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TEXTE

Le pré sent ar ticle dé coule d’une re cherche basée es sen tiel le ment sur
la place des pra tiques cor po relles afri caines au sein des jeux de la
fran co pho nie (Ngue ma Edou, 2013). L’étude de cette pro blé ma tique
nous a per mis de sou li gner un cer tain nombre de désac cords, de mé‐ 
sen tentes, voire de confu sions au sein des jeux de la fran co pho nie. En
effet, s’in ter ro ger sur les mal en ten dus cultu rels, c’est faire es sen tiel‐ 
le ment ré fé rence à ces ad jec tifs cités plus haut. Aussi, par ler de mal‐ 
en ten dus ren voie à une forme de com pa rai son au sein d’une ren‐ 
contre avec au trui. Car, «  le mal en ten du est sans doute au cœur de
toute ren contre 1 ». Nous nous pro po sons donc, dans une re cherche
issue de l’eth no gra phie fil mique 2, d’ana ly ser la ren contre des cultures
au sein des jeux de la fran co pho nie à par tir de ses ori gines jusqu’aux
ma ni fes ta tions la tentes de mal en ten dus cultu rels.

1

Nous pré sen te rons, dans un pre mier temps, la ge nèse de l’ins ti tu tion
ainsi que la mise en place des jeux de la fran co pho nie au sein de cette
ins ti tu tion. Cette pré sen ta tion nous per met tra de sai sir le contexte
his to rique et so cio po li tique qui ins ti tue ra les mal en ten dus cultu rels
au sein des jeux de la fran co pho nie. Dans la deuxième par tie, à par tir
d’un cas concret nous pré sen te rons les li mites des mises en confron‐ 
ta tion de cultures dif fé rentes.
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Quel cor pus pour quelle mé tho ‐
do lo gie ?
Le cor pus mé tho do lo gique de cette étude est basé sur des ex traits de
vi déos (soit 91 vi déos d’en vi ron trois mi nutes cha cune) mis sur le site
des jeux de la fran co pho nie. Pour des rai sons de pré ci sion et de
conci sion, nous nous sommes ap puyés sur l’ana lyse en pro fon deur
d’une vidéo in ti tu lée « culture » de l’édi tion de 2005 au Niger. Tout
comme Sté phane Héas, Vé ro nique Pou train (2003) et bien d’autres,
nous pen sons qu’il existe plu sieurs mé thodes pos sibles pour ef fec tuer
une re cherche en sciences hu maines et so ciales sur In ter net. En
effet, l’image et in ter net peuvent of frir des in for ma tions pré cieuses et
com plé men taires des sources lit té raires et ar chéo lo giques 3. Mais
afin de com prendre les lo giques d’ac teurs au cœur de cette ma ni fes‐ 
ta tion fran co phone, nous nous sommes basés sur quelques en tre tiens
in for mels et té lé pho niques au près de cer tains ar tistes qui ont pris
part à cette ma ni fes ta tion. Tou te fois, en ce qui concerne l’ana lyse de
la vidéo, nous avons re le vé com ment s’or ga ni saient les com pé ti tions
cultu relles com pa ra ti ve ment aux com pé ti tions spor tives de la même
ma ni fes ta tion. L’ob jec tif était de re le ver et com prendre les prin ci paux
si gni fiants de chaque pra tique tra di tion nelle. Nous avons donc, dans
un pre mier temps re le vé les dif fé rentes com pé ti tions du volet cultu‐ 
rel avant de com pa rer à l’in té rieur de chaque com pé ti tion les dif fé‐ 
rents types de cultures que l’on met tait en com pé ti tion. Dans un se‐ 
cond temps, il a été ques tion de re cher cher le si gni fiant de chaque
pra tique et de le com pa rer avec les autres. Cette eth no gra phie fil‐ 
mique nous a per mis de faire res sor tir les mal en ten dus cultu rels au
sein des jeux de la fran co pho nie.

3

De la fran co pho nie aux jeux de la
fran co pho nie
Par ler des  jeux de la fran co pho nie sans faire un bref rap pel sur ce
qu’est la fran co pho nie en tant que no tion, concept et ins ti tu tion re‐ 
vien drait à étu dier une ins ti tu tion et une pra tique sans re mon ter à
ses ori gines. Car, « il y a entre ce qu’elle est ac tuel le ment et ce qu’elle
a été une étroite so li da ri té » (Dur kheim, E. 1983, p. 114). Ceci dit, c’est
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dans France, Al gé rie et co lo nie de Re clus One sime (1886) 4 que l’on
trouve pour la pre mière fois le terme de «  fran co phone », qui selon
lui, ren voie à « tous ceux qui sont ou semble être des ti nés à res ter ou
de ve nir par ti ci pants de notre langue ». Cet aper çu loin tain de la no‐ 
tion de « fran co pho nie », nous le voyons, a été as so cié à la co lo ni sa‐ 
tion dont le but était l’ex pan sion du ter ri toire fran çais, afin que la
France se po si tionne comme une « puis sance mon diale ». Tou te fois,
si l’ori gine de la fran co pho nie en tant que no tion est clai re ment éta‐ 
blie vers la fin du 19  siècle, com ment se décline- t-elle en tant qu’ins‐ 
ti tu tion ? Cé cile Canut (2010) ré pond à cette ques tion en met tant en
exergue le lien étroit qui de meure entre la France et cer taines per‐ 
son na li tés de ses an ciennes co lo nies. Elle sou ligne qu’afin de pour‐ 
suivre une co opé ra tion éco no mique et cultu relle avec l’an cienne mé‐ 
tro pole, les an ciens «  al liés  » 5 de la France de ve nus pré si dents des
nou veaux États afri cains in dé pen dants dé cident de créer ce qu’on
nomme au jourd’hui l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la fran co pho nie
(OIF). Pour Alexandre Na j jar (2010), les ré flexions des al liés de la
France vi saient à «  pro mou voir l’idée d’une «  com mu nau té or ga‐ 
nique » fran co phone ». C’est fort de cela qu’il cite le dis cours de Léo‐ 
pold Sédar Sen ghor lors de sa ré cep tion à l’Aca dé mie des sciences
d’Outre- mer le 2 oc tobre 1981 :

e

L’idée m’en est venue, je crois, en 1955, lorsque, se cré taire d’État à la
pré si dence du Conseil dans le gou ver ne ment Edgar Faure, j’étais
char gé de la ré vi sion du titre 8 de la consti tu tion, re la tif aux dé par te ‐
ments, ter ri toires d’outre- mer et pro tec to rats. J’eus, alors l’oc ca sion
de m’en tre te nir avec Habib Bour gui ba, qui était en ré si dence sur ‐
veillée en France. C’est de là que datent notre ami tié et notre co opé ‐
ra tion. Il s’agis sait, comme je l’ai dit en son temps, d’éla bo rer, puis
d’édi fier un « Com mon wealth 6 à la fran çaise ». […] Par « en semble »,
j’en ten dais, j’en tends tou jours : entre na tions qui em ploient le fran ‐
çais comme langue na tio nale, langue of fi cielle ou langue de culture.

Alexandre Na j jar (2010) pour suit sa dé mons tra tion en pré sen tant les
ob jec tifs que Léo pold Sédar Sen ghor as si gnait à ce « Com mon wealth
à la fran çaise ». Il de vait entre autres « per mettre d’évi ter l’émiet te‐ 
ment qui guet tait l’Afrique fran co phone nou vel le ment in dé pen dante
et de mé na ger des liens pri vi lé giés avec l’an cienne puis sance co lo‐ 
niale ».
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La France ne res te ra pas in sen sible à ces ap pels. On note donc après
la grande vague des in dé pen dances des an ciennes co lo nies fran çaises
en Afrique, la créa tion de plu sieurs or ga ni sa tions et as so cia tions
telles que la Confé rence des mi nistres de la jeu nesse et des sports
(CONFEJES) 7 qui nous in té res se ra par ti cu liè re ment ainsi que la créa‐ 
tion suc ces sive de l’Agence de co opé ra tion cultu relle et tech nique
(ACCT), le 20  mars 1970 à Nia mey au Niger qui de vien dra en 1998,
l’Agence in ter gou ver ne men tale de la fran co pho nie  ; et l’Or ga ni sa tion
in ter na tio nale de la fran co pho nie, en 2005.

6

Les Jeux de la Fran co pho nie : une
tra jec toire loin taine et confuse
Très peu d’études sont consa crées à la com pé ti tion spor tive et cultu‐ 
relle que sont les jeux de la fran co pho nie. Les rares au teurs qui ont
poin té cet objet ap par te naient à l’ins ti tu tion elle- même et ne pré sen‐ 
taient qu’à cet effet, la nais sance et le dé rou le ment des jeux de ma‐ 
nière gé né rale, quand ils ne tra vaillaient pas sur l’abou tis se ment du
pro jet de la « di ver si té fran co phone ». Sur le site des jeux de la fran‐ 
co pho nie et dans cer tains ou vrages dont Sport et fran co pho nie, on
situe la créa tion des jeux «  lors du deuxième som met de la fran co‐ 
pho nie, en 1987 » (Pon tault, 2001). Pour ce qui est de la pré sen ta tion
du site, il in dique que cette créa tion vient de la vo lon té des chefs
d’États et de gou ver ne ments de l’es pace fran co phone qui « sont sé‐ 
duits par l’idée de créer un évé ne ment où la jeu nesse fran co phone
se rait mise en va leur » 8. À par tir de là, nous pou vons dire qu’il y a un
rap port entre « jeux de la fran co pho nie » et « fran co pho nie ». Au tre‐ 
ment dit, ten ter d’ana ly ser les ori gines des jeux de la fran co pho nie,
c’est ana ly ser la fran co pho nie sous un angle po li tique, spor tif et
cultu rel. La vo lon té qui en gendre l’ef fec ti vi té des jeux de la fran co‐ 
pho nie pré sente ef fec ti ve ment la ren contre de mul tiples uni vers
cultu rels que l’on veut réunir sous le label de « pays fran co phones ».

7

La mise sur pied des jeux de la fran co pho nie sera mar quée par plu‐ 
sieurs ma ni fes ta tions dont la France sera le mo teur de cette co opé ra‐ 
tion bi la té rale entre elle et les nou veaux États in dé pen dants de
l’Afrique fran co phone. En effet, c’est de cette co opé ra tion que naî‐ 
tront les jeux de la fran co pho nie. Ber na dette Deville- Danthu (1997)
sou ligne qu’«  à par tir de 1941, les di ri geants fran çais uti li sèrent les
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ren contres spor tives pour res ser rer les liens avec les ter ri toires ul‐ 
tra ma rins et pour concré ti ser aux yeux des co lo niaux, mais aussi à
ceux des mé tro po li tains l’at ta che ment de la France à son em pire  ».
Deux ma ni fes ta tions spor tives, re grou pant les co lo nies et les fran çais
de la mé tro pole, se dé rou lèrent sur l’es pace fran co phone. L’une en
Afrique du nord, en 1941. La se conde à qui on donna le nom de
« Quin zaine im pé riale » eut lieu en France l’année sui vante (1942). Ces
com pé ti tions spor tives ont eu lieu en pleine se conde guerre mon‐ 
diale, à une pé riode où la France et ses al liés sont en dif fi cul té. C’est
donc par «  in té rêt stra té gique  » que les com pé ti tions de 1941 et la
Quin zaine im pé riale de 1942 sont or ga ni sés avec comme pra tiques
prin ci pales l’ath lé tisme et la na ta tion. Les jour na listes de L’Auto 9 es‐ 
pèrent alors que ces ren contres spor tives se pro lon ge ront entre la
France et son em pire, mais la si tua tion po li tique au sor tir de la guerre
de 1945 clas sa le dos sier sans suite.

Dans une lettre adres sée au Mi nis tère des af faires étran gères, datée
du 22 mars 1945, le «  Co mi té Félix Eboué  » pré sente l’or ga ni sa tion
d’une com pé ti tion qui re grou pe rait les ath lètes d’outre- mer et ceux
de la mé tro pole, avec le même es prit que les jeux de l’em pire bri tan‐ 
nique. En effet, pour ho no rer la mé moire de cet an cien gou ver neur
co lo nial, ses amis dé cident d’or ga ni ser « un chal lenge qui grou pe rait
tous les deux ans, et sur la for mule des jeux de l’Em pire bri tan nique,
les meilleurs ath lètes de nos ter ri toires d’outre- mer, en les op po sant
à Paris à leurs ca ma rades de la mé tro pole  » (Deville- Danthu, 1997).
Mais, comme le sou ligne Paris- Benin 10 du 8 août 1947, la com pé ti tion
dé nom mée « jour née spor tive Félix Eboué » est an nu lée.

9

Ro bert Buron, mi nistre des af faires éco no miques de la France en vi‐ 
sage « la créa tion en 1953, et tous les deux ans à par tir de cette date
des jeux de l’Union fran çaise des États membres et des ter ri toires de
l’Union » 11. De ve nu mi nistre de la France d’Outre- mer, il re dé fi nit son
pro jet. Il pro pose alors une com pé ti tion qui ras semble des groupes de
ter ri toires avant d’at teindre «  l’échelle de l’Union fran çaise  ». Cette
com pé ti tion fait in ter ve nir des ren contres entre l’Afrique oc ci den tale
fran çaise (AOF), l’Afrique équa to riale fran çaise (AEF), le Ca me roun,
Ma da gas car, et l’Afrique du nord. Au bout du compte, les deux pro jets
de Ro bert Buron ne re çurent pas l’ap pro ba tion des hautes au to ri tés
fran çaises.
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L’ar ri vée de Mau rice Her zog au Haut- commissariat à la jeu nesse, aux
sports et aux loi sirs, fit émer ger un nou veau pro jet de com pé ti tions
spor tives. Celui- ci de vait re grou per la mé tro pole et ses co lo nies. Du
côté des co lo nies, le ré fé ren dum vi sait à créer la « Com mu nau té fran‐ 
çaise  ». Toutes les an ciennes co lo nies ac ceptent le prin cipe de la
Com mu nau té fran çaise, sauf la Gui née qui ac cède à l’in dé pen dance
en 1958. La ré forme de l’or ga ni sa tion spor tive, au sor tir du ré fé ren‐ 
dum, en mé tro pole en traîne éga le ment un chan ge ment dans la « co‐ 
opé ra tion spor tive » de la France et sa Com mu nau té fran çaise. Mau‐ 
rice Her zog sou met deux hy po thèses aux pays de la Com mu nau té
fran çaise. D’une part, il de mande à ces États de « dé ve lop per un mou‐ 
ve ment spor tif in dé pen dant par la créa tion d’un co mi té olym pique et
de fé dé ra tions af fi liées aux ins tances in ter na tio nales  » (Deville- 
Danthu, 1997). D’autre part, il pro pose à ces mêmes États de « main te‐ 
nir leur ap par te nance au Co mi té olym pique fran çais et aux fé dé ra‐ 
tions di ri geantes mé tro po li taines ».

11

Une fois les bases po sées avec les États de la com mu nau té à l’ex cep‐ 
tion des pays du Magh reb, Mau rice Her zog lance le pro jet des « jeux
de la Com mu nau té ». Ceux- ci « se dé roulent à Ta na na rive du 14 au 19
avril 1960 […] et ras semblent tous les pays fran co phones, États de la
com mu nau té, ter ri toires et dé par te ments d’Outre- mer ainsi que le
Ca me roun, non en core in dé pen dant, en tant qu’in vi té, au total dix- 
huit dé lé ga tions, dont la France » (Deville- Danthu, 1997). On pour rait
af fir mer que les jeux de la Com mu nau té sont l’an cêtre des jeux de la
fran co pho nie. Eve lyne Combeau- Mari (1960) sou ligne que cette com‐ 
pé ti tion sym bo lique marque les nou velles re la tions qui s’ins taurent
entre la Ré pu blique fran çaise et les États de la Com mu nau té.

12

Au sor tir des jeux de 1960 à Ma da gas car, la quasi- totalité des pays de
la Com mu nau té de viennent in dé pen dants. La réunion, en dé cembre
1960 à Paris, des mi nistres de la jeu nesse et des sports fran co phones
est le fait ma jeur qui conduit vers les jeux de la fran co pho nie. En
effet, ces mi nistres dé cident de se ren con trer une fois par an 12. De
1969 à 1975, la réunion des mi nistres s’ins ti tu tion na lise et de vient la
Confé rence des mi nistres de la jeu nesse et des sports des pays d’ex‐ 
pres sion fran çaise (CONFEJES). Au sor tir de la réunion des chefs
d’États et de gou ver ne ments de 1987, il est créé le Co mi té in ter na tio‐ 
nal des jeux de la fran co pho nie qui sera sous la res pon sa bi li té de la
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Confé rence des mi nistres de la jeu nesse et des sports des pays d’ex‐ 
pres sion fran çaise (CONFEJES).

La suc ces sion de ces évé ne ments pré sente le ca rac tère spor tif qui
était au dé part de ces ren contres. La confi gu ra tion an cienne des ren‐ 
contres entre pays fran co phones n’a rien à voir avec la confi gu ra tion
ac tuelle des jeux de la fran co pho nie. On peut donc à juste titre ad‐ 
mettre que la ren contre des cultures spor tives a été sans grands mal‐ 
en ten dus, dans la me sure où les codes du volet spor tifs sont les
mêmes dans tout l’es pace fran co phone. Cette ho mo gé néi sa tion des
codes spor tifs a été ren due pos sible grâce au pro ces sus d’as si mi la tion
des pra tiques spor tives oc ci den tales or ches tré par la France sur les
pays d’Afrique fran co phones. La nou velle ver sion des ren contres
fran co phones sera le théâtre de maints mal en ten dus cultu rels dont la
re cherche de la di ver si té sera le pro pul seur.

14

Les li mites d’une confron ta tion
des cultures : source de mal en ‐
ten dus cultu rels au sein des jeux
de la fran co pho nie
Les mal en ten dus cultu rels au sein des jeux de la fran co pho nie
trouvent leur ge nèse avec l’en trée du volet cultu rel comme forme de
com pé ti tion des pays de l’es pace fran co phone. En effet, les jeux sont
mar qués par deux prin ci paux vo lets où s’af frontent les re pré sen tants
de chaque pays  : volet spor tif et volet cultu rel. C’est ainsi que l’on
peut lire sur le site des jeux la for mule  : « Quand le sport s’allie à la
culture pour té moi gner de la so li da ri té fran co phone, cela donne… les
jeux de la fran co pho nie » 13. Au même titre que les sports « co di fiés »,
les cultures di verses des pays pre nant part aux jeux s’af frontent à tra‐ 
vers un cer tain nombre de com pé ti tions. C’est lors de l’édi tion de
1994 qui s’est tenue en France que la dis tinc tion entre volet spor tif et
volet cultu rel se cla ri fie, avec une pré sen ta tion de mise à l’épreuve
entre « épreuves spor tives » et « épreuves cultu relles ». Au nombre
des épreuves cultu relles, on re trouve de puis 1994 la chan son, le
conte, la danse contem po raine, la danse tra di tion nelle, la pein ture et
la sculp ture 14. L’édi tion de 1997 à Ma da gas car à tra vers des vi déos
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telles que : « am biance de rue » 15 et « am biance vil lage » 16 pré sentent
le côté fes tif et in for mel des jeux de la fran co pho nie, loin des
« épreuves » spor tives et cultu relles. On ar rive à voir une forme de
mise en scène des cultures sans dis po si tifs com pé ti tifs. C’est ce que
nous ap pe lons la mise en scène de la di ver si té in for melle qui sort de
la théâ tra li té des jeux de la fran co pho nie. Mal gré cet en thou siasme
des cultures di verses de s’af fir mer en tant que culture unique, les or‐ 
ga ni sa teurs des jeux de la fran co pho nie mettent en place, en 2001 au
Ca na da, une dis ci pline ap pe lée «  art de la rue  ». Cette der nière re‐ 
groupe des danses et des chants qui s’af frontent tout en cô toyant le
pu blic.

Les prin ci paux mal en ten dus ré sultent des mises en confron ta tion de
pra tiques cor po relles tra di tion nelles, au tre ment dit, de la mise en
com pé ti tions des par ti cu la ri tés cultu relles de chaque pays de l’es pace
fran co phone. En effet, il est dif fi cile de com pa rer des pra tiques qui
n’obéissent pas aux mêmes prin cipes de si gni fi ca tion, no tam ment des
pra tiques telles que la danse, la sculp ture et la chan son. Par exemple,
com ment peut- on mettre en com pé ti tion le « Sabar » 17 du Sé né gal et
le « NdongM ba » 18 du Gabon ? Si les deux ac ti vi tés ne sont pas pra ti‐ 
quées de la même ma nière dans l’es pace fran co phone, comme le sont
le foot ball, le bas ket ball ou l’ath lé tisme, il est donc dif fi cile d’avoir des
ca rac té ris tiques de com pa rai son et d’éva lua tion pour ces pra tiques
cor po relles tra di tion nelles dont les co di fi ca tions sont in cer taines et
« sub jec tives ». Il y a donc là, une illu sion par faite de di ver si té com pé‐ 
ti tive.

16

Pour dé mon trer l’ar gu ment d’in com pa ti bi li té dans le pro ces sus de
confron ta tion com pé ti tive des cultures au sein des jeux de la fran co‐ 
pho nie nous ana ly se rons prin ci pa le ment ici (pour des rai sons de pré‐ 
ci sion et conci sion) la vidéo «  culture  » de l’édi tion de 2005 au
Niger 19. L’ana lyse de cette vidéo montre plu sieurs élé ments d’une dif‐ 
fi cile mise en com pé ti tion de cultures dif fé rentes. Par exemple,
lorsque le re por ter de la vidéo pré sente la com pé ti tion « créa tion et
ins pi ra tion tra di tion nelle », il ex pose d’abord les pays qui sont mis en
com pé ti tion, à sa voir la Côte d’Ivoire, le Bu run di, le Sé né gal, le Viet‐ 
nam et le Cap- Vert. Puis, il re vient sur la dis qua li fi ca tion de la Ré pu‐ 
blique dé mo cra tique du Congo. Il pré sente les rai sons de cette dis‐ 
qua li fi ca tion par le fait que les dan seurs congo lais se sont pré sen tés
sur la scène avec une cho ré gra phie com po sée de onze per sonnes.
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Tan dis que, le rè gle ment du tour noi exi geait dix dan seurs maxi mum.
Une culture doit- elle se re dé fi nir par rap port au cri tère de com pé ti ti‐ 
vi té et ainsi perdre toute sa si gni fi ca tion ?

Dans la suite du re por tage, l’au teur nous pré sente quelques faits sur
la com pé ti tion des contes. Il pré sente celle- ci comme une « vé ri table
nuit de l’ora li té » avec une di ver si té de thé ma tique. De fait, rien que la
re con nais sance de la plu ra li té des thèmes et de l’ori gine de chaque
conte rend dif fi cile d’avoir une ap pré cia tion ob jec tive des cri tères du
meilleur conte. Le même constat vaut dans la ca té go rie de la chan‐ 
son, où l’on voit la « com mu nau té fran çaise de Bel gique » rem por ter
la mé daille d’or de vant le groupe «  ho ba ho ba split » du Maroc (mé‐ 
daille d’ar gent) et le groupe « Longi » du Congo Braz za ville. Com ment
ces mé dailles ont- elles été at tri buées, dans la me sure où chaque
groupe por tait en lui sa par ti cu la ri té, sa cho ré gra phie et sa culture ?
C’est pour cela que le re por ter sou ligne : « avant de pro cé der à la cé‐ 
ré mo nie pro to co laire, le jury a lar ge ment ap pré cié toutes les œuvres
pré sen tées et ex hor té les ins tances cultu relles de la fran co pho nie
d’ac com pa gner les ar tistes » 20. On pour rait ainsi en tre voir des ré‐ 
com penses stratégico- politiques. En effet, il ne faut pas perdre de
vue le contexte historico- politique d’ori gine des jeux de la fran co pho‐ 
nie. Le main tien et l’ex pan sion de la langue fran çaise res tent l’un des
ob jec tifs prin ci paux de l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la fran co pho‐ 
nie qui est la mère des jeux de la fran co pho nie. Par consé quent, ré‐ 
com pen ser la « com mu nau té fran çaise de Bel gique » et le groupe du
Maroc ap pa raît clai re ment comme une stra té gie de conso li da tion et
d’ex pan sion de la fran co pho nie dans ces pays où la langue fran çaise
est en perte de vi tesse.

18

Enfin, l’ana lyse de cette vidéo de près de huit mi nutes nous donne
en core des in for ma tions im por tantes dans le do maine de la sculp ture
et de la pein ture à tra vers des in ter views que le re por ter réa lise tout
au long de la com pé ti tion. En effet, il pré sente le fait que «  cha cun
pro duit et livre un lan gage » qui sert « à vé hi cu ler un mes sage ». Dans
la sculp ture ou la pein ture, les mes sages ne sont pas les mêmes, ni les
condi tions de pro duc tion et en core moins le lan gage par le quel le
mes sage est vé hi cu lé, tout est spé ci fique de la culture d’ori gine du
sculp teur ou du peintre. C’est en ce sens que toute sculp ture ou pein‐ 
ture peut être ap pré ciée pour elle- même, comme le fait un jeune in‐ 
ter viewé dans la vidéo : « les ta bleaux ici sont vrai ment ma gni fiques,
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ça me fait dé cou vrir plu sieurs cultures d’Afrique, c’est mer veilleux, je
pour rai dire à tous mes amis com ment c’est ma gni fique, puis c’est
super beau » 21. La beau té est donc pos sible dans chaque re pré sen ta‐ 
tion cultu relle. Plus loin, le re por ter de la vidéo nous in dique que  :
«  les ar tistes pro viennent de dix- huit pays, dix- huit cultures, au tant
de fa çons de voir et de re pro duire l’art. Di ver si té cultu relle mais bras‐ 
sage ga ran ti pour nos sculp teurs qui ne songent pas au pro fit mais à
la créa tion dans un cercle à ex pres sion  » 22. Cette ana lyse pré sente
clai re ment la di ver si té cultu relle qui ne de vrait pas être pré sen tée
sous forme de confron ta tion mais plu tôt sous forme d’ex po si tion
pou vant conduire à des échanges ré ci proques. Ce qui n’est pas le cas
au sein des jeux de la fran co pho nie où le prin cipe est de ré com pen ser
à tra vers des com pé ti tions dif fé rentes cultures de l’es pace fran co‐ 
phone. Tou te fois, il est dif fi cile de pré sen ter ces mal en ten dus sous la
formes de dis cordes phy siques à cause sans doute du cor pus de don‐ 
nées que nous avons uti li sé (images vi déos). C’est en cela que cette
étude nous dé montre éga le ment que les mal en ten dus peuvent être
en tre te nus et gar dés sous si lence, sur tout lorsque le « po li tique » est
au cœur du lieu du mal en ten du, il se dé ve loppe une forme de di plo‐ 
ma tie basée sur la langue de bois mais que les images ré vèlent au
grand jour.

Conclu sion
En somme, par ler de mal en ten dus cultu rels au sein des jeux de la
fran co pho nie, c’est pré sen ter les dif fé rentes ren contres cultu relles
mises en com pé ti tion au sein de ces jeux. À tra vers une ins ti tu tion
po li tique, l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la fran co pho nie (OIF), les
dif fé rentes cultures de l’es pace fran co phone se mettent en scène
dans des com pé ti tions spor tives et cultu relles. C’est en effet dans ce
volet cultu rel que les mal en ten dus cultu rels sont pré sents. Ils ne se
ma ni festent pas de façon bru tale, mais plu tôt dans un an ta go nisme
la tent et à tra vers l’ex té rio ri sa tion des pra tiques cultu relles en de hors
de l’es pace for mel des jeux.

20

Nous pen sons qu’il est dif fi cile de confron ter et d’éva luer des cultures
is sues de contextes dif fé rents. Chaque culture est unique ou du
moins chaque re pré sen ta tion cultu relle est sin gu lière. Les mal en ten‐ 
dus sur viennent lorsque les cultures sont mises en com pé ti tion. C’est
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à tra vers cette mise en com pé ti tion que les an thro po logues et eth no‐ 
logues font ap pa raître ce qu’ils nomment « eth no cen trisme », qui est
le fait qu’un in di vi du ou un groupe d’in di vi dus ait ten dance à pri vi lé‐ 
gier les va leurs et les formes cultu relles du groupe eth nique au quel il
ap par tient. Cette ten dance est sou vent in cons ciente. Il ap pa raît donc
une forme de sub jec ti vi té dans l’at tri bu tion des ré com penses du volet
cultu rel des jeux de la fran co pho nie. En effet, des cultures n’ayant pas
les mêmes si gni fiants et mêmes codes de re pré sen ta tion sont mises
en com pé ti tion. Les cri tères sont au tant po li tiques que géo po li tiques.
C’est pour quoi dans les do maines tels que la danse tra di tion nelle 23, le
chant, la sculp ture, etc. nous re trou vons beau coup de pays du sud qui
sont consi dé rés comme des pays de « cultures », des pays tra di tion‐ 
nels. La dé si gna tion des vain queurs est donc loin d’être ob jec tive. Elle
se situe dans une vi sion de « géo po li ti sa tion » des ré com penses du
volet cultu rel afin d’apai ser les mal en ten dus cultu rels au sein des jeux
de la fran co pho nie. C’est ce que nous consi dé rons comme une forme
de com pé ti ti vi té politico- subjective des cultures. En d’autres termes,
on est d’abord dans un contexte po li tique d’har mo ni sa tion et d’ho mo‐ 
gé néi sa tion. En suite, on crée une com pé ti tion « cultu relle » qui de‐ 
vient sub jec tive du fait qu’il est dif fi cile de mettre en com pé ti tion des
cultures qui ne sont pas ba sées sur les mêmes prin cipes. Enfin, cette
sub jec ti vi té crée des mal en ten dus cultu rels qui, jusqu’à pré sent, res‐ 
tent la tents et s’ex té rio risent par des mises en scène non com pé ti‐ 
tives des dif fé rentes cultures lors des jeux.
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NOTES

1  Tel que le pré sente le la bo ra toire Culture et So cié tés en Eu rope dans son
appel à com mu ni ca tion por tant sur les «  mal en ten dus cultu rels  » dans le
do maine de la santé.

2  Nous avons ana ly sé 90 vidéo de trois mi nutes cha cune que nous avons
re cueilli sur le site des jeux de la fran co pho nie. Ces vi déos sont pour la plu‐ 
part pro duites par le co mi té d’or ga ni sa tion des jeux sous forme de court
mé trage. Celles que nous avons étu diées re lèvent des édi tions de 1989, 1994,
1997, 2001, 2005 et 2009. https://www.jeux.fran co pho nie.org/?- Les-jeux-
en-images-

3  Des au teurs tels que Barthes, R. (1964), Melh, J-M. (1993), Riché, P.,
Alexandre- Bidon, D. (1997), Par le bas, P. (2003), etc. ont su dé mon trer l’im‐ 
por tance des images en dans ana lyses so cioan thro po lo giques.

4  Oné sime Re clus est spé cia liste de la géo gra phie fran çaise et s’in té resse
aux co lo nies fran çaises. Il dé ve loppe sa pen sée en ma tière co lo niale «  loin
des pen sées mer can tiles ou ra ciales », sa théo rie re pose «  sur l’idée d’in‐ 
fluence du mi lieu  ; la langue ap pa raît comme le socle des em pires  ; le lien
so li daire des ci vi li sa tions ».

5  Sédar Sen ghor, L., Bour gui ba, H., Houhouët- Boigny, F., Diori, H.

6  Le Com mon wealth est une or ga ni sa tion créée en 1835, de l’Em pire bri‐ 
tan nique à qui s’as so cient ses an ciennes co lo nies, et re nom mé sous ce nom
en 1936. Dans cette or ga ni sa tion, les pays membres ne sont liés par aucun
trai té et peuvent res ter neutres lors qu’un conflit en gage un ou plu sieurs
d’entre eux.

7  Voir le site de l’Or ga ni sa tion in ter na tio nal de la fran co pho nie (OIF)  :
http://www.fran co pho nie.org/Une- histoire-de-la-Francophonie.html

8  http://www.jeux.fran co pho nie.org/- Les-Jeux-.html

9  L’Auto du 26 mai 1942, ar ticle in ti tu lé «  une ren contre d’ath lé tisme an‐ 
nuelle qui s’im pose : Em pire français- Métropole », p. 1.

Or ga ni sa tion In ter na tio nale de la Fran‐ 
co pho nie, 2013, Une his toire de la fran‐ 
co pho nie, http://www.fran co pho‐ 
nie.org/Une- histoire-de-la-
Francophonie.html

Les jeux de la fran co pho nie, 2013, Les
jeux en images, https://www.jeux.fran‐ 
co pho nie.org/?- Les-jeux-en-images-



Les malentendus culturels au sein des Jeux de la Francophonie

10  Paris- Benin du 8 août 1947, ar ticle in ti tu lé « Un bon voyage man qué ».

11  L’Equipe du 1  dé cembre 1952, ar ticle de Mar cel Oger in ti tu lé « Pour 100
mil lions d’ha bi tants  : jeux pé rio diques dans les ter ri toires de l’Union fran‐ 
çaise », p. 10.

12  http://www.confejes.org/his to rique

13  https://www.jeux.fran co pho nie.org/Les- Jeux-de-la-Francophonie

14  http://www.jeux.fran co pho nie.org/-1994-.html

15  http://www.jeux.fran co pho nie.org/oif vi deo.php?doc=AM‐ 
BIANCE_RUE.flv

16  http://www.jeux.fran co pho nie.org/oif vi deo.php?doc=AM BIANCE_VIL‐ 
LAGE.flv

17  Le Sabar dé signe à la fois un ins tru ment de per cus sion, un style de mu‐ 
sique, une forme de danse sen suelle et une fête tra di tion nelle dans la plu‐ 
part des tra di tions de l’Afrique de l’ouest par ti cu liè re ment au Sé né gal et en
Gam bie.

18  Le NdongM ba est une danse tra di tion nelle ga bo naise, que l’on re trouve
éga le ment au sud du Ca me roun et en Gui née Equa to riale. Elle se pra tique
lors des cé ré mo nies de re trait deuil et ren voie à la vi ri li té mas cu line. Elle
dé ve loppe des thèmes sexuels sans tabou. Contrai re ment au Sabar, il n’y a
qu’un dan seur prin ci pal qui est ac com pa gné des bat teurs de tam bours.

19  https://www.jeux.fran co pho nie.org/oif vi deo.php?doc=CULTURE.flv

20  https://www.jeux.fran co pho nie.org/oif vi deo.php?doc=CULTURE.flv (de
la 3  mi nute 25  se conde à la 3  mi nute 35  se conde)

21  Idem, (de la 4  mi nute 37  se conde à la 4  mi nute 52  se conde)

22  Idem, (de la 6  mi nute 39  se conde à la 6  mi nute 52  se conde)

23  https://www.jeux.fran co pho nie.org/?Les- 
medailles&an=2005&id_epreuve=164
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Français
Or ga ni sés en deux prin ci paux vo lets (spor tif et cultu rel), les jeux de la fran‐ 
co pho nie offrent aux pays de l’es pace fran co phone, en par ti cu lier, un mo‐ 
ment d’échange et de confron ta tion avec l’al té ri té. C’est en ce sens qu’ils se
dé fi nissent comme la «  voix de la di ver si té  ». Cette ren contre avec les
cultures par ti cu lières de chaque pays se fait- elle sans confu sions, sans dis‐ 
sen sions, et sans désac cords, au tre ment dit sans mal en ten dus ?
Le pré sent ar ticle dé coule d’une étude consa crée à la place des pra tiques
cor po relles tra di tion nelles afri caines aux jeux de la fran co pho nie. En exa mi‐ 
nant près de 90 vi déos (de trois mi nutes cha cune) des dif fé rentes édi tions
des jeux de la fran co pho nie (de 1989 à 2009), nous avons mis un ac cent par‐ 
ti cu lier sur le volet cultu rel de ces jeux. Ainsi, après une ob ser va tion mi nu‐ 
tieuse du volet cultu rel, nous nous sommes rendu compte de cer tains mal‐ 
en ten dus cultu rels « la tents » qui existent au sein des jeux de la fran co pho‐ 
nie. On peut alors se de man der pour quoi des mal en ten dus cultu rels au sein
d’une ins ti tu tion qui prône la di ver si té sur viennent.
C’est à tra vers une ana lyse so cio his to rique et socio- anthropologique que
nous dé cou vrons les li mites des mises en confron ta tion des cultures dif fé‐ 
rentes des pays pre nant part à ces jeux. Par consé quent, l’étude ré vèle les li‐ 
mites de com pé ti ti vi té des cultures. Car il est dif fi cile de mettre en com pé‐ 
ti tion des pra tiques cultu relles qui n’ont pas les mêmes si gni fiants et les
mêmes fi na li tés. Il en ré sulte donc au sein de ces jeux une forme de com pé‐ 
ti ti vi té politico- subjective des cultures.

English
Or gan ised around two main areas (sports and cul ture), the Fran co phone
games offer to all coun tries of the Fran co phonie, and few oth ers, a plat form
for ex chan ging and com pet ing with each other. This is why they are defined
as the « voice of di versity ». Does this en counter with the spe cific cul tures
of each coun try hap pen without any con fu sions, dis sen sions or dis agree‐ 
ments? In other words, does it hap pen without any mis un der stand ings?
This art icle stems from a study de voted to the in vest ig a tion of African tra di‐ 
tional phys ical prac tices dur ing the Fran co phone games. We ex amined al‐ 
most 90 videos (of 3 minutes each) of its dif fer ent edi tions (from 1989 to
2009) and fo cused on the cul tural sec tion. After a me tic u lous ob ser va tion,
we came across some un der ly ing cul tural mis un der stand ings within the
Fran co phone games. How can such mis un der stand ings exist in an in sti tu‐ 
tion that ad voc ates di versity?
The lim its to the com pet ive ness of the cul tures of the dif fer ent coun tries
in volved in the games can be un covered through a socio- historical and
socio- anthropological ana lysis. This study thus re veals the lim its to the
con front a tion of cul tures. For, it is dif fi cult for cul tural prac tices that do not
have the same sig ni fi ers and aims to com pete with one an other. This res ults
in a form of politico- subjective com pet ive ness of these cul tures within the
Fran co phone games.
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