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TEXTE

La po li tique étran gère est la sœur re belle des po li tiques pu bliques.
Elle est in sou mise aux lois qui ré gissent ha bi tuel le ment le pro ces sus
dé ci sion nel, et ne ré pond sou vent que d’une au to ri té cen tra li sée. Elle
est contrainte de re pré sen ter la na tion dans ses fon de ments po li‐ 
tiques et cultu rels tout en as su rant la dé fense des in té rêts su prêmes
de l’État ou de ses di ri geants. De cette façon, la po li tique étran gère
s’exerce par un ar ran ge ment constant entre les pré oc cu pa tions do‐ 
mes tiques et les pres sions in ter na tio nales. Ce « jeu à double ni veau »
ren voie à la né ces si té des res pon sables po li tiques de né go cier si mul‐ 
ta né ment avec les dif fé rentes forces du pays d’une part, et avec les
ac teurs in ter na tio naux d’autre part, dont les in té rêts ne sont pas tou‐ 
jours ali gnés. Les di ri geants de la po li tique étran gère sont pris en
étau entre deux échi quiers qu’ils doivent maî tri ser en même temps.
Com ment conci lier les in té rêts na tio naux avec l’évo lu tion de l’ordre
du monde ? Com ment dé fi nir ou re dé fi nir les in té rêts na tio naux ?
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La mé ta phore du «  jeu à double ni veau » fut in tro duite par Put nam
(Put nam, 1988). Force est de consta ter que ce jeu n’est pas pra ti qué
dans un seul pays. Au Maroc, on dira même que cette dia lec tique est
pa ra doxa le ment aussi pré gnante que sub tile. Tout d’abord, elle ne
s’exerce pas dans les condi tions dé crites par Put nam  : le Roi est au
cœur de l’ap pa reil dé ci sion nel et la po li tique étran gère est un do‐ 
maine ré ser vé du Mo narque. À ce titre, il n’a pas de comptes à rendre
ou de né go cia tions à ef fec tuer avec les dif fé rentes forces du pays
pour faire pré va loir sa vi sion de la po li tique étran gère. Il existe même
au Maroc une confu sion constante entre la sphère pu blique et la
sphère pri vée de la Mo nar chie  : l’État, c’est le Roi  ; la Mo nar chie re‐ 
pré sente la na tion. Le royaume ne res semble pas donc aux autres
mo nar chies arabes car les membres de la fa mille royale n’oc cupent
tra di tion nel le ment pas de fonc tions po li tiques. Il n’existe pas de
prince mi nistre ou de prince conseiller, of fi ciel le ment. Cette tra di tion
pré serve la fa mille royale des que relles de pou voir ou de suc ces sion,
tout en en ren for çant jus te ment l’in car na tion de la Mo nar chie en la
per sonne du Roi. De ce fait, l’orien ta tion de la po li tique étran gère dé‐ 
coule di rec te ment de la re pré sen ta tion royale des in té rêts de la na‐ 
tion, de même que la concep tion de cette po li tique étran gère est à
l’image du style du Mo narque au pou voir.

2

D’un autre côté, le Maroc ob serve de nom breuses trans for ma tions
do mes tiques. (Abou ra bi 2019a). L’émer gence éco no mique et po li tique
est à por tée de main  ; elle consti tue à la fois un dé ter mi nant et une
consé quence des di rec tives royales. À ce titre, la Mo nar chie doit
com po ser avec les ob jec tifs qu’elle s’est elle- même fixée, sous l’in‐ 
fluence par tielle des nou velles normes mon diales : faire du Maroc un
mo dèle de dé ve lop pe ment éco no mique et dé mo cra tique. Si la po li‐ 
tique étran gère de meure conduite par une élite, elle- même sou mise
aux ordres di rects du Roi, on ob serve néan moins une mo der ni sa tion
pro gres sive de l’ap pa reil di plo ma tique ainsi que l’émer gence d’une di‐ 
plo ma tie pa ral lèle liée à la so cié té ci vile. Cette évo lu tion dé coule
d’une vo lon té de faire de l’ap pa reil di plo ma tique une vi trine de la dé‐ 
mo cra ti sa tion et du dé ve lop pe ment du Royaume, mais elle an nonce
aussi une évo lu tion dans l’équi libre du jeu ma ro cain à deux ni veaux.
La mul ti pli ca tion des sec teurs que doit dé sor mais cou vrir la di plo ma‐ 
tie, ainsi que la com plexi fi ca tion des en jeux de la po li tique in ter na tio‐ 
nale, né ces sitent la mo bi li sa tion du gou ver ne ment et de la so cié té ci ‐

3



Le Maroc francophone : identité et diplomatie africaine

vile, aux côtés du Pa lais Royal. De son côté, la so cié té ci vile a tou jours
be soin du pa tro nage royal pour faire por ter ses pro jets. Cette in ter‐ 
dé pen dance crois sante a conduit le Mo narque à dé fi nir son style en
po li tique étran gère sur la base d’une re cons truc tion de l’iden ti té na‐ 
tio nale, ce qui n’est pas sans consé quences sur l’orien ta tion et la
conduite de la di plo ma tie.

La dia lec tique de l’in terne et de l’ex terne au Maroc est plus com plexe
que ce que dé cri vait Put nam à pro pos des États- Unis. Elle ne se ca‐ 
rac té rise pas par une dy na mique de lé gi ti ma tion vis- à-vis de la so cié‐ 
té ci vile ou de né go cia tions avec les forces po li tiques, mais par un ef‐ 
fort d’in car na tion, par le Mo narque, de la so cié té et de l’iden ti té na‐ 
tio nale. Elle ne s’ins crit pas dans un rap port de com pé ti tion avec les
cadres ju ri diques et nor ma tifs in ter na tio naux, mais dans une double
re cherche par le Royaume de re con nais sance de son sta tut de « bon
élève » in ter na tio nal et des par ti cu la ri tés de son iden ti té. La fa brique
de la po li tique étran gère re pose dès lors sur ce «  mix intérieur- 
extérieur  » (Abou ra bi et Fer rié, 2018), où les po li tiques in té rieures
sont par fois ajus tées aux fins de la po li tique ex té rieure.

4

L’iden ti té du Maroc en tant que na tion mais aussi en tant qu’État, fait
l’objet, de puis une di zaine d’an nées, d’im por tantes re dé fi ni tions. Ces
re dé fi ni tions touchent les iden ti tés re li gieuses (re dé fi ni tion de
« l’islam ma ro cain » en 2002, ac cueil du Pape en 2019), eth niques (re‐ 
con nais sance ins ti tu tion nelle de l’iden ti té ama zi ghe en 2001, ins crip‐ 
tion des di men sions an da louse et afri caine de l’iden ti té des Ma ro‐ 
cains dans la Consti tu tion en 2011), (Abou ra bi, 2019b), mais aussi lin‐ 
guis tiques (Mghar faoui, 2017) (dans le cadre de la ré forme de l’en sei‐ 
gne ment 2015-2030, la ques tion de la po li tique lin guis tique est
posée). De puis plu sieurs mois, le débat sur le choix de la – ou des –
langues d’en sei gne ment re fait sur face au sein du gou ver ne ment, du
par le ment et de l’es pace pu blic (Ka di ri, 2018). Cette ques tion est aussi
sen sible qu’elle peut avoir de pro fondes consé quences sur la po li tique
étran gère du Maroc, dans sa conduite di plo ma tique, ses res sources,
et son image.

5

En effet, de puis une quin zaine d’an nées, le Maroc est en ga gé dans
une di plo ma tie ac tive, prin ci pa le ment di ri gée vers le conti nent afri‐ 
cain. Il en tend être re con nu à terme comme une puis sance afri caine,
tant dans son iden ti té propre que dans son champ d’ac tion. Long ‐
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temps exclu des ins ti tu tions de gou ver nance afri caine de puis son dé‐ 
part de l’OUA en 1984 (en ré ponse à la re con nais sance de la RASD
comme État sou ve rain par l’or ga ni sa tion), le Maroc a en vi sa gé ses re‐ 
la tions sous l’angle bi la té ral. Na tu rel le ment, ses al liés et col la bo ra‐ 
teurs les plus proches étaient aussi les pays avec qui il a par ta gé une
his toire co lo niale et post co lo niale, à sa voir les pays fran co phones
d’Afrique de l’ouest et cen trale. Fon dée au dé part sur une co opé ra tion
au dé ve lop pe ment sou te nue avec ces pays, la po li tique afri caine du
Maroc s’est élar gie à l’échelle conti nen tale. Sa ré in té gra tion de l’or ga‐ 
ni sa tion pan afri caine en jan vier 2017 en forme l’abou tis se ment, mais
aussi un nou veau dé part. Cette po li tique étran gère se veut dé sor mais
conti nen tale, mul ti la té rale et mul ti lingue.

Cet ar ticle ana lyse la di men sion fran co phone de la po li tique étran‐ 
gère du Maroc. Il s’agit d’in ter ro ger la re pré sen ta tion de la langue
fran çaise et du ré seau fran co phone en tant que le vier dans la
conduite de la di plo ma tie par le Maroc. Dans un pre mier temps, nous
mon tre rons dans quel sens le choix des langues d’en sei gne ment et de
tra vail a évo lué au cours des der nières an nées, en fonc tion de dé ter‐ 
mi nants po li tiques, af fec tant la dé fi ni tion d’une «  iden ti té de type »
ainsi que d’une «  iden ti té de rôle  » (Wendt 1992). Dans un se cond
temps, nous nous in té res se rons à la di men sion fran co phone dans le
cas de la di plo ma tie afri caine du Maroc pour mon trer com ment
l’Afrique, de façon ré flexive, in fluence le choix par le Maroc du fran‐ 
çais comme langue di plo ma tique.

7

I. De la fran co pho nie dans la
construc tion de l’iden ti té de
l’État ma ro cain
Comme le re marquent Ma cLeod et ses co- auteurs à pro pos de l’iden‐ 
ti té « Le conte nu de la no tion est lar ge ment fonc tion de l’unité d’ana‐ 
lyse que le cher cheur en tend pri vi lé gier (l’État, la na tion, la ré gion, la
so cié té, voire l’in di vi du) » (Ma cleod et al., 2004). Tan dis que ces der‐ 
niers font le choix mé tho do lo gique d’uti li ser de façon in ter chan‐ 
geable iden ti té na tio nale et iden ti té éta tique, il ap pa raît plus per ti‐ 
nent de dis tin guer les deux ex pres sions. À l’image de la dis tinc tion
entre pou voir et puis sance pré sen tée par Ray mond Aron, l’iden ti té
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na tio nale re lève de la sphère in terne et l’iden ti té éta tique de la sphère
ex terne de l’État. Paul Ko wert dis tingue l’iden ti té in terne qui « dé crit
la co hé sion ou l’uni for mi té des par ties d’un État- nation et, en par ti‐ 
cu lier la façon dont une telle co hé sion se ma ni feste dans la fi dé li té à
l’État- nation », de l’iden ti té ex terne ; qui ren voie « au ca rac tère dis‐ 
tinct d’un État- nation par rap port aux autres États- nations » (Ko wert,
2012, 4‐5). Dans les deux cas, l’iden ti té est co- constituée par des
croyances et des normes tout aussi in ternes qu’ex ternes à l’État. Il
existe néan moins des liens d’in ter dé pen dance entre l’iden ti té na tio‐ 
nale et l’iden ti té de l’État. Ainsi la po li tique de dé fense réa liste des
États- Unis est à l’image de la mi li ta ri sa tion des forces de po lice et de
la ges tion des armes au sein de la so cié té ci vile. À l’in verse, les deux
formes d’iden ti tés ne sont pas for cé ment as si mi lables dans leur en‐ 
semble. C’est pour quoi on ne peut confondre ces deux types d’iden ti‐ 
té, mais l’on ne peut dé fi nir l’une sans dé fi nir l’autre. Par consé quent,
pour com prendre l’iden ti té de l’État ma ro cain au sein de son en vi ron‐ 
ne ment in ter na tio nal, il convient de s’in té res ser de ma nière ré flexive
à son iden ti té na tio nale.

I.1. Du rejet du fran çais à sa re va lo ri sa ‐
tion dans l’édu ca tion na tio nale
Dès son in dé pen dance, le Maroc pro cède à la construc tion de l’État- 
nation en s’ins pi rant des mo dèles eu ro péens. Selon l’his to rien Ab del‐ 
lah La roui, l’enjeu, pour le Parti de l’In dé pen dance, était de «  re- 
traditionnaliser » la vie po li tique après plu sieurs an nées de pro tec to‐ 
rat. Comme le re marque éga le ment Yas sir Ben hi ma  : «  en ré ac tion
aux thèses co lo nia listes sur la dua li té blād al- Makhzen/blād al- Sība
(État vs pays de la dis si dence), le mo ment de la dé co lo ni sa tion a
d’ailleurs fa vo ri sé une lec ture na tio na liste de l’his toire. La « na tion »
ma ro caine s’iden ti fie à son « État » et, en ré ponse cin glante à l’idée
d’un ar chaïsme du Ma kh zen vé hi cu lé par l’his to rio gra phie co lo niale,
elle plonge ses ra cines dans l’his toire » (Ben hi ma, 2014). De nom breux
cher cheurs contri buent ainsi à l’iden ti fi ca tion de ce qui com pose le
sen ti ment na tio nal ma ro cain, de même qu’ils par ti cipent ac ti ve ment à
l’écri ture de l’his toire of fi cielle. Les choix po li tiques ef fec tués dans ce
pro ces sus ont sus ci té de nom breuses cri tiques parmi les his to riens.
Pour La roui, « cette ré sur gence du passé au ni veau of fi ciel, na tu relle
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ou vou lue, iné luc table ou ar ti fi cielle, a, par contre coup, re na tio na li sé
le na tio na lisme » (La roui, 1977, 16). De même, pour Ben hi ma, «  c’est
dé sor mais une vi sion cen tri pète de l’his toire du pays qui pré do mine
dans l’uni ver si té ma ro caine, fa vo ri sant le point de vue du pou voir
cen tral au dé tri ment de l’étude de ses marges po li tiques » (Ben hi ma,
2014).

Ainsi de nom breux mou ve ments na tio na listes cher chaient d’autres
sources d’ins pi ra tion pour l’iden ti té de la na tion : la ré pu blique ri faine
d’Ab del krim Al- Khattabi, le mo dèle de la Tur quie mo derne, le ca li fat
is la mique, ou en core le mo dèle mar xiste etc. Avec l’ins ti tu tion na li sa‐ 
tion de l’État et le dé ve lop pe ment d’une opi nion pu blique, l’iden ti té
na tio nale est alors pro gres si ve ment de ve nue un enjeu idéo lo gique de
co op ta tion par les par tis po li tiques. Parmi ces ac teurs, Allal el- Fassi,
l’une des fi gures ma jeures de la ré sis tance ma ro caine et idéo logue du
Parti de l’Is ti q lal, ex pri mait son ad mi ra tion à l’égard du sa la fisme
(Zekri, 2009) et prô nait l’âge d’or perdu d’une époque plus pieuse,
tout en fus ti geant les col la bo ra teurs de la France et par ti sans de l’oc‐ 
ci den ta li sa tion de la vie ma ro caine. Il était le fils d’un des plus im por‐ 
tants ou lé mas de Fès, rec teur de l’Uni ver si té théo lo gique Al- 
Qaraouine, dont il a hé ri té de la vi sion. Selon lui, le sys tème édu ca tif
de vait jouer un rôle ma jeur dans la dif fu sion de l’iden ti té ma ro caine,
fon dée sur la ci vi li sa tion arabe et la culture is la mique. La pré ser va tion
des langues ver na cu laires ber bères re pré sen tait de ce fait un dan ger
contre l’unité po li tique, c’est pour quoi il plai dait in las sa ble ment pour
l’ara bi sa tion des en fants ber bères dès le pri maire (Mez ran, 2007). Les
idées d’El- Fassi ont lar ge ment in fluen cé la re pré sen ta tion que les
élites se fai saient de l’iden ti té « ori gi naire » de la na tion. Les cadres
de l’Is ti q lal en par ti cu lier, pour la plu part issus du mi lieu des Ou lé mas
de Fès, sou hai taient ho mo gé néi ser la so cié té aussi bien lin guis ti que‐ 
ment que re li gieu se ment. Dans ce contexte, les rites païens des ber‐ 
bères, ainsi que l’islam confré rique ou ma ra bou tique pra ti qués dans
les zones ru rales et sa ha riennes, de vaient être rem pla cés.
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Pour ré su mer, cette pre mière phase post oco lo niale de construc tion
de l’État- nation a fa vo ri sé l’arabe clas sique (avec l’ara bi sa tion de l’en‐ 
sei gne ment de l’his toire (Ben hi ma, 2014) au dé tri ment des autres
langues et dia lectes, de même qu’une ins ti tu tion na li sa tion et une
nor ma li sa tion, dans le droit po si tif, de lois is la miques. Dès 1970, une
pre mière ré forme de l’en sei gne ment s’est im po sée, dont l’ob jec tif fut
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«  d’éla bo rer «  un pro gramme d’en sei gne ment d’his toire gé né rale vu
sous l’angle ma ro cain  » et non «  une ver sion ma ro caine de pro‐ 
grammes eu ro péens » » (Hassani- Idrissi, 2015). À la fa veur de l’idéo lo‐ 
gie pan arabe en vogue, le sen ti ment d’ap par te nance à une na tion
arabe a été en té ri né par l’élite ci ta dine.

Pen dant les an nées 1970, l’ara bi sa tion et l’is la mi sa tion de l’en sei gne‐ 
ment se ren forcent, les pre miers ma nuels d’his toire en langue arabe
écrits ex clu si ve ment par des Ma ro cains sont édi tés, l’en sei gne ment
co ra nique obli ga toire est in tro duit à l’école pri maire. Au fur et à me‐ 
sure des dif fé rentes ré formes, on cra vache avec force le pro tec to rat.
Dans son étude pra tique et dis cur sive de l’iden ti té na tio nale dans
l’en sei gne ment de l’his toire à l’école, Mos ta fa Hassani- Idrissi ob serve
ainsi que :
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« la ré fé rence à la pra tique co lo niale vise à créer chez l’élève une dy ‐
na mique ré pri mante et culpa bi li sante. Elle vise éga le ment à re fou ler
en lui toute im pul sion par ti cu la riste non conforme à l’idéal com mun
na tio nal tel qu’il est vé hi cu lé par les ma nuels. (…) Nulle men tion de
ces Ma ro cains qui ont fa ci li té la pé né tra tion étran gère en « s’en rô ‐
lant » dans le sys tème de pro tec tion consu laire, ni des no tables qui
ont ap por té un concours ef fi cient à l’ad mi nis tra tion fran çaise dans le
contrôle des cam pagnes ma ro caines, ni enfin de ceux qui ont bé né fi ‐
cié de l’in tro duc tion d’une éco no mie de type ca pi ta liste dé pen dant
du mar ché eu ro péen. Nulle men tion, non plus, des trans for ma tions
ou bou le ver se ments, d’ordre éco no mique, so cial ou cultu rel, du
Maroc pen dant cette pé riode » (Hassani- Idrissi, 2015).

Le na tio na lisme est abor dé non pas comme un pro ces sus his to rique
mais comme une ré ac tion na tu relle, un mou ve ment sans fausses
notes, qui dé fend un ter ri toire pré sen té comme un objet de culte. Le
re tard du Maroc et plus lar ge ment du monde arabo- musulman face à
l’Eu rope est ex pli qué par les pro grès tech niques, scien ti fiques et éco‐ 
no miques de cette der nière. Pour com pen ser cette fai blesse, tou jours
selon Mo sa ta fa Hassani- Idrissi «  l’époque mé dié vale est vi si tée pour
lui faire li vrer les pres tiges d’un passé sus cep tible de ras su rer les en‐ 
fants d’un peuple dont on cherche à di mi nuer les com plexes vis- à-vis
de l’Oc ci dent et à les confor ter dans leur propre hé ri tage » (Hassani- 
Idrissi, 2015).
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À par tir de la ré forme de 1987 qui in tro duit la pé da go gie par ob jec tifs,
l’élève ma ro cain est in ter pe lé en tant qu’arabe et mu sul man mais
aussi en tant que magh ré bin, sans doute à la fa veur de la construc tion
du Magh reb po li tique. De ce fait l’his toire du Maroc et celle du Magh‐ 
reb de puis l’an ti qui té sont abor dées de façon consub stan tielle,
comme un en semble ter ri to rial où se tis saient des ré seaux so li daires,
en par ti cu lier du rant l’époque mé dié vale. Mais cette lec ture ré gio na‐ 
liste n’est que de courte durée. La ré forme de 2002, qui vise l’ap‐ 
proche par com pé tence, a fait aban don ner la pers pec tive magh ré bine
au pro fit d’une « his toire de l’État ma ro cain » : « l’his toire du reste du
Magh reb et de l’An da lou sie n’entre en ligne de compte que lors qu’elle
s’in sère dans l’his toire du Maroc et de ses dy nas ties » (Hassani- Idrissi,
2015).

14

L’ar ri vée de Mo ham med VI au pou voir a mar qué un chan ge ment pro‐ 
gres sif de cer taines ca rac té ris tiques de l’iden ti té na tio nale du Maroc
telle que dé fi nie par le Gou ver ne ment. Parmi ces chan ge ments, on
peut noter un recul de l’ara bi sa tion au pro fit de l’en sei gne ment et de
la pra tique de la langue fran çaise. À ce titre, le dis cours du Mo narque
à pro pos de la ré forme de l’en sei gne ment pu blic est par ti cu liè re ment
ré vé la teur du nou vel état d’es prit du Pa lais. Évo quant une par tie des
Ma ro cains, il in ter roge, de façon rhé to rique :

15

« Pour quoi sont- ils si nom breux à ins crire leurs en fants dans les éta ‐
blis se ments des mis sions étran gères et les écoles pri vées, mal gré
leurs coûts exor bi tants ? La ré ponse est claire : c’est parce qu’ils
cherchent un en sei gne ment ou vert et de qua li té, fondé sur l’es prit
cri tique et l’ap pren tis sage des langues, un en sei gne ment qui per ‐
mette à leurs en fants d’ac cé der au mar ché du tra vail et de s’in sé rer
dans la vie ac tive. Or, contrai re ment à ce que pré tendent cer tains,
l’ou ver ture sur les langues et les autres cultures, ne por te ra au cu ne ‐
ment at teinte à l’iden ti té na tio nale. Bien au contraire, elle contri bue ‐
ra à l’en ri chir » (2015c).

Sur la base de ces dis cours, la fran ci sa tion de l’en sei gne ment pu blic a
pro gres sé, en dépit de l’avis du Gou ver ne ment, de ma jo ri té is la‐ 
miste(Brous ky, 2016). De même, de nom breuses écoles pri vées fran‐ 
co phones sont nées à la fa veur de ces nou velles orien ta tions lin guis‐ 
tiques in tro duites par le mo narque. Outre le fait que le Maroc ac‐ 
cueille ac tuel le ment l’un des plus denses ré seaux d’éta blis se ments
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d’en sei gne ment fran çais à l’étran ger (37 000 élèves en 2017, dont 60 %
de Ma ro cains), de nom breuses écoles pri maires et se con daires pri‐ 
vées dis pensent un en sei gne ment fran çais avec ou sans ho mo lo ga tion
à l’exemple du nou veau groupe sco laire Jacques Chi rac, du col lège
lycée Léon l’Afri cain, ou des éta blis se ments Al Jabr, l’ORT, l’École fran‐ 
çaise in ter na tio nale, l’École nor male hé braïque et d’autres. Par
ailleurs, de puis 2014, trois écoles belges ont aussi ou vert leurs portes
à Ca sa blan ca et Rabat. Dans l’en sei gne ment su pé rieur, une di zaine
d’uni ver si tés ou de grandes pri vées re con nues par l’État se sont dé ve‐ 
lop pées ces dix der nières an nées, à l’exemple de l’Uni ver si té in ter na‐ 
tio nale de Rabat, sans ou blier les in nom brables pe tites ou moyennes
écoles des ges tion, com mu ni ca tion, ar chi tec ture, in gé nie rie et autres
do maines, non re con nues par l’État.

Pour ren for cer les orien ta tions dis cur sives du mo narque, un pro jet de
ré forme a été sou mis au Conseil des mi nistres par le Mi nistre de l’en‐ 
sei gne ment su pé rieur en 2018. Ce pro jet de loi- cadre pré voit no tam‐ 
ment l’ins tau ra tion d’un nou veau mo dèle pé da go gique fa vo ri sant l’es‐ 
prit cri tique, l’édu ca tion à la ci toyen ne té et l’adop tion de la plu ra li té
et de l’al ter nance lin guis tique. Il pré voit plus par ti cu liè re ment dans
son ar ticle 31, l’in tro duc tion du fran çais dans l’en sei gne ment des ma‐ 
tières scien ti fiques et tech niques. L’ar ticle 31 fait débat au sein du
Par le ment, et se heurte à de nom breuses ré sis tances au sein de l’opi‐ 
nion pu blique. Tan dis que le parti is la miste (PJD), dé fa vo rable au pro‐ 
jet, a re por té le vote à plu sieurs re prises, le parti de l’Is ti q lal, fa vo‐ 
rable, évoque « une crise lé gis la tive sans pré cé dent » (Tel quel, 2019b).
Les termes du débat concernent l’iden ti té na tio nale et le sta tut in ter‐ 
na tio nal du Royaume. Pour l’is la miste Al Mo krei Abou Zaid Al Idris si,
la fran co pho nie est un « concept de do mi na tion » (2019c). À l’in verse,
la Confé rence des Pré si dents d’Uni ver si tés (CPU), l’en sei gne ment des
ma tières scien ti fiques en fran çais est né ces saire pour as su rer la co‐ 
hé rence du sys tème édu ca tif et per mettre aux étu diants ma ro cains
de s’in té grer dans le mar ché mon dial du tra vail, rap pe lant que «  les
ma tières scien ti fiques sont en sei gnées en arabe pen dant les cycles
pri maire et se con daire, alors qu’à l’uni ver si té ces ma tières sont en sei‐ 
gnées en fran çais, ce qui mène à un sen ti ment de frus tra tion et d’in‐ 
adap ta tion » (Tel quel, 2019a).
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Or don né par le Roi, ce pro jet de loi- cadre s’ins crit dans un débat plus
large de re cons truc tion de l’iden ti té du Maroc, qui concerne les iden ‐
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ti tés lin guis tiques, mais aussi re li gieuses, cultu relles, et po li tiques, et
est dé ter mi né par des en jeux de po li tique étran gère. Cette re cons‐ 
truc tion s’ar ti cule en effet au tour de la no tion de « juste mi lieu » cen‐ 
sée ca rac té ri sée « l’iden ti té de rôle » du Maroc à l’échelle in ter na tio‐ 
nale.

I.2. Une iden ti té de rôle du « juste mi ‐
lieu » : la pro mo tion de l’ou ver ture
cultu relle et lin guis tique
On connaît bien le fa meux pos tu lat d’Alexan der Wendt : « les iden ti‐ 
tés sont à la base des in té rêts  » (Wendt, 1992, 398) na tio naux des
États, qui guident leur po li tique étran gère. Ce qu’af firme éga le ment
Ted Hopf : « en vous di sant qui vous êtes, les iden ti tés im pliquent for‐ 
te ment un lot de pré fé rences » (Hopf, 1998, 171). Il faut donc re cons‐ 
truire les « to po gra phies iden ti taires » (Bat tis tel la et al., 2012, 279) des
États pour mieux com prendre leur com por te ment sur la scène in ter‐ 
na tio nale. Alexan der Wendt (Wendt, 1999) dis tingue quatre di men‐ 
sions de l’iden ti té éta tique : l’iden ti té de corps (le ter ri toire, la dé mo‐
gra phie), l’iden ti té de type (le type de ré gime, les langues, les va leurs
et normes par ta gées), l’iden ti té de rôle (le rôle in car né à l’échelle in‐ 
ter na tio nale) et l’iden ti té col lec tive (l’iden ti té par ta gée avec d’autres
États).
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L’iden ti té de rôle du Maroc est re la tive à sa po li tique étran gère. Elle
se construit sur la base des normes et va leurs par ta gées, de façon ré‐ 
flexive avec l’image que lui ren voient les autres États. Conduire une
po li tique étran gère co hé rente re vient à dé fi nir une iden ti té de rôle
qui em brasse iden ti té de type et am bi tions ex té rieures. Confron té à
de nou veaux défis ex té rieurs, le Royaume cherche aussi à mar quer sa
sin gu la ri té en tant que puis sance, par une re dé fi ni tion de son iden ti té
en tant qu’État. Cette di men sion est pré gnante. Ce ne sont pas seule‐ 
ment les va leurs et les normes so ciales qui font débat, mais aussi
l’iden ti té et le choix des normes que les Ma ro cains de vront as so cier à
l’État  : de cette re cherche constante d’équi libre émer ge ra un idéal
iden ti taire, celui du « juste mi lieu ».
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Dans les dis cours po li tiques du Maroc mo derne, la no tion de «  juste
mi lieu » fi gure de façon ré cur rente. La pre mière ap pa ri tion po li tique
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de ce terme re monte au « Dis cours à l’oc ca sion de la fête de la jeu‐ 
nesse  », pro non cé par Has san II en 1973, dans le quel il dé fi nit le
Maroc comme « la na tion du juste mi lieu ». Très vite, un « ré seau dia‐ 
lo gique », « fait de re prises suc ces sives de pro pos orien tés vers une
thé ma tique unique (…) liées entre elles par une série de connec‐ 
teurs » (Du pret et al., 2008, 4) s’est consti tué. Le « juste mi lieu » n’est
pas of fi ciel le ment pré sen té comme un ca rac tère de l’iden ti té na tio‐ 
nale ou une doc trine éta tique en ma tière di plo ma tique et stra té gique.
Néan moins, l’em ploi col lec tif de cette no tion par dif fé rents ac teurs
est tel qu’il lui confère une in tel li gi bi li té propre coïn ci dant éton nam‐ 
ment avec la po li tique étran gère du royaume.

Au plan po li tique, le juste mi lieu ren voie à la mo dé ra tion dans l’exer‐ 
cice du pou voir. L’étude du ré seau dia lo gique ré vèle que les mo‐ 
narques du Maroc ont tour à tour sus ci té l’ex ten sion du ré seau, de
même qu’ils ont ins pi ré des in ter pré ta tions dif fé rentes, mais com plé‐ 
men taires, de la si gni fi ca tion di plo ma tique du juste mi lieu. La pre‐ 
mière, for mu lée par Mo ha med V, ren voie ef fec ti ve ment à cette iden‐ 
ti té de « trait d’union » entre l’orient et l’Oc ci dent, an non cée dans ses
dis cours. Le 18 no vembre 1956, il dé cla ra que le Maroc était « fer me‐ 
ment dé ci dé à dé fi nir une po li tique qui (lui) per mette (…) de jouer son
rôle de trait d’union entre l’Orient et l’Oc ci dent » (Dis cours du Trône
de Mo ham med V, le 18 no vembre 1956 (Saint- Prot, 2012, 189), et ajou‐ 
ta, un an plus tard, que ce «  rôle his to rique joué par le Maroc, trait
d’union entre les ci vi li sa tions » consti tuait un rôle qui lui « était na tu‐ 
rel le ment pré dis po sé par sa po si tion géo gra phique, au car re four de
quatre conti nents » (Dé cla ra tion de Mo ham med V de vant le Roi Abdel
Aziz ibn Saoud en 1957 (Saint- Prot, 2012, 189)).
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De même, Has san II a par ti ci pé à la construc tion dis cur sive de cette
iden ti té d’État par cette dé cla ra tion, ins crite dans ses mé moires et
au jourd’hui de ve nue po pu laire : « Le Maroc res semble à un arbre dont
les ra cines nour ri cières plongent pro fon dé ment dans la terre
d’Afrique et qui res pire grâce à son feuillage bruis sant aux vents d’Eu‐ 
rope. (…) Au jourd’hui le Maroc re prend la place qui était géo gra phi‐ 
que ment, his to ri que ment, po li ti que ment la sienne  : il est re de ve nu
une na tion de syn thèse, une com mu nau té de liai son entre l’Orient et
l’Oc ci dent » (Has san II, 1976, 189).
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De puis la fin de la Guerre froide, le juste mi lieu a pris une autre me‐ 
sure. Du rant les der nières an nées de règne de Has san II, il ne sus ci‐ 
tait plus d’ex tra po la tion po li tique au sein d’un ré seau dia lo gique mais
conti nuait de fi gu rer comme le trait ras su rant et per ma nent d’une
iden ti té géo cul tu relle et re li gieuse pé renne face à la dif fi cile
construc tion de l’État- nation. Dans ce contexte, Has san II  avait dé‐ 
cla ré que le Maroc « est un vieux com pa gnon de l'his toire. Na tion du
juste mi lieu, il est mar qué du sceau de la mo dé ra tion, im pré gné de sa
foi en lui- même et en ses pos si bi li tés in trin sèques, apte à faire le
meilleur usage de la règle du dia logue et du consen sus » (1998). Ce‐ 
pen dant, le Maroc ve nait tout juste de tra ver ser une pé riode de « re- 
traditionalisation » de la vie po li tique et so ciale à la fa veur de l’an ti co‐ 
lo nia lisme, et de la nahda (idéo lo gie de la re nais sance cultu relle et in‐ 
tel lec tuelle) dans le monde arabe. Cette «  re- traditionalisation  » a
pro vo qué un cli vage iden ti taire entre un mou ve ment fon da men ta liste
qui idéa lise un âge d’or perdu, et un mou ve ment mo der niste li bé ral
qui ab sorbe sans recul les normes in ter na tio nales. Le pou voir mo nar‐ 
chique avait beau coup de peines, à la fin des an nées 1990, à re don ner
une force de co hé sion iden ti taire à la na tion. C’est dans cette
conjonc ture de crises iden ti taires post- bipolaires que Mo ham med VI
est ar ri vé au pou voir, sus ci tant un deuxième « tour de pa role » 1 dans
le ré seau dia lo gique sur le juste mi lieu.
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Dès la pre mière année de son règne, le Mo narque alaouite s’est ap‐ 
pro prié le débat de l’iden ti té. S’adres sant à la na tion, il a éla bo ré un
pre mier Dis cours du Trône en tiè re ment tour né vers la ques tion de
l’iden ti té ma ro caine : une iden ti té dé sor mais « plu rielle », en ri chie de
« ci vi li sa tions va riées », et dont les dif fé rents dia lectes, outre l’arabe,
de vraient être do ré na vant en sei gnés dans les écoles. En tant que Roi,
il s’est érigé comme le dé po si taire de la mis sion de pro tec tion de
cette iden ti té et a pro mis «  la per ma nence d’un pou voir fort apte à
ga ran tir la pé ren ni té de l’État  », confir mant ainsi l’ana lyse de Juan
Linz selon la quelle tout l’enjeu du main tien de la sta bi li té des États
dé mo cra tiques consis te ra de nos jours à dur cir l’État tout en as sou‐ 
plis sant la concep tion de l’iden ti té na tio nale (Dar viche, 2006).
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Dans cette pers pec tive, la né ces si té d’une pro fon deur afri caine a pris
tout son sens. As su rés de la lé gi ti mi té et de la cré di bi li té de cette
pos ture géo cul tu relle, de nom breux di plo mates ma ro cains font par
consé quent du «  juste mi lieu  », in ten tion nel le ment ou in cons ciem ‐
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ment, l’un des fon de ments de la po li tique étran gère. Dans l’ob jec tif de
par faire son ou ver ture in ter na tio nale, jouer de sa po si tion géos tra té‐ 
gique et construire son rôle de pont, la Mo nar chie a donc ap puyé un
en semble de ré formes vi sant à mo der ni ser et à pro fes sion na li ser l’ap‐ 
pa reil di plo ma tique, dont la re va lo ri sa tion du fran çais comme langue
di plo ma tique.

I.3. La spé cia li sa tion de l’ap pa reil di plo ‐
ma tique dans l’inter- culturel et la
bridge buil ding di plo ma cy

Sur le site web de la Mis sion per ma nente du Maroc aux Na tions Unies
à Ge nève, on peut lire l’énon cé sui vant, en fran çais :
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« De par sa po si tion géo gra phique pri vi lé giée, à la ren contre de l'Eu ‐
rope, de l'Afrique et du monde arabo- musulman, le Maroc a tou jours
prôné l'ou ver ture et le res pect de l'autre, et fa vo ri sé le dia logue des
na tions et des ci vi li sa tions. De ce fait, la po li tique du juste mi lieu et
de la mo dé ra tion a été une constante dans la conduite de la po li tique
in té rieure et de la po li tique étran gère du Royaume » 2.

Confir ma tion d’une re pré sen ta tion géo cul tu relle pré cé dem ment dé‐ 
mon trée, cette dé cla ra tion forme le pré lude à la for ma tion pro gres‐ 
sive d’un rôle de pont par l’ap pa reil di plo ma tique. Cette pos ture se
tra duit par ce qu’un Mi nistre ma ro cain a bap ti sé la bridge- building
di plo ma cy, c’est- à-dire une di plo ma tie de construc tion de « ponts »
ou de « pas se relles » 3.
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Parmi les do maines de spé cia li sa tion de cette « di plo ma tie de pont »,
on peut citer l’en ga ge ment du Maroc dans les po li tiques de mé dia tion
et de « l’inter » (in ter con fes sion nel, in ter cul tu rel, in ter ré gio nal), mar‐ 
qué par un ef fort constant pour être re con nu comme pays « mo dé‐ 
ré », « ou vert » et « to lé rant ». Pour mar quer sa sin gu la ri té, Has san II
avait reçu le Pape Jean- Paul II en 1985. Près de 80 000 ci toyens ma ro‐ 
cains, ainsi que les prin ci pales chaînes de té lé vi sion, avaient été
conviés au stade où le Pape pro non çait son dis cours. Cette ren contre
était his to rique puis qu’il s’agis sait de la pre mière vi site of fi cielle d’un
Sou ve rain pon tife dans un État mu sul man. L’évè ne ment a aussi im‐ 
pul sé l’ins ti tu tion na li sa tion du dia logue inter- religieux à l’échelle de
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la po li tique étran gère du Maroc. Dans le pro lon ge ment des ef forts
en tre pris par son dé funt père, Mo ham med VI af firme dé sor mais que «
le dia logue entre les re li gions est l'autre face du dia logue entre les ci‐ 
vi li sa tions et les cultures  »(2001). Plus ré cem ment, l’ac cueil du Pape
Fran çois par Mo ham med VI le 30 mars 2019 conso li dait cette orien ta‐ 
tion. Mo ham med VI s’est ex pri mé dans 4 langues (arabe, es pa gnol,
an glais et fran çais), le fran çais étant pré sen té par ce jour nal local
comme la langue des chré tiens vi vant au Maroc (en ma jo ri té afri cains)
et la langue de la di plo ma tie du Royaume 4.

Le deuxième do maine le plus vi sible de la « bridge buil ding di plo ma cy
» s’illustre par la pré fé rence af fi chée du Maroc pour la co opé ra tion
tri par tite, tri an gu laire ou tri la té rale in ter ré gio nale 5, qui ren voie à une
forme de co opé ra tion Nord- Sud-Sud com pre nant trois ac teurs dont
un do na teur, un ré ci pient et un ac teur pivot. Le Maroc am bi tionne de
s’ins crire dans cette troi sième ca té go rie. Les ac cords né go ciés jusqu’à
pré sent mo bi lisent prin ci pa le ment des ac teurs ins ti tu tion nels comme
la FAO ou la BAD ou en core des puis sances comme le Japon, ou la
France d’un côté, et des pays du Sud comme le Costa Rica ou le Niger
de l’autre côté (2015a). Dans la ma jo ri té des cas, le Maroc re con ver tit
les fi nan ce ments ac cor dés par le pre mier groupe d’ac teurs, en for ma‐ 
tion ou en aide di recte à des ti na tion du se cond groupe d’ac teurs.
Dans d’autres cas, il bé né fi cie d’un cadre ins ti tu tion nel fa vo rable à
une aide mu tuelle avec un autre pays du Sud 6. Pour les di plo mates
ma ro cains, la co opé ra tion tri par tite est pré sen tée comme un moyen
ef fi cace de « dis po ser de moyens sup plé men taires grâce à la par ti ci‐ 
pa tion des bailleurs de fonds in ter na tio naux » lé gi ti mée par l’ob jec tif
de «  faire bé né fi cier les Afri cains de l’ex per tise ma ro caine  » (2015a,
2008). Cette stra té gie avait été for mu lée au sein de plu sieurs or ga‐ 
nismes. Ce rap port sou ligne par exemple que «  le Maroc pour rait
jouer un rôle im por tant en sus ci tant une stra té gie de co opé ra tion tri‐ 
an gu laire, qui consiste à ca na li ser les fonds d’aide in ter na tio naux
pour fi nan cer des pro jets d’in fra struc ture en Afrique et d’en confier la
maî trise d’œuvre à des pres ta taires de ser vices ma ro cains, no tam‐ 
ment les bu reaux d’études, les en tre prises de génie civil et autres »
(2008). On re marque dès lors que d’in nom brables dis cours of fi ciels de
di plo mates, d’am bas sa deurs, de mi nistres, et du Pa lais royal mettent
en avant la spé cia li sa tion du Maroc dans la co opé ra tion tri par tite ou
tri an gu laire, ainsi que sa vo lon té de co opé rer avec les bailleurs (États
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ou or ga ni sa tions) qui s’in té ressent à l’Afrique 7. En étant au centre de
ce dis po si tif, l’État- pivot bé né fi cie de l’ex per tise du par te naire du
Nord tout en dis po sant d’un cadre d’exer cice et de va lo ri sa tion de cet
ap pren tis sage au Sud. Enfin, la lé gi ti ma tion du choix de ce cadre de
co opé ra tion conforte la place de l’État au «  juste mi lieu  » des
échanges in ter ré gio naux. Ces mis sions se font gé né ra le ment en
Afrique, en langue fran çaise.

II. De la fran co pho nie dans la po ‐
li tique afri caine du Maroc

II.1. En jeux et ré seaux de la po li tique
afri caine du Maroc : l’im por tance des
es paces Ouest et Centre- africain

La po li tique afri caine du Maroc est au jourd’hui conti nen tale mais c’est
à tra vers la co opé ra tion étroite avec les pays de l’es pace fran co phone
que cette po li tique a pu évo luer (Abou ra bi, 2016). Dans les re pré sen‐ 
ta tions géo po li tiques ma ro caines du conti nent afri cain, les Afriques
de l’Ouest, sa hé lienne et cen trale forment une aire de co opé ra tion
pri vi lé giée : le Sé né gal, la Côte d’Ivoire, le Gabon en consti tuent l’axe
prin ci pal, comme nous le ver rons par la suite, mais on peut comp ter
éga le ment le Mali, la Guinée- Bissau, la Gui née équa to riale, la Guinée- 
Conakry, le Niger, le Bénin, la RDC, le Congo, le Bur ki na Faso, ou en‐ 
core le Togo. Cette pré fé rence s’illustre no tam ment par la den si té et
la qua li té des échanges di plo ma tiques. On re marque que les pays où
Mo ham med VI s’est rendu le plus ré gu liè re ment ces quinze der nières
an nées coïn cident exac te ment avec les États fran co phones, à sa voir
le Gabon, la Côte d’Ivoire et le Sé né gal, et plus gé né ra le ment les pays
des en sembles AOF (Afrique Oc ci den tale Fran çaise) et AEF (Afrique
Equa to riale Fran çaise). La si gna ture de nom breux ac cords de co opé‐ 
ra tion avec les pays qui se si tuent dans ces ré gions at teste aussi de
cette pré fé rence. À cet égard, le Roi a dé cla ré à plu sieurs re prises
« l'im por tance des liens po li tiques et éco no miques entre le Royaume
et les pays de l'Afrique cen trale et de l'Ouest » (2014a).
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Dans un pre mier temps, le dé ve lop pe ment de la co opé ra tion franco- 
marocaine en Afrique du rant la Guerre froide a pous sé Has san II à
nouer des liens avec de nom breux chefs d’État d’Afrique fran co phone.
La co opé ra tion avec la France lui a aussi per mis de se rap pro cher des
Pré si dents de contrées plus loin taines comme le Zaïre ou le Gabon.
Mo ham med VI, alors prince hé ri tier, a connu de nom breux Pré si dents
dans l’in ti mi té, à l’exemple d’Ali Bongo, fils d’Omar Bongo. Ayant fré‐ 
quen té tous les deux les Pa lais de Li bre ville et de Rabat aux côtés de
leurs pères, Mo ham med VI et Ali Bongo se sont liés d’ami tié dès leurs
jeu nesses res pec tives (Péan, 2014) : cha cun d’entre eux pos sède au‐ 
jourd’hui une somp tueuse de meure chez l’autre, et les deux chefs
d’État se ren contrent fré quem ment. De la même façon, les presses
ma ro caine et sé né ga laise rap portent ré gu liè re ment les nom breuses
marques d’ami tié af fi chées entre Karim Wade, fils de l’an cien Pré‐ 
sident sé né ga lais Ab dou laye Wade, et Mo ham med VI (2013a) (THIAM,
2012). Une telle re la tion de proxi mi té peut être ob ser vée avec de
nom breuses autres per son na li tés po li tiques afri caines. Ainsi, en
même temps qu’il adhère au pos tu lat d’une «  fa mille fran co phone  »
(2013a), le Maroc voit dans les Afriques de l’Ouest et cen trale, un es‐ 
pace d’ap par te nance his to rique. La re con nais sance d’une iden ti té
col lec tive unis sant le Maroc et les pays d’Afrique oc ci den tale, re pose
aussi sur une his toire par ta gée, des liens com mer ciaux et re li gieux, et
une proxi mi té géo gra phique dont le Sa ha ra consti tue l’épi centre. Plus
ré cem ment, la de mande d’adhé sion à la CE DEAO for mu lée par le
Maroc confirme cette orien ta tion di plo ma tique (Abou ra bi, 2019).

32

 

II.2. L’OIF comme par te naire ins ti tu ‐
tion nel de co opé ra tion en Afrique
L’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie consti tue l’un des
le viers es sen tiels de cette co opé ra tion. L’adhé sion du Maroc à l’OIF
re monte à 1981 mais le Gou ver ne ment a fait preuve d’une im pli ca tion
par ti cu lière à par tir des an nées 2000. Ces quinze der nières an nées, le
Maroc a abri té de nom breux évè ne ments de l’OIF. Parmi les plus si‐ 
gni fi ca tifs, on peut citer la Confé rence mi nis té rielle de la Fran co pho‐ 
nie sur la So cié té de l’In for ma tion en 2003, la pre mière réunion du
co mi té de suivi de la Confé rence des Struc tures Gou ver ne men tales
char gées des Droits de l’Homme dans l’es pace fran co phone en 2004,
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ou en core le 2  congrès de l'As so cia tion Fran co phone des Com mis‐ 
sions Na tio nales des Droits de l'Homme en 2007. Les sec teurs de co‐ 
opé ra tion entre le Maroc et l’OIF sont mul tiples (culture, santé, tech‐ 
no lo gies, éner gie etc.) mais seule ment trois do maines ont fait l’objet
d’une prio ri sa tion et d’un en ga ge ment par ti cu lier par le Gou ver ne‐ 
ment : il s’agit des droits de l’Homme, de la pro mo tion de la dé mo cra‐ 
tie, et de l’édu ca tion. À tra vers ces trois vo lets, le Royaume contri bue
à ren for cer la pra tique de la langue fran çaise et la dif fu sion des va‐ 
leurs dé mo cra tiques oc ci den tales sur le conti nent afri cain, dans un
contexte où la ques tion de la langue consti tue une di men sion dé ter‐ 
mi nante de l’in fluence de la France. La pra tique de la langue fa ci lite
les échanges éco no miques et cultu rels de la puis sance fran çaise avec
le Magh reb et l’Afrique sub sa ha rienne, et condi tionne plus gé né ra le‐ 
ment le ni veau des re la tions franco- africaines.

ème

La Fran co pho nie consti tue un ré seau de pays qui se re con naissent
une af fi ni té élec tive au tour de la langue et des va leurs fran co phones,
ce qui per met au Royaume non seule ment d’élar gir son ré seau di plo‐ 
ma tique mais aussi de pro je ter sa pro fon deur stra té gique dans le
sillage de la France. La so li da ri té fran co phone afri caine est aussi
réelle que vi sible dans le champ po li tique in ter na tio nal, no tam ment à
l’ONU. Elle consti tue pour le Royaume un outil de désen cla ve ment,
qui lui ouvre des pers pec tives d’in ser tion et d’in té gra tion dans le sys‐ 
tème afri cain. Comme le re marque Fré dé ric Cha rillon, la fran co pho‐ 
nie consti tue une pro fon deur stra té gique «  au sens d’un es pace
d’appui, de so li da ri té po ten tielle, de res sources certes im ma té rielles
mais néan moins mo bi li sables, et ca pables à ce titre de pro po ser des
évo lu tions sou hai tables, de ré sis ter à des normes ou des orien ta tions
non sou hai tées  » (Cha rillon, 2013), pour tous ceux qui l’animent. De
façon ré flexive, elle ren force le poids de l’iden ti té fran co phone dans
l’af fir ma tion de l’iden ti té de rôle du Maroc sur la scène afri caine. Plus
gé né ra le ment, la fran co pho nie et l’usage du fran çais fa ci litent le dia‐ 
logue entre le Magh reb et l’Afrique sub sa ha rienne, en par ti cu lier l’es‐ 
pace sahélo- saharien, d’au tant plus que les deux ré gions tra versent
ac tuel le ment des défis sé cu ri taires com muns.
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II.3. For ma tion uni ver si taire et di plo ‐
ma tie d’ex per tise : des le viers d’in ‐
fluence fran co phones
Dans le cadre de cette di plo ma tie d’in fluence, le gou ver ne ment en‐ 
cou rage la for ma tion des étu diants sub sa ha riens au Maroc. Cette po‐ 
li tique n’est pas nou velle, elle dé coule d’une co opé ra tion bi la té rale
éta blie avec de nom breux pays afri cains au début des an nées 1970
(Barre, 1996). Les ca pa ci tés d’ac cueil et l’oc troi de bourses d’études
ont néan moins fait l’objet d’une aug men ta tion consi dé rable du rant la
der nière dé cen nie. Bien que le mon tant des bourses soit dé ri soire
(750 DH/mois) et l’ac com pa gne ment ins ti tu tion nel assez faible 8, les
offres de bourses émises par l’Agence Ma ro caine de Co opé ra tion In‐ 
ter na tio nale (AMCI), re layées par les am bas sades du Royaume en
Afrique, pro meuvent le Maroc comme un pôle uni ver si taire conti nen‐ 
tal. Cette po li tique a at ti ré de nom breux étu diants, issus de pays de
plus en plus di vers. À leur tour, les gou ver ne ments afri cains en cou‐ 
ragent la for ma tion de leurs res sor tis sants au Maroc en of frant des
bourses com plé men taires : par exemple, les Ga bo nais sou hai tant étu‐ 
dier au Maroc peuvent pré tendre à une bourse al lant jusqu’à 200
euros par mois (Ber riane, 2012), soit presque le sa laire moyen ma ro‐ 
cain. Entre 2016 et 2017, l’AMCI a comp té près de 11000 étu diants
étran gers dont 8000 Afri cains bour siers et 1000 non bour siers. À titre
com pa ra tif, on comp tait en 1994-1995 quelque 1040 ins crits. Ces
chiffres concernent uni que ment les éta blis se ments pu blics. Les éta‐ 
blis se ments pri vés, en plein essor de puis les an nées 1990, ac cueillent
éga le ment un nombre crois sant d’étu diants afri cains chaque année,
sur tout dans les for ma tions de li cence, mas ter, et cadre 9. Na tu rel le‐ 
ment, plus de la moi tié des étu diants afri cains pro viennent des pays
fran co phones si tués dans l’es pace d’in fluence pri vi lé gié du Royaume,
en par ti cu lier le Sé né gal (sur tout que les Sé né ga lais n’ont pas be soin
d’une au to ri sa tion de tra vail pour s’ins tal ler au Maroc après leurs
études). L’ac tion de l’AMCI, orien tée pres qu’ex clu si ve ment vers
l’Afrique, est plei ne ment ins crite dans la po li tique étran gère du
Maroc, comme le dé montre l’en cart consa cré à ce sujet sur le site de
l’agence, ré di gé dans le sens du cadre dis cur sif de lé gi ti ma tion éta bli
par le Pa lais 10. L’AMCI sou tient par ailleurs la CESAM (Confé dé ra tion
des étu diants et des sta giaires afri cains au Maroc), as so cia tion qui as ‐
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sure le re lais entre les étu diants et les ad mi nis tra tions du gou ver ne‐ 
ment, et or ga nise des ac ti vi tés para- universitaires. En contri buant au
fi nan ce ment de la CESAM, l’AMCI conforte sa vi si bi li té et dé ve loppe
un ré seau qui at tire de nou veaux étu diants chaque année. Entre 2002
et 2008, le nombre d’étu diants étran gers au Maroc a dès lors tri plé.
Tan dis que près de 68 % d’entre eux pro ve naient d’Afrique sub sa ha‐ 
rienne, en vi ron 85 % des étu diants sub sa ha riens ont bé né fi cié d’une
bourse de l’AMCI.

A tra vers ce rayon ne ment uni ver si taire, le gou ver ne ment contri bue
d’une part à la dif fu sion de la langue arabe (clas sique) et de la théo lo‐ 
gie mu sul mane parmi les étu diants mu sul mans, et d’autre part à la
pro mo tion de la langue fran çaise et du mo dèle uni ver si taire eu ro péen
(Ber riane, 2012). En de hors des études théo lo giques, la plu part des
do maines d’études uni ver si taires pri vi lé giés par les Afri cains (éco no‐ 
mie, sciences, droit) sont en sei gnés en langue fran çaise, selon le mo‐ 
dèle uni ver si taire fran çais, conso li dant le par te na riat ré no vé franco- 
marocain en Afrique. Il en va de même pour le sec teur de for ma tion
privé, qui s’aligne sur les stan dards du gou ver ne ment pour as su rer
l’équi va lence de leurs di plômes. Les étu diants afri cains peuvent ainsi
suivre une for ma tion au Maroc dans le privé et ob te nir un di plôme
re con nu en Eu rope ou au Ca na da, leur per met tant de pour suivre un
troi sième cycle dans ces pays par exemple. À ce titre, de nom breux
éta blis se ments pu blics et pri vés ont éta bli des par te na riats avec des
uni ver si tés étran gères, en par ti cu lier en France. Le Royaume ap pa raît
de ce fait tout aussi bien comme une des ti na tion uni ver si taire que
comme un trem plin vers les pôles uni ver si taires du Nord.

36

En de hors du sys tème LMD (Licence- Master-Doctorat), la co opé ra‐ 
tion cultu relle prend aussi la forme de stages ou de for ma tions pro‐ 
fes sion nelles des ti nées aux cadres su pé rieurs, et de mis sions d’ex per‐ 
tise of ferte au Maroc ou dans les pays afri cains par des Ma ro cains.
Entre 2001 et 2013, quelque 600 stages ont été or ga ni sés au Maroc et
près de 250 mis sions d’ex per tise ont été ef fec tuées à l’étran ger. De
même, quelque 900 cadres ont suivi une for ma tion au Maroc dans le
cadre d’ac cords tri par tites. De la même façon que l’AMCI, l’Of fice de
la For ma tion Pro fes sion nelle et de la Pro mo tion du Tra vail oc troie
des bourses à des res sor tis sants afri cains. Toutes ces for ma tions sont
dis pen sées dans des sec teurs très tech niques dans les do maines de la
pêche, de l’agri cul ture, de l’eau, de l’in fra struc ture, de l’éner gie ou des
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tech no lo gies de l’es pace, en fonc tion des be soins. Cette « di plo ma tie
d’ex per tise », uti li sée par de nom breux pe tits et moyens États émer‐ 
gents ou émer gés, par ti cipe de la dif fu sion des normes tech niques,
du sys tème ju ri dique et d’une cer taine concep tion du dé ve lop pe ment
propre au Maroc, et par ex ten sion propre à la France, dans la me sure
où une par tie de ce savoir- faire est em prun té aux normes et à l’ex pé‐ 
rience fran çais, et plus gé né ra le ment eu ro péens. En fai sant usage de
la di plo ma tie d’ex per tise, le Maroc re pro duit un le vier d’ac tion en
vogue dans les re la tions in ter na tio nales tout en contri buant in di rec‐ 
te ment à dif fu ser les normes fran çaises. Le pro jet de créa tion d’une
agence gou ver ne men tale char gée de la mu tua li sa tion des offres de
for ma tion mul ti sec to rielle en di rec tion de l’Afrique, «  Ex per tise
Maroc », est déjà à l’étude au sein du Mi nis tère de l’Eco no mie et des
Fi nances. Cette struc ture sera bâtie sur le mo dèle de l’agence « Ex‐ 
per tise France » et bé né fi cie ra de son sou tien(2015b).

Le Maroc est de ce fait re pré sen té à la fois comme un « pays tiers » et
comme un « re lais » par le gou ver ne ment fran çais (Ten zer, 2008). Ce
der nier a déjà conçu une di plo ma tie d’ex per tise à des ti na tion du
Maroc en plus du dé ve lop pe ment d’ac tions conjointes franco- 
marocaines dans le do maine de l’ex per tise en Afrique, deux vo lets qui
offrent au tant des pers pec tives de co opé ra tion et d’in fluence fran‐ 
çaise au Maroc. La France a conscience que «  le Maroc est aussi au
centre d’une stra té gie ré gio nale as so ciant l’Eu rope et d’autres pays de
l’Afrique sub sa ha rienne » (Ten zer, 2008, 196). Dans cette pers pec tive,
les liens du gou ver ne ment avec l’AFD ont été pro gres si ve ment ren for‐ 
cés pour as su rer l’ap pli ca tion de la nou velle doc trine fran çaise à
l’égard du Maroc, ca rac té ri sée par le ren for ce ment du rôle de la
France en tant que « conseiller » et « ap port stra té gie » dans le do‐ 
maine de l’ex per tise mul ti sec to rielle et du dé ve lop pe ment (Ten zer,
2008, 194‐200). Cette po li tique s’ins crit dans un contexte où la
France, tout comme le Maroc, a placé l’Afrique au «  centre des ré‐ 
flexions à conduire sur les formes que prend notre ex per tise tech‐ 
nique, que ce soit pour les ac tions au jourd’hui di rec te ment as su mées
par l’État (no tam ment les fonds de so li da ri té prio ri taire – FSP) ou
pour les prêts dis tri bués par l’AFD » (Ten zer, 2008, 205).

38

Pa ral lè le ment, le Maroc s’est spé cia li sé dans la for ma tion mi li taire 11 :
une façon ha bile de se dé ta cher du cadre de co opé ra tion fran çais
dans le do maine de l’ex per tise, tout en conti nuant à bé né fi cier de
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l’ex pé rience et à s’ins pi rer du mo dèle de la France. Au cune étude sta‐ 
tis tique sur la pro ve nance et le nombre de mi li taires afri cains for més
au Maroc n’a été pu bliée  ; aucun rap port par le men taire ne traite ce
sujet, et au cune des ins ti tu tions char gées de l’en ca dre ment in ter ro‐ 
gées n’a pu nous trans mettre ces in for ma tions. Il ap pa raît néan moins
que le Royaume a signé de nom breux ac cords de co opé ra tion mi li‐ 
taire bi la té raux en Afrique dès le début des an nées 1970 avec le Sé né‐ 
gal, le Gabon, la Ré pu blique Cen tra fri caine, le Mali, ou en core le Bur‐ 
ki na Faso. De nom breux res sor tis sants des pays fran co phones
d’Afrique de l’Ouest, cen trale et sa hé lienne ef fec tuent une par tie ou la
to ta li té de leur for ma tion mi li taire au sein du Royaume. Le Maroc au‐ 
rait re fu sé de faire par tie du ré seau des ENVR (Ecoles Na tio nales à
Vo ca tion Ré gio nales, centres de for ma tions mi li taires fran çais), tan dis
que le gou ver ne ment fran çais en tend aug men ter le nombre de ces
écoles en Afrique. Il ap pa raît que le Royaume en tend dé ve lop per son
propre ré seau afri cain à tra vers la for ma tion bi la té rale. Fait illus tra tif
de cette ten dance, en 2012, Rabat et Ba ma ko ont signé un pre mier ac‐ 
cord de for ma tion de 200 mi li taires ma liens au Maroc, suivi d’autres
ac cords les an nées sui vantes avec les pays de la ré gion.

On s’aper çoit aussi, plus gé né ra le ment, que de nom breux mé de cins,
jour na listes, en tre pre neurs ou in gé nieurs afri cains ont ef fec tué leurs
études au Maroc. Parmi eux, cer tains ont eu des postes de di ri geants
à l’exemple d’An gé lique Ngoma, an cienne Mi nistre de la dé fense au
Gabon ; d’Isaac Zida, Lieutenant- colonel dé si gné en 2014 pour di ri ger
le ré gime de tran si tion bur ki na bé après la chute de Blaise Com pao ré ;
ou en core de Dji bril Bas sole, Of fi cier gé né ral et an cien Mi nistre des
Af faires étran gères au Bur ki na Faso  : la liste en est longue. Ces per‐ 
sonnes consti tuent des par te naires de choix dans la co opé ra tion bi la‐ 
té rale sec to rielle et illus trent les ef fets du dis po si tif di plo ma tique mis
en place par le Maroc. Ils illus trent éga le ment le dé ve lop pe ment de
cette po li tique de for ma tion, et donnent un aper çu des re tom bées
po li tiques dont pour raient bé né fi cier le Royaume à terme, dans ses
rap ports avec les di ri geants du conti nent.

40

Tous ces exemples illus trent l’éten due des le viers de la di plo ma tie
afri caine du Maroc qui re posent sur l’usage et la pro mo tion du fran‐ 
çais. Ces le viers s’ins crivent dans le cadre de la mo der ni sa tion de la
di plo ma tie ma ro caine qui s’ins pire des pra tiques de la di plo ma tie
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NOTES

1  Un « tour de pa role » ren voie à la cir cu la tion d’une ex pres sion ou d’un en‐ 
semble de pro pos au tour d’une thé ma tique unique, for mant un ré seau dia‐ 
lo gique (Du pret et al., 2008).

2  http://www.mission- maroc.ch/fr/pages/16.html.

3  En tre tien avec un di plo mate, Mi nis tère des Af faires étran gères et de la
Co opé ra tion, Rabat, mai 2013.

4  http://www.mission- maroc.ch/fr/pages/16.html.

5  Dans cette étude, nous nous ré fé rons aux no tions de co opé ra tion tri an‐ 
gu laire, tri par tite et tri la té rale de façon in ter chan geable, à l’ins tar des dis‐ 
cours po li tiques au Maroc. À noter tou te fois que Rhee dis tingue sub ti le ment
deux de ces no tions. Selon l’au teur la co opé ra tion tri an gu laire ren voie au
sou tien mul ti la té ral du Nord en fa veur de la co opé ra tion Sud- Sud, tan dis
que la co opé ra tion tri la té rale ren voie une co opé ra tion Nord- Sud-Sud for‐ 
ma li sée (Rhee, 2010).

6  C’est le cas par exemple avec la co opé ra tion tri par tite Al le magne – Maroc
– Costa Rica (2013b).

7  « Le Maroc consti tue un maillon es sen tiel dans la Co opé ra tion tri par tite
et mul ti la té rale, en par ti cu lier pour as su rer la sé cu ri té, la sta bi li té et le dé‐ 
ve lop pe ment en Afrique » (2014b).

8  « Le mon tant de la bourse de for ma tion est de sept cent cin quante Di‐ 
rhams (750,00) par mois, soit à titre in di ca tif 89 dol lars amé ri cains, quel que
soit le cycle, la na ture de la for ma tion et sa durée. (…) La bourse de for ma‐ 
tion est une bourse d’ap point. Son oc troi n’im plique en aucun cas la prise en
charge des frais d’ins crip tion, d’in ter nat, de trans port ou toutes autres
charges in hé rentes à la pour suite des études, et qui de meurent à la charge
de l’étu diant ». Site de l’AMCI : www.amci.ma/10.html.

9  Dans les for ma tions de li cence et de mas ter, les Sub sa ha riens re pré‐ 
sentent plus de la moi tié des étu diants étran gers ins crits au Maroc. Dans les

sa-responsabilite-sur-le-vote-de-la-loi
-cadre-sur-leducation_1633853/.

(2019c), « Loi- cadre sur l’en sei gne ment :
un débat chaud at ten du au Par le ment »,
Mé dias24, 02/01/2019 dis po nible sur : h

ttps://www.me dias24.com/MAROC/
NA TION/PO LI TIQUE/188828- Loi-cadr
e-sur-l-enseignement-un-debat-chaud
-attendu-au-Parlement.html.
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for ma tions de cadres (em ployés d’en tre prises ou d’ins ti tu tions pu bliques
ap par te nant aux ca té go ries su pé rieures des sa la riés) ils re pré sentent plus
de 80 %. Dans les for ma tions doc to rales, ils ne re pré sentent que 15 % des
étu diants ins crits. Cette ré par ti tion s’ex plique par le fait qu’il existe un plus
large choix de for ma tions fran co phones en li cence, mas ter et for ma tion de
cadre, que dans les cur sus de doc to rats, pour la plu part ara bo phones (Ber‐ 
riane, 2012).

10  L’AMCI pro meut la re con nais sance des liens cultu rels maroco- africains,
la place du Maroc dans la co opé ra tion Sud- Sud, et le rôle des vi sites royales
en Afrique dans le dé ve lop pe ment de la di plo ma tie : http://www.amci.ma/p
em.html.

11  A noter que le Maroc a sup pri mé son mi nis tère de la dé fense à la suite
d’un coup d’État à l’en contre du dé funt Roi Has san II. Il existe une armée ac‐ 
tive et com bat tante mais celle- ci dé pend ad mi nis tra ti ve ment d’un mi nis tère
dé lé gué au près du chef de gou ver ne ment.

RÉSUMÉS

Français
Le Maroc est confron té aux défis lin guis tiques posés par la construc tion de
son iden ti té en tant qu’État. Pen dant long temps, l’arabe a été fa vo ri sé
comme moyen de ré sis ter aux normes des an ciens co lo ni sa teurs et re va lo ri‐ 
ser la re li gion mu sul mane et l’his toire des em pires ma ro cains suc ces sifs. Le
fran çais n’a ja mais été aban don né comme deuxième langue ad mi nis tra tive
mais il a été sup pri mé de l’en sei gne ment pri maire et se con daire au len de‐ 
main de l’in dé pen dance. De puis une quin zaine d’an nées, avec le choix de
l’ou ver ture lin guis tique an non cé par le roi Mo ham med VI et illus tré no tam‐ 
ment par une va lo ri sa tion of fi cielle de langue ama zi ghe, le débat sur la place
du fran çais dans l’en sei gne ment et plus gé né ra le ment comme l’une des
langues na tio nales, re fait débat. Le choix de l’arabe clas sique, du fran çais ou
des dia lectes comme langues d’en sei gne ment fait ac tuel le ment l’objet d’un
im por tant pro jet de ré forme qui peut prendre plu sieurs an nées. Ces pré fé‐ 
rences idéo lo giques émanent des dif fé rents par tis mais sont sur tout dé ter‐ 
mi nés par les nou velles orien ta tions de po li tique étran gère. Ré so lu ment
tour né vers l’Afrique, le Maroc am bi tionne d’être re con nu comme une puis‐ 
sance conti nen tale. La di plo ma tie ma ro caine a noué de re la tions étroites
avec les pays fran co phones en pre mier lieu, en ren for çant les échanges éco‐ 
no miques mais aussi mi gra toires. Une im por tante dia spo ra afri caine de dif‐ 
fé rentes ori gines a migré vers le Royaume, no tam ment pour pour suivre des
études en fran çais. D’un autre côté, les sec teurs pu blic comme privé doivent
ren for cer les ni veaux lin guis tiques de leurs em ployés, no tam ment le fran‐ 
çais, afin d’ac com pa gner cet élan na tio nal vers l’Afrique. Ainsi la for ma tion

http://www.amci.ma/pem.html
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uni ver si taire et la di plo ma tie d’ex per tise sont de ve nues des le viers non né‐ 
gli geables au sein de cette di plo ma tie, et contri buent de façon ré flexive à
fa çon ner l’iden ti té du Maroc, qui se veut au croi se ment des cultures et des
ci vi li sa tions. Qua li fiée dans cet ar ticle de «  juste mi lieu », l’iden ti té de rôle
du Maroc, au sens donné par la théo rie construc ti viste des re la tions in ter‐ 
na tio nales, se construit ainsi le contexte de la po li tique afri caine du
Royaume. La di men sion fran co phone de la po li tique étran gère ma ro caine
est d’abord si tuée au tour d’un enjeu lin guis tique, avant d’être ins ti tu tion‐ 
nelle (la Fran co pho nie) ou po li tique (la fran co phi lie).

English
Mo rocco faces the lin guistic chal lenges of build ing its iden tity as a state. For
a long time, Ar abic was fa voured as a mean of res ist ing the norms of the
former col on izers and value the Muslim re li gion and the his tory of suc cess‐ 
ive Mo roc can em pires. French was never aban doned as a second ad min is‐ 
trat ive lan guage, but it was re moved from primary and sec ond ary edu ca tion
after in de pend ence. For the past fif teen years or so, with the choice of lin‐ 
guistic open ness an nounced by King Mo hammed VI and il lus trated in par‐ 
tic u lar by an of fi cial en hance ment of the Amazigh lan guage, the de bate on
the place of French in edu ca tion and more gen er ally as one of the na tional
lan guages has been re opened. The choice of clas sical Ar abic, French or dia‐ 
lects as lan guages of in struc tion is cur rently the sub ject of a major re form
pro ject that may take sev eral years. These ideo lo gical pref er ences em an ate
from the vari ous parties but are mainly de term ined by new for eign policy
ori ent a tions. Res ol utely ori ented to wards Africa, Mo rocco aims to be re cog‐ 
nized as a con tin ental power. Mo roc can dip lomacy has es tab lished close re‐ 
la tions with French- speaking coun tries in the first place, by strength en ing
eco nomic but also mi grat ory ex changes. A large African di a spora of dif fer‐ 
ent ori gins has mi grated to the King dom, par tic u larly to pur sue stud ies in
French. On the other hand, both the pub lic and private sec tors must en‐ 
hance the lan guage skills of their em ploy ees, par tic u larly in French, in order
to sup port this na tional drive to wards Africa. Thus, uni ver sity train ing and
ex pert ise dip lomacy have be come sig ni fic ant levers within this dip lomacy
and con trib ute in a re flex ive way to shap ing Mo rocco's iden tity, which aims
to be at the cross roads of cul tures and civil iz a tions. De scribed in this art icle
as "Golden mean", Mo rocco's role iden tity, in the sense given by the con‐ 
struct iv ist the ory of in ter na tional re la tions, is thus con struc ted in the con‐ 
text of the King dom's African policy. The French- speaking di men sion of
Mo roc can for eign policy is first of all based on a lin guistic stake , be fore
being in sti tu tional (Fran co phonie) or polit ical (Fran co philia).
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