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TEXTE

L’ac cep ta tion de la jus tice pé nale in ter na tio nale tra duit l’idée, pour un
État, de re non cer à une frac tion de sa sou ve rai ne té en ac cep tant la
ju ri dic tion d’un sys tème pénal extra- étatique. Tra di tion nel le ment, les
ju ri dic tions pé nales sont in dis so lu ble ment liées à un État ; un sys tème
de ré pres sion com pre nant des ju ri dic tions, des normes, et des juges.
On a, ainsi, pu par ler de droit pénal sans État (Mai son, 2018). Or la
sou mis sion d’un État à la ju ri dic tion d’une Cour ex tra ter ri to riale va, a
prio ri à l’en contre de la lo gique qui anime gé né ra le ment le droit in‐ 
ter na tio nal pu blic, à moins qu’elle ne re vête une na ture conven tion‐ 
nelle, c’est- à-dire que cette ju ri dic tion soit ins ti tuée par un Trai té.
C’est à la suite de l’ex pé rience du Tri bu nal mi li taire in ter na tio nal de
Nu rem berg (1945) et de Tokyo (1946) que l’idée d’une jus tice in ter na‐ 
tio nale pé nale à ca rac tère uni ver sel ap pa raît. Elle per met à cer tains
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cri mi nels de ré pondre d’actes par ti cu liè re ment graves de vant des ju‐ 
ri dic tions dont l’ex tra néi té est un gage d’im par tia li té.

La construc tion même de la jus tice pé nale in ter na tio nale, de Nu rem‐ 
berg à l’ex- Yougoslavie (1993) en pas sant par le Rwan da (1994), le Sier‐ 
ra Léone (2002), ou le Liban (2009), avant de se sta bi li ser et de de ve‐ 
nir uni ver selle avec le Sta tut de Rome de 1998 ins ti tuant la Cour pé‐ 
nale in ter na tio nale, té moigne d’un an crage idéo lo gique et ju ri dique
du construit qu’est la jus tice pé nale in ter na tio nale du côté des ins ti‐ 
tu tions onu siennes et des an ciennes puis sances co lo niales is sues du
nou vel ordre mon dial après 1945.
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Parce qu’elle a joué un rôle par ti cu lier dans la construc tion de l’édi fice
de la jus tice pé nale in ter na tio nale, la France – qui a ra ti fié le Sta tut de
Rome en 1998 et re con naît ainsi la ju ri dic tion de la Cour pé nale in ter‐ 
na tio nale (CPI) – a fait de la su bor di na tion à la CPI et de la re con nais‐ 
sance du Sta tut de Rome un élé ment de sa tra di tion ju ri dique et de sa
po li tique étran gère. En ce sens, la pro mo tion de la jus tice pé nale in‐ 
ter na tio nale consti tue un axe de né go cia tion de la di plo ma tie fran‐ 
çaise, no tam ment dans le monde afri cain, et, plus par ti cu liè re ment,
au sein du monde afri cain fran co phone. La France fut aidée, en cela,
par l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie.
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Or si la France n’a ja mais été confron tée à la né ces si té de dé fé rer cer‐ 
tains de ses res sor tis sants de vant la Cour pé nale in ter na tio nale,
nombre de pays fran co phones en ont fait l’ex pé rience, et ce, avant
même l’exis tence de la Cour par le biais des Tri bu naux spé ciaux ins ti‐ 
tués par dé ci sion du Conseil de sé cu ri té de l’ONU. C’est le cas du Tri‐ 
bu nal spé cial pour le Rwan da, ou des Chambres ex tra or di naires au
sein des Tri bu naux cam bod giens. Ces pays, qui ont en com mun la
fran co pho nie, em pruntent, pour cer tains, de nom breux traits au droit
fran çais, et plus lar ge ment, à la tra di tion ju ri dique fran çaise (le droit
conti nen tal).
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Dans la conduite de sa po li tique étran gère avec ses an ciens pays co‐ 
lo ni sés dé sor mais membres de l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la
Fran co pho nie (OIF), la France ne manque d’ailleurs pas de faire de la
re con nais sance du Sta tut de Rome une condi tion du main tien de ses
re la tions avec ses an ciennes co lo nies, no tam ment, en contre par tie de
l’envoi de contin gents mi li taires fran çais pour le main tien de la paix.
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L’exemple ré cent de l’opé ra tion Ser val au Mali, aux côtés de la MI‐ 
NUS MA (Mis sion des Na tions Unies pour le Mali), en at teste.

Si ces pays par tagent la fran co pho nie, cette ap par te nance rayonne- t-
elle jusqu’à l’adop tion de la tra di tion ju ri dique fran çaise ? Au tre ment
dit, l’in cor po ra tion de cer tains prin cipes de la tra di tion ju ri dique
fran çaise irrigue- t-elle la po li tique étran gère des États consi dé rés en
fai sant de la re con nais sance de la jus tice pé nale in ter na tio nale un
élé ment fon da men tal de leur po li tique ex té rieure ? Dans l’af fir ma tive,
la fran co pho nie consti tue rait un vec teur d’ex por ta tion de normes ju‐ 
ri diques (Mas sie, Morin, 2011). Ce pen dant, les re mises en causes dont
fait l’objet la jus tice pé nale in ter na tio nale, de puis plu sieurs an nées
déjà, per mettent d’en dou ter.
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En Afrique, la contes ta tion d’une jus tice pé nale in ter na tio nale (Ce so‐ 
ni, Sca lia, 2012) – au de meu rant qua li fiée d’im pé ria liste – pro vient de
la vo lon té de ne pas se sou mettre à une jus tice consi dé rée comme
illé gi time. D’une ma nière gé né rale, les pays fran co phones sont au‐ 
jourd’hui fort re pré sen tés dans le sys tème pénal in ter na tio nal (Tri bu‐ 
naux spé ciaux ou af faires en cours de vant la CPI). Cette cor ré la tion
s’ex plique, en par tie, par le fait que l’ap par te nance à l’aire fran co‐ 
phone in duit la re con nais sance de la jus tice pé nale in ter na tio nale et,
de ce fait, in duit la sou mis sion à cette jus tice. Si les pays fran co‐
phones sont, en ma jo ri té, adhé rents au sta tut de Rome, à l’ex cep tion
de cer tains d’entre eux (le Viet nam, l’Ar mé nie, le Bu run di, le Ca me‐ 
roun, les Co mores, Haïti, le Laos, le Liban, le Maroc, la Mau ri ta nie, le
Rwan da, le Togo  ; quoique le Liban et le Rwan da aient fait l’objet de
Tri bu naux spé ciaux ins ti tués par Ré so lu tion du Conseil de sé cu ri té de
l’ONU), ils re con naissent la ju ri dic tion de la CPI, tout en ac cep tant
son rôle sub si diaire et com plé men taire, c’est- à-dire qu’ils s’en gagent
à pour suivre eux- mêmes les crimes dé fi nis par le Sta tut de Rome
(Blaise, 2011). Cette contes ta tion ap pa raît fon dée sur des pos tu lats es‐ 
sen tiel le ment po li tiques, la lé ga li té de la ju ri dic tion de la CPI ne se
po sant pas pour les pays ayant, conven tion nel le ment, admis son exis‐ 
tence.
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Ainsi dans la sphère fran co phone, il n’est pas né ces saire, pour le
Conseil de sé cu ri té de l’ONU (nor ma le ment com pé tent à titre sub si‐ 
diaire) de sai sir la CPI de ma nière ex tra or di naire, puisque la plu part
des États par ta geant la fran co pho nie y adhèrent. Le prin cipe semble
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donc admis que l’adhé sion au Sta tut de Rome et l’ac cep ta tion de la
jus tice pé nale in ter na tio nale consti tuent un at tri but de la fran co pho‐
nie en tant qu’élé ment de po li tique étran gère, l’OIF jouant, à cet
égard, aux côtés de la France, un rôle de vec teur de normes (Ba gayo‐ 
ko et Ramel, 2013), le sup port d’une tra di tion ju ri dique fran co phone
qui, non obs tant les dif fé rences entre sys tèmes ju ri dique, re con naît la
jus tice pé nale in ter na tio nale. Cela ne sur prend pas quand l’on sait le
rôle joué par la France aux Na tions Unies  : pro mo tion des droits de
l’Homme, prin cipe de res pon sa bi li té et de re de va bi li té in ter na tio nale.
De plus, le fran çais fut long temps la langue de la di plo ma tie et celle
pra ti quée aux Na tions Unies : la cau sa li té lin guis tique semble, dès
lors, être avé rée.

Au- delà de l’adhé sion for melle aux cor pus in ter na tio naux, l’ac cep ta‐ 
tion réelle de la jus tice pé nale in ter na tio nale comme élé ment de po li‐ 
tique étran gère des pays fran co phones se me sure par la vo lon té des
États membres de la CPI de pour suivre (Boka, 2013) (en quê ter, mo bi li‐ 
ser leurs ser vices, créer des chambres ex tra or di naires au sein des ju‐
ri dic tions na tio nales) leurs res sor tis sants ou les res sor tis sants d’un
pays tiers ayant ra ti fié le Sta tut de Rome ou, dans la né ga tive, fai sant
l’objet d’un in jonc tion du Conseil de sé cu ri té (c’est le cas de la Bel‐ 
gique qui re con naît la com pé tence uni ver selle et celui du Sé né gal qui
a créé, à la suite d’une de mande de l’Union afri caine, les Chambres
afri caines ex tra or di naires (CAE), pour connaître des crimes in ter na‐ 
tio naux com mis au Tchad du 7 juin 1982 au 1  dé cembre 1990. Cette
pé riode cor res pond au ré gime de l’an cien pré sident tcha dien His sène
Habré. Le Tchad et le Sé né gal ont, tous deux, ra ti fié le Sta tut de Rome
et re con naissent la ju ri dic tion de la CPI) ; mais éga le ment par la re‐ 
con nais sance de l’ac tion de la Cour pé nale in ter na tio nale, par le
concours ma té riel ap por té par un État et ses ser vices aux pour suites
or don nées par la ma gis tra ture du CPI ou, en core, par l’ab sence d’obs‐ 
truc tion au tra vail des ju ri dic tions pé nales in ter na tio nales (Atan ga na
Amou gou, 2015).

9
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Or, le fait que les pays fran co phones, no tam ment afri cains, soient
sur re pré sen tés dans l’ac ti vi té de la Cour pé nale in ter na tio nale (Mbo‐ 
ka ni, 2013 ; Mi chel Bies sou, 2017) in duit une re mise en cause du mo‐ 
dèle de jus tice pé nale in ter na tio nale  : les États re grettent presque
d’avoir consen ti, à une cer taine époque, à la re con nais sance de la CPI,
au titre des prin cipes fon da men taux de leur po li tique étran gère, car
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ils se trouvent en être les pre mières vic times. En contes tant la jus tice
des puis sants, des vain queurs, ou en core des im pé ria listes, c’est,
d’une cer taine ma nière, leur ap par te nance même à la fran co pho nie
en tant que sys tème de va leur et en tant que tra di tion ju ri dique, qui
est me na cée.

Si la plu part des pays fran co phones sont conven tion nel le ment liés
en vers la CPI, des mou ve ments de contes ta tion ap pa raissent (Bitié,
2017)  : obs truc tions des par quets na tio naux, refus des États de se
sou mettre à la ju ri dic tion de la CPI... C’est en tout cas ce que l’on ob‐ 
serve en Afrique fran co phone (Congo, Mali). Un exemple contraire
peut être donné avec le Cam bodge qui a vo lon tai re ment cher ché au‐ 
près de l’ONU la si gna ture d’une conven tion in ter na tio nale ins ti tuant
les Chambres ex tra or di naires au près des Tri bu naux cam bod giens
(CETC), qui viennent, près de 40 ans après, de qua li fier de gé no cide
l’ac tion des Khmers Rouges en condam nant à des peines exem plaires
les an ciens di gni taires du ré gime du Kam pu chéa dé mo cra tique (un
ré su mé de cette dé ci sion his to rique est dis po nible sur le site des
Chambres ex tra or di naires). Dans ce cas, la jus tice in ter na tio nale est
per çue comme un moyen de ré con ci lier une so cié té frac tu rée par la
guerre ci vile et le gé no cide.
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On peut dès lors ten ter d’éta blir une dis tinc tion. Cer tains États,
comme le Cam bodge, sont dans une pers pec tive vo lon ta riste de paix
so ciale et de ré con ci lia tion na tio nale (Sénat, 2007), uti li sant, pour ce
faire, les moyens de l’ONU (fi nan ciers, ma té riels, hu mains) et des ex‐ 
perts in ter na tio naux pour sa tis faire ses propres ob jec tifs de po li tique
in terne  ; ce fai sant, l’ins tru ment de l’adhé sion à la jus tice pé nale in‐ 
ter na tio nale (élé ment de po li tique étran gère) coïn cide avec les im pé‐ 
ra tifs de po li tique in terne ; la jus tice pé nale in ter na tio nale étant per‐ 
çue dans une pers pec tive ins tru men tale et non pas glo bale mais
prag ma tique : elle n’est pas une fin en soi, elle ne fait pas par tie de la
tra di tion ju ri dique du pays consi dé ré (à l’ins tar du Cam bodge), mais
sert un ob jec tif dé ter mi né (la ré con ci lia tion in ter na tio nale).
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D’autres, à l’image des États d’Afrique fran co phone, per çoivent la jus‐ 
tice pé nale in ter na tio nale comme une in gé rence des puis sances oc ci‐ 
den tales dans la marche de leurs af faires in ternes (La fon taine, 2014) ;
car si seules les per sonnes phy siques sont re de vables de vant la CPI,
elles ap par tiennent ou ont ap par te nu, gé né ra le ment, à des ré gimes
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po li tiques. Par ailleurs, le sys tème pénal in ter na tio nal force les États,
même s’ils ne sont pas di rec te ment re de vables, à fa ci li ter l’ap pré hen‐ 
sion de leurs res sor tis sants ou, de ma nière plus mar quée, à or ga ni ser
la ré pres sion des crimes ins ti tués et dé fi nis dans le Sta tut de Rome
de vant leurs propres ju ri dic tions, la CPI n’in ter ve nant qu’à titre sub si‐ 
diaire (la Cour n’est en effet qu’un outil parmi d’autres dans l’en tre‐ 
prise glo bale de lutte contre l’im pu ni té et elle n’agira que lorsque le
ou les États qui ont com pé tence en l’es pèce « n’[au ront] pas la vo lon té
ou [se ront] dans l’in ca pa ci té de mener vé ri ta ble ment à bien l’en quête
ou les pour suites » (Sta tut de Rome, art. 17, pa ra gr.1a).).

Dans les deux cas de fi gure préa la ble ment ex po sés, si l’at ti tude en‐ 
vers la jus tice pé nale in ter na tio nale dif fère, le fon de ment semble, lui,
re vê tir des traits com muns : la jus tice pé nale in ter na tio nale n’est pas
(ou peu) ad mise comme une va leur fon da men tale de la tra di tion ju ri‐ 
dique et de la po li tique étran gère du pays consi dé ré, elle n’est qu’un
ins tru ment au ser vice de la dé fense d’in té rêts par ti cu liers (la ré con ci‐ 
lia tion na tio nale, la jus tice des im pé ria listes). En cela, l’ap par te nance à
la fran co pho nie, si elle in cite for mel le ment les pays à adhé rer à la
CPI, n’em porte tou te fois pas d’adhé sion fon da men tale à cet édi fice ju‐ 
ri dic tion nel. De fait, la fran co pho nie semble consti tuer un vec teur
am bi gu d’adhé sion à la jus tice pé nale in ter na tio nale (I.), ca rac té ri sé
par une adhé sion for melle qui masque, en réa li té, sinon une pro fonde
aver sion, à tout le moins une cer taine forme de mé fiance, y com pris
lors qu’elle sert des ob jec tifs de po li tique in té rieure comme au Cam‐ 
bodge. A cet égard, la jus tice pé nale in ter na tio nale semble cris tal li ser
une cer taine frac ture entre les pays oc ci den taux et les pays en voie
de dé ve lop pe ment, jusqu’à consti tuer un mar queur de la re com po si‐ 
tion de la po li tique étran gère des pays fran co phones (II.).

14

I. La fran co pho nie : vec teur am bi ‐
gu d’adhé sion à la jus tice pé nale
in ter na tio nale
Cette am bi guï té se ca rac té rise par l’exis tence d’une di cho to mie entre,
d’une part, une adhé sion for melle à la jus tice pé nale in ter na tio nale,
assez ré pan due dans la me sure où elle consti tue une condi tion im pli‐ 
cite d’ap par te nance à la tra di tion fran co phone de po li tique étran gère
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(I.1) et, d’autre part, une adhé sion réelle, net te ment moins évi dente
(I.2). En effet, l’ar ti cu la tion entre la po li tique in té rieure et la po li tique
étran gère re jaillit sur l’ac cep ta bi li té de la jus tice pé nale in ter na tio nale
en ra vi vant des conflits his to riques et po li tiques.

I.1. L’adhé sion for melle à la jus tice pé ‐
nale in ter na tio nale, condi tion im pli cite
d’ap par te nance à la tra di tion ju ri dique
fran co phone
L’exis tence d’une Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie
(OIF) tend à confé rer à la fran co pho nie une as sise ins ti tu tion nelle que
la seule pro mo tion, par la France et les États fran co phones, de la
langue et de la culture fran co phones ne per met tait pas. Aussi l’OIF
constitue- t-elle un vé hi cule de pro mo tion de la tra di tion fran co‐ 
phone et, sur tout, d’ex port de normes is sues de la tra di tion ju ri dique
fran çaise  ; normes qui semblent consti tuer un élé ment fon da men tal
de cette fran co pho nie. C’est, d’ailleurs, pour cette rai son que les sta‐ 
tuts de l’OIF ainsi que ses ac ti vi tés ont pro gres si ve ment évo lué pour
don ner du corps à son ac ti vi té nor ma tive (Cour pé nale in ter na tio nale,
2012).
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Comme le sou ligne une au teure (Massart- Piérard, 2007), dès lors :17

« de simple or ga nisme de co opé ra tion cultu relle et tech nique entre
les pays ayant en par tage la langue fran çaise, la Fran co pho nie a
connu de pro fondes mu ta tions qui en ont fait au jourd’hui une vé ri ‐
table or ga ni sa tion in ter na tio nale mul ti di men sion nelle dont le po si ‐
tion ne ment face aux en jeux ma jeurs de la gou ver nance mon diale
sus cite un réel in té rêt, bien au- delà de l’es pace fran co phone […] En
effet, bien que la Fran co pho nie reste at ta chée à sa mis sion pre mière
qui est celle de pro mou voir la langue fran çaise, consi dé rée elle- 
même comme un vec teur de trans mis sion de prin cipes et des va leurs
uni ver sels dont elle est por teuse, le champ d’in ter ven tion de cette
or ga ni sa tion s’est consi dé ra ble ment éten du à la quasi- totalité des
défis aux quels doit faire face la Com mu nau té in ter na tio nale au ‐
jourd’hui. ».
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L’OIF s’est pro gres si ve ment en ri chie de la vo lon té de de ve nir un ac‐ 
teur in con tour nable des re la tions in ter na tio nales (Majza, 2006), ca‐ 
pable, en vé hi cu lant une idéo lo gie et des va leurs, de peser sur ces
der nières, tant à l’in té rieur du cercle des pays fran co phones qu’à l’ex‐ 
té rieur de ce der nier. Ce fai sant, la pro mo tion de la langue s’est dou‐ 
blée de la vo lon té de pro mou voir les droits de l’Homme et l’État de
droit, au titre des va leurs consub stan tielles at ta chées à l’Or ga ni sa‐ 
tion, et, en toile de fond, à la France. À cet égard, d’ailleurs, la Charte
de la Fran co pho nie consti tue le sup port ju ri dique de l’en semble du
cadre ins ti tu tion nel fran co phone. Adop tée par le VIIe Som met de la
Fran co pho nie (14-16 no vembre 1997, Hanoi, Viet nam), elle a été ré vi‐ 
sée par la XXI  Confé rence mi nis té rielle de la Fran co pho nie (23 no‐ 
vembre 2005, An ta na na ri vo, Ma da gas car). Son pre mier ar ticle rap‐ 
pelle que l’adhé sion à l’OIF se fait sur la base de la langue, mais, éga le‐ 
ment, de l’adhé sion aux normes et va leurs fran co phones, en ce com‐ 
pris les pra tiques dans les re la tions in ter na tio nales.

18

e

Aussi, cet ar ticle, qui pré sente une va leur ju ri dique de droit dé ri vé (en
ce qu’il ap par tient aux sta tuts d’une or ga ni sa tion in ter na tio nale de
na ture conven tion nelle), lie ap par te nance à la fran co pho nie et adhé‐ 
sion à ses va leurs (la Fran co pho nie, consciente des liens que crée
entre ses membres le par tage de la langue fran çaise et des va leurs
uni ver selles, et sou hai tant les uti li ser au ser vice de la paix, de la co‐ 
opé ra tion, de la so li da ri té et du dé ve lop pe ment du rable, a pour ob‐ 
jec tifs d’aider : à l’ins tau ra tion et au dé ve lop pe ment de la dé mo cra tie,
à la pré ven tion, à la ges tion et au rè gle ment des conflits, et au sou tien
à l’État de droit et aux droits de l’Homme ; à l’in ten si fi ca tion du dia‐ 
logue des cultures et des ci vi li sa tions ; au rap pro che ment des peuples
par leur connais sance mu tuelle  ; au ren for ce ment de leur so li da ri té
par des ac tions de co opé ra tion mul ti la té rale en vue de fa vo ri ser
l’essor de leurs éco no mies ; à la pro mo tion de l’édu ca tion et de la for‐ 
ma tion.). En ce sens, il fait naître, à la charge des États par ties, une
obli ga tion de na ture conven tion nelle sus cep tible, en cas de non- 
respect, d’en ga ger sa res pon sa bi li té in ter na tio nale. Au- delà des
consi dé ra tions pu re ment ju ri diques, la Charte marque la vo lon té de
faire de la fran co pho nie un pou voir des re la tions in ter na tio nales. Nul
ne peut, dès lors, adhé rer à la fran co pho nie sans en ac cep ter, voire,
en pro mou voir, les va leurs. Aussi, au titre de la vi sion fran co phone
des re la tions in ter na tio nales, on trouve : la re non cia tion vo lon taire à
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la guerre comme ins tru ment de po li tique in ter na tio nale, le désar me‐ 
ment et la ré or ga ni sa tion de la vie in ter na tio nale de ma nière vo lon ta‐ 
riste et ra tion nelle (Braillard, Ja li li, 2002). Cette concep tion s’at tache
aux mé ca nismes in ter na tio naux per met tant d’évi ter les conflits. L’OIF
se base sur le pos tu lat selon le quel la construc tion de l’ordre in ter na‐ 
tio nal et des re la tions in ter na tio nales doit re po ser sur le droit, la mo‐ 
rale et la dé mo cra tie (Massart- Piérard, 2007).

Pour ces rai sons, l’OIF per met de consti tuer, tant sur le plan ju ri dique
que sur le plan po li tique, un ins tru ment in ci tant ses membres, sous
peine d’être mar gi na li sés, à la ra ti fi ca tion de cer tains textes de droit
in ter na tio nal ré gis sant les droits de l’Homme et le droit hu ma ni taire.
À ce titre, l’OIF fait de l’adhé sion au Sta tut de Rome sur la Cour pé‐ 
nale in ter na tio nale (1998) une condi tion im pli cite d’adhé sion à la
Fran co pho nie, bien qu’elle ait admis l’adhé sion de membres qui n’ont
pas ra ti fié ce texte, au rang des quels on trouve des membres émi‐ 
nents et em blé ma tiques de la Fran co pho nie, comme le Viet nam, avec
le quel la France en tend pro fi ter de ses re la tions his to riques (quoique
mou ve men tées) et lin guis tiques pour tirer pro fit de son in croyable
crois sance éco no mique.
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L’exemple du Viet nam ap pa raît, à cet égard, in té res sant dans la me‐ 
sure où il illustre l’ab sence de pou voir coer ci tif réel de l’OIF. Cette
der nière, très im plan tée au Viet nam – au de meu rant le siège de son
pé ri mètre Asie- Pacifique – (AUF, di vers bu reaux) et ac tive, n’en de‐ 
meure pas moins im puis sante à peser, conjoin te ment avec la France
(par le biais de ses di plo mates), sur le gou ver ne ment viet na mien taxé
de vio la tions graves et ré pé tées des droits de l’Homme. L’OIF et la
France semblent donc, faute de mieux, s’ac com mo der du refus viet‐ 
na mien de co opé rer sur le sujet, sous peine de perdre un em blème de
la fran co pho nie et un par te naire éco no mique de choix.
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Cela illustre l’in abou tis se ment du mo dèle de l’OIF en tant que puis‐ 
sance nor ma tive (Kassi, 2015). Cette der nière doit se conten ter, à tout
le moins, d’un pou voir d’in fluence ou de « soft law » qui ne doit, ce‐ 
pen dant, pas être né gli gé. En effet, si l’OIF es père consti tuer une
puis sance nor ma tive ex té rieure, c’est- à-dire peser dans les re la tions
in ter na tio nales en tant que bloc fran co phone, elle en tend, éga le ment,
à l’in té rieur du cercle des pays adhé rents, pro mou voir les va leurs qui
ont pré si dé à sa créa tion. Or l’ap par te nance à l’OIF, on l’a vu avec le
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Viet nam, ne pré sage pas du res pect ab so lu de ces va leurs. Contrai re‐ 
ment à d’autres or ga ni sa tions in ter na tio nales comme l’Union eu ro‐ 
péenne ou le Conseil de l’Eu rope qui ont édi fié des ordres ju ri diques
in té grés avec les États qui en sont membres, ce qui per met d’as su rer
le res pect de ses normes (« hard law »), tel n’est pas le cas de l’OIF qui
ne donne nais sance à aucun ordre ju ri dique (et ju ri dic tion nel) par ti‐ 
cu lier, de sorte que l’ab sence d’adhé sion réelle aux va leurs ne ren‐ 
contre guère de sanc tion ju ri dique.

Le fait que la plu part des États membres de l’OIF aient ra ti fié le Sta tut
de Rome ne si gni fie donc pas né ces sai re ment que texte est ap pli qué
par leurs gou ver ne ments. L’adhé sion à la jus tice pé nale in ter na tio nale
consti tue un axe prio ri taire d’in ter ven tion de l’OIF, à l’image du poids
que cette tra di tion re pré sente dans la di plo ma tie fran çaise, en ce
qu’elle in carne l’idée de re de va bi li té, de res pon sa bi li té et de lutte
contre l’im pu ni té. At ta chée aux grandes va leurs de la fran co pho nie, la
jus tice pé nale in ter na tio nale a fait l’objet d’un accord- cadre entre
l’OIF et la CPI, le 28 sep tembre 2012.
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I.2. L’adhé sion réelle à la jus tice pé nale
in ter na tio nale, té moin de la dif fi cile ar ‐
ti cu la tion entre po li tique in té rieure et
po li tique étran gère

Au- delà des adhé sions et ra ti fi ca tion for melles, c’est da van tage
l’adhé sion réelle des États membres de l’OIF à la jus tice pé nale in ter‐ 
na tio nale qui té moigne de la dif fi cile ar ti cu la tion entre po li tique in té‐ 
rieure et po li tique étran gère. C’est à l’aune de cette adhé sion réelle
que se me su re ront les en ga ge ments pris par les États fran co phones
et, plus lar ge ment, leurs va leurs et leurs rap ports à la fran co pho nie,
c’est- à-dire, sou vent, à la France elle- même. Aussi, il semble que la
jus tice pé nale in ter na tio nale puisse être uti li sée par cer tains États
pour ser vir leurs am bi tions in té rieures au quel cas, l’État prê te ra da‐ 
van tage son concours à la jus tice in ter na tio nale que lors qu’elle re pré‐ 
sente une me nace pour sa po li tique in té rieure.
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L’ex pé rience de cer tains États fran co phones té moigne de l’uti li sa tion
de la jus tice pé nale in ter na tio nale comme moyen de sa tis faire les ob‐ 
jec tifs de po li tique in té rieure et, mar gi na le ment, in ter na tio nale. C’est
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au moins vrai pour deux pays, à sa voir le Sé né gal et le Cam bodge. Le
Sé né gal a ac cueilli le pre mier pro cès afri cain en com pé tence uni ver‐ 
selle (la com pé tence uni ver selle com prend toute af fir ma tion de com‐ 
pé tence par un État à l’égard de crimes qui, au mo ment de leur com‐ 
mis sion, n’avaient aucun lien ter ri to rial ou na tio nal avec cet État. Au‐ 
tre ment dit, en ma tière pé nale, l’af fir ma tion par un État de sa com pé‐ 
tence pour juger d’in frac tions pé nales qui au raient été com mises sur
le ter ri toire d’un autre État par des res sor tis sants d’un autre État
contre des res sor tis sants d’un autre État, lorsque l’in frac tion al lé guée
ne consti tue pas une me nace di recte pour les in té rêts vi taux de l’État
qui af firme sa com pé tence) d’un ex- dictateur, le Tcha dien His sène
Habré, de vant un tri bu nal spé cial au Sé né gal (consti tué en Chambres
ex tra or di naires), té moi gnant, de la sorte, d’une ap pli ca tion proac tive
du Sta tut de Rome pour ser vir un im pé ra tif in terne : la ré con ci lia tion
et la pa ci fi ca tion de la zone après des conflits eth niques et le po si‐ 
tion ne ment du Sé né gal en tant que «  lea der » de l’Afrique sub sa ha‐ 
rienne fran co phone. Au Cam bodge, la vo lon té de l’État de ré con ci lier
une po pu la tion frac tu rée par la guerre ci vile ayant op po sé les Khmers
Rouges du Kam pu chéa dé mo cra tique au reste du pays, l’a conduit à
sol li ci ter les Na tions Unies pour or ga ni ser la tenue d’un pro cès ex tra‐ 
or di naire pour juger cer tains an ciens di gni taires du ré gime (Vianney- 
Liaud, 2015).

Le cas sé né ga lais dé montre com ment l’éta blis se ment d’une ju ri dic tion
ad hoc ap pe lée Chambres afri caines ex tra or di naires au sein des tri‐ 
bu naux sé né ga lais per met de sa tis faire le double ob jec tif d’ap pli ca tion
du droit pénal in ter na tio nal avec son pen dant, la re de va bi li té des au‐ 
teurs de crimes, et, d’autre part, de ne pas lais ser cette pré ro ga tive
entre les mains d’une ju ri dic tion oc ci den tale qui re con nait la com pé‐ 
tence uni ver selle, comme la Bel gique. C’est pour cette rai son que la
ré pres sion des crimes com mis par l’an cien dic ta teur tcha dien His‐ 
sène Habré fut afri ca ni sée par l’éta blis se ment d’une ju ri dic tion spé‐ 
cia li sée à co lo ra tion in ter na tio nale qui, si elle adopte le cadre ju ri‐ 
dique de la jus tice pé nale in ter na tio nale, et en re prend les prin cipes
fon da teurs, sou met les ins tances à la ju ri dic tion d’une Cour ins ti tuée
par voie conven tion nelle entre le Sé né gal - par tie au Sta tut de Rome
et à la Conven tion contre la tor ture - et l’Union afri caine.
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Le but était, alors, de :27
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« mettre sur pied un tri bu nal qui au rait com pé tence pour connaître
les crimes com mis sous le ré gime Habré afin de rendre jus tice aux
vic times. […] Au vu des dif fé rents en jeux, un tri bu nal hy bride avait
vite été sug gé ré, en ce qu’il dé joue rait à la fois l’im pé ria lisme ju di ‐
ciaire tant dé crié, le risque de po li ti sa tion in terne (les rè gle ments de
compte, no tam ment), mais aussi la po li ti sa tion in ter na tio nale. On
louan geait un tel tri bu nal comme étant le moyen par ex cel lence de
cor ri ger les in ap ti tudes des juges na tio naux par l’in jec tion de
quelques juges in ter na tio naux sur le même banc, en vue d’un ren for ‐
ce ment des ca pa ci tés » (Sa va do go, 2014).

Le droit sé né ga lais dut, à cet égard, être mis en confor mi té avec cer‐ 
tains stan dards ju ri dic tion nels in ter na tio naux (ex ten sion de la com‐ 
pé tence des ju ri dic tions sé né ga laises aux crimes de guerre, crimes
contre l’hu ma ni té et crime de gé no cide et consé cra tion de la com pé‐ 
tence des ju ri dic tions sé né ga laises à l’égard de « [t]out étran ger, qui
hors du ter ri toire de la Ré pu blique, s’est vu re pro cher d’être l’au teur
ou le com plice [de crimes de guerre, crimes contre l’hu ma ni té et de
gé no cide]… s’il se trouve sous la ju ri dic tion du Sé né gal, ou si une vic‐ 
time ré side sur le ter ri toire de la Ré pu blique du Sé né gal, ou si le gou‐ 
ver ne ment ob tient son ex tra di tion »). Mal gré les op po si tions de la dé‐ 
fense sur le ca rac tère du tri bu nal (les juges de la Cour de jus tice de la
CE DEAO, sai sis par His sène Habré, ont fait va loir que :
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« […] les Chambres, même si elles ont été créées au sein des ju ri dic ‐
tions na tio nales sé né ga laises, n’en ont pas moins un ca rac tère in ter ‐
na tio nal du fait de leur mode de créa tion (ac cord in ter na tio nal),
d’une part, et leurs règles de fonc tion ne ment dif fé rentes de celles
des ju ri dic tions na tio nales sé né ga laises (sta tut des Chambres),
d’autre part : que l’exis tence sur un ter ri toire na tio nal (en l’es pèce le
Sé né gal) et la com po si tion du moins par tielle au sein de ces
Chambres de juges na tio naux (Sé né ga lais en l’oc cur rence) n’en lèvent
en rien à ces ju ri dic tions leur ca rac tère in ter na tio nal ; que, dès lors
[…] l’Ac cord in ter na tio nal qui a créé les Chambres ex tra or di naires
afri caines et leurs propres règles de fonc tion ne ment dé ter mi nées
dans leur sta tut confèrent à celles- ci un ca rac tère in ter na tio nal. ».

Celui- ci se tint. L’exis tence des Chambres afri caines ex tra or di naires
au Sé né gal dé montre la pos si bi li té d’afri ca ni sa tion de la jus tice pé nale
in ter na tio nale. En effet, cette der nière n’est pas re je tée sur le fond : le
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prin cipe de re de va bi li té pour les crimes les plus graves, à l’image de
l’es prit du droit in ter na tio nal pénal, est ac cep té. Tou te fois, cette afri‐ 
ca ni sa tion per met de sous traire au pou voir nor ma tif, po li tique et
moral des puis sances oc ci den tales la tenue de tels pro cès. Aussi, le
Sé né gal se pose en ar bitre des conflits intra- africains. Man da té, en
cela, par l’Union afri caine, il réus sit le pari de pa ci fier, ré con ci lier, et
ré pri mer sur le sol afri cain des crimes com mis sur ce même sol. La
mo di fi ca tion du droit sé né ga lais pour mieux ac cueillir cette jus tice
pé nale in ter na tio nale té moigne, éga le ment, d’une vo lon té d’in ter na li‐ 
ser les textes in ter na tio naux que sont le Sta tut de Rome et la
Conven tion sur la tor ture. Au ré sul tat, il est pos sible d’af fir mer que la
créa tion de Chambres ex tra or di naires au sein de ju ri dic tions na tio‐ 
nales pré sente plus de ga ran tie de réus site et, sur tout, de lé gi ti mi té,
de la jus tice pé nale in ter na tio nale, que l’im po si tion, par les Na tions
Unies, de tri bu naux spé ciaux ou de la ju ri dic tion de la CPI.

Cette as ser tion se confirme avec l’exemple cam bod gien où la jus tice
pé nale in ter na tio nale est in té grée à l’ap pa reil ju ri dique exis tant (des
normes, un droit, des ju ri dic tions) par le biais des Chambres ex tra or‐ 
di naires au sein des tri bu naux cam bod giens (CECT). Le mo dèle des
«  chambres ex tra or di naires » trouve, en l’es pèce, une autre oc cur‐ 
rence. Sou cieux de ré con ci lier une na tion frac tu rée par une guerre
ci vile entre com mu niste et non com mu nistes, et de rendre jus tice au
1,7 mil lion de Cam bod giens ayant trou vé la mort du rant le ré gime des
Khmers Rouges entre avril 1975 et jan vier 1979, les pou voirs pu blics
cam bod giens contem po rains ont cher ché, au tra vers des CECT, à
faire en sorte de vé hi cu ler l’image d’une im pu ni té im pos sible, et d’une
jus tice « sans chro no mètre ».
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Ainsi, à l’image des Chambres afri caines, les CECT ne sont ni un tri‐ 
bu nal spé cial, ni une éma na tion de la Cour Pé nale In ter na tio nale. Il
s’agit da van tage d’une Cour cam bod gienne spé ciale  – «  ex tra or di‐ 
naires » qui opère en pa ral lèle et de ma nière au to nome à ses at tri bu‐ 
tions clas siques et fonc tionne en par te na riat avec les Na tions Unies
(confor mé ment à un trai té et une loi cam bod gienne par ti cu liè re ment
conçue) et qui in clut beau coup de droit pénal in ter na tio nal ainsi que
les normes in ter na tio nales de pro cé dure. Les chambres fonc tion ne‐ 
ment selon le droit civil, ins pi ré du droit fran çais. Le droit cam brid‐ 
gien a, pour au tant, été mis en confor mi té, à l’ins tar du droit sé né ga‐ 
lais, pour re ce voir ces chambres ex tra or di naires (Cam bodge  : les
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«  chambres ex tra or di naires  » vues de l'in té rieur. En tre tien avec
Maître Fran çois Roux, Mou ve ments, 2008/1 (n° 53), p. 158-165).

Le 16 no vembre 2018, les CECT ont rendu un ver dict his to rique qui
scelle la ré con ci lia tion na tio nale et donne une lé gi ti mi té pleine et en‐ 
tière à la jus tice pé nale in ter na tio nale au Cam bodge : en évo quant,
pour la pre mière fois, le terme de gé no cide :
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(«La Chambre consi dère donc que le crime de gé no cide et les crimes
contre l’hu ma ni té de meurtre, d’ex ter mi na tion, de dé por ta tion et de
per sé cu tion pour des mo tifs ra ciaux ont été com mis à l’égard des
Viet na miens. En outre, compte tenu du conflit armé in ter na tio nal qui
était en cours entre le Viet nam et le Kam pu chéa dé mo cra tique à
comp ter de mai 1975 et en rai son du sta tut de per sonne pro té gée des
vic times, la Chambre consi dère que plu sieurs vio la tions graves des
Conven tions de Ge nève ont éga le ment été per pé trées contre ce
groupe au centre de sé cu ri té S-21, en ce com pris l’ho mi cide in ten ‐
tion nel, la tor ture, les trai te ments in hu mains, le fait de cau ser in ten ‐
tion nel le ment de grandes souf frances ou de por ter gra ve ment at ‐
teinte à l’in té gri té phy sique ou à la santé, le fait de pri ver in ten tion ‐
nel le ment des per sonnes de leur droit à un pro cès équi table, et la
dé ten tion illé gale », CECT, 16 no vembre 2018, Chambre de Pre mière
Ins tance, 002/02.)

en confir mant les chefs d’ac cu sa tion du Sta tut de Rome re te nus à
l’en contre des an ciens di gni taires (La Chambre consi dère qu’il est
éta bli que les crimes contre l’hu ma ni té sui vants ont été com mis dans
le cadre de la créa tion et du fonc tion ne ment des centres de sé cu ri té
et sites d’exé cu tion : meurtre, ex ter mi na tion, ré duc tion en es cla vage,
em pri son ne ment, tor ture, per sé cu tion pour des mo tifs po li tiques,
autres actes in hu mains ayant pris la forme d’at teintes à la di gni té hu‐ 
maine et autres actes in hu mains ayant pris la forme de faits qua li fiés
de dis pa ri tions for cées, CECT, 16 no vembre 2018., Chambre de Pre‐ 
mière Ins tance, 002/02.) et en condam nant ces der niers à la pri son à
per pé tui té, les Chambres se posent en vé ri table jus tice pé nale in ter‐ 
na tio nale, et dé montrent que cette der nière peut connaître le suc cès
en de hors de l’ap pa reil ju di ciaire de la CPI ; bien que les Na tions
Unies aient prêté leur concours à ces CECT.
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Le suc cès du mo dèle des Chambres ex tra or di naires au Sé né gal et au
Cam bodge per met de tirer plu sieurs en sei gne ments quant à l’adhé
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sion à la jus tice pé nale in ter na tio nale dans les pays fran co phones. En
pre mier lieu, l’in ter na li sa tion ou «  na tio na li sa tion  » (faute d’un
meilleur terme) des pro cès pé naux per met de consti tuer une troi‐ 
sième voie entre les ju ri dic tions pé nales in ter na tio nales stric to sensu
et l’im pu ni té  : en ac cep tant de sou mettre leurs res sor tis sants, leur
droit et leurs ju ri dic tions à l’es prit de la ré pres sion in ter na tio nale, le
Cam bodge et le Sé né gal rem plissent leurs obli ga tions quant à l’ap par‐ 
te nance à la tra di tion fran co phone de jus tice pé nale in ter na tio nale
tout en sous trayant cette der nière du giron de l’ONU et des puis‐ 
sances oc ci den tales. En se cond lieu, elles sa tis font un im pé ra tif de
po li tique in té rieure soit, comme au Sé né gal, d’ordre ré gio nal (le lea‐ 
der ship sé né ga lais en Afrique) ou d’ordre na tio nal et his to rique (la ré‐ 
con ci lia tion) au Cam bodge.

Ainsi, ce qui pousse les pays fran co phones à or ga ni ser la créa tion de
Chambres ex tra or di naires dans leur ap pa reil ju di ciaire pro vient d’une
double mo ti va tion  : s’af fir mer comme in dé pen dants vis- à-vis de des
pays oc ci den taux et, par tant, sa tis faire une am bi tion de po li tique in‐ 
terne. Ces deux cri tères nous pa raissent per ti nents dans la me sure
où les contre exemples, c’est- à-dire les pays où le gou ver ne ment en
place n’a aucun in té rêt à voir une jus tice pé nale in ter na tio nale se
mettre en place, illus trent, en né ga tif, cette as ser tion.
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Ce pen dant, dans la plu part des cas, et contrai re ment aux deux
exemples pré cé dents, l’ap pli ca tion de la jus tice pé nale in ter na tio nale,
loin de ser vir les in té rêts des États, me nace au contraire leur po li‐ 
tique in té rieure. C’est, no tam ment, le cas lorsque des res sor tis sants
membres d’un gou ver ne ment sont d’une ma nière ou d’une autre at‐ 
traits de vant les ju ri dic tions pé nales in ter na tio nales pour des chefs
d’ac cu sa tion re le vant des crimes pré vus par le droit in ter na tio nal
pénal (l’exemple d’une sai sine de la CPI par le Conseil de sé cu ri té face
à la ca rence d’un gou ver ne ment). Cette mé fiance, voire dé fiance, en‐ 
vers la jus tice pé nale in ter na tio nale se double d’un phé no mène de
«  re fou lé co lo nial  » (Mar ti neau, 2016), qui consiste à as si mi ler cette
der nière à une ma ni fes ta tion d’im pé ria lisme, voire de néo co lo nia‐ 
lisme.
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Le seul bilan de la CPI at teste d’un cer tain tro pisme afri cain, dans la
me sure où « neuf des dix si tua tions fai sant l’objet des en quêtes lan‐ 
cées par la Cour visent des États afri cains ; ses quatre condam na tions
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à ce jour concernent des in di vi dus afri cains  ; ce sont aussi des Afri‐ 
cains qui oc cupent le banc des ac cu sés dans les trois pro cès en
cours – les Ivoi riens Laurent Gbag bo et Charles Blé Goudé, le Congo‐ 
lais Bosco Nta gan da et l’Ou gan dais Do mi nic Ong wen.  » (De za lay,
2017). Ainsi, cet an crage géo gra phique fait l’objet de cri tiques (Ber‐ 
nard, 2014). Le mi nistre de la Jus tice du Rwan da est même allé jusqu’à
ac cu ser les juges eu ro péens de vou loir re co lo ni ser l’Afrique à tra vers
une forme de coup d’État ju di ciaire néo co lo nial sous le cou vert de
l’in dé pen dance ju di ciaire et de la com pé tence uni ver selle (La fon taine,
2014). Cer tains États par ties au Sta tut de Rome ont, de ce fait, dé fé ré
à la CPI des si tua tions concer nant des faits s’étant dé rou lés sur leur
ter ri toire (l’Ou gan da, la Ré pu blique dé mo cra tique du Congo, le Sou‐ 
dan, la Ré pu blique cen tra fri caine, la Ré pu blique du Kenya, la Libye, la
Côte d’Ivoire et le Mali). L’Union afri caine ac cuse la CPI (et l’ONU) de
concen trer ses ef forts ré pres sifs sur l’Afrique là où elle ne fait qu’ou‐ 
vrir des en quêtes pré li mi naires pour des al lé ga tions d’une ex trême
gra vi té sur d’autres conti nents (la Syrie, l’Irak, la Bir ma nie, Israël, etc.
res tent, au moins of fi ciel le ment, hors du champ de la CPI. Dans
d’autres États en core tels que l’Af gha nis tan, la Géor gie, la Gui née, la
Co lom bie, le Hon du ras, la Corée du Nord et le Ni ge ria, la Cour qui, au
lieu d’ou vrir des en quêtes sur les crimes pré su més com mis sur le ter‐ 
ri toire de ces États, se contente d’ef fec tuer ac tuel le ment de simples
exa mens pré li mi naires).

En pa reilles hy po thèses, la jus tice pé nale in ter na tio nale, non obs tant
l’adhé sion au Sta tut de Rome, ap pa raît comme un moyen d’in gé rence
et d’im mix tion des puis sances oc ci den tales dans la po li tique in té‐ 
rieure de leurs an ciens pays co lo ni sés. Le cas de la Côte d’Ivoire mé‐ 
rite, à cet égard, d’être étu dié. À la suite des contes ta tions des ré sul‐ 
tats de l’élec tion pré si den tielle de 2011, de vives vio lences op po sèrent
le camp Gbag bo et le camp Ouat ta ra. Le pré sident Ouat ta ra, sou te nu,
no tam ment par la France, et re con nu par elle comme pré sident of fi‐ 
ciel, sai sit la CPI afin que cette der nière pour suive le « clan Gbag bo »
pour les crimes pré ten du ment com mis (viols, meurtres, dis pa ri tions
for cées, em pri son ne ments ar bi traires, pillages, tor ture). Un man dat
d’arrêt in ter na tio nal fut émis contre Laurent et Si mone Gbag bo et ce
der nier fut dé fé ré à la CPI pour crimes contre l’hu ma ni té. Le suc cès
de cette re mise ne doit pas mas quer les cri tiques sous- jacentes. En
effet, cette der nière n’a pu être réa li sée que parce que le clan Ouat ta‐
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ra, sou te nu par la France, était re con nu comme pou voir lé gi time. De
sorte qu’en sa qua li té de chef d’État re con nu par la com mu nau té in‐ 
ter na tio nale, Alas sane Ouat ta ra a pu lé gi ti me ment sai sir la CPI et mo‐ 
bi li ser la force pu blique ivoi rienne pour l’ap pré hen der et le dé fé rer.

À cet égard, le sou tien de la France au nou veau gou ver ne ment a pu
per mettre la sai sine de la CPI. De plus, la ra pi di té de la sai sine de la
CPI par le clan Ouat ta ra a court- circuité l’Union afri caine qui n’y était
pas fa vo rable. Par ailleurs, la guerre ci vile ivoi rienne a dé bou ché sur
la com mis sion de crimes par ti cu liè re ment graves de la part des deux
camps bel li gé rants. Or seul le camp Gbag bo a fait l’objet d’une pro cé‐ 
dure de vant la CPI, puisque le camp Ouat ta ra dis po sait du mo no pole
de la vio lence lé gi time. L’exis tence de deux poids, deux me sures em‐ 
pêche, dès lors, de qua li fier la sai sine de la CPI pour juger les crimes
contre de l’hu ma ni té du clamp Gbag bo de suc cès puis qu’une par tie
des crimes com mis par l’autre camp échappe à sa ju ri dic tion. Comme,
dans cette hy po thèse, la sai sine de la CPI entre en contra dic tion di‐ 
recte avec les in té rêts du gou ver ne ment en place, cette der nière ne
peut être sai sie. Or le Conseil de sé cu ri té n’a pas pris la peine de dé‐ 
fé rer les membres du camp Ouat ta ra à la CPI. Dans l’exemple ivoi rien,
il est pos sible d’en tre voir l’in ter ven tion de la France dans la po li tique
in té rieure ivoi rienne. Or, il n’est guère pos sible de dou ter que c’est
pré ci sé ment cette in ter ven tion qui, en re con nais sant le camp Ouat‐ 
ta ra comme vain queur de l’élec tion, a fait bas cu ler la si tua tion en
per met tant, alors, que la CPI soit sai sie par les vain queurs de l’élec‐ 
tion pour juger les crimes des vain cus et, ce, sans que les al lé ga tions
de crimes des vain queurs ne soient pour sui vies.
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II. La jus tice pé nale in ter na tio ‐
nale : mar queur de la re com po si ‐
tion de la po li tique étran gère des
pays fran co phones
L’exemple de la Côte d’Ivoire n’est qu’une illus tra tion de l’exis tence
d’une cer taine im mix tion fran çaise dans la conduite des po li tiques in‐ 
té rieures et ex té rieures afri caines. À l’image des cri tiques qui ont pu
être for mu lées contre le sou tien fran çais au camp Ouat ta ra et à la
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sai sine de la CPI pour juger Laurent Gbag bo, c’est un mou ve ment plus
gé né ral de re com po si tion de la po li tique étran gère des pays fran co‐ 
phones qui semble à l’œuvre. Ce mou ve ment pré sente deux ca rac té‐ 
ris tiques prin ci pales : il s’agit, d’une part, de s’éloi gner de la France en
contes tant la jus tice pé nale in ter na tio nale comme un sys tème de va‐ 
leurs (2.1) et, d’autre part, d’opé rer un re vi re ment de po li tique étran‐ 
gère pour ren for cer l’axe Sud/Sud (2.2).

II.1. L’éloi gne ment d'avec la France : la
contes ta tion de la jus tice pé nale in ter ‐
na tio nale comme sys tème de va leurs
D’après cer tains au teurs 41

« une par tie de la jus tice pé nale in ter na tio nale em prunte in con tes ta ‐
ble ment des voies très ba li sées par l’his toire co lo niale, comme en té ‐
moignent les af faires ayant op po sé la Bel gique au Congo puis au Sé ‐
né gal à pro pos de la ques tion de la com pé tence uni ver selle ou, en ‐
core, l’im bri ca tion entre l’in ter ven tion fran çaise en Côte d’Ivoire et la
mise en ac cu sa tion de Laurent Gbag bo » (Mé gret, 2014).

Pour d’autres :42

« la jus tice pé nale in ter na tio nale […] per met de jus ti fier de nou velles
in gé rences oc ci den tales dans les zones qui étaient au tre fois ap pe lées
" non ci vi li sées " : de nou veau, les pays oc ci den taux in ter viennent de
ma nière in tru sive en Afrique au nom de va leurs uni ver selles. […] Les
règles et les pra tiques du droit pénal in ter na tio nal semblent être dé ‐
pen dantes ou condi tion nées par les pré sup po sés du droit pénal eu ‐
ro péen qui fut in tro duit en Afrique au mo ment de la co lo ni sa tion.
Cette in tru sion […] pa raît se pour suivre au jourd’hui par l’en tre mise
du droit in ter na tio nal pénal. » (Mar ti neau, 2014).

Ce mou ve ment de contes ta tion n’épargne pas les pays fran co phones
et, no tam ment, afri cains. En re met tant en cause les fon de ments
mêmes de la jus tice pé nale in ter na tio nale comme sys tème de va leurs
im por té des pays oc ci den taux et comme vé hi cule d’as su jet tis se ment
du conti nent afri cain aux puis sances oc ci den tales, c’est, in fine, non
plus la fran co pho nie en tant que langue et sys tème de va leur mais,
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bel et bien, la France, qui est visée. Car, en effet, la ques tion n’est pas
tant celle de l’adhé sion des pays fran co phones à l’es sence même de la
jus tice pé nale in ter na tio nale et aux normes qu’elle vé hi cule, mais
celle de l’en ti té qui les porte. Aussi, l’édi fice de la jus tice pé nale in ter‐ 
na tio nale, telle qu’il existe ac tuel le ment, est trop in fluen cé par les
pays oc ci den taux et, no tam ment, par la France, pour sus ci ter l’adhé‐ 
sion de cer tains pays fran co phones. Cer tains sou lignent à cet égard,
et à juste titre, que « l’Union afri caine n’a ja mais re je té le prin cipe de
la com pé tence uni ver selle. Au contraire, elle l’a re con nu comme « un
prin cipe du droit in ter na tio nal, dont le but est de s’as su rer que les in‐ 
di vi dus qui com mettent des crimes graves tels que les crimes de
guerre et les crimes contre l’hu ma ni té ne le fassent pas dans l’im pu‐ 
ni té et qu’ils soient tra duits de vant la jus tice » (La fon taine, 2014).

Le re proche adres sé par cer tains pays fran co phones à la jus tice pé‐ 
nale in ter na tio nale telle qu’elle existe ac tuel le ment ré side dans son
usage po li tique puis qu’elle tend à consi dé rer que les seuls cri mi nels
in ter na tio naux ap par tien draient ex clu si ve ment aux pays en voie de
dé ve lop pe ment, et, en par ti cu lier, à l’Afrique. L’on ne peut qu’abon der
dans ce sens : les crimes com mis par les puis sances oc ci den tales, et,
no tam ment, par la France, en Al gé rie ou ailleurs, ainsi que les crimes
per pé trés par les États- Unis, n’ont ja mais fait l’objet d’une sai sine de
la CPI (ne serait- ce que pour crimes de guerre), le Conseil de sé cu ri té
étant, à cet égard, pru dent en vers ses membres per ma nents. Ainsi,
cette pra tique ac cré dite la thèse de l’im pé ria lisme de la CPI. L’ab‐ 
sence de re pré sen ta tion des États oc ci den taux dans le conten tieux
géré par la Cour, alors même que ces der niers ne sau raient être
exempts de tout re proche en la ma tière (Burgorgue- Larsen, 2004),
consti tue une ca rence dif fi ci le ment jus ti fiable si ce n’est par des
consi dé ra tions po li tiques  : le sys tème des Na tions Unies, hé ri té du
nou vel ordre mon dial post-1945, ap pa raît comme un construit des
puis sances oc ci den tales qui, s’il a évo lué, à l'image de l’in té gra tion de
la Rus sie et de la Chine en tant que membres per ma nents du Conseil
de sé cu ri té, ne re flète, pour au tant, plus le monde d’au jourd’hui.
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Le prin cipe de res pon sa bi li té et de re de va bi li té de vant le droit et les
juges pour les crimes d’une gra vi té par ti cu lière n’est donc pas, a prio‐ 
ri, contes té. Ce pen dant, la dif fi cul té ré side dans l’hé gé mo nie du sys‐ 
tème onu sien (et donc de la CPI) en la ma tière ; d’au tant que la plu‐ 
part des États afri cains ont ra ti fié le Sta tut de Rome et re con naissent
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conven tion nel le ment la CPI. Dif fi cile, alors, de la re mettre en cause.
Au sur plus, il n’exis te rait pas, à l’heure ac tuelle, « d’al ter na tive « afri‐ 
caine » à la Cour mon diale car il reste en core fort peu pro bable que le
Pro to cole de Ma la bo de 2014, vi sant à ins ti tuer une chambre cri mi‐ 
nelle au sein de la Cour afri caine de jus tice et des droits de l’homme,
entre en vi gueur. » (De za lay, 2017).

En toile de fond de la contes ta tion de la jus tice pé nale in ter na tio nale,
l’on re trouve l’ab sence d’apai se ment du passé co lo nial fran çais en
Afrique. La ré cente tour née du pré sident de la Ré pu blique en Afrique
l’at teste avec, no tam ment, la ques tion de la sou ve rai ne té mo né taire
des États de l’ouest afri cain cou plée au désar riment du Franc CFA à
l’euro. Sans aller jusqu’à par ler de rejet de la France, il est per cep tible
que les ten sions re la tives à la jus tice pé nale in ter na tio nale s’in sèrent
dans un mou ve ment plus large de vo lon té d’éman ci pa tion de la tu telle
fran çaise, ca rac té ri sé par une au to no mi sa tion de la po li tique étran‐ 
gère afri caine. À cet égard, il semble que la Fran co pho nie, loin de
consti tuer un ter rain de rejet, re pré sente une op por tu ni té pour les
pays du Sud, leur per met tant d’amor cer une re com po si tion de leur
po li tique étran gère da van tage axée sur les rap ports Sud- Sud que vers
les liens, par trop tu té laires, en tre te nus avec la France.
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II.2. Le rap pro che ment Sud/Sud : la
fran co pho nie, ci ment de l’éta blis se ment
d’une nou velle po li tique étran gère des
pays fran co phones ?

Si la jus tice pé nale in ter na tio nale a cris tal li sé une cer taine forme de
dé fiance en vers les pays oc ci den taux et no tam ment pour les pays
fran co phones en vers la France, cela n’est pas à dire que la Fran co‐ 
pho nie, en tant qu’union de pays par ta geant une langue et des traits
cultu rels com muns, soit, elle, re niée. C’est a for tio ri le cas dans la me‐ 
sure où la Fran co pho nie per met de consti tuer le trait d’union de cer‐ 
tains pays a prio ri dis pa rates mais par ta geant, outre la proxi mi té géo‐ 
gra phique, des in té rêts com muns avec, au pre mier chef, celui de
s’unir pour consti tuer une aire éco no mique en de ve nir as sor tie du
ren for ce ment de son poids po li tique et di plo ma tique propre.
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À cet égard, l’Union afri caine, si elle dé passe le strict cadre des pays
fran co phones, a pu consti tuer, en tant qu’or ga ni sa tion ré gio nale Sud- 
Sud, une al ter na tive di plo ma tique au mul ti la té ra lisme d’ins pi ra tion
oc ci den tale. Ainsi, un som met ex tra or di naire de l’Union afri caine (UA)
en oc tobre 2013 fut or ga ni sé au tour de la me nace de dé non cia tion
col lec tive du Trai té de Rome par les États membres de l’UA (Union
afri caine, 2013), tan dis qu’au som met d’Addis Abeba, en jan vier 2016,
ces mêmes États ont adop té une « stra té gie de re trait » de la Cour
pé nale in ter na tio nale. La pro pa gande afri caine anti- CPI est ap pa rue
en 2005, en ré ac tion à la sai sine de la Cour par le Conseil de sé cu ri té
au sujet du Dar four. Elle a en suite été ra vi vée par l’af faire Laurent
Gbag bo, ar rê té et trans fé ré à La Haye en 2011. Ces der niers mois, tou‐ 
te fois, l’of fen sive ma jeure est venue d’Afrique de l’est (avec le Kenya)
(Jean gène Vil mer, 2014)
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Cela fait dire au Pro fes seur James Mouangue- Kobila (Pro fes seur de
droit pu blic à l’Uni ver si té de Doua la, di rec teur du dé par te ment de
droit pu blic) que les États afri cains s’ache minent, sous l’égide de
l’Union afri caine, vers un rejet net de la Cour pé nale in ter na tio nale
après y avoir été, ini tia le ment, et dans le sillage des Tri bu naux spé‐ 
ciaux pour le Rwan da et le Sier ra Léone, plu tôt fa vo rables. Il note que
le « rejet est tel que l’UA en est ar ri vée à en vi sa ger la sub sti tu tion de
la Cour afri caine de Jus tice et des droits de l’Homme à la CPI  »
(Mouangue- Kobila, 2012). L’Union afri caine, or ga nisme Sud- Sud, ex‐ 
clu si ve ment afri cain, ap pa raît vou loir ren for cer son poids di plo ma‐ 
tique en fa vo ri sant l’éman ci pa tion du conti nent vis- à-vis des an‐ 
ciennes puis sances co lo niales. À cet égard, les pays fran co phones
pour raient, parce qu’ils par tagent une langue et des in té rêts com‐ 
muns, faire va loir en tant que tel leurs in té rêts au sein de l’Union afri‐ 
caine.
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Pour au tant, il existe des al ter na tives au ré gio na lisme pan afri cain qui,
s’il a l’avan tage de la trans ver sa li té et de la re pré sen ta ti vi té de la
grande par tie du conti nent, souffre des li mites tra di tion nel le ment at‐ 
ta chées à la re cherche d’un consen sus entre de nom breux pays aux
in té rêts di ver gents. De sorte qu’une al ter na tive semble naître, pous‐ 
sée par cer tains pays, au de meu rant fran co phones, dé si reux de jouer
un rôle de lea der ship en Afrique et de pro mou voir l’au to no mi sa tion
de la po li tique ex té rieure afri caine. L’exemple des mu ta tions dans la
po li tique ex té rieure du Maroc illustre, ainsi, la vo lon té de ce pays
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fran co phone de dé lais ser les pays oc ci den taux pour se tour ner vers
le conti nent afri cain, ou vrant, alors, la porte au ren for ce ment des
liens sud- sud dans la conduite de la po li tique di plo ma tique et étran‐ 
gère, fort de sa lé gi ti mi té et de son poids éco no mique au près de l’Oc‐ 
ci dent.

Le re tour du Maroc au sein de l’Union Afri caine, for ma li sé au 28
som met de l’Union afri caine (Addis- Abeba, 30 et 31 jan vier 2017), sou‐ 
ligne la vo lon té du royaume de re nouer des liens di plo ma tiques forts
avec une Afrique long temps dé lais sée au pro fit de l’Eu rope et de
l’Amé rique du nord. Ce fai sant, le Maroc en tend re trou ver la place na‐ 
tu relle qu’il est amené à jouer au sein du conti nent afri cain, fort de
son po si tion ne ment géo gra phique sur les rives at lan tiques et mé di‐ 
ter ra néennes, de ses réus sites éco no miques, de sa sta bi li té po li tique
post- Printemps arabe, et de son poids di plo ma tique gran dis sant.
Cette ré in té gra tion de la com mu nau té afri caine in ter vient tou te fois
dans un contexte où la gou ver nance pan afri caine ap pa raît ra len tie
par l’im pos si bi li té d’une gou ver nance des ins ti tu tions exis tantes
(l’Union afri caine, l’Union du Magh reb arabe, par exemple), prin ci pa‐ 
le ment en rai son du manque d’abou tis se ment des ins ti tu tions sur un
plan ju ri dique et, po li ti que ment, du fait de l’exis tence de ten sions
géo po li tiques au sein du conti nent afri cain. L’hé té ro gé néi té des
peuples, des ré gimes, et des in té rêts, a pu don ner lieu à des conflits
de fron tière, à des conflits eth niques, et à la dé sta bi li sa tion du Sahel
par la mon tée de l’is la misme ra di cal.
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Si les ins ti tu tions pan afri caines su bissent l’im pos si bi li té de mettre en
œuvre des ac tions d’in té gra tion éco no mique ou po li tique, en rai son,
d’une part, des dis sen sions exis tantes entre les pays qui les com‐ 
posent et, d’autre part, du manque d’in fluence di plo ma tique hé ri té
d’une re la tion com plexe aux an ciennes puis sances co lo niales, le
Maroc, pour rait, en ré in té grant les or ga ni sa tions pan afri caines, re‐ 
lan cer l’in té gra tion du conti nent en af fir mant son lea der ship ma ro‐ 
cain au sein du mou ve ment pan afri cain. Il dis pose, pour cela, de
nom breux atouts : ses liens pri vi lé giés avec les pays d’Eu rope et
d’Amé rique du nord, en rai son de son poids éco no mique, sa re la tive
sta bi li té lors du Prin temps arabe, son suc cès dans la li mi ta tion des
mou vances is la mistes ra di cales, sa main d’œuvre qua li fiée, son po si‐ 
tion ne ment géo gra phique à la fois mé di ter ra néen et at lan tique… sont
au tant d’atouts pour jouer le rôle de trait d’union entre des pays
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Conclu sion
En conclu sion, les liens entre fran co pho nie et po li tique étran gère té‐ 
moignent de leur ca rac tère flexible et pro téi forme : tan tôt un vé hi‐ 
cule de dif fu sion nor ma tive, tan tôt un pivot de re com po si tion des po‐ 
li tiques étran gères, la fran co pho nie semble, par- delà les contro‐ 
verses, par ve nir, sinon à sus ci ter l’adhé sion à la tra di tion fran çaise de
po li tique étran gère, à unir les pays qui la par tagent au tour de va leurs.
L’exemple de la jus tice in ter na tio nale en tant que fait en at teste. En ce
sens, elle n’ap pa raît plus comme l’objet ex clu sif de la France qui, au
moyen de la langue, por tait un mo dèle de po li tique étran gère. La
Fran co pho nie per met alors de consti tuer un nou vel axe de co opé ra‐ 
tion Sud- Sud, té moi gnant de sa ca pa ci té à épou ser les évo lu tions de
l’ordre mon dial.
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RÉSUMÉS

Français
Les pays de la Fran co pho nie en tre tiennent avec la jus tice pé nale in ter na tio‐ 
nale des rap ports par ti cu liè re ment am bi gus. En effet, l’Or ga ni sa tion in ter‐ 
na tio nale de la Fran co pho nie, sous l’im pul sion de la France, qui dé tient en
son sein une place his to ri que ment im por tante, semble faire de la re con nais‐ 
sance de cette der nière une de ses condi tions d’adhé sion, en l’éri geant au
rang de va leur fon da men tale. En cela, et alors même que cette or ga ni sa tion
est ini tia le ment une or ga ni sa tion à objet lin guis tique et cultu rel, l’OIF revêt
in di rec te ment mais né ces sai re ment une di men sion po li tique af fir mée. Ainsi,
elle consti tue un vé hi cule de pro mo tion de la jus tice pé nale in ter na tio nale
dans la po li tique étran gère de ses pays membres en per met tant à la France
de dif fu ser l’un des pos tu lats fon da men taux de sa propre po li tique étran‐ 
gère. L’uti li sa tion d’une telle or ga ni sa tion, par la France, à des fins de po li‐ 
tique étran gère n’est pas une nou veau té. Elle a en effet l’avan tage de consti‐ 
tuer une pla te forme de dis cus sion entre les chefs d’État des pays fran co‐ 
phones adhé rents sans équi valent dans le monde des or ga ni sa tions in ter na‐ 
tio nales. Pour tant, l’ap par te nance à la Fran co pho nie, si elle in cite for mel le‐ 
ment les pays à adhé rer au Sta tut de Rome de 1998 ins ti tuant la Cour pé nale
in ter na tio nale, n’em porte pas d’adhé sion réelle à cet édi fice ju ri dic tion nel.
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La Fran co pho nie semble consti tuer un vec teur am bi gu d’adhé sion à la jus‐ 
tice pé nale in ter na tio nale ca rac té ri sé par une adhé sion qui masque, en réa‐ 
li té, sinon une pro fonde aver sion, à tout le moins une cer taine forme de mé‐ 
fiance, y com pris lors qu’elle sert des ob jec tifs de po li tique in té rieure. À cet
égard, la jus tice pé nale in ter na tio nale semble cris tal li ser une cer taine frac‐ 
ture entre pays dé ve lop pés et en voie de dé ve lop pe ment (en par ti cu lier la
re la tion entre la France et ses an ciennes co lo nies), jusqu’à consti tuer un
mar queur de la re com po si tion de la po li tique étran gère des pays fran co‐ 
phones.

English
Coun tries be long ing to Fran co phonia show am bigu ous re la tion ships with
in ter na tional crim inal justice. Fran co phonia in ter na tional or gan iz a tion, in‐ 
flu enced by France, whose po s i tion within the in sti tu tion is his tor ic ally sub‐ 
stan tial, makes in ter na tional crim inal justice a pre requis ite for ad he sion. As
a con sequence, in ter na tional crim inal justice seems to be a core value of
this or gan iz a tion. Whereas Fran co phonia in ter na tional or gan iz a tion is ini‐ 
tially a cul tural or gan iz a tion, it is now bound to be a polit ical one. It could
in deed be con sidered an in sti tu tional spe cial pur pose vehicle al low ing
France to con vey its own for eign policy to wards its mem ber States. Doing
so, France tends to im pose in ter na tional crim inal justice to Fran co phone
coun tries through an in ter na tional or gan iz a tion gath er ing all Head of
States. How ever, if Fran co phonia mem ber ship seems to urge mem ber coun‐ 
tries to ad here to in ter na tional crim inal justice in a formal way, this does
not ne ces sar ily mean that mem ber coun tries ac tu ally sup port that justice.
Formal ad he sion often hides a deep re luct ance to wards in ter na tional crim‐ 
inal justice, con sidered as a co lo nial in sti tu tion, even now. In ter na tional
crim inal justice thus seems to ma ter i al ize a gap between West ern coun tries
and former colon ies from which former third- world coun tries strive to
adopt a new for eign policy, more in de pend ent.
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