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TEXTE

In ven té par le géo graphe fran çais Oné sime Re clus en 1880 (Re clus,
1886, 422) pour dé fi nir l'es pace de dif fu sion de la langue fran çaise au
ni veau mon dial, le mot fran co pho nie re fait sur face en no vembre 1962
à l’oc ca sion d’un nu mé ro spé cial de la Revue Es prit consa cré au
« Fran çais langue vi vante » (Es prit, 1962 ; La vo dra ma, 2007). Huit mois
après les ac cords d’Évian ayant mis un terme à la guerre d’Al gé rie,
plu sieurs au teurs mettent en avant l'im por tance de la langue fran‐ 
çaise comme fac teur de dia logue et vec teur d’in té rêts com muns sur
la scène in ter na tio nale. Pour au tant, l'idée que le lien lin guis tique et
cultu rel puisse consti tuer le creu set d’un pro jet de re grou pe ment
entre États est en core loin d'être évi dente et trans pa rait seule ment
sous la plume du Qué bé cois Jean- Marc Léger qui ap pelle « à édi fier
une vé ri table com mu nau té fran co phone » (Es prit, 1962, 569). Ce n'est
qu'à par tir de 1964 que la Fran co pho nie prend un sens po li tique,
lorsque le pré sident du Sé né gal, Léo pold Sédar Sen ghor, pro pose
d'ins ti tu tion na li ser la re la tion entre la France et ses par te naires afri ‐
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cains au tour du concept de Fran co pho nie (Durez, 2019). En 1966, le
pré sident sé né ga lais par vient à faire adop ter un avant- projet de Fran‐ 
co pho nie à l'is sue d'un Som met de l'Or ga ni sa tion com mune afri caine
et mal gache (OCAM) à An ta na na ri vo du 25 au 28 juin 1. Le pro jet de
l'OCAM est com po sé de « trois cercles concen triques de so li da ri té ».
Dans le pre mier cercle se re trou ve rait la France, les pays de l'OCAM
ainsi que d'autres pays du Sud comme le Mali ou Haïti. Dans le
deuxième cercle vien drait s'ajou ter les États du Magh reb, le Liban, et
les an ciennes co lo nies de l'In do chine fran çaise (Cam bodge, Laos
Viet nam). Enfin, le troi sième cercle se rait in té gré par les autres pays
du Nord  : Ca na da, Bel gique, Suisse, Luxem bourg. Selon le sché ma
sen gho rien, le pre mier cercle pour rait trai ter des pro blèmes éco no‐ 
miques et mo né taires liés à la zone franc, tan dis que le troi sième
cercle n'abor de rait que les thé ma tiques de la culture et de l'édu ca tion
(Guillou, Phan- Labays, 2011).

Mal gré le sou tien de ses ho mo logues afri cains, Sen ghor se heurte à
l'op po si tion de la France. Tout en re con nais sant l'exis tence d'une
« réa li té fran co phone », de Gaulle re fuse de re mettre en cause la po‐ 
li tique franco- africaine fon dée sur le bi la té ra lisme au pro fit de l'édi fi‐ 
ca tion d'un pro jet de Fran co pho nie mul ti la té rale (Foc cart, 1997, 360).
Au cours des an nées sui vantes, la po si tion de la France va tou te fois
s’in flé chir et per mettre la créa tion en 1970 d’une pre mière or ga ni sa‐ 
tion in ter gou ver ne men tale  : l'Agence de Co opé ra tion cultu relle et
tech nique (ACCT) qui voit le jour à l'is sue de deux confé rences à Nia‐ 
mey en 1969 et 1970. Si cette évo lu tion n’au rait pas eu lieu sans l’in sis‐ 
tance de Léo pold Sédar Sen ghor et le sou tien de ses ho mo logues de
l’OCAM, ce sont avant tout les en jeux liés à la re la tion avec le Qué bec
qui ont conduit la di plo ma tie fran çaise à en dos ser le pro jet de créa‐ 
tion d'une Fran co pho nie in ter gou ver ne men tale. En ex plo rant l’en che‐ 
vê tre ment des en jeux liés à la po li tique franco- africaine avec ceux de
la po li tique franco- québécoise, cet ar ticle qui s’ap puie sur des do cu‐ 
ments d’ar chives du Se cré ta riat gé né ral aux Af faires afri caines et mal‐ 
gaches (SGAAM) et du Quai d’Orsay, vise à ap por ter un éclai rage nou‐ 
veau sur le rôle des dif fé rents ac teurs du sys tème dé ci sion nel fran‐ 
çais et sur les ob jec tifs pour sui vis par le gé né ral de Gaulle en ma tière
de Fran co pho nie.
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Dans la pre mière par tie, nous ver rons que la vo lon té du gou ver ne‐ 
ment du Qué bec de fon der sa per son na li té ex té rieure sur une union
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lin guis tique a conduit le gou ver ne ment fran çais à adop ter une at ti‐ 
tude plus po si tive face aux ini tia tives sur la Fran co pho nie. Dans la se‐ 
conde par tie, nous ver rons que tout en s'ap puyant sur l'exis tence
d'un « lobby du Qué bec » et sur le SGAAM le gé né ral de Gaulle a sou‐ 
hai té conser ver la haute main sur la po li tique fran çaise de la Fran co‐ 
pho nie en veillant à la fois au main tien de la prio ri té qué bé coise et à
la pré ser va tion des in té rêts de sa po li tique afri caine.

I. « Au nom du Qué bec » : le ral lie ‐
ment de la France au pro jet de
Fran co pho nie in ter gou ver ne ‐
men tal
Du rant sa cam pagne de 1966 pour pro mou voir le pro jet de l’OCAM, le
pré sident Sen ghor ne se contente pas de se dé pla cer en Afrique sub‐
sa ha rienne et au Magh reb, puis qu’il ef fec tue éga le ment une vi site au
Ca na da du 19 au 22 sep tembre. À cette oc ca sion, le pre mier mi nistre
du Qué bec, Da niel John son, ap porte son sou tien « à l’idée de la créa‐ 
tion d’une com mu nau té des pays fran co phones ». En re vanche, si le
gou ver ne ment du Ca na da ac corde un don de 500 000 dol lars de den‐ 
rées ali men taires ainsi que l'en voi de trente pro fes seurs et tech ni‐ 
ciens au Sé né gal, en ce qui concerne le pro jet de Fran co pho nie, le mi‐ 
nistre des Af faires étran gères Paul Mar tin ex prime sa pré fé rence pour
une co opé ra tion non gou ver ne men tale en pro po sant « une or ga ni sa‐ 
tion in ter na tio nale es sen tiel le ment pri vée, fon dée sur des as so cia‐ 
tions ». 2

4

Après le dé part de Sen ghor, le gou ver ne ment qué bé cois cherche à
tirer pro fit de la vi site du pré sident sé né ga lais, en pro po sant d’or ga‐ 
ni ser la tenue d’une confé rence des mi nistres de l'Édu ca tion des pays
fran co phones (Ma lone, 1971, 98). Cette vo lon té de re cen trer le pro jet
de Sen ghor sur l'édu ca tion, vise à per mettre une par ti ci pa tion du
Qué bec de façon in dé pen dante. Elle s'ins crit ainsi dans la suite lo‐ 
gique de l'En tente sur l'Édu ca tion si gnée entre la France et le Qué bec
le 27 fé vrier 1965 et donne tout son sens à la doc trine Gérin- Lajoie,
du nom du mi nistre de l'Édu ca tion du Qué bec qui pro cla ma la vo lon té
de la pro vince d'ap pli quer ses com pé tences in ternes au ni veau in ter ‐
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na tio nal dans une al lo cu tion de vant les membres du corps consu laire
de Mont réal le 12 avril 1965 (Mi chaud, 2006, 263-277 ; Mesli, 2014).

Le 24 oc tobre 1966, ré agis sant à la pro po si tion de John son, lors d'une
dé cla ra tion à la chambre des com munes, Paul Mar tin pré vient que
« la pra tique in ter na tio nale exige que le gou ver ne ment ca na dien soit
char gé de l’or ga ni sa tion d’une confé rence in ter gou ver ne men tale qui
se tien drait au Ca na da ». Pour contrer la pro po si tion du Qué bec, le
gou ver ne ment fé dé ral mo di fie une pre mière fois sa po si tion sur la
Fran co pho nie en pré co ni sant la mise en place d'une or ga ni sa tion po‐ 
li tique qui ne se conten te rait pas de trai ter des do maines de com pé‐ 
tences re ven di qués par le Qué bec dans le cadre de la doc trine Gérin- 
Lajoie (Gen dron, 2006, 116-136).

6

 

Pour dé fendre sa nou velle po si tion et faire en sorte de s'im po ser vis- 
à-vis des autres pays fran co phones comme le seul re pré sen tant lé gi‐ 
time de la Fran co pho nie en Amé rique du Nord, le pre mier mi nistre
Les ter Pear son en voie son se cré taire par le men taire Pierre El liott
Tru deau ef fec tuer une mis sion en Afrique à la fin du mois de jan vier
1967. L'am bas sa deur de France à Ot ta wa Fran çois Leduc ob serve que
«  sous cou vert de prises de contact au titre de l’aide ex té rieure, sa
mis sion a été éten due à la plu part des pays in té res sés aux pro jets de
la Com mu nau té cultu relle fran co phone » 3. Lors de sa mis sion qui le
conduit suc ces si ve ment au Ca me roun, en Côte d’Ivoire, en Tu ni sie et
au Sé né gal, Tru deau par vient à dis sua der Léo pold Sédar Sen ghor
d'in vi ter le Qué bec pour la réa li sa tion d'une confé rence des mi nistres
de l'Édu ca tion fran co phones (Gen dron, 2006, 123-124). Grâce à sa
tour née di plo ma tique, qui s'ac com pagne d'une nou velle aug men ta‐ 
tion de l'aide ca na dienne des ti née à l’Afrique fran co phone, le gou ver‐ 
ne ment ca na dien par vient donc à ga gner du ter rain sur le Qué bec 4.
En re vanche, en rai son des ré ti cences de plu sieurs chefs d'État afri‐ 
cains en vers l'idée d'une or ga ni sa tion trop po li tique de la Fran co pho‐ 
nie, le Ca na da ajuste une nou velle fois sa po si tion en re ve nant à sa
pro po si tion de créa tion d'une « as so cia tion in ter na tio nale de so li da ri‐ 
té fran co phone de na ture es sen tiel le ment pri vée » 5.
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I.1. L’at ti tude fran çaise face au pro jet de
Fran co pho nie bou le ver sée par l’in té rêt
du Qué bec
La vi site de Sen ghor au Ca na da ap pa raît donc comme un mo ment
char nière pour le pro jet fran co phone. En lan çant l'avant- projet de
l'OCAM en Amé rique du Nord, le pré sident sé né ga lais a en effet
contri bué à faire de la ques tion de la mise en place de la Fran co pho‐ 
nie un enjeu de la ri va li té entre le Qué bec et le Ca na da. Dans un pre‐ 
mier temps, cette évo lu tion n’a pas d’in fluence sur la po si tion de la
France. Si Ha ma ni Diori an nonce après une ren contre avec de Gaulle
le 27 jan vier 1967, que la France « est sor tie de sa ré serve et qu'elle
cau tion ne ra la po li tique que nous avons dé fi ni de puis Ta na na rive », le
8 mai le pré sident fran çais re jette la pro po si tion de Foc cart vi sant à
faire poser une ques tion sur la Fran co pho nie du rant une confé rence
de presse en es ti mant qu'il s'agit d'une «  his toire dé pas sée  » qui
« n’in té resse plus per sonne » (Ka za di 2010, 52 ; Foc cart, 1997, 545,625).
Le thème de la Fran co pho nie est éga le ment ab sent du cé lèbre voyage
ef fec tué par le gé né ral de Gaulle au Qué bec à l'été 1967, ponc tué par
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le dis cours au bal con de l'hô tel de ville de Mont réal le 24 juillet 1967
au cours du quel il ef fec tue un pa ral lèle entre l'at mo sphère de Mont‐ 
réal et celle de Paris au mo ment de la Li bé ra tion et pro nonce la
phrase « Vive le Qué bec libre » (Cour teaux 2017 ; Du chesne 2017 ; Tar‐ 
dieu 2017). Pour le pré sident fran çais, il im porte avant tout de faire en
sorte que la pro vince fleur de li sée s'af firme comme une en ti té sou ve‐ 
raine et se dote des at tri buts d'un vé ri table État. Or le pré sident fran‐ 
çais sait qu'il ne peut ral lier à sa cause une ma jo ri té de pays fran co‐ 
phones et que c'est donc es sen tiel le ment à tra vers sa re la tion avec la
France que le Qué bec pour ra dé ve lop per sa per son na li té in ter na tio‐ 
nale. 6 A son re tour du Qué bec, il confie ainsi à Alain Pey re fitte qu'il
sou haite « pro po ser au Qué bec une co opé ra tion bi la té rale de plus en
plus étroite, qui abou ti ra de facto à ce que la France traite avec le
Qué bec comme un État sou ve rain » (Pey re fitte, 2000, 88-90). L'ob jec‐ 
tif du gé né ral de Gaulle est d'éta blir une re la tion d'ami tié étroite
entre la France et le Qué bec (Ko schut, Oels ner 2014).Tan dis que le
rap pro che ment et la bonne en tente avec John son a per mis de sou der
la re la tions entre les deux par te naires, que la vi site à l'été 1967 a
consti tué une étape dé ci sive dans le rap pro che ment, il cherche dé‐ 
sor mais à ins ti tu tion na li ser la re la tion bi la té rale à par tir du mo dèle
franco- allemand pour l'ins crire dans la longue durée. 7

 

 

Mais au grand re gret du gé né ral de Gaulle, le Pre mier mi nistre qué‐ 
bé cois freine les ini tia tives fran çaises, es ti mant que «  tout va trop
vite  » (Pey re fitte, 2000, 436-437  ; Bas tien, 1999, 148-149). Re je tant
l'idée d'un nou veau « trai té d'ami tié sur le mo dèle franco- allemand »
dans la me sure où ce se rait pour le Qué bec « agir en pays in dé pen‐ 
dant », John son ré itère en re vanche son ac cord pour « une cer taine
ré in té gra tion du Ca na da fran çais au sein de l'uni vers fran co phone » 8.
Dans cette op tique, la si gna ture de nou veaux ac cords franco- 
québécois dans les do maines de l’édu ca tion et de la jeu nesse le 24
sep tembre 1967, connus sous le nom d’ac cords Peyrefitte- Johnson,
font ré fé rence à une vo lon té de fa vo ri ser «  les ini tia tives ayant pour
objet de pro mou voir l’uni ver sa li té et l’unité de la langue fran çaise  »
(ar ticle 25).

9

 

En rai son du désir ré ité ré des di ri geants qué bé cois d'ins crire l'émer‐ 
gence de leur po li tique ex té rieure dans le cadre du dé ve lop pe ment
des re la tions fran co phones au ni veau mon dial, plu tôt qu'à tra vers un
ap pro fon dis se ment accru et ex clu sif des re la tions avec la France, le
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gou ver ne ment fran çais finit par in flé chir sa po si tion vis- à-vis du pro‐ 
jet de Fran co pho nie. Dans un pre mier temps, il dé cide d’in vi ter le
Qué bec à la Confé rence des mi nistres de l'Édu ca tion des pays afri‐ 
cains et mal gaches d'ex pres sion fran çaise (CONFE MEN) qui de puis
1960 réunit le mi nistre fran çais de l'Édu ca tion na tio nale avec ses ho‐ 
mo logues afri cains et mal gache. Le choix d'une pro cé dure d'in vi ta tion
du Qué bec à la CONFE MEN qui doit se tenir à Li bre ville plu tôt que la
créa tion d'une nou velle confé rence mar quée par le concept de fran‐ 
co pho nie à l'avan tage de per mettre d'in vi ter le Qué bec sans avoir à
dé battre de la pré sence d'autres gou ver ne ments fran co phones du
Nord, en par ti cu lier le Ca na da mais aussi la Bel gique, la Suisse et le
Luxem bourg. En outre, elle fait peser le poids de la dé ci sion sur le
Gabon uni que ment, les autres États n'ayant le choix qu'entre une par‐ 
ti ci pa tion ou un boy cott de la confé rence, au risque de voir la France
re mettre en cause sa co opé ra tion dans le do maine de l'édu ca tion 9.
Mal gré l'en voi d'une nou velle mis sion en Afrique, di ri gée par Tru deau,
le Ca na da ne par vient donc pas à convaincre les di ri geants afri cains
de s'op po ser à la par ti ci pa tion du Qué bec.

La pré sence du mi nistre de l'Édu ca tion du Qué bec Jean- Guy Car di nal
à Li bre ville consti tue un évé ne ment sans pré cé dent pour l'in ter na tio‐ 
na li sa tion du Qué bec dans la me sure où la pro vince par ti cipe à la
CONFE MEN au même titre que tous les États sou ve rains et sans
consen te ment préa lable du gou ver ne ment fé dé ral (Morin, 1987, 125-
133). Lors de l'ou ver ture de la confé rence, Alain Pey re fitte fé li cite « le
gou ver ne ment ga bo nais d’avoir pris une heu reuse ini tia tive qui doit
se ré vé ler fruc tueuse pour tous : celle d’in vi ter M. Car di nal, mi nistre
de l’édu ca tion du Qué bec ». Pour sa part, le pré sident ga bo nais Omar
Bongo salue la tenue de la « la pre mière confé rence in ter con ti nen tale
de la Fran co pho nie » (Ma lone, 1971, 146). Si le gou ver ne ment fran çais a
d'abord cher ché à ce que le Qué bec tire pro fit de sa par ti ci pa tion à la
réunion de Li bre ville pour faire avan cer son pro ces sus d'éman ci pa‐ 
tion, le fait de sor tir la CONFE MEN du tête- à-tête franco- africain, a
bien pour consé quence de don ner à cette réunion une di men sion
nou velle liée au concept de « fran co pho nie ». L'am bas sa deur fran çais
en poste à Li bre ville ob serve dans son rap port que dans leurs dis‐ 
cours, le mi nistre de l’Éduc tion Alain Pey re fitte et le Se cré taire d'État
au près du mi nistre des Af faires étran gères char gé de la Co opé ra tion
Yvon Bourges, ont tous deux fait ré fé rence au concept de Fran co pho ‐
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nie. Pour l'am bas sa deur, il ne fait pas de doute que « l'en trée au club
des fran co phones d'une na tion de souche eu ro péenne autre que la
France don ne ra une autre di men sion aux fu tures as sises de la Fran‐
co pho nie » 10.

Ces ré fé rences à la Fran co pho nie montrent que les par ti ci pants font
le lien entre cette confé rence in édite de Li bre ville et le lan ce ment en
pa ral lèle d'un nou veau pro jet de Fran co pho nie adop té par l'OCAM à
l’issue d'une confé rence à Nia mey les 22 et 23 jan vier 1968 11. Afin de
ga gner le sou tien de la France, le pré sident du Niger Ha ma ni Diori a
en effet pro cé dé à une re dé fi ni tion du pro jet de Fran co pho nie, vidé
de sa sub stance po li tique et éco no mique au pro fit d'une di men sion
cultu relle et édu ca tive, et re bap ti sé sous le nom d' « Agence de co‐ 
opé ra tion cultu relle et tech nique » (ACCT) (Le fèvre, 2010, 183). Dans
ce contexte, Paris et Ot ta wa vont se li vrer à un double af fron te ment
di plo ma tique dans le cadre de la pré pa ra tion d'une confé rence sur la
Fran co pho nie à Nia mey et d'une nou velle ses sion de la CONFE MEN,
pré vue à Kin sha sa du 13 au 18 jan vier 1969.

12

I.2. Les deux « ba tailles » de Kin sha sa et
de Nia mey

Après avoir in vi té le Qué bec lors du deuxième volet de la CONFE MEN
1968 à Paris du 22 au 26 avril, le gou ver ne ment fran çais sou haite à
nou veau ga ran tir sa pré sence lors de la confé rence de Kin sha sa. Ce‐ 
pen dant, en Ré pu blique dé mo cra tique du Congo, an cienne co lo nie
belge, la France dis pose d'une in fluence bien moindre qu'au Gabon. Si
Paris laisse en tendre que la par ti ci pa tion du Qué bec a pris un ca rac‐ 
tère au to ma tique et que le Congo n’a pas for cé ment be soin d’en voyer
une in vi ta tion, dès le mois de mars les au to ri tés congo laises s'en‐ 
gagent à in vi ter le Ca na da (Le fèvre, 2010, 210-213  , 250  ; Gen dron,
2006, 136). Pour ob te nir son in vi ta tion, le Ca na da a pu comp ter sur le
sou tien des États- Unis, sou cieux à la fois de li mi ter l'in fluence fran‐ 
çaise en Afrique fran co phone et de faire en sorte que le Ca na da
conti nue à sou te nir le pro gramme onu sien funds in trust au Congo
Kin sha sa (Foc cart, 1995, 425, 784-785  ; Le fèvre, 2010, 253-254  ; Du‐ 
rand, 2007, 92). Le 8 jan vier 1969, le gé né ral de Gaulle prend acte de la
dé ci sion du Congo d'in vi ter à la fois le Qué bec, le Ca na da et la Bel‐ 
gique :

13
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« Par rap port aux autres fois, il y a donc comme d’ha bi tude le Qué ‐
bec, mais Kin sha sa a pris sur lui d’in vi ter, sans en par ler à ses par te ‐
naires, d’abord les Belges et en suite Ot ta wa. Il est cer tain qu’il va
nous col ler les Belges dans les jambes pour la co opé ra tion en
Afrique » (Foc cart, 1998, 528 ; Du rand, 2007, 92).

Dans le cadre du se cond af fron te ment franco- canadien pour la
confé rence de Nia mey, Ha ma ni Diori, pré sident du Niger et de
l'OCAM, sou haite éga le ment ob te nir la par ti ci pa tion d'Ot ta wa Celui- 
ci est convain cu que le Ca na da peut ap por ter une aide com plé men‐ 
taire à celle de la France et per mettre ainsi aux États d'Afrique fran‐ 
co phone de di ver si fier leurs re la tions ex té rieures (Sa li fou, 2010, 157).
En outre, le Niger bé né fi cie d'une at ten tion toute par ti cu lière de la
part d'Ot ta wa. En fé vrier 1968, il fi gure parmi les sept États afri cains
vi si tés par la mis sion Che vrier (Le fèvre, 2010, 208). Pour Fran çois
Leduc, le choix de ce pays «  pra ti que ment igno ré jusqu’en oc tobre
der nier » et qui fait dé sor mais « l’objet de soins at ten tifs » s'ex plique
par la vo lon té du Ca na da de « flat ter le pré sident de l’OCAM et peut
être plus en core, s’at ta cher la fa veur d’un pays ap pe lé à in vi ter pro‐ 
chai ne ment les mi nistres de l’Édu ca tion » 12.

14

 

 

En dépit des bonnes re la tions entre le Niger et le Ca na da, le gé né ral
de Gaulle par vient à convaincre Diori d'in vi ter le Qué bec à l'is sue
d'une ren contre à l'Ély sée le 5 oc tobre 1968 (Foc cart, 1998, 375). Mal‐ 
gré l'oc troi par le Ca na da d'un prêt de trois mil lions de dol lars et d'un
don de près de vingt mille tonnes de blé, Diori finit donc par en voyer
une double in vi ta tion au Ca na da et au Qué bec le 18 no vembre 13. Afin
de pré ser ver ses bonnes re la tions avec le Ca na da, il sug gère tou te fois
dans sa lettre à Tru deau que le mi nistre qué bé cois de l'Édu ca tion
fasse par tie de la dé lé ga tion ca na dienne. En outre, le pré sident ni gé‐ 
rien en voie son conseiller Jacques Bau lin ex pli quer les causes de sa
dé ci sion aux au to ri tés ca na diennes. Pour la France l'es sen tiel est fait
dans la me sure où le pre mier mi nistre qué bé cois Jean- Jacques Ber‐ 
trand a reçu une in vi ta tion per son nelle de la part du pré sident Diori
qui le laisse libre de dé ci der des mo da li tés de sa par ti ci pa tion à la
confé rence. Le consul de France au Qué bec, Pierre de Men thon
consi dère que « s'il sait se mon trer ferme », le gou ver ne ment qué bé‐ 
cois «  n'ac cep te ra pas d'in clure ses re pré sen tants dans une dé lé ga ‐

15
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tion ca na dienne, même s’ils sont ma jo ri taires et ont à leur tête un
pré sident qué bé cois » 14.

Si la conjonc ture pa raît donc fa vo rable à la France, le pré sident Diori
pour suit une po li tique di la toire en re fu sant de confir mer la tenue de
la confé rence au mois de dé cembre. L'am bas sa deur fran çais à Nia mey
Mi chel Win tre bert a même le sen ti ment que « Diori es père qu'un pré‐
sident de l'OCAM pro po se ra un re port de date  » 15. Une note du
SGAAM des ti née au pré sident fran çais sou ligne que les Ca na diens
poussent en fa veur d'un re port afin de « mettre ce répit à pro fit pour
écar ter dé fi ni ti ve ment la dé lé ga tion qué bé coise de la réunion » 16. Le
3 dé cembre, le pré sident Diori finit par of fi cia li ser le re port de la
confé rence 17. Dans une lettre adres sée au pré sident fran çais, il jus ti‐ 
fie sa dé ci sion par sa vo lon té ne pas « di vi ser l'OCAM » en in sis tant en
par ti cu lier sur les ré ti cences du pré sident du Ca me roun Ah ma dou
Ahid jo en vers le pro jet. Diori évoque éga le ment l'ab sence de ré ponse
à deux notes trans mises au gé né ral de Gaulle en mars et avril . Les
ar gu ments du pré sident ni gé rien sont tou te fois ba layés par le SGAAM
dans une note adres sée au gé né ral de Gaulle :

16

18

« En réa li té, il semble que le pré sident Diori, qui a ré cem ment ob te nu
une aide sub stan tielle du gou ver ne ment fé dé ral du Ca na da, ait tenu à
mé na ger le gou ver ne ment d'Ot ta wa et qu'il ait pris pré texte des ré ‐
serves de M. Ahid jo pour re por ter la confé rence à une date ul té ‐
rieure, en adres sant ce pen dant une in vi ta tion di recte au gou ver ne ‐
ment du Qué bec, ainsi que lui sug gé rait le gou ver ne ment fran ‐
çais ». 19

Mal gré l'at ti tude équi voque de Diori, le gé né ral de Gaulle adresse au
pré sident ni gé rien une ré ponse conci liante  : «  Je com prends votre
souci de main te nir l'una ni mi té au sein des États membres de l'OCAM
qui vous a conduit à re por ter la date de la confé rence » 20. De fait, les
re proches de la France s'adressent sur tout au gou ver ne ment du Qué‐ 
bec pour avoir ac cep té le 28 no vembre la for mule de « deux re pré‐ 
sen ta tions conjointes (et non dis tinctes) ». Une so lu tion jugée « dé ce‐ 
vante et dan ge reuse  » par le consul de France à Qué bec qui avait
tenté de convaincre les di ri geants qué bé cois de pla cer le gou ver ne‐ 
ment fé dé ral de vant le fait ac com pli en an non çant pu bli que ment leur
par ti ci pa tion à la confé rence de Nia mey de façon au to nome 21.

17
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Après le re port de la confé rence, l'es sen tiel de meure de faire en sorte
que le Qué bec ne cède pas de vant Ot ta wa dans la pers pec tive de la
confé rence de Nia mey comme dans celle de Kin sha sa. Or l'at ti tude
des di ri geants qué bé cois conti nue d'in quié ter. Le 18 dé cembre, après
une conver sa tion avec le mi nistre des Af faires in ter gou ver ne men tales
du Qué bec Claude Morin, le di rec teur Amé rique du Quai d'Or say,
Jean- Daniel Jur gen sen, juge les for mules en vi sa gées par le Qué bec vi‐ 
sant no tam ment à ob te nir un droit de véto sur cer taines ques tions
tout en de meu rant au sein d'une dé lé ga tion ca na dienne comme « fort
peu sa tis fai santes et pleines de risques ». Le di rec teur Amé rique du
Quai d'Or say consi dère tou jours qu'il se rait «  in dis pen sable que les
deux dé lé ga tions soient dis tinctes » 22. Les pres sions exer cées par la
France ne par viennent pas à in flé chir la po si tion du gou ver ne ment
qué bé cois qui de puis le décès de Da niel John son le 26 sep tembre
1968 et son rem pla ce ment par Jean- Jacques Ber trand a consi dé ra ble‐ 
ment revu ses am bi tions in ter na tio nales à la baisse. Le 30 dé cembre,
l'am bas sa deur de France à Ot ta wa ne se fait guère d'illu sion sur la
pos si bi li té d'une par ti ci pa tion au to nome du Qué bec aux confé rences
de Kin sha sa et de Nia mey :

18

« Le pre mier mi nistre et plu sieurs de ses col la bo ra teurs se montrent
ti mides, sou cieux d'évi ter les dif fi cul tés sé rieuses avec Ot ta wa et
cherchent la conci lia tion. (…) Convain cu que le pu blic se dés in té resse
de la ques tion, il ter gi verse et cherche à évi ter le conflit avec Ot ta wa.
Com pre nant mal l'en jeu du débat, il est per son nel le ment en clin à
n'at ta cher guère d'im por tance à ce qu'il ap pelle des " ga bo ‐
nades " » 23.

Le 10 jan vier 1969, les craintes de la France sont confir mées à l'oc ca‐ 
sion de la si gna ture d'une en tente entre le pre mier mi nistre qué bé‐ 
cois Jean- Jacques Ber trand et le pre mier mi nistre ca na dien Pierre El‐ 
liott Tru deau qui pré voit qu’une dé lé ga tion qué bé coise se join dra à
Kin sha sa aux autres re pré sen tants de la fé dé ra tion ca na dienne. Au
cours de la réunion de Kin sha sa, le Ca na da se pré sente donc avec une
seule dé lé ga tion com po sée de trois sous- délégations  : Le Canada- 
Québec, le Canada- Nouveau Bruns wick et le Canada- Ontario.
Lorsque Foc cart lui rap porte que la dé lé ga tion qué bé coise «  est
noyée dans la dé lé ga tion d’Ot ta wa  », de Gaulle cri tique ver te ment

19
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l'at ti tude des Qué bé cois : « Je sais je sais. Ce sont des types sans co‐ 
lonne ver té brale » (Foc cart, 1998, 533 ; Morin, 1987, 89-95).

Sans sur prise, la confé rence de Nia mey qui finit par se tenir du 17 au
20 fé vrier 1969, est éga le ment mar quée par la que relle au tour de la
par ti ci pa tion du Qué bec 24. Pour les re pré sen tants fran çais, il n'est
pas ques tion de se conten ter du droit de véto ac cor dé par le pa ra‐ 
graphe 5 de l’en tente du 10 jan vier 1969, sti pu lant que la re pré sen ta‐ 
tion du Ca na da s'abs tien dra en cas de désac cord avec ses pro vinces.
Alors que les di ri geants qué bé cois se montrent dis po sés à un com‐ 
pro mis, c'est bien la dé lé ga tion fran çaise qui fait preuve d'in tran si‐ 
geance sur la ques tion du sta tut du Qué bec (Yan nick, 2007, 380). À
l'is sue de la confé rence, un se cré ta riat exé cu tif est mis en place sous
la hou lette du Qué bé cois Jean- Marc Léger, avec pour fonc tion de
sou mettre à Ha ma ni Diori dans les six mois, un pro jet de sta tut, des
pro po si tions d'ac tions et une dé fi ni tion du do maine de la co opé ra tion
mul ti la té rale. Les dé lé gués fran çais sont par ve nus à faire en sorte que
« ce soit le pré sident Ha ma ni Diori seul, et non le bu reau » où siège
un fonc tion naire ca na dien, « qui soit char gé de di ri ger et de contrô ler
le tra vail du se cré ta riat pen dant la pé riode tran si toire » 25.

20

II. La dé fi ni tion de la po li tique
fran çaise de la Fran co pho nie :
une confi gu ra tion com plexe do ‐
mi née par le chef de l'État
Dans le pro ces sus de dé ci sion lié à la Fran co pho nie entre 1964 et
1969, la mar gi na li sa tion du Quai d'Or say ne sau rait éton ner. En effet,
tout au long de la pré si dence gaul liste, les re la tions avec le pré carré
afri cain de la France ont fait l'ob jet d'un trai te ment par ti cu lier en rai‐ 
son à la fois de l'exis tence du mi nis tère de la Co opé ra tion et de la
pré pon dé rance du SGAAM sur les ques tions po li tiques. Ce pen dant,
alors que la ren contre entre Fran co pho nie afri caine et la Fran co pho‐ 
nie des Amé riques, au rait pu re don ner une place cen trale au Quai
d'Or say dans la ges tion du dos sier, celui- ci s'est re trou vé en core plus
mar gi na li sé du fait de l'op po si tion du mi nistre Mau rice Couve de
Mur ville à la po li tique qué bé coise du gé né ral de Gaulle. En rai son de
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son ca rac tère trans ver sal et des ré ti cences du mi nistre des Af faires
étran gères, le trai te ment du dos sier de la Fran co pho nie donne lieu à
une confi gu ra tion in édite avec la do mi na tion non seule ment du
SGAAM mais aussi d'un « lobby du Qué bec » sur le quel de Gaulle s'est
ap puyé pour faire avan cer son sou tien aux as pi ra tions au to no mistes
de la pro vince ca na dienne. Fondé en 1965 à l'ini tia tive du di rec teur
Amé rique au Quai d'Or say Jean- Daniel Jur gen sen, le « lobby du Qué‐ 
bec  » re groupe un cercle res treint d’hommes po li tiques et hauts
fonc tion naires fran çais (Xa vier De niau, Ber nard Dorin, Mi chel Jo bert,
Phi lippe Ros sillon, Mar tial de la Four nière, Hya cinthe de Mon te ra 26.

II.1. Entre po li tique afri caine et po li ‐
tique qué bé coise : le SGAAM et le
« lobby qué bé cois » au centre de la po li ‐
tique fran çaise de la Fran co pho nie
Le « lobby du Qué bec » qui a joué un rôle es sen tiel dans l'or ga ni sa tion
de la vi site du gé né ral de Gaulle au Qué bec en 1967, va éga le ment se
sai sir du thème de la Fran co pho nie (Yan nick, 2007, 314). Après les ré‐ 
serves émises par la France vis- à-vis du pre mier pro jet éla bo ré par
l'OCAM, c'est l'un des membres de ce lobby, le dé pu té gaul liste Xa vier
De niau, Rap por teur gé né ral pour le Haut co mi té de la langue fran‐ 
çaise, qui conseille le pré sident Ha ma ni Diori pour l'éla bo ra tion de
son plan plus mo deste d'Agence de co opé ra tion cultu relle et tech‐ 
nique (Le fèvre, 2010, 183). Au côté, de De niau, le Se cré taire gé né ral du
Haut co mi té de la langue fran çaise Phi lippe Ros sillon et le di plo mate
Ber nard Dorin jouent éga le ment un rôle fon da men tal. De fait, pour le
mal nommé « lobby qué bé cois » la ques tion du Qué bec ne consti tue
pas une fin en soi. Ap par te nant pour la plu part au cercle de ré flexion
« Pa trie et pro grès », ses membres ont pour prin ci pal ob jec tif de re‐ 
fon der une po li tique fran çaise du « grand large » après la dé co lo ni sa‐ 
tion et de com battre l'ef fa ce ment de la France dans la construc tion
eu ro péenne 27. De ce point de vue, l'éveil du Qué bec est avant tout
perçu comme une op por tu ni té afin de dé cloi son ner la po li tique ex té‐ 
rieure de la France comme le rap porte Ber nard Dorin :
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« Nous trou vions au Qué bec une po pu la tion qui était non seule ment
proche de nous, mais qui vi vait dans un conti nent neuf et nous sor ‐
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tait du ghet to eu ro péen. C’était ça notre concep tion » (Co meau,
Four nier, 2002, 23).

Ins pi rés par la Ré vo lu tion tran quille au Qué bec, les membres de « Pa‐ 
trie et Pro grès » se sont d'abord fo ca li sés sur le dé ve lop pe ment des
liens entre les po pu la tions de « souche fran çaise" à tra vers le monde
(Meren, 2012, 96). Ce pen dant, à par tir de 1965 a émer gé l'idée de
créa tion d'une «  com mu nau té cultu relle fran çaise in ter gou ver ne‐ 
men tale  ». Grace au sou tien de Mi chel Jo bert, di rec teur ad joint du
ca bi net du Pre mier mi nistre Georges Pom pi dou, le «  lobby qué bé‐ 
cois  » a été à l'ori gine de la créa tion du Haut co mi té de dé fense et
d'ex pan sion de la langue fran çaise le 10 dé cembre 1965 (Tur pin, 2018,
35-39). Par la suite, les membres de ce lobby vont se sai sir de la ren‐ 
contre entre fran co pho nie qué bé coise et afri caine pour faire avan cer
leurs idées, tou jours dans la pers pec tive d'évi ter un dés équi libre
entre po li tique eu ro péenne et po li tique du grand large 28.

23

Si le « lobby du Qué bec » per met donc de don ner un ca rac tère spé ci‐ 
fique aux af faires liées au Qué bec et à la Fran co pho nie, cette en ti té
de meure in for melle et n'est pas en contact di rect avec l'Ély sée. Par
consé quent, le SGAAM, placé di rec te ment sous la res pon sa bi li té de
l'Ély sée, va jouer un rôle pré pon dé rant dans la po li tique fran çaise de
la Fran co pho nie (Meren, 2012, 178. Plan tey, 1998). Du fait de sa proxi‐ 
mi té avec le gé né ral de Gaulle et les chefs d'État afri cains, son Se cré‐ 
taire gé né ral, Jacques Foc cart, fi gure au centre des ma nœuvres vi sant
à as su rer la pré sence du Qué bec et l'ab sence du Ca na da à la CONFE‐ 
MEN de Li bre ville 29. Le 10 jan vier 1968, c'est lui qui in forme le pré‐ 
sident fran çais qu'une in vi ta tion a bien été en voyée di rec te ment aux
di ri geants du Qué bec pour par ti ci per à la réunion (Foc cart, 1998, 16-
22). En tant que ga rant des in té rêts de la France en Afrique fran co‐ 
phone, le SGAAM adopte tou te fois une po si tion ambiguë vis- à-vis du
pro jet d’ACCT dé fen du par Ha ma ni Diori.

24

 

D'un côté, il ne peut être ques tion de re mettre en cause le sys tème
de co opé ra tion bi la té ral mis en place avec les États afri cains après
l'échec du pro jet de Com mu nau té fran çaise de 1958. De ce point de
vue, le SGAAM par tage la vo lon té du mi nis tère de la Co opé ra tion de
li mi ter la por tée des pro jets de Fran co pho nie. De la même ma nière, si
Foc cart ap plique la ligne pro- québécoise du gé né ral de Gaulle, la
façon dont les Qué bé cois es sayent de dé ve lop per des re la tions avec
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l'Afrique fran co phone sus cite par fois cer taines cri tiques vi sant un
manque de concer ta tion avec les au to ri tés fran çaises (Pey re fitte,
2000, 389).

D’un autre côté, face à l'in sis tance de l'OCAM, le SGAAM juge né ces‐ 
saire de ne pas adop ter une at ti tude sys té ma ti que ment né ga tive.
Ainsi, lors d'un en tre tien avec de Gaulle le 4 oc tobre 1968, tout en
qua li fiant le pro jet d'ACCT de Diori comme « un fourre- tout dans le‐ 
quel il y au rait les co opé rants fran çais et les co opé rants fran co‐ 
phones, c'est- à-dire des gens d’Haïti, du Qué bec, de Bel gique  » et
dont le bud get se rait sur tout as su mé par la France, Foc cart met en
avant la né ces si té pour le gou ver ne ment fran çais de ne pas de meu rer
in sen sible aux de mandes afri caines (Foc cart, 1998, 373-374). Dans la
me sure où le pro jet ré vi sé est li mi té dans ses do maines d'in ter ven‐ 
tions et n'est pas sus cep tible de re mettre en ques tion l'OCAM et en‐ 
core moins les ac cords de co opé ra tion, Foc cart es time qu'il est pré fé‐ 
rable de ré pondre po si ti ve ment. En outre, mal gré les craintes de voir
le Ca na da et la Bel gique pro fi ter de la Fran co pho nie pour aug men ter
leur in fluence dans les an ciennes co lo nies fran çaises, les membres du
SGAAM de meurent confiants sur le fait qu'une telle or ga ni sa tion « se‐ 
rait en pra tique, to ta le ment contrô lée par la France, seul pays qui ait
des re pré sen tants dans tous les pays fran co phones ». Ils consi dèrent
même que cette or ga ni sa tion «  pour rait ser vir de cou ver ture lors‐ 
qu’une ac tion di recte de vait ap pa raître in op por tune » 30.

26

Bien que li mi té, l'en ga ge ment du SGAAM en fa veur de la Fran co pho‐ 
nie com pense les ré ti cences du Quai d'Or say vis- à-vis du pro jet d'Ha‐ 
ma ni Diori. Aux ré serves de la Di rec tion des Af faires afri caines et
mal gaches où le pro jet d'ACCT est jugé comme étant à la fois trop ris‐ 
qué et coû teux, viennent tou jours s'ajou ter celles du mi nistre Mau rice
Couve de Mur ville, in quiet de la place que le gé né ral de Gaulle sou‐ 
haite don ner au Qué bec (Le fèvre, 2010, 183). Tout en étant plus fa vo‐ 
rable à la Fran co pho nie, le pre mier mi nistre Georges Pom pi dou par‐ 
tage les mêmes craintes au sujet du Qué bec :

27

« Je suis très fa vo rable à la fran co pho nie. Je di rais même plus que le
gé né ral qui a peur de pro vo quer une ré ac tion hos tile de la part des
pays co lo ni sés. Il ré pète : " Don ner et re te nir ne vaut. Il ne faut pas
avoir l’air de les re co lo ni ser ". Je n’ai pas ces scru pules. Je vois sou ‐
vent Sen ghor qui ne cesse de m’en par ler. C’est sa grande pen sée, ça
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de vrait être la nôtre. Mais je crains que le dis cours de Mont réal n’ait
été une gaffe re gret table, qui va sus ci ter des an ta go nismes et non
des ral lie ments et com pro mettre la mise sur pied de l’en semble fran ‐
co phone » (Pey re fitte, 2000, 419). 

Le chan ge ment de gou ver ne ment le 10 juillet 1968 avec le rem pla ce‐ 
ment de Pom pi dou par Couve de Mur ville au poste de pre mier mi‐ 
nistre et l'ar ri vée au Quai d'Or say de Mi chel Debré va per mettre une
plus grande har mo nie entre les po si tions de l'Ély sée, du SGAAM et du
Quai d'Or say en vue de la pré pa ra tion des confé rences de Kin sha sa et
de Nia mey. Dans une note datée du 9 août René Jour niac constate
une évo lu tion très nette :

28

« J'avais tenu deux réunions sur le sujet en avril, mai der nier, sans
grand suc cès du fait de la po si tion res tric tive de Mon sieur Couve de
Mur ville. De puis M. Debré est venu et les es prits ont évo lué. Il faut
être po si tif » 31.

A la fin de l'an née 1968, Mi chel Debré s'en gage di rec te ment dans la
ba taille vi sant à dé fendre une par ti ci pa tion au to nome du Qué bec
dans les pro jets de Fran co pho nie. Dans une lettre adres sée à l'am bas‐ 
sa deur de France à Nia mey le 1  no vembre, tout en confir mant l'ac‐ 
cord en fa veur d'une « double pré sence » ca na dienne et qué bé coise
dans la me sure où « Ot ta wa s'ex prime au nom d'un cer tain nombre
de Ca na diens fran çais », le mi nistre des Af faires étran gères fran çais
pré cise qu' «  il convien drait d'abord de sa voir si le Qué bec ac cep te‐ 
rait cette si tua tion  ». Alors qu'Ha ma ni Diori semble tenté de n'en‐ 
voyer une in vi ta tion qu'au Ca na da, Mi chel Debré or donne à l'am bas‐ 
sa deur de s'  «  ef for cer de convaincre Ha ma ni Diori de la né ces si té
d'in vi ter di rec te ment le Qué bec à se faire re pré sen ter en tant que tel
à Nia mey ». Si la prise de po si tion de Mi chel Debré tranche avec les
ré serves de son pré dé ces seur, elle ré pond avant tout à l'ap pli ca tion
des ins truc tions du gé né ral de Gaulle. Dans ce sens, Debré in siste
dans sa lettre sur le fait que le pré sident fran çais at tache « une ex‐ 
trême im por tance à la pré sence dans les confé rences fran co phones,
d'une re pré sen ta tion du Qué bec sus cep tible de don ner en tière sa tis‐ 
fac tion aux lé gi times as pi ra tions de son gou ver ne ment » 32.

29
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II.2. Le rôle cen tral du gé né ral de Gaulle
dans la dé fi ni tion d'une po li tique fran ‐
çaise cen trée sur la ques tion du Qué bec
Comme nous l'avons vu pré cé dem ment, ce n'est qu'à par tir du mo‐ 
ment où le Qué bec a sou hai té faire du pro jet de com mu nau té fran co‐ 
phone le centre de sa po li tique d'in ter na tio na li sa tion, que le gé né ral
de Gaulle a mo di fié sa po si tion sur la Fran co pho nie. Afin de s'as su rer
de la pré sence du Qué bec à la confé rence de Li bre ville, de Gaulle suit
le dos sier de très près. Le 11 oc tobre 1967, il convoque le dé lé gué gé‐ 
né ral du Qué bec à Paris, Jean Chap de laine pour faire le point sur la
par ti ci pa tion de la pro vince. Le 12 dé cembre, alors que la di rec tion
Afrique du Quai d'Or say sug gère d'en voyer une double in vi ta tion au
Ca na da et au Qué bec, il pré cise dans une apos tille que « s'il y a lieu
d’in vi ter le Qué bec à par ti ci per à la confé rence de Li bre ville  ; par
contre Ot ta wa n’y est pas ac tuel le ment dé si rable » (De Gaulle, 2010,
940. Dorin, 1997, 31). Par la suite, il s'ap puie sur l'ac tion du SGAAM et
l'im pli ca tion per son nelle de Jacques Foc cart pour veiller à l'ap pli ca‐ 
tion de ses ins truc tions.

30

Après le coup de ton nerre de Li bre ville, de Gaulle fait en sorte de ga‐ 
ran tir la pré sence qué bé coise lors du deuxième volet de la CONFE‐ 
MEN à Paris du 22 au 26 avril 1968. Pour le chef d'État fran çais il n'est
pas ques tion d'ac cé der à la de mande d'Ot ta wa de faire en sorte qu’un
Qué bé cois soit placé à la tête d’une dé lé ga tion ca na dienne. Lorsque
Pey re fitte rap porte cette idée à Couve de Mur ville, celui- ci ne se fait
au cune illu sion sur la po si tion du gé né ral de Gaulle : « Je crains qu’il
n’y ait rien à faire étant donné la po si tion prise par qui vous savez »
(Pey re fitte, 2000, 451). Dans un contexte mar qué par l'élec tion le 6
avril d'un nou veau pre mier mi nistre ca na dien, Pierre El liott Tru deau,
ré so lu à dé fendre la pri mau té du pou voir fé dé ral, de Gaulle se montre
ca té go rique sur la pré sence ex clu sive du Qué bec et de mande à son
mi nistre de l'in for ma tion Georges Gor sede bien si gni fier que le Qué‐ 
bec est un par ti ci pant à part en tière et non un ob ser va teur (Pey re‐ 
fitte, Ibid).

31

Ce pen dant, à la suite de cette confé rence, l'ac quis ga bo nais s’es‐ 
souffle du fait no tam ment de la vo lon té de tem po ri sa tion du gou ver‐ 
ne ment qué bé cois (Yan nick, 2007, 350 ; Patry, 1980, 130). Alors que de
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Gaulle per çoit l'épi sode de Li bre ville comme un pa lier vers l'af fir ma‐ 
tion de la sou ve rai ne té in ter na tio nale du Qué bec, ses di ri geants pré‐ 
fèrent s'en tenir au pé ri mètre de la doc trine Gérin- Lajoie. Dès le
début du mois de mars 1968, Claude Morin confie à Pierre de Men‐ 
thon, la vo lon té de son gou ver ne ment de cher cher « un modus vi ven‐ 
di » avec le gou ver ne ment fé dé ral et de mande à Paris d'in sis ter sur le
« ca rac tère tech nique de la réunion » 33. Dans ce contexte, de Gaulle
adopte une po si tion plus prag ma tique en se ré si gnant à la pré sence
d'une dé lé ga tion ca na dienne lors de la CONFE MEN de Kin sha sa et
lors de la confé rence de Nia mey. Dans les deux si tua tions, le pré‐ 
sident fran çais est amené à trou ver un équi libre entre sa dé fense de
la sou ve rai ne té du Qué bec sans l'ap pui des di ri geants qué bé cois et la
né ces si té de pré ser ver les in té rêts de sa po li tique afri caine.

À pro pos de la confé rence de Nia mey, qui s'adresse à l'en semble des
États fran co phones, Paris au rait dif fi ci le ment pu s'op po ser à la pré‐ 
sence du Ca na da en rai son de l'exis tence de mi no ri tés fran co phones
hors du Qué bec. Pour au tant, de Gaulle im pose de faire pla ner la me‐ 
nace d'un boy cott en cas d'in vi ta tion lan cée uni que ment au gou ver‐ 
ne ment fé dé ral (Morin, 1987, 184). À par tir du mo ment où l'in vi ta tion
est en voyée au gou ver ne ment qué bé cois, l'at ti tude des États afri cains
com porte peu d'in cer ti tude. Paris ne peut at tendre d'eux une prise de
po si tion fa vo rable au Qué bec contre Ot ta wa, mais il est éga le ment
im pro bable que ceux- ci s'op posent ou ver te ment à la po li tique fran‐ 
çaise. Au final, comme nous l'avons vu pré cé dem ment, leur at ti tude
est moins dé ter mi nante que celle du Qué bec et le gé né ral de Gaulle
ne tient pas grief au pré sident Diori pour le re port de la confé rence
de Nia mey 34.

33

 

En ce qui concerne la confé rence de Kin sha sa, bien que le Ca na da
n'ait ja mais par ti ci pé aux CONFE MEN et que Paris n'ait ja mais eu l'in‐ 
ten tion de l'in vi ter, c'est la prise en compte de la po si tion des par te‐ 
naires afri cains de la France et par voie de consé quence, des in té rêts
de la po li tique fran çaise en Afrique qui conduit le pré sident fran çais à
consen tir à une pré sence d'Ot ta wa. Mal gré l'in vi ta tion faite au Ca na‐ 
da, le gou ver ne ment fran çais peut en effet dif fi ci le ment re non cer à
par ti ci per à une confé rence qui revêt une im por tance par ti cu lière
dans le cadre d'une po li tique de ré con ci lia tion avec le Congo. Dans ce
pays, la France a long temps ap puyé l'ac tion de Moïse Ts hombe, pre‐ 
mier mi nistre entre 1964 et 1965. Ce pen dant, après son en lè ve ment et
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sa dis pa ri tion le 30 juin 1967, elle a dû se ré soudre au pou voir crois‐ 
sant du pré sident Mo bu tu, sou te nu par les États- Unis. En 1968, ce
der nier a lancé la créa tion des États- Unis d'Afrique cen trale (EUAC)
re grou pant le Congo Kin sha sa, le Tchad et la Cen tra frique afin d'as‐ 
seoir son au to ri té ré gio nale et de fra gi li ser le sys tème d'in fluence
fran çais re po sant sur l'Union des États d'Afrique cen trale (UDEAC).
Dans ce contexte, la France cherche à la fois à com battre le dé ve lop‐ 
pe ment de l'UDEAC et à re nouer le dia logue avec le Congo de Mo bu tu
(Bo rel la, 1968, 175 ; Foc cart, 1998, 50 ; Du rand, 2007, 476-483).

Sen sibles aux ar gu ments de Foc cart sur l'in té rêt d'un rap pro che ment
avec le Congo et sur la né ces si té d'évi ter une crise au sein du pré
carré en pro vo quant une an nu la tion de la CONFE MEN, de Gaulle se
ré sout donc à la pré sence du Ca na da. Mais pour com pen ser le recul
que consti tue la confé rence de Kin sha sa dans le cadre de sa po li tique
qué bé coise, il ac cueille le mi nistre de l'Édu ca tion du Qué bec Guy
Car di nal comme un chef d’État à son re tour du Congo et in vite l'en‐ 
semble de la dé lé ga tion qué bé coise à dîner à l’Ély sée sans in vi ter
l’am bas sa deur du Ca na da (Yan nick, 2007, 366) 35. Alors que les di ri‐ 
geants qué bé cois sont di vi sés sur la po li tique à suivre, la France
cherche à sou te nir l'aile la plus am bi tieuse du gou ver ne ment en ma‐ 
tière de po li tique in ter na tio nale en pa riant sur un dé part de M. Ber‐ 
trand au pro fit de M. Car di nal afin de pou voir «  dia lo guer avec un
par te naire qué bé cois sa chant ce qu'il veut et où il va ». 36 En consé‐
quence, la France s’em presse de li mi ter les es poirs ca na diens de par‐ 
ti ci pa tion au volet pa ri sien de la confé rence de 1969, en pré tex tant
que les in vi ta tions res tent à la dis cré tion du pays hôte 37. Alors que le
gou ver ne ment fran çais avan çait l'ar gu ment in verse afin de per mettre
une pré sence du Qué bec à Kin sha sa, cette fois- ci, il s'agit de faire en
sorte de ne pas ava li ser l'in té gra tion du Ca na da dans le cadre des
CONFE MEN.

35

Tout en ayant fait en sorte de ne pas fra gi li ser les in té rêts de la
France dans son pré carré afri cain, le gé né ral de Gaulle conti nue
donc de per ce voir le pro jet de Fran co pho nie à tra vers les bé né fices
qui peuvent en être re ti rés pour l'éman ci pa tion du Qué bec. Cet ob‐ 
jec tif de meure sa ligne di rec trice jus qu'à son re trait du pou voir. Ainsi,
après la confé rence de Nia mey en fé vrier 1969, le gé né ral de Gaulle se
ré jouit de la no mi na tion de Jean- Marc Léger, parce qu'il «  est du
Qué bec libre » (Foc cart, 1998, 609). De la même façon lors de sa ré ‐
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cep tion de Nixon et Kis sin ger à l'Ély sée en mars 1969, de Gaulle af‐ 
firme en an glais : « One day Qué bec will be french » (Lisée, 1990, 97).
Contrai re ment à ce que les au to ri tés ca na diennes ont ten dance à
croire, c'est lui qui fixe et im pulse cette po si tion ré so lu ment fa vo rable
à la sou ve rai ne té du Qué bec. 38 De ce point de vue, le chef de l'État se
montre plus « qué bé cois » que le «  lobby qué bé cois », au quel il re‐ 
proche par fois des ini tia tives pré ci pi tés et trop am bi tieuses en fa veur
de la Fran co pho nie, ainsi que le rap porte Ber nard Dorin dans un livre
d'en tre tien :

« Je ne dirai pas que de Gaulle s’est lais sé for cer la main dans cette
his toire de la fran co pho nie, mais on a l’im pres sion que ce qui l’in té ‐
res sait sur tout, c’était le Qué bec. Pour les États afri cains, il s’en te ‐
nait plus ou moins au bi la té ra lisme, ce qu’on ap pe lait en France " le
sys tème Foc cart ", c'est- à-dire le clien té lisme » (Co meau, Four nier,
2002, 108-109) 39.

En rai son des in té rêts com muns entre le Ca na da et les États afri cains,
le gé né ral de Gaulle semble re pro cher au « lobby qué bé cois » de faire
par fois le jeu d'Ot ta wa en vou lant à tout prix faire abou tir le pro jet de
Fran co pho nie. Le chef d'État re com mande au contraire aux membres
du lobby «  de prendre comme "  pierre de touche  " l'in té rêt de la
France ». Selon Ber nard Dorin, il exis tait donc une dif fé rence de per‐ 
cep tion entre les membres du lobby et le gé né ral de Gaulle :
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« Nous al lions plus loin que le gé né ral de Gaulle en un sens. Pour
nous, c'était certes l'in té rêt de la France mais c'était aussi l'idée de la
créa tion d'un monde qui (…) pour rait se fon der sur des rap pro che ‐
ments et des iden ti tés s'ap puyant sur la langue » (Co meau, Four nier,
2002, 23 et 108-109).

Sur le fond du pro jet de Fran co pho nie, l’ob jec tif du gé né ral de Gaulle
est de veiller à li mi ter la por tée d'une fu ture or ga ni sa tion afin de ne
pas re mettre en cause la po li tique de co opé ra tion bi la té rale avec les
États d'Afrique fran co phone. Sa po si tion est donc plus proche du
SGAAM et du mi nis tère de la Co opé ra tion que du « lobby qué bé cois ».
En outre, le pré sident se méfie des pos sibles ac cu sa tions de ré cu pé‐ 
ra tion ou de néo co lo nia lisme. C'est la rai son pour la quelle il re fuse
d’en voyer un mes sage per son nel aux par ti ci pants au mo ment de l'or‐ 
ga ni sa tion de la confé rence de Nia mey en fé vrier 1969 :
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« Si je fais un mes sage, j'ai l'air de vou loir me mettre en avant dans
cette af faire, et tous les Belges ou autres, qui marchent comme des
ânes qui re culent, en pren dront pré texte et di ront : Ah ! C'est une af ‐
faire de de Gaulle, on ne peut pas se lan cer là- dedans » (Foc cart,
1998, 594) 40.

 

Au final, la po li tique fran çaise de la Fran co pho nie entre 1964 et 1969
est bien es sen tiel le ment dic tée par le chef de l'État. Si ses prises de
dé ci sions et leur exé cu tion dé pendent en par tie de son in ter ac tion
avec di vers ac teurs de la di plo ma tie, en par ti cu lier le SGAAM et le
«  lobby qué bé cois », il exerce son «  lea der ship pré si den tiel » en fai‐ 
sant pré va loir ses vues sur le pro jet de Fran co pho nie. En rai son de ses
pré ro ga tives consti tu tion nelles et de l'in té rêt qu'il porte au sujet, il
ap pa raît bien comme un « joueur à part », du pro ces sus de dé ci sion 41.

39

Conclu sion
Mal gré les obs tacles in té rieurs et ex té rieurs, de Gaulle main tient un
sou tien conti nu en fa veur de la sou ve rai ne té du Qué bec. L'idée d'une
ins ti tu tion na li sa tion de la Fran co pho nie, chez le gé né ral de Gaulle,
est constam ment su bor don née à la ques tion qué bé coise. De ce point
de vue, il est frap pant de consta ter le dé ca lage entre les té moi gnages
de Jacques Foc cart et d'Alain Pey re fitte re la tifs à la po si tion du gé né‐ 
ral de Gaulle sur la Fran co pho nie. Alors que le se cré taire gé né ral des
Af faires afri caines et mal gaches pré sente un de Gaulle convain cu que
la Fran co pho nie est une idée «  dé pas sée  », Alain Pey re fitte, char gé
des af faires qué bé coises, rap porte au contraire un de Gaulle per sua dé
que la Fran co pho nie consti tue un pro jet d'ave nir pour la po li tique
étran gère fran çaise :

40

« La fran co pho nie est une grande idée, il fau dra un jour qu'elle abou ‐
tisse. Je ne le ver rai sans doute pas. Il ne faut pas que nous soyons
de man deurs. Il faut que le pro jet vienne du de hors, que ce soit muri
par des pays où on parle fran çais et qui ne crain dront pas d'af fir mer
leur at ta che ment à la culture fran çaise. Mais il suf fi rait que l'on fasse
des avances dans ce sens pour que l'on nous taxe de néo co lo nia ‐
lisme » (Pey re fitte 2000, 371). 
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Sous une ap pa rente contra dic tion, ces té moi gnages sou lignent la dif‐ 
fé rence de dy na mique entre une po li tique «  dé fen sive  » du grand
large, liée à la dé fense de l'in fluence fran çaise en Afrique fran co phone
et une po li tique « of fen sive », liée à une dy na mique d’in ter na tio na li‐ 
sa tion de la po li tique de co opé ra tion dont le Qué bec consti tue le fer
de lance. En Afrique, si de Gaulle dé fend donc la «  fran co pho nie  »
dans le sens de la dif fu sion du fran çais et des liens étroits avec la
France, il consi dère que les pro jets d'ins ti tu tion na li sa tion mis en
avant par Sen ghor dé sta bi li se raient le sys tème de co opé ra tion bi la té‐ 
rale, met traient la France sous le feu des cri tiques du groupe afro- 
asiatique et en dé fi ni tive, ris que rait de la pla cer en porte- à-faux avec
ses nou veaux rôles dans le grand large. Avec le Qué bec, la si tua tion
est tout autre. Les liens entre la France et les Ca na diens fran çais sont
re nais sants, et consti tuent aux yeux du gé né ral de Gaulle une op por‐ 
tu ni té unique afin de don ner un nou veau sens à la po li tique fran çaise
du grand large. Le pré sident fran çais consi dère que c'est à par tir du
couple franco- québécois que la Fran co pho nie pour ra prendre son
envol. Cette idée ap pa raît par exemple dès son re tour de son voyage
au Qué bec, lors de sa confé rence de presse du 27 no vembre 1967,
lors qu’il af firme que « le fait que la langue fran çaise per dra ou ga gne‐ 
ra la ba taille du Ca na da, pè se ra lourd dans la lutte qui est menée pour
elle, d’un bout à l’autre du monde ». Pour le chef de l'État, « l’avè ne‐ 
ment du Qué bec au rang d’État sou ve rain » ap pa raît ainsi comme un
préa lable à la mise en place de la Fran co pho nie dans la me sure où
seule une en ti té in té gra le ment fran co phone à l'image de la France
pour rait im pul ser, au côté de la France, la po li tique de la Fran co pho‐ 
nie mon diale. Alors que la ques tion de la Fran co pho nie ne fait pas
l'una ni mi té en Afrique fran co phone et qu'elle éveille le spectre du
néo co lo nia lisme, le couple franco- québécois doit être le mo teur de la
Fran co pho nie mon diale en la dé ga geant de ses ori peaux co lo niaux.

41

Dans son en tre prise vi sant à fa vo ri ser l'éman ci pa tion du Qué bec à
par tir des ini tia tives en ma tière de Fran co pho nie, le gé né ral de Gaulle
ren contre plu sieurs obs tacles. Le pre mier pro vient de l'évo lu tion du
gou ver ne ment du Qué bec vers la re cherche d'un com pro mis avec Ot‐ 
ta wa. La deuxième ré sulte des suc cès de la po li tique ca na dienne de
pé né tra tion en Afrique fran co phone. Enfin, le manque de sou tien
conju gué du gou ver ne ment, d'une par tie de l'ap pa reil di plo ma tique et
de l'opi nion vis- à-vis de sa po li tique qué bé coise af fai blit sa po si tion
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NOTES

1  Note de la di rec tion des Af faires afri caines et mal gaches, le 5 juillet 1966,
Do cu ments di plo ma tiques fran çais (DDF), 1966 t.  II, n° 92. Fon dée à l'is sue
d'une confé rence à Nouak chott du 10 au 12 fé vrier 1965, l'OCAM re groupe
les États afri cains ayant ap par te nu au pro jet de Com mu nau té fran çaise.

2  Té lé gramme n° 913 de Jean Vyau de la Garde le 14 dé cembre 1966, Mi nis‐ 
tère des Af faires étran gères (MAE), Di rec tion des Af faires afri caines et mal‐ 
gaches (DAM)/ Sé né gal 1959-1972/70. Du côté fran çais, on re tient sur tout
que le pré sident sé né ga lais a af fir mé à Ot ta wa ne pas conce voir de re la tions
autres que d’État à État. Té lé gramme n°  102/115, MAE/B- Amérique 1964-
1970/330.

3  Note de l'am bas sa deur de France au Ca na da Fran çois Leduc le 19 jan vier
1967, MAE/B- Amérique 1964-1970/330.

4  L'aide du Ca na da at teint près de 12 mil lions de dol lars en 1967-1968. Note
de la di rec tion Amé rique 27 oc tobre 1967, MAE/DAM/B- Amérique 1964-
1970/232.

5  Dé pêche n°626 de Fran çois Leduc, 17 mars 1967. MAE, B- Amérique 1964-
1970/330.

6  Mal gré la crainte des au to ri tés fé dé rales de voir les di ri geants afri cains
suivre la po li tique du gé né ral de Gaulle en nouant des liens par ti cu liers avec
le Qué bec, ceux- ci évitent de prendre po si tion dans les re la tions entre Ot‐
ta wa et Qué bec. Parmi les onze dé lé ga tions afri caines qui se suc cèdent à
Mont réal à l'été 1967 pour vi si ter l'ex po si tion uni ver selle, seul le Rwan da
noue un ac cord dans le do maine de la culture avec le Qué bec. À la suite des
pres sions d'Ot ta wa, le gou ver ne ment rwan dais mi ni mi se ra la por tée de l'ac‐ 
cord en no vembre 1968 (Gen dron, 2006, 127-128).

7  De ce point de vue, la mé ta phore du « couple » semble par ti cu liè re ment
per ti nente pour qua li fier la vi sion du gé né ral de Gaulle sur la re la tion
franco- québécoise. Par rap port au concept plus clas sique d'ami tié, elle per‐ 
met selon Bri gitte Vassort- Rousset de sou li gner l'exis tence d'une re la tion
du rable et fondé sur un lien af fec tif (Vassort- Rousset, 2014). Pour un point
de vue qué bé cois, voir « Les re la tions du Qué bec avec la France, débat entre
Fré dé ric Bas tien et Anne Le ga ré », Bul le tin d'His toire Po li tique, vol. 61, au‐ 
tomne 2007.
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8  Fran çois Leduc, am bas sa deur de France à Ot ta wa, le 1  dé cembre 1967
(DDF, 1967, t. II, n°276).

9  Fran çois Leduc à Couve de Mur ville, 19 dé cembre 1967 (DDF, 1967, t.  II,
n°321).

10  M. De lau nay, am bas sa deur de France à Li bre ville à M. Couve de Mur ville
le 15 fé vrier 1968 (DDF, 1968, t. I, n°121).

11  Le mi nis tère des Af faires étran gères aux re pré sen ta tions di plo ma tiques
de France à Dakar, Abid jan, Oua ga dou gou, Nia mey, Lomé, Fort- Lamy, Ban‐ 
gui, Li bre ville, Braz za ville, Yaoun dé, Ta na na rive, le 12 jan vier 1968, (DDF,1968,
t. I, n° 26). M. Tréca, am bas sa deur de France à Nia mey à M Couve de Mur‐ 
ville le 22 jan vier 1968 (DDF, 1968, t. I, n° 51).

12  Té lé gramme n°1249 de Fran çois Leduc à Couve de Mur ville le 8 mai 1968,
MAE/B- Amérique/249.

13  Note du SGAAM non si gnée, AN, 5AG (F)/2377 avec la men tion « vu par le
pré sident ».

14  Note de Pierre de Men thon le 21 no vembre 1968. AN, 5AG (F)/3278.

15  Note de l'am bas sa deur fran çais à Nia mey, Mi chel Win tre bert le 19 no‐ 
vembre 1968 5AG (F)/3278.

16  Note du SGAAM non si gnée, des ti née au pré sident de la Ré pu blique et
por tant la men tion « Vu » par le gé né ral de Gaulle, 5AG (F)/3278.

17  Note de l'am bas sa deur fran çais à Nia mey, Mi chel Win tre bert le 3 dé‐ 
cembre 1968, AN, 5AG (F)/3278. (Foc cart, 1998, 374).

18  Lettre d'Ha ma ni Diori au gé né ral de Gaulle le 13 dé cembre 1968, AN, 5AG
(F)/3278.

19  Note du SGAAM non si gnée pour le pré sident de la Ré pu blique le 27 dé‐ 
cembre 1968, por tant la men tion « vu par le pré sident », AN, 5AG (F)/3278.

20  Lettre du gé né ral de Gaulle à Ha ma ni Diori le 31 dé cembre 1968, AN, 5AG
(F)/3278. Dans une note le 7 jan vier 1969, l'am bas sa deur fran çais à Nia mey,
Mi chel Win tre bert rap porte que Diori est «  ré con for té  » par la ré ponse
adres sée par le gé né ral de Gaulle, 5AG (F)/3278.

21  Té lé gramme 1304/1305 de Pierre de Men thon le 28 no vembre 1968, AN,
5AG (F)/3278

22  Té lé gramme n°  1054/1056, signé Jean- Daniel Jur gen sen, 23 dé cembre
1968, AN, 5AG (F)/3278.
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23  Note de l'am bas sa deur fran çais au Ca na da Pierre Si raud à Jean- Daniel
Jur gen sen le 30 dé cembre 1968, (DDF,1968, t. II, n° 472).

24  La confé rence de Nia mey re groupe en plus des 15 pays de l’OCAM et de
la France, la Bel gique, le Bu run di, le Ca na da, le Cam bodge, Haïti, le Laos, le
Liban, le Luxem bourg, le Mali, le Maroc, le Viet nam du Sud et la Tu ni sie.
(Le fèvre, 2010, 219).

25  Note de Jacques Tro rial

Tro rial (Jacques)
datée du 24 fé vrier 1969, por tant la men tion « vu par le pré sident »,
5AG(F)/2377.

26  Le « lobby qué bé cois » est par fois men tion né sous l'ap pel la tion de « gang
du Qué bec », « Que bec's boys du gé né ral », ou plus sou vent la « mafia du gé‐ 
né ral  », terme em ployé en par ti cu lier par Dale Thom son et Éric Rous sel,
(Thom son, 1990 ; Rous sel, 2002, 831-833). Au ré lien Yan nick uti lise l'ex pres‐ 
sion de « cercle qué bé cois » mais pour qua li fier à la fois les membres fran‐ 
çais et leurs cor res pon dants qué bé cois (Yan nick, 2007). Nous re pren drons
donc le terme de « lobby qué bé cois » en rai son de l'uti li sa tion de ce qua li fi‐ 
ca tif par Ber nard Dorin dans un ou vrage consa cré à ce re grou pe ment (Co‐ 
meau, Four nier, 2002). C'est éga le ment l'ap pel la tion re te nue par Alain Pey‐ 
re fitte et Jean La cou ture (Pey re fitte, 2000, 399 ; La cou ture, 1986, 512).

27  Dès 1959, Phi lippe Ros sillon pré co ni sait une nou velle ar chi tec ture de la
po li tique étran gère de la France, re met tant en cause la cen tra li té de l'Eu‐ 
rope des six et de l'Al liance at lan tique (Ros sillon, 1965, 109-110).

28  En tre tien avec S.E Ber nard Dorin le 2 oc tobre 2012.

29  Nommé dans un pre mier temps conseiller tech nique en charge des af‐ 
faires ul tra ma rines au près du gé né ral de Gaulle, Jacques Foc cart prend la
tête du Se cré ta riat gé né ral de la Com mu nau té en mars 1960, et de meure à
en charge de cet or ga nisme après sa trans for ma tion en Se cré ta riat gé né ral
pour les Af faires afri caines et mal gaches en mars 1961. À la tête d'une pe tite
struc ture com po sé d'en vi ron cent cin quante per sonnes, celui- ci s'im pose
«  ra pi de ment et dé fi ni ti ve ment comme l'homme du pré sident, ce que son
pré dé ces seur, Ray mond Janot, n'avait ja mais été  » (Tur pin, 2015, 144-
145,186).

30  Note non si gnée et non datée du SGAAM, AN, 5AG (F)/3278.

31  Note de René Jour niac pour Ro bert Gau ger, char gé de mis sion au SGAAM,
le 9 août 1968, AN, 5AG (F)/3278.
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32  Lettre de Mi chel Debré le à l'am bas sa deur de France à Nia mey, 1  no‐ 
vembre 1968, 5AG(F)/3278.

33  Té lé gramme n°219-220 de Pierre de Men thon

Men thon ( Pierre de )
le 9 mars 1968. 5AG(F)/2377

34  La ré ponse du gé né ral de Gaulle s'ex plique sans doute en rai son du rôle
joué par le pré sident ni gé rien pour main te nir la co hé sion de l'OCAM au mo‐ 
ment de la créa tion de l'UEAC, no tam ment à tra vers une mé dia tion ef fec‐ 
tuée au près du pré sident Tom bal baye le 22 mars 1968. Note de la DAM le 24
avril 1968, (DDF, 1968, t. I, n° 260).

35  Dans son toast adres sé au mi nistre qué bé cois, de Gaulle salut « l'éta blis‐ 
se ment de rap ports di rects entre la nou velle France et la France. Entre Qué‐ 
bec et Paris ». AN, 5AG(F)/2377.

36  Note de Ro bert Gau ger, char gé de mis sion au SGAAM, sur la si tua tion au
Ca na da et au Qué bec, 10 jan vier 1969, AN, 5AG (F)/2377.

37  La réunion sera ajour née suite au dé part de de Gaulle en avril.

38  Jean- François Lisée a dé mon tré à ce pro pos la per cep tion faus sée de
cer tains ca na diens, no tam ment le mi nistre des Af faires étran gères M. Paul
Mar tin qui croyait que le lobby ma ni pu lait le gé né ral de Gaulle (Lisée,
1990,76).

39  Jean- Marc Léger dresse un constat si mi laire : « Alors que la Grande Bre‐ 
tagne a été en quelque sorte l'ini tia trice du Com mon wealth et que Londres
en est tou jours resté le cœur, il en est allé tout dif fé rem ment dans le cas de
la France par rap port à la fran co pho nie » (Léger, 1987, 60).

40  Dans un mes sage adres sé à l'am bas sade de France à Nia mey le di rec teur
de ca bi net de Mi chel Debré confirme le refus du gé né ral de Gaulle: « l'en voi
d'un mes sage par ti cu lier sans pré sen ter d'avan tages réels au rait l'in con vé‐ 
nient d'ac cen tuer dès l'abord la marque de la France sur une confé rence à
la quelle nous te nons au contraire à par ti ci per sur un pied d'éga li té avec
d'autres États at ta chés à la langue fran çaise au même titre que nous ». J. Y.
Ha be rer le 13 fé vrier 1969, AN, 5AG (F)/3278.

41  Les no tions de « lea der ship pré si den tiel » et de joueur à part pour qua li‐ 
fier l'im por tance du chef de l'État dans la po li tique étran gère de la France
ont été dé ve lop pées par Bas tien Iron delle, (Iron delle, 2011, 29-34).
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42  M Lucet, am bas sa deur de France à Wa shing ton à Couve de Mur ville, le 27
juillet 1967, (DDF, 1967, t. II, n° 52).

43  En plus de la pro messe d'in ves tir ra pi de ment 100 mil lions de dol lars en
Afrique, Tru deau en voie per son nel le ment une di zaine de lettres au pré‐ 
sident ni gé rien au quel le Ca na da oc troie en quelques se maines 3 mil lions de
dol lars, s'en ga geant no tam ment à fi nan cer la «  route de l'uni té  » par
l'Agence ca na dienne de dé ve lop pe ment in ter na tio nal" Note de Jean de Lip‐ 
kows ki, 7 mars 1970, AN-5AG 2/1038. Citée par Au ré lien Yan nick (Yan nick,
2007, 388).

44  Au final, le Nou veau Bruns wick et le Qué bec ne signent pas la Conven‐ 
tion mais la charte qui leur ga ran tit un sta tut de gou ver ne ment par ti ci pant
à tra vers l'ar ticle 3, ali néa 3, bap ti sé « clause Qué bec ».

RÉSUMÉS

Français
In ven té par le géo graphe fran çais Oné sime Re clus en 1880 pour dé fi nir l'es‐ 
pace de dif fu sion de la langue fran çaise au ni veau mon dial, le mot fran co‐ 
pho nie re fait sur face en no vembre 1962 à l’oc ca sion d’un nu mé ro spé cial de
la Revue Es prit consa cré au « Fran çais langue vi vante ». À par tir de 1964, le
pré sident du Sé né gal, Léo pold Sédar Sen ghor, pro pose même la créa tion
d’une or ga ni sa tion in ter gou ver ne men tale de la Fran co pho nie. Mal gré le
sou tien de ses ho mo logues afri cains, Sen ghor se heurte à l'op po si tion de la
France. Tout en re con nais sant l'exis tence d'une « réa li té fran co phone », de
Gaulle re fuse de re mettre en cause la po li tique franco- africaine fon dée sur
le bi la té ra lisme au pro fit de l'édi fi ca tion d'un pro jet de Fran co pho nie mul ti‐ 
la té rale. Au cours des an nées sui vantes, la po si tion de la France va tou te fois
s’in flé chir et per mettre la créa tion en 1970 d’une pre mière or ga ni sa tion in‐ 
ter gou ver ne men tale  : l'Agence de Co opé ra tion cultu relle et tech nique
(ACCT) qui voit le jour à l'is sue de deux confé rences à Nia mey en 1969 et
1970. Si cette évo lu tion n’au rait pas eu lieu sans l’in sis tance de Léo pold
Sédar Sen ghor et le sou tien de ses ho mo logues de l’Or ga ni sa tion com mune
afri caine et mal gache (OCAM), cet ar ticle a pour objet de dé mon trer que
c’est avant tout les en jeux liés à la re la tion avec le Qué bec qui ont conduit la
di plo ma tie fran çaise à en dos ser le pro jet de créa tion d'une Fran co pho nie
in ter gou ver ne men tale. Dans la pre mière par tie, nous ver rons que la vo lon té
du gou ver ne ment du Qué bec de fon der sa per son na li té ex té rieure sur une
union lin guis tique a conduit le gou ver ne ment fran çais à adop ter une at ti‐ 
tude plus po si tive face aux ini tia tives sur la Fran co pho nie. Dans la deuxième
par tie, nous ver rons que tout en s'ap puyant sur l'exis tence d'un « lobby du
Qué bec » et sur le Se cré ta riat gé né ral aux Af faires afri caines et mal gaches
(SGAAM), le gé né ral de Gaulle a sou hai té conser ver la haute main sur la po‐
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li tique fran çaise de la Fran co pho nie en veillant à la fois au main tien de la
prio ri té qué bé coise et à la pré ser va tion des in té rêts de sa po li tique afri‐ 
caine.

English
In ven ted by the French geo grapher Onésime Re clus in 1880 to define the
dif fu sion area of French lan guage in the world, the word "Fran co phonie" re‐ 
sur face in 1962 on a spe cial issue of the magazine Revue Es prit ded ic ated to
the sub ject: “French as a liv ing lan guage”. From 1964 Léopold Sédar Sen g hor,
pres id ent of Senegal, sug gests to cre ate an in ter gov ern mental or gan iz a tion
for the Fran co phonie. In spite of the sup port of the other African pres id‐ 
ents, Sen g hor col lides with French op pos i tion to the idea. Even though
Charles de Gaulle re cog nized the ex ist ence of a fran co phone real ity, he re‐ 
fused to call into ques tion the franco- african policy, based on the bi lat er al‐ 
ism, in aid of a pro ject on a mul ti lat eral Fran co phonie. Over the next years,
French’s po s i tion bended and per mit ted to cre ate, in 1970, a first in ter gov‐ 
ern mental or gan iz a tion: The Agence de coopération cul turelle et tech nique
(ACCT, French for Agency of cul tural and tech nical co oper a tion) which was
the out come of two con fer ences in Nia mey in 1969 and 1970. Al though this
evol u tion had not been pos sible without the ur ging of Léopold Sédar Sen g‐ 
hor and the sup port from it’s coun ter parts at the Or gan isa tion com mune
afri caine et mal gache (OCAM, French for The African and Mala gasy Com‐ 
mon Or gan iz a tion), this art icle aims to demon strate that it was, be fore
everything else, the ques tions about the Que bec, which led French dip‐ 
lomacy to en dorse the pro ject of the cre ation of an in ter gov ern mental Fran‐ 
co phonie. In the first part, the art icle shows that the will ing ness of Que bec’s
gov ern ment to cre ate its in ter na tional per son al ity on the bases of a lin‐ 
guistic union, have led French ad min is tra tion to have a more pos it ive at ti‐ 
tude to wards the ini ti at ives of the Fran co phonie. The second part, presents
how the Gen eral de Gaulle by lean ing on the ex ist ence of a “Que bec’s lobby”
and the Sec ret ary Gen eral for African and Mala gasy Af fairs, wanted to pre‐ 
serve the upper hand on French polit ics in the Fran co phonie and at the
same time look after the up hold ing of Que bec as a pri or ity and the pre ser‐ 
va tion of French in terests on its African policy.
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