ren voie aux flux issus des
in ter con nexions entre ob jets dif fé rents (or di na teurs, té lé phones por‐ 
tables…) ap par te nant à un même sys tème de don nées et as su rant les
échanges d’in for ma tions et de com mu ni ca tions entre eux (Car don et
Gran jon, 2003). Cette dé fi ni tion es sen tiel le ment tech no lo gique et in‐ 
for ma tique de la no tion de ré seau s’ap plique aussi aux plans hu main
et ins ti tu tion nel. C’est à ce titre que le ré seau in té resse l’ana lyste en
sciences so ciales, qui cher che ra à rendre compte des pos si bi li tés de
« ré seau tage » en so cié té et des ac teurs qui animent ces ré seaux (Co‐ 
lo no mos, 1995). Cette pers pec tive a his to ri que ment été éla bo rée par
les so cio logues anglo- saxons (Mo re no, 1934  ; Barnes, 1954  ; Nadel,
1957) qui ont prin ci pa le ment cher ché à faire du ré seau à la fois un
outil d’ob ser va tion des dy na miques fonc tion nelles des uni tés so ciales
et un objet d’ana lyse de la so cié té dans ses di men sions col lec tives et
in di vi duelles (Claisse, 2006 ; Mer ck lé, 2004 ; Co lo no mos, 1995).

Le re gard so cio lo gique sur le ré seau per met de lire et de dire ce
qu’est une so cié té don née en ana ly sant les rap ports no tam ment hié‐ 
rar chiques que les hu mains en tre tiennent dans une forme so ciale
construite, dé nom mée « confi gu ra tion » (Elias, 2002). Ce vo cable, issu
d’une ra cine indo- européenne, évoque en latin l’idée d’in ven ter et
d’ima gi ner des fi gures qui s’as semblent sous de mul tiples rap ports.
Confi gu rer, c’est donc « faire fi gure avec et la re cherche des lo giques
qui animent les fi gures qui vivent dans les confi gu ra tions ouvre sur
un champ in fi ni d’ob ser va tions » (Pi coche, 2009). Nous pou vons dès
lors in tro duire le vo cable de « ré seau » pour le dé fi nir au sein d’une
confi gu ra tion. Du latin rete, il si gni fie filet, c’est- à-dire un objet qui
vise à at tra per et à por ter, mais peut, dans ses ex ten sions telle re tia‐ 
rius, de ve nir «  fi gure hu maine  », en nom mant le gla dia teur qui est
doté d’un filet comme arme prin ci pale pour ter ras ser son ad ver saire.
Nous pro po sons donc de re te nir, pour dé fi nir ce qu’est le ré seau,
cette ren contre entre l’objet filet et les fi gures hu maines qui le dé‐ 
ploient.

3

À quelles fins, dans quels buts, le vo cable de ré seau tage peut- il être
in tro duit et dé cons truit ? Ré seau tage, faire ac tion de ré seau ter se rait
un néo lo gisme in ven té au Qué bec pour tra duire l’ex pres sion an glaise
de net wor king, as sem blage entre le mot tra vail et le mot filet. Cette
ter mi no lo gie a été in ven tée, pour les mi lieux d’af faires dans la mon‐ 
dia li sa tion, afin d’af fir mer im por tance et né ces si té d’ac ti ver échanges
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et dons entre pro fes sion nels, dans le but de per for mer et d’at teindre
leurs ob jec tifs, no tam ment com mer ciaux. At tra per au filet à des fins
de réa li ser une opé ra tion mar chande dans une confi gu ra tion spé ci‐ 
fique, voilà un pre mier éclai rage pos sible des rap ports entre ré seaux
et ré seau tage.

Quelques formes so ciales que les confi ‐
gu ra tions en ré seaux struc turent ou
cris tal lisent
Les confi gu ra tions en ré seaux peuvent struc tu rer trois prin ci pales
formes so ciales : la forme se crète, la forme lob byiste et enfin la forme
as so cia tive.

5

La forme se crète. C’est en pen sant à l’or ga ni sa tion de la Ré sis tance
lors du deuxième conflit mon dial que cette pre mière vi sion du ré seau
est ap pa rue. Les or ga ni sa tions se crètes ont long temps voulu exer cer
un rôle en so cié té (Sim mel, 1998). Quand elles se créent, elles
n’ouvrent leurs portes qu’à des membres sé lec tion nés dont elles
contrôlent prin ci pa le ment la ca pa ci té de res pec ter des va leurs, tout
au tant qu’un cadre sé cu ri taire, gages de la réa li sa tion des ob jec tifs
mais aussi de la sur vie du grou pe ment. La Ré sis tance em prun tait à
ces formes. Elle s’ap pa rente à une confi gu ra tion pro té gée dans ses
mo da li tés d’in clu sion (re cru te ment, ini tia tion, res pon sa bi li tés, pro‐ 
tec tion, etc.) éta blis sant des règles dras tiques de ré seau tage afin
d’éta blir qui pou vait l’in té grer, et par fois mal heu reu se ment qui de vait
en être éli mi né.

6

La forme lob byiste. Si elle peut em prun ter, dans son émer gence à la
pre mière, l’or ga ni sa tion lob byiste à vo ca tion à s’af fir mer sur la scène
pu blique afin de faire va loir sa vi sion de la so cié té, d’im po ser ses vues
cher chant à em por ter l’adhé sion la plus large. Pour ce faire, elle pri vi‐ 
lé gie éga le ment l’ac tion de ré seau tage par un petit nombre. Elle reste
le plus pos sible dans l’ombre, avec la pers pec tive de pro duire des ma‐ 
ni fes tions, de na tures di verses, sus cep tibles par contre de faire ap pa‐ 
raître au grand jour des sou tiens mas sifs iden ti fiables. Le ré seau tage
peut s’y ap puyer sur des pé ti tions de per son na li tés dis tin guées
jusqu’à l’or ga ni sa tion de pé ti tions de masse, de la prise de pa role ci‐ 
blées dans les mé dias jusqu’à l’or ga ni sa tion de ma ni fes ta tions de rue.
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La forme as so cia tive. C’est une forme an cienne dans la so cié té fran‐ 
çaise (lé ga li sée au début du 20  siècle) ga rante de la li ber té d’un faire- 
ensemble qui n’a que peu de jus ti fi ca tion à pro duire pour lé ga li ser son
exis tence. Nous trou vons là les pré mices in dé niables du ré seau tant
sur les mêmes champs et les mêmes ob jets. Les as so cia tions en
viennent sou vent à se poser la ques tion de leurs in ter ac tions. Mais
sous quel mode se co or don ner ? Celui de la concur rence ins pi rée des
lo giques éco no miques mar chandes, les quelles pré emptent l’éli mi na‐ 
tion de l’autre pour im po ser son ré seau agréé (de com mer cia li sa tion
ou de dis tri bu tion), avec des formes de ré seau tage plus ou moins lé‐ 
gales, ou bien celui de la co opé ra tion, in ter pel lant les va leurs, les
stra té gies et les pra tiques des com mu nau tés ini tia le ment
construites ? À tra vers ce der nier choix, peut alors se construire une
large as so cia tion où le « quant à soi », sou vent lié aux plai sirs du pou‐ 
voir est aban don né pour pri vi lé gier les ob jec tifs so cié taux qu’un ré‐ 
seau d’as so cia tions sera sus cep tible de mieux faire va loir. Le ré seau‐ 
tage de vrait alors in clure des formes de dia logues et de dé bats pu‐ 
blics entre ses membres.

8

e

II. Trois ap proches des Ré seaux
Il y a es sen tiel le ment trois types d’ins tru ments pour pen ser les ré‐ 
seaux en re la tions in ter na tio nales.

9

Le pre mier type est d’ordre ma té riel. Il se ré fère aux trans for ma tions
tech no lo giques ayant mar qué un tour nant dé ci sif dans les mo bi li tés
hu maines et les cir cu la tions d’idées et de va leurs à l’échelle de la pla‐ 
nète. Dans le champ aca dé mique, ce tour nant ma té ria liste a pour ob‐ 
jec tif de re ve nir sur les élé ments concrets des re la tions in ter na tio‐ 
nales. Cela dé passe bien évi dem ment le re tour à la géo po li tique, qui
par exemple ob serve le « re tour » de lo gique ter ri to riale et d’in té rêts
na tio naux dé fi nis en terme de puis sance mi li taire. Ce tour nant vise à
étu dier les ob jets qui cir culent, les choses qui s’échangent à tra vers
les fron tières. L’ana lyse des ré seaux en lien avec ce tour nant ma té ria‐ 
liste pri vi lège l’angle tech nique. Cette di men sion a per mis aux au‐ 
teurs d’ob jec ti ver l’im pact des dé ve lop pe ments tech no lo giques dans
la re mise en cause des fron tières na tio nales.

10

Le deuxième type d’ins tru ment cor res ponde à l’ana lyse struc tu rale
des ré seaux qui ap pa raît pen dant l’entre- deux-guerres. Lar ge ment
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ins pi rée des tra vaux an glo phones, elle a pour ob jec tif scien ti fique et
épis té mo lo gique de bri ser l’idée selon la quelle l’in di vi du n’est qu’un
membre d’une ca té go rie  : ca té go rie socio- professionnelle, ca té go rie
so cié tale, etc. De plus, elle in siste sur le fait que chaque in di vi du est
en châs sé dans un ré seau qu’on ne peut pas com prendre. L’ac tion so‐ 
ciale de cet in di vi du ne peut pas être com prise sans prendre en
consi dé ra tion cette di men sion qui était qua li fiée à l’époque de
«  struc tu rale  », bien que l’ana lyse struc tu ra liste en an thro po lo gie,
comme celle de Lévi- Strauss, n’était pas en core éla bo rée, sta bi li sée et
dif fu sée.

Le troi sième outil ana ly tique est la fa meuse théo rie de l’« ac teur ré‐ 
seau » que l’on trouve évi dem ment sous la plume de Akrich, Cal lon et
La tour (voir Cal lon, 1989  ; Akrich, 1987). Deux élé ments le ca rac té‐ 
risent. D’une part, les choses non hu maines qui cir culent dans ce ré‐ 
seau peuvent être consi dé rées comme des membres à part en tière de
ces ré seaux. D’autre part, la théo rie de l’« ac teur ré seau » est moins
une théo rie ex pli ca tive qu’une théo rie qui a pour l’am bi tion d’amé lio‐ 
rer la réa li té so ciale d’en che vê tre ment de ré seaux tant for mels qu’in‐ 
for mels.

12

III. Fran co pho nie et Ré seaux
Il y a main te nant plus de dix ans, sur l’ini tia tive de l'Ins ti tut pour
l'Etude de la Fran co pho nie et de la Mon dia li sa tion (IFRA MOND) de
l’Uni ver si té Jean Mou lin Lyon 3, en col la bo ra tion étroite avec l’Aca dé‐ 
mie di plo ma tique du Viet nam, un col loque in ter na tio nal avait été or‐ 
ga ni sé à Hanoï sur les liens entre les théo ries des re la tions in ter na‐ 
tio nales et les fran co pho nies. Cette ma ni fes ta tion scien ti fique avait
per mis d’éta blir une pre mière re la tion étroite entre les pré oc cu pa‐ 
tions des in ter na tio na listes et les ana lystes des fran co pho nies. À
l’époque, un cer tain nombre d’axes avaient été iden ti fiés. Mais ce
n’était pas le cas des ré seaux. Or, il est clair que l’objet fran co phone
est tout à fait adap té à l’ana lyse des ré seaux. Par exemple, le mo dèle
de James Ro se nau, un mo dèle hé té ro doxe dans le champ des re la‐ 
tions in ter na tio nales, mais qui a la vertu d’an ti ci per la trans for ma tion
du sys tème des Re la tions in ter na tio nales ar ti cu lant le monde multi- 
centré, celui des ré seaux éman ci pés de la sou ve rai ne té et monde
stato- centré, fondé sur les États sou ve rains. Ro se nau avait donc bien
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en tre pris d’in té grer les ré seaux dans la com pré hen sion des pra tiques
in ter na tio nales, mais aussi de la gou ver nance glo bale. Un cer tain
nombre de col lègues se sont ins pi rés de ce mo dèle pour l’ap pli quer à
l’objet fran co phone. (Guillou et Phan, 2008). Ce nu mé ro est l’oc ca sion
de pro lon ger ces ré flexions en adop tant, cette fois- ci, une dé marche
plu ra liste dans la ma nière d’abor der les ré seaux et les dif fé rentes di‐ 
men sions des ré seaux en Fran co pho nie.

Les trois ap proches des Ré seaux dans les Re la tions in ter na tio nales
per met tront aux cher cheurs d’ana ly ser les ré seaux et ré seau tages en
Fran co pho nie. Ainsi, avec la pre mière ap proche d’ordre ma té riel, la
F/fran co pho nie se pré sente comme un lieu de mou ve ments trans‐ 
fron ta liers où se dé ve loppent des so li da ri tés dont les avan cées tech‐ 
no lo giques am pli fient le dé ploie ment. À cet égard, les tra vaux de
Mar neffe et Denis (2006) peuvent consti tuer un re père théo rique in‐ 
té res sant pour com prendre les ef fets de la tech no lo gie dans le pro‐ 
ces sus de mon dia li sa tion au quel l’es pace fran co phone n’échappe
guère.

14

Quant à la deuxième ap proche d’ana lyse struc tu rale des Ré seaux, elle
semble la plus adap tée pour mieux rendre compte de la F/fran co pho‐ 
nie puis qu’elle per met à l’ana lyse d’en ra ci ner la ré flexion sur la struc‐ 
ture (le monde des fran co pho nies) et les in ter ac tions qui la gou‐ 
vernent. Dans ce sens, il est utile de rap pe ler que la F/fran co pho nie
se pré sente en ré seaux bien avant les dé buts de sa for ma li sa tion en
1970 avec l’Agence de co opé ra tion cultu relle et tech nique (ACCT). Ce
re gistre d’ana lyse per met d’iden ti fier au sein des fran co pho nies les
di verses pos si bi li tés de «  ré seau tage  » et les ac teurs nom breux qui
animent ces ré seaux. D’ailleurs, c’est par son biais que l’ir rup tion des
«  ré seaux  » en Re la tions in ter na tio nales a fa vo ri sé le cli vage théo‐ 
rique entre les néo- réalistes et les trans na tio na listes (Roche, 1994).
Les pre miers fo ca li sant sur les lo giques ter ri to riales, ont im pli ci te‐ 
ment nié toute per ti nence scien ti fique aux ré seaux en re la tions in ter‐ 
na tio nales. Les se conds, plus prag ma tiques, ont dé cons truit la pos‐ 
ture réa liste, en éten dant la ré flexion aux mul tiples uni tés, à la fois
dis per sées et fluides, qui struc turent le monde ac tuel. Cette dé cons‐ 
truc tion a porté si mul ta né ment sur la struc ture glo bale des re la tions
in ter na tio nales et sur la vie par ti cu lière des or ga ni sa tions qui se sont
for mées au tour du monde (La ze ga, 1994).
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En s’ins pi rant de cette consi dé ra tion, le pré sent nu mé ro s’at ta che ra à
ex ploi ter le ré seau à la fois comme outil d’ob ser va tion des dy na‐ 
miques fonc tion nelles des fran co pho nies et objet de com pré hen sion
des dy na miques col lec tives et in di vi duelles qui s’y dé ploient. Plu‐ 
sieurs tra vaux servent de guide théo rique à cet effet (Claisse, 2006 ;
Mer ck lé, 2004 ; Co lo no mos, 1995). La dé marche s’ap puie ra par ti cu liè‐ 
re ment sur les tra vaux en Po li cy Net works (Vincent Le mieux, 2004),
dans leur am bi tion de por ter les ré seaux du seul cadre des in ter ac‐ 
tions sub jec tives qu’ont mises en avant les so cio logues, vers un ni veau
plus com plexe des formes d’or ga ni sa tion au sein des quelles de nom‐ 
breux ac teurs se re trouvent im pli qués de ma nière du rable et en si‐ 
tua tion d’in ter dé pen dance (Van den ber ghe, 2001). C’est cette di men‐ 
sion po li tique des ré seaux qui jus ti fie l’ap pli ca tion de cette no tion aux
or ga ni sa tions po li tiques qui, comme la Fran co pho nie, fonc tionnent
sur la base d’une bu reau cra tie of fi cielle, et de meurent en tran sac tion
per ma nente avec le monde ex té rieur. Vincent Le mieux (2002) l’a
mieux ex pri mé, en mo bi li sant la no tion de « ré seau de po li tique pu‐ 
blique » dans une pers pec tive de théo rie gé né rale des po li tiques pu‐
bliques, à par tir du cas ca na dien. Cette pers pec tive po li tique garde
l’avan tage de contraindre l’ana lyste à conci lier les di men sions for‐ 
melles et in for melles dans l’ob ser va tion et l’étude des ins ti tu tions po‐ 
li tiques tant aux ni veaux mi cro po li tique que ma cro po li tique. C’est à ce
titre qu’il convient d’ex ploi ter les « ré seaux » et le « ré seau tage » qui
se mo bi lisent en F/fran co pho nie afin de sai sir les « nœuds de re la‐ 
tions » (Le mieux, 2004) qui en ré sultent.

16

Dans ce sens, notre dé marche porte sur la F/fran co pho nie, dans ses
ac cep tions mul ti la té rale et so cié tale (Tabi Manga 2010  ; Guillou,
2005). D’une part, nous mo bi li sons le ré seau pour ex pli ci ter la struc‐ 
tu ra tion ins ti tu tion nelle de la Fran co pho nie mul ti la té rale (Or ga ni sa‐ 
tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie, OIF), en por tant un re gard sur
les dif fé rentes struc tures qui donnent sens aux po li tiques sec to rielles
de cette or ga ni sa tion. D’autre part, la ré flexion est ap pe lée à prendre
la fran co pho nie comme es pace so cial trans na tio nal, fa vo ri sant des
échanges so ciaux et cultu rels, en s’ap puyant sur un com plexe de ré‐
seaux dont l’iden ti fi ca tion est par fois mal aisée à éta blir (Tétu, 1997).
Cette double en trée a une plus- value ana ly tique car elle per met de
croi ser l’ana lyse des ré seaux à l’in té rieur de la Fran co pho nie et ceux à
l’ex té rieur qui peuvent avoir un im pact sur le fonc tion ne ment de
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cette or ga ni sa tion. En par tant de l’idée qu’à tra vers ses ré seaux, la
F/fran co pho nie crée et conso lide des so li da ri tés ob jec tives ou sub‐ 
jec tives entre ses membres et ses ani ma teurs, les contri bu teurs de ce
nu mé ro ont cher ché à iden ti fier des sys tèmes de ré seaux et de ré‐ 
seau tage pré cis sans omettre de rendre compte de leur for ma tion,
leurs lo giques de fonc tion ne ment et leurs ef fets pro duits.

Enfin, la troi sième ap proche d’«  ac teur ré seau  » per met de com‐ 
prendre com ment la for ma tion des ré seaux en F/fran co pho nie peut
au tant pro cé der des ac teurs non hu mains que des dis cours for mu lant
des va leurs fran co phones, por tées et dif fu sées au sein des fran co pho‐ 
nies et au- delà.

18

IV. Pré sen ta tion des contri bu ‐
tions
Dans une ana lyse éclec tique s’ins pi rant de la po li cy net work chère aux
po li tiques pu bliques, Na dine Ma chi kou met à l’épreuve la dy na mique
ré ti cu laire des mondes fran co phones. Son ana lyse éprouve le po ten‐ 
tiel heu ris tique de cet outil théo rique à tra vers un re gard cri tique sur
les ex pres sions so cié tales et ins ti tu tion nelles des ré seaux en F/fran‐ 
co pho nie. Elle par vient tout de même à trou ver des li mites à cette
po li cy net work, no tam ment quant à sa ca pa ci té à pen ser le conte nu
des in ter ac tions au cœur des ré seaux fran co phones et le poids des
in té rêts dans la for ma tion et l’ins ti tu tion na li sa tion des dits ré seaux.

19

Ar naud Pan nier, quant à lui, va lo rise la va leur du re gistre dis cur sif en
Fran co pho nie, en ana ly sant les dis cours po li tiques pro non cés à l’oc‐ 
ca sion du Som met d’An ta na ri vo à Ma da gas car en 2016. C’est de la lec‐ 
ture de ces dis cours qu’il dé duit la po ly sé mie concep tuelle du ré seau
fran co phone. Il re lève à la fois les évo lu tions, les ambigüités des ré‐ 
seaux fran co phones, par fois uti li sés selon des dé marches éta tiques
op por tu nistes et stra té giques.

20

Chris tophe Trais nel uti lise un lan gage bio chi mique, la li qui di té, pour
tra duire les ni veaux mul tis ca laires, ar chi pé la giques et ré ti cu laires des
fran co pho nies dans leurs en vi ron ne ments sin gu liers. S’il re père des
contrastes au sein du monde de la F/fran co pho nie, Trais nel iden ti fie
néan moins des lignes de force de cette F/fran co pho nie, à tra vers les
di vers lieux de dé li bé ra tion qu’elle sus cite et la construc tion d’un vé ‐
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ri table champ de re cherche plu ri dis ci pli naire au tour de ce qui consti‐ 
tue (en core) un « objet po li tique non iden ti fié ».

Taif Sou fiane s’in té resse à un exemple pré cis de ré seau fran co phone :
l’Agence pour l’En sei gne ment Fran çais à l’étran ger (AEFE) qui est l’un
des pi liers de la po li tique cultu relle ex té rieure fran çaise. À par tir
d’une ana lyse socio- historique, il montre que cette agence est in ves‐ 
tie d’une mis sion de ser vice pu blic de l’édu ca tion et de pro mo tion de
la langue fran çaise via sa pré sence dans plus de 130 États d’où émerge
une nom breuse élite fran co phone et fran co phile. C’est donc un vé ri‐ 
table «  ré seau  » qui fa brique et den si fie la fran co pho nie culturo- 
linguistique.

22

Yan nick Naré re vient sur la di plo ma tie de ré seau tage de la Fran co‐
pho nie au sein des Na tions Unies, en mon trant com ment les trans for‐ 
ma tions suc ces sives por tées par la Fran co pho nie lui ont per mis de
dé ployer un vaste ré seau de re pré sen ta tions di plo ma tiques. Celles- ci
sont de ve nues des in ter lo cu trices dé ter mi nantes pour les Na‐ 
tions  Unies sur les po li tiques sec to rielles di verses, les quelles ali‐ 
mentent no tam ment les ac tions des groupes des am bas sa deurs fran‐ 
co phones.
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Ce nu mé ro se re trouve en ri chi par des ana lyses com plé men taires que
nous livrent Dafne Ac co ro ni et Jean- Pierre Micaëlli. La pre mière
ques tionne le rap port qu’ont les mi grants à la langue fran çaise en
France. La re la tion entre les langues de ces mi grants et la langue
fran çaise est pour elle un sé rieux dé ter mi nant axio lo gique des trans‐ 
for ma tions so cié tales qu’in duisent les phé no mènes mi gra toires à
l’œuvre au jourd’hui. Ac co ro ni voit naître, no tam ment à Lyon, son ter‐ 
rain de re cherche, de nou velles fran co pho nies qui puisent dans les
di vers fonds cultu rels trans por tés par ces mi grants. De son côté,
Jean- Pierre Micaëlli pose la pro blé ma tique de l’éva lua tion des po li‐ 
tiques en Fran co pho nie. Il com mence par une mise en ques tion de
l’éva lua tion « man da taire » tra di tion nel le ment uti li sée dans les po li‐ 
tiques pu bliques, pour mettre en re lief une éva lua tion « com mu nau‐ 
taire  » qui lui semble plus adap tée à la Fran co pho nie. Il en pro fite
pour réa li ser un pre mier bilan de la « fran co mé trie » mise en place en
2018 par 2IF en di rec tion des membres de l’OIF.

24

C’est donc un nu mé ro riche à la fois par ses ap ports théo riques et les
pers pec tives em pi riques mises en lu mière. Le lec teur aver ti pour ra

25
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