
Chapitre 8 

Globalisme et regionolisme 
dans la diplomatie mitterrandienne 

de l'apres-guerre froide 

Grand ou petit, tout pays se trouve naturellement amene 
a definir, souvent d'une maniere dialectique, une place dans 
son espace regional le plus proche et une autre dans le sys 
terne international. Dans une veine realiste des relations 
internationales, on a montre comment les petits pays, faisant 
partie d'ensembles regionaux contraignants, cherchaient en 
general a se det.acher de l'emprise des poles de leur region en 
recherchant une internationalisation aussi large que possible 
de leur situation. Tel fut le cas des pays du Comecon pendant 
la guerre froide, qui valorisaient leur fragile statut internatio 
nal quand ils pouvaient I'affirmer, pour desserer, aut ant que 
faire se pouvait, I'emprise sovietique. Tel est le cas des Pays 
Bas en Europe, soucieux de contrebalancer leur position limi 
tee en Europe par un atlantis me constant. Tel est le cas des 
petits pays du Golfe depuis 1990, l'internationalisation de 
leur securite etant pour eux un moyen de se premunir contre 
les visees reelles ou supposees de leurs voisins les plus puis 
sants, La dimension internationale pour les petits est, Ie plus 
souvent, peryue par eux, a tort ou a raison, non comme une 
extension elargie de leur appartenance regionale, mais 
comme un necessaire contrepoids a cette appartenance 
contraignante. 

Les pouvoirs forts - et, a plus forte raison, dominants ou 
hegemoniques - des ensembles regionaux ont tendance, au 
contraire, a renforcer des liens regionaux qui sont, pour eux, 
autant d'instruments de puissance. lIs abordent I'integration 
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regionale comme la construction d'une zone d'action privile 
giee qui leur permet Ii la fois d'accroitre leur influence sur les 
petits et de limiter I'influence des grands poles rivaux sur 
leur environnement le plus immediat, Telle est la base meme 
de «la doctrine Brejnev» sur la souverainete limitee des pays 
du pacte de Varsovie ou l'acception nasserienne de I'unite 
arabe pendant la phase d'or de l'influence egyptienne au 
Moyen-Orient. Par certains aspects, l' ALENA releve d'un pro 
jet similaire de Washington, alors que les theses sur I'asia 
tisme, ses valeurs et sa « specificite » politico-culturelle, pour 
raient a terme favoriser 1'hegemonie chinoise en Asie 
orientale. 

La France n'est guere, dans cette logique, un Etat 
typique. Ce n'est certainement pas un «petit », mais ce n'est 
plus vraiment un Grand, Ie concept giscardien de «puissance 
moyenne» n'induisant pas automatiquement un comporte 
ment previsible, quand il n'est pas la source de malentendus. 
II est cependant evident, quelle qu'en fut la perception presi 
dentielle Ii I'epoque, que les grandes evolutions de la decennie 
passee ont affecte negativement «Ie rang de la France »1. Qui 
plus est, ces evolutions, concomitantes sans necessairement 
etre liees l'une a I'autre, ont eu pour effet d'affecter Ii la 
baisse les positions de la France a La fois et pratiquement en 
meme temps dans son ensemble regional de reference (l'Eu 
rope) et dans Ie monde, situation qui, sans etre grave, est 
relativement sans precedent. 

Ce deficit simultane d'influence est au cceur du dilemme 
de la diplomatie francaise a I'oree de la decennie (et depuis) 
en ce qu'il a rendu difficile Ie jeu de compensation mutuelle 
que la France avait jusqu'ici maitrise : son rayonnement 
mondial plus qu'enviable (Ie siege permanent au Conseil de 
securite, Ie «pre carre » africain, le monde de la francophonie, 
le discours tiers-mondiste, son maintien parmi les cinq puis 
sances les plus industrialisees du globe et tous les ingredients 

1. « II n "est pas facile d'etre un poids-moven », ecrit The Economist apres une 
conference de presse « toute regalienne» de F . .\Iitterrand a la veille des grands bou 
jeversemente a venir (8 juillet 1989). La revue londonienne cite Ie President: « Le 
role de la France est de garder son rang» pour ajouter aussitot, non sans Ie zeste de 
perfidie qui la caracterise : « Parler de rang est un signe qu'on u'est plus sur de 
l'avoir. » 
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du soft power mondial intellectuel et artistique de la France) 
compensait en permanence la montee en puissance (principa 
lement economique) de la RFA en Europe; alors que sa quasi 
parite avec l'Allemagne et son role crucial dans la construc 
tion de l'Europe compensaient largement I'erosion de 
certaines de ses positions mondiales (Indochine, Proche 
Orient, etc.). La France fournissait a l'analyste un modele 
dynamique de cette compensation permanente du regional 
par l'international et vice versa. Tel a ete largement le genie 
de sa diplomatie qui, de l'aveu de nombre de ses partenaires, 
depassait en impact les moyens propres du pays, une diplo 
matie que I'evolution contemporaine de l'Europe et du 
monde a partir de 1989 va prendre en defaut. 

Notre hypothese est que la phase 1989-1995 a ete marquee 
par un double mouvement : d'une part, accompagnement pru 
dent de ces evolutions par une strategic defensive, sinon reac 
tive, qui consistait a ne rien faire qui puisse interdire a la 
France de poursuivre a l'avenir son jeu de compensation dyna 
mique, et, de l'autre, un effort volontariste pour re-fonder 
I'Europe comme structure regionale de reference. Car si la 
dimension mondiale allait de soi, l'appartenance regionale 
etait moins assumee, surtout dans la tradition gaulliste me me 
edulcoree apres 1969 - qui avait une ambition explicitement 
universelle. La diplomatie mitterrandienne va marquer, plus 
clairement que par le passe, une cesure conceptuelle, jusque-la 
simplement esquissee, entre les deux termes de l'equation en 
admettant le niveau regional comme un niveau pertinent pour 
son analyse et specifique dans son deploiement. 

Le resultat fut un renforcement du terme regional (euro 
peen) face au terme mondial de I'equation, qui equivaut a 
une prevalence du proche sur l'universel et, surtout, a une 
nette preference pour un projet aux depens d'un heritage, 
comme si un present ingrat poussait Paris a rechercher sa 
place dans son passe (europeen) et dans son avenir (principa 
lement europeen). L'Europe relevera du domaine de la cons 
truction et le reste du monde de celui de la gestion, cette dis 
tinction grandissante se realisant au prix d'une relative et 
inegale devaluation des politiques regionales partout ailleurs 
qu'en Europe et d'une entree determinee dans I'ere postna 
tionale. La France du second septennat non seulement recon- 



228 Strategies regionales et perspectives globales 

nait son incapacite a maintenir son impact mondial par et 
pour elle-merne, mais rompt le lien ombilical entre son inde 
pendance et son influence. Si le projet a ete une reponse a un 
sentiment diffus de declin, il n'a pu susciter aupres des Fran 
cais qu'une adhesion partielle. La perception du temps y 
etait sans doute pour beaucoup : les defis relevant du present, 
les Francais leur cherchaient des reponses hic et nunc, alors 
que l'Europe mitterrandienne etait un souvenir d'histoire et 
une promesse d'avenir. Elle apparaissait parfois comme la 
fuite en avant d'un homme du passe, irrite de voir ses conci 
toyens continuer a penser que «rlans le cours de l'histoire 
moderne, il s'est toujours trouve des Etats et des souverains 
qui ont essaye de refaire I'unite de l'Europe ... Mais l'Europe 
moderne restait une forme tourmentee et indecise, une repro 
duction partielle du passe, I'ebauche incomplete d'un monde 
nouveau »1 . 

EUROPE: DESARROI ET VOLONTARISME 

Sans sous-estimer l'attraction, en elle-merne et pour elle 
merne, de la construction europeenne, il est tres probable que 
Mitterrand s'y engage d'autant plus fermement que nulle 
part ailleurs dans le monde, la France ne semble, en ce milieu 
des annees 80, disposer de terrains pour amplifier son 
influence glob ale. Les proches du President invoquent cette 
explication compensatoire: «Le President est d'autant plus 
decide a aller de l'avant que personne en France ne lui dis 
pute ce terrain et qu'aucun des registres tradition nels de la 
diplomatie frant;aise n'est par ailleurs tres promeueur.sr Or, 
I'effet des principaux evenements europeens de la phase 
1989-1991 ne peut etre perQu par Francois Mitterrand, pas 
plus que par les observateurs exterieurs, comme globalement 
favorable a la France. 

1. Emile Bourgeois. Manuel historique de politique euangere, Paris, Librairie 
Eugene Belin. 9' ed .. 1925, p. ·1 et 9. 

2. C'est nous 'lui soulignons. Hubert Vedrine, Les mondes de Francois Miner 
rand, Paris, Fayard, 1996. p. 393. 
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a) L'implosion de l'URSS et la dissolution du pacte de 
Varsovie, tout en confortant dans sa securite la France-puis 
sance occidentale et pays democratique, restreint grande 
ment la marge de maneeuvre de la France-puissance a voca 
tion universelle. La disparition du pole sovietique prive la 
France de cette esquisse de troisieme voie qu'elle a parfois 
dessinee avec de Gaulle - au moins de puis le retrait du com 
mandement integre de l'OTAN - ou dans les premieres annees 
Mitterrand, sans jamais pouvoir l'ancrer dans le jeu de la 
guerre froide. Paris ne peut plus jouer a la capitale occiden 
tale ma non troppo quand il n'y a plus rien ou presque a l'est 
de l'Occident. Elle ne peut pas continuer a etre un membre 
incomplet de l'OTAN, quand ce statut volontairement amoin 
dri ne rapporte plus les avantages diplomatiques qui com 
pensaient le manque a gagner strategique. Plutot que de se 
positionner face aux deux blocs, jeu dont elle avait bien mai 
trise l'equation inegalitaire, elle doit dorenavant se distinguer 
du seul qui reste, au risque de devoiler ses vulnerabilites et 
ses insuffisances. L'ordre de Yalta, que de Gaulle et Mitter 
rand disaient vouloir «depasser », frnissait par paraitre avoir 
ete bien favorable a une diploma tie francaise dont le leitmo 
tiv etait de s'en plaindre', 

«Il y a un risque de desordre dans l'empire sovietique, Ce 
desordre n'est probablement pas preferable pour nous a 
l'ordre qui y regnait jusqu'ici », aurait confie Francois Mit 
terrand Ie 20 juillet 19882• A aucun moment, et meme quand 
il se felicite des progres de la democratie a l'est, le President 
ne semble changer d'attitude fondamentale (I'effondrement 
de l'URSS, en termes strategiques, n'est pas dans I'interet de 
la France), expliquant son analyse plus souvent par sa 
crainte du chaos que par la reconnaissance du desequilibre 
mondial que cet effondrement induit. S'il fait des rep roches a 
Gorbatchev, c'est sur sa «faiblesse » face aux Allemands ou 
aux Americains ou sur sa disposition a «se coucher» contre 

l. Voir notamment Stanley Hoffman. Look Back in Anger. New York Review 
of Books, Ii juillet 1997. 

~. Jacques Attali, Verbalim Ill, Pari e, Fayard, 1995. P: 67. Quand les boule 
versements seront arrives it terrne, il changera bien sur de lecture en privilegiant Ie 
triomphe de la liberte « sur I'hegemonie d'une dictature, d'un systeme totalitaire qui 
niait, qui tuait la liberte » (entretien au .\lonrie, 9 fevrier 1993). 
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«quelques milliards de marks ». Mais sur le fond, Mitterrand 
semble comprendre tres vite, sans jamais apparemment le 
dire, que son gaullisme marine de tiers-mondisme ne pourra 
survivre a la fin de I'URSS. 

b) C'est sur la question de l'unite allemande que l'effon 
drement de I'URSS produit les effets les plus problematiques 
pour Paris. L'unification allemande met un terme a une sorte 
de parite franco-allemande, bien etahlie entre 1955 et 1990, 
quoique sur des bases demographiques et economiques com 
parables et sur des bases strategiques favorables a la France, 
surtout a cause du nucleaire et de la capacite d'intervention 
militaire a l'etranger que l'Allemagne s'interdisait encore. Le 
20 mai 1989, Mitterrand ne voit pas la reunification alle 
mande se faire avant «au moins dix ans» et semble me me y 
voir une cause possible de guerre en Europe en surestimant la 
volonte - ou la capacite - des Sovietiques a s'y opposer par 
la force'. Margaret Thatcher parait bien plus perspicace", qui 
voit vite la reunification possible alors que Mitterrand pense 
encore, le lor septembre 1989, que «jamais Gorbatchev n'ac 
ceptera une Allemagne unie dans l'OTAN ». II aurait ajoute 
un mois plus tard: «Ceux qui parlent de reunification alle 
mande ne comprennent rien ... »3 S'Il est vrai que «la dame de 
fer» n'avait «ni politique d'accompagnement, ni politique de 
rechange »', il reste qu'elle fut le depositaire probable de 
confidences presidentielles moins «sereines» que le discours 
public ne le laissait croire; ce que H. Vedrine ne conteste pas 
quand il evoque comment Mitterrand « incarnait les 
angoisses francaises face a une Allemagne trop grande, a une 
reunification qu'il faut conjurer»" (merne si l'auteur nous 
avertit de ne pas prendre a la Iettre ces confidences ou cette 
« incarnation» presidentielle des «tourments francais »]". 

1. J. Att ali, op. cit., p. ::!41; aussi H. Vedrine, op. cu., p. 424. 
2. J. Attali, op. cu., p. 297. 
3. [bid .. p. 313. 
·k H. Vedrine. op. cit .. p. 441. 
5. H. Vedrine. op. cu., p. 445. 
6 .. Andre Fontaine resume bien ces « tourments» en ces termes: « Outre que la 

reunification priverait la France du glacis it l'abri duquel elle a maintenu, trois 
decennies durant. une confortable independance, elle ne pourrait manquer d'eveiller 
la crainte que l'Allemagne ne soit trop forte et la Russie trop faible» (Apres eax, le 
deluge: de Kaboul a Sarajevo 1979-1995, Paris. Fayard. 1996, p. 457.) 
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Mais, deux semaines plus tard, Mitterrand commence a 
envisager une reunification rapide'. S'il se dit ({ serein », il 
s'attend, dans une logique classique d'equilibre europeen, a 
ce que I'emergence de I'Allemagne unifiee aboutisse a I'emer 
gence d'un pole europe en qui la contrebalancerait, mais il 
n'indique pas lequel. Pense-t-il vraiment a la triple alliance 
(France - Grande-Bretagne - Russie) comme il I'aurait dit a 
Genscher? Fin novembre, I'annonce de la reunification le 
prend de court", sa reaction etant celie d'une vic time evi 
dente d'un «fait accompli ». Gorbatchev parlera lui, pour 
s'en plaindre, mais en suscitant de nouveaux espoirs - vite 
decus - chez le President francais, d'un «diktat politique». 
A partir de janvier 1990, si Mitterrand veut encore au moins 
freiner la reunification, sinon I'arreter", il ne s'en rejouit 
jamais. Tout indique au contraire qu'il ne la souhaite pas et, 
quand il s'y resigne tardivement, c'est pour tenter de la 
rendre graduelle ou, au moins, d'obtenir a cette occasion des 
garanties, notamment sur I'intangihilite des frontieres de 
l'Allemagne. En effet, ce principe helsinkien fondamen 
tal tombe brutalement Ie jour on Ie Mur s'effondre et le 
President ne semble pas pret a Ie reconnaitre. C'est qu'il sait 
le poids europeen du trio germanophone (RF A + RDA 
+ Autriche) et son influence probable dans un Est emancipe 
des Sovietiques, et il conserve des ambitions pour Paris en ce 
qui concerne la Bulgarie et la Roumanie. 

Pour «conjurer» la reunification, deux remedes. D'abord 
celui du volontarisme europeen : avec la reunification, la 
construction de l'Europe apparait comme Ie meilleure anti 
dote it ce (deslequilibrage franco-allemand; pour Mitterrand, 
l'unification de I'Allemagne ne discredite pas Ie projet d'inte 
gration regionale mais, au contraire, Ie legitime. Ensuite, I'in 
terrogation du systeme global a la recherche de reperes, 
comme chaque fois que la France voyait I'Allemagne se ren 
forcer: reperes britannique, russe et americain. Certains 
temoins francais de I'epoque sont surpris par 1'« indiffe- 

1. J. Attali, QP' cit., p. 323. 
2. Ibid., p. 354. 
3. Ibid., p. 350 . 
. 1. Ibid .. p. 411. 
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rence » de George Bush pour la reunification et ses effets 
potentiels', et cette «indifference », qui equivaut en realite a 
un appui implicite, n'est pas particulierement rassurante 
pour les dirigeants francais, Car il y a bien une difference 
entre constater un probleme potentiel et en faire une obses 
sion (Thatcher), le constater tout en cherchant les moyens de 
le depasser (Mitterrand), le constater mais se trouver inca 
pable de le gerer (Gorbatchev) et ne pas en voir (Bush). 

c) L'explosion de La Yougoslavie, enfin, embarrasse gran 
dement une diplomatie francaise qui semble hesiter entre la 
predication genscherienne pour I'autodetermination - qui se . 
mue rapidement en un nouveau «diktat politique » lors de 
I'independance de la Slovenie et de la Croatie - et la vieille 
amitie de Paris pour les Serbes, que Mitterrand parait 
reprendre a son compte: «II n'y a que les Serbes de serieux 
dans ce pays» aurait ete sa reaction aux premiers signes de 
dislocation de la Y ougoslavie", et plus tard: «Les Serhes 
existent et ils ont ete mis au ban de la cornmunaute inter 
nationale avant meme d'exister. »3 Le cas yougoslave appa 
rait surtout comme une premiere illustration de ce que peut 
etre une diploma tie allemande plus active, plus unilaterale, 
plus «traditionnelle» et qui donne dej a lieu a « un bras de 
fer franco-allemand qui durera six mois et laissera des 
traces »', 

Les voyages spectaculaires lies a ces trois evolutions 
(Kiev, RDA et Sarajevo) devoilent plus clairement encore les 
nouvelles realites europeennes : dans le present, la France n'a 
guere de prise solide sur des evolutions pourtant essentielles 
pour elle et, qui, a plus long terme, entrainent un relatif 

1. « George Bush n'est guere preoccupe par la reunification allemande ... Le seul 
point qui Ie preoccupe, c'est la survie de rOTAN» (H. V edrine, op. cu., P: 443). 
D'autres. temoins directs de I'evenement, mais de I'autre cote de I' Atlantique, insis 
tent au contraire sur les nombreux efforts deployes par I'administration Bush pour 
rassurer Francais et Britanniques ... tout en leur interdisant de peser sur les accords 
prealables germano-ameeicains. cf. Philip Zelikow et Condoleezza Rica. Germany 
Unified and Europe Transformed: A Study in Statecrojt, Cambridge, Harvard Uni 
versity Press. 1995 (notamment p. ll5. 165 et 206). 

2. J. Att ali, op. cu., p. ·Wl, Ie 20 janvier 1990. II ajoutera plus tard: « La 
France n'a pas ete et ne sera pas antiserbe », entretien au Monde, 9 janvier 1993. 

3. Daniel Vernet et J can-Marc Gonin, Le reve sacrifie : chronique des guerres 
yougoslaves, Paris. Odile Jacob, 1994, p. 154. 

4. Ibid., p. 22. 
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declassement de la France dans l'Europe et, aussi, de cette 
derniere dans le monde. Le meilleur signe de cette perte d'im 
pact n'est pas a chercher tant dans les mots de «malaise », 
« declin », « desarroi », « manque d' orientation» que la presse 
internationale accole alors quasi spontanement a la France, 
mais plutot dans la place modeste, sinon 1'« oubli », de la 
France dans les differents projets et scenarios prevoyant 
l'avenir europeen d'apres 19891• Si Ie President ne Ie dit pas 
en ces termes, rien dans ce qu'il dit ou fait ne semble contre 
dire I'hypothese que c'est aussi sa perception des evenements. 
S'il se trompe parfois sur leur probabilite ou sur leur data 
tion, il semble Iargement conscient de leurs effets giobaIe 
ment reducteurs pour I'influence francaise en Europe, pris un 
a un, et encore plus quand ils se combinent. 

En 1991, la France est en manque d'influence en Europe 
mais sa reaction instinctive est desormais de chercher plus 
d'Europe, de raffermir un cadre conceptuel et institutionnel 
deliherement regional que la negociation, la signature et la 
ratification du traite de Maastricht introduisent, par touches 
successives, dans Ie dehat public". Les evenements survenus 
depuis 1989 sont non seulement une raison de confirmer 
- plutot qu'une invitation a revoir - «Ie grand tournant 
europeen » que Mitterrand avait imprime a Ia diplomatie 
francaise des 1984, mais ils poussent aussi a une nouvelle 
dimension, plus subjective, de la construction europeenne : si 
l'Europe etait jusqu'ici un projet rationnel, elle devient 

1. Cf. entre autres, John :vrearsheilll~r. Back to the Future: Instabilitv in 
Europe after the Cold war. International Security, ete 1990. Cela sans "ompter que. 
comme Ie rappelle si justement Stanley Hoffman (The Net» York Review of Books, 
3 mars 1994) - et comme n'a cesse de le penser I'auteur de ces lignes: « Peu de peu· 
pies ont eu autant de succes a faire la publicite pour leurs problemes, a tourner leurs 
difflcultes en drames et leurs peurs en phobies. que les Fran~ais.» De Hoffman, lire 
aussi Dilemmes et strategies de la France dans la nouvelle Europe, Polaique etran 
gilre, 'I, 1992. 

2. Sans compter la tentative de depasser la Communaute dans un projet de 
courte vie, celui de la confederation, projet de 1990 que deux conseillers it l'Elysee 
vont livrer a chaud au public, cf. H. Vedrine et J. Musitelli, Les changements des 
annees 1989-1990 et l'Europe de la prochaine decennia, Politique etrangere, I, 1991. 
Stanley Hoffman a sans doute raison de rappeler que, durant cette peri ode, les 
Francais sont plus seusibles it la dimension exterieure qu'aux prealables interieurs 
de la construction europeenne, alors que cette integration « signi!ie plus que Ie trans, 
fert de pouvoirs de decision francais au profit des institutionsbvzantines de I'UE a 
Bruxelles. Elle entraine aussi le demantelement partiel de l'Etat jacobin francais, 
fort mais aussi etranglant », op. ca., p. ·15. 
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apres 1989, aussi, un cadre de reference subjectif pour une 
France qui se sent dirninuee dans son influence, et ce d'au 
tant que l'evolution du systeme global ne lui permet pas de 
trouver, dans I'immediat, de quoi combler cet incontestable 
deficit. 

AGTRES REGIONS: REFLUX ET RESIG:'<ATION 

Si leur impact est principalement europeen, les evene 
ments de 1989-1991 suscitent egalement des effets de 
dimension planetaire. Cela est particulierement vrai pour la 
dissolution de 1'URSS qui equivaut non seulement a la fin de 
la bipolarite mais surtout au triomphe d'un camp sur 
l'autre dans la guerre froide et d'une perception assez gene 
rale selon laquelle, en depit des hesitations de George Bush 
et de sa reticence evidente a crier victoire, le monde pour 
rait bien. devenir, du moins pour quelque temps, unipolaire. 
Or, les Etats- Unis avaient ete les artisans principaux de ce 
triomphe occidental. La France, elle, avait ete plus reti 
cente dans cette confrontation d'un demi-siecle, pour des 
ambitions gaulliennes d'independance nationale, d'abord et, 
depuis I'election de 1981, pour un melange d'independan 
tisme quasi gaullien et d'empathie avec le Tiers Monde. La 
France de Mitterrand, a I'exception eclatante du discours 
devant le Bundestag, n'a jamais cherche a etre perr;ue 
comme le porte-drapeau de la seconde guerre froide tres 
reaganienne contre 1'« Empire du Mal », Au moment OU 
cette guerre aboutit, sur les eaux tumultueuses au large de 
La Valette au moment du sommet Bush-Gorbatchev de la 
fin 1989, a ce qu'il faut bien considerer comme une reddi 
tion d'un camp devant l'autre, Paris aurait pu difficilement 
crier victoire alors que les principaux belligerants (ameri 
cains) de cette guerre se revelaient encore comme embarras 
ses par leur propre triomphe. 

Mais une serie d'evolutions hors d'Europe va vite demon 
trer que le systeme global ne peut fournir, du moins dans 
I'immediat, des instruments de compensation au relatif 
declassement de la France dans son environnement regional 
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europeen immediat'. Dans la nouvelle configuration mon 
diale ouverte par la fin des blocs et le processus de mondiali 
sation, «la pretention de la France a se vouloir independante 
sonne creux et, avec les forces nucleaires rangees dans les gre 
niers, sa puissance compte bien peu »2. Plus generalement, le 
soft power francais laisse a desirer : Francais et etrangers par 
lent de la mediocrire de sa production intellectuelle et artis 
tique, des deceptions de la francophonie et de la vacuite des 
autres ingredients traditionnels de son «rayonnement ». 

a) La guerre du Koweit etahlit brutalement (et en propor 
tion avec la contribution militaire de chacun des pays mem 
bres de la coalition) une hierarchic de puissance au sein de 
cette coalition, sous un leadership americain jaloux et incon 
testable, les Britanniques occupant un rang de second, la 
France se contentant d'une troisierne place eloignee. Francois 
Mitterrand semble se consoler en pensant que si l'URSS etait 
encore au 2 aout 1990 ce qu'elle avait ete jusque-la, une troi 
sieme guerre mondiale aurait ete inevitable. Mais c'est sans 
doute Ill. une consolation peu fondee et, quoi qu'il en soit, 
force est de constater (en relisant, entre autres, Vedrine, 
Dumas ou Attali) que le President ne semble a aucun 
moment considerer cette evolution comme positive. II voit 
deux gagnants a la guerre: Les Etats-Unis et Israel. Pour Ie 
reste, il essaye de limiter les effets negatifs pour la France en 
entrant dans la coalition tout en instruisant son ministre de 
la Defense de «ne pas trop en faire» et en restant jusqu'au 
bout, sans trop y croire, sensible aux efforts vis ant a eviter la 
guerre. Un choix do it cependant etre fait entre les positions 
regionales de la France au Moyen-Orient (et accessoirement 
au Maghreb) et Ie nouveau positionnement de Paris dans le 
monde et il est fait au profit du second. rapidement et, appa 
remment, sans etats d'ame. 

L'evolution europeenne prealable a l'invasion du Koweit 

1. « Aucune des evolutions en cours dans Ie monde. sur aucun plan - diploma 
tique. commercial. militaire. culturel. linguistique - lie nous est spontanement favo 
rable ». conclut H. Vedrine en derniere page de sa somrne. op. cis .. p. 760. 

2. Hoffman. up. cis .. p. '~6. Tout Ie monde. aux Etats-Unis. n'est pourtant pas 
de cet avis et il est des nostalgiques du nationalisrne gaullien qui non seulement 
considerent ses preceptes internationaux comme utiles pour la France. mais pour 
d'autres pays aussi, dont Ie leur. cf. par ex .. Daniel .1. "a honey. De Gaulle and the 
Death of Europe. The National Interest. tite 1997, p. ·~6-56. 
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a sans doute joue un grand role pour pousser Mitterrand a 
s'engager. De toutes les raisons invoquees pour justifier I'en 
tree dans la coalition, la plus serieuse me semble etre la 
crainte qu'un non-engagement n'ait pour effet de rendre 
encore plus difficile la capacite de compenser dans le monde 
le relatif et encore frais declassement europeen. «La France 
ne peut rester hors du coup. II faudra se ranger derriere 
les Americains », aurait dit le President, cinq jours apres 
I'invasiou', 

Pourquoi faut-il donc se ranger derriere la banniere etoi 
lee? Parce que «dire non, c'est dire non aux Americains et 
aux Anglais ... On dira que la France n'est pas dans le coup ... 
Si nous ne le faisons pas, nous serons les faux freres de I'Oc 
cident s". La seule chose que Paris ne peut alors pas se per 
mettre, c'est precisement de contrecarrer ouvertement 
Washington et Londres au moment me me OU Moscou parait 
si faible et que Bonn n'est plus a I'evidence Ie confident pri 
vilegie d'hier. La defense du droit international, le petrole, la 
souverainete du Koweit, le destin des Kurdes, l'opinion des 
Maghrebins et les promesses de contrats viennent a mon sens 
tres loin derriere cette consideration strategique de base: on 
ne peut pas prendre le risque de mecontenter ses principaux 
allies potentiels dans le monde si l'ensemble europeen 
continue d'etre aussi incertain. Que l'on doive pour cela 
suivre les Arnericains (quitte a maquiller ce suivisme en pla 
cant formellement les troupes francaises du detachement 
Daguet sous commandement saoudien) parait bien secon 
daire au vu du besoin pre visible d'Amerique pour faire face a 
la nouvelle equation europeenne (d'autant qut: les Ameri 
cains ont paru etrangement insensihles aux etats d'ame de la 

I. J. Attali. op. cu., p, 555, Notons a ce propos que, contrairement a ce que 
repete la presse francaise de cette epoque, en 1990, il n'y avait plus guere de relation 
privilegiee Paris- Bagdad : les rapports bilateraux etaient devenus bien plus froids 
depuis Ie depart de Claude Cheysson, les negociations financieres etaient dans I'im 
passe apres une n-ierne visite de Saadoun Hammadi a Paris alors que la guerre Irak 
Iran. qni s'etemisair depuis 1980, n'avait pris fin en 1988 que par un arrangement 
sovieto-americaiu impose dabord aux Irakiens, puis aux Iraniens, sans que la 
France ny ait eu un role capital. Cette distance avec l'Irak entre 1985 et 1990 ren 
dait bien plus previeible la position fra neajse. 

2. Ibid., p. 560. II se peut que cette reaction cornme instinctive de Mitterrand 
u'uit pa. ete conjoncturelle. Le President serait, de I'avis de ses proches, un homme 
profondernent marque par Fexperience de la Deuxieme Guerre mondiale. 
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France sur la reunification allemande). Bref, si la guerre du 
Koweit interdit a la France de compenser dans I'immediat 
son deficit d'influence en Europe, sa participation a Ia coali 
tion lui permet de conserver ses cartes pour I'avenir (et, dans 
Ia foulee, son siege permanent a l'ONU)'. 

La aussi, il faut « conjurer» Ies risques de l'isolement, un 
isolement qui contrairement a celui du General dans les 
annees 60, pourrait paraitre plus ridicule que superbe et, tres 
vite, les calculs globaux l'emportent sur les considerations 
regionales relatives au monde arahe. Car, pour Mitterrand, Ia 
seule region qui compte desormais c'est l'Europe; Ie reste 
c'est le monde, une difference de nature etant introduite pour 
Ia premiere fois avec une telle clarte entre l'Europe et Ie 
reste. Cette appartenance regionale, volontairement assumee, 
exprime la poursuite d'un vrai projet, mais aussi, en pointil 
les, la reconnaissance d'une erosion des positions francaises 
dans le monde et d'une reorientation europeenne dont I'in 
tensite est relativement nouvelle dans la diplomatic de la 
France. Or, l'invasion du Koweit intervient au moment 
me me on Mitterrand, «qui s' est ahandonne parfois aces 
tourments francais », 11 «un vertige national existerrtiel a-, 
parvient a depasser ces «tourments» suscites par I'evolution 
trop rapide de l'Europe. 

Il est neanmoins difficile d'isoler l'engagement dans la 
coalition anti-irakienne a I'ete 1990 des «tourments» euro 
peens de la France au cours de la premiere moitie de l'annee. 
Sa nouvelle vulnerabilite en Europe interdit a la France de 
faire cavalier seul dans Ie Golfe, ou meme de faire autant que 

l. « La guerre du Golfe s'ouvre dans rete 1990. I'ete 0 •• Allemands. Italiens et 
J aponais posent la question de notre siege de membre permanent au Conseil de secu 
rite, done de notre rang. On l'oublie trop » (J .-F. Deniau, Le rang de la France, Le 
MonJe, 7 septembre 1994). En echo a cette lecture. un tin observateur allemand de 
la scene trancaise semble donner raison a posteriori a la lecture mitterrandienne: 
I'engagement dans la coalition du Koweit atu ait tinalernent ete une espece de 
catharsis urrivee a temps pour soulager la France de ses apprehensions allemandes: 
« L'idee que la France pourrait perdre son rang en Europe et dans Ie monde, a cause 
de I'Allemagne unifiee, 'est estompee avec la guerre du Golfe, 0 •• 1'.-\.lIemagne a 
brille d'abord par son absence». Ingo Kolblorn. A la chasse uux vieux demons: la 
France et l'Allemalo(ne unie. Politique 'trall~ere, 3, 1991, p. 719 .... saul' que. peu de 
temps apres, cette idee mise en veilleuse II Koweir, reappurait en force dan. l'affaire 
yougcsluve. 

2. H. Vedrine. op. cit., p. -145. 
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l'Italie, [e J apon ou l'Allemagne, c'est-a-dire tres peu. Paris 
do it montrer a la fois sa fidelite autant que son utilite en 
«collant» d'aussi pres que son rang Ie lui permet a l'axe 
anglo-americain, defini des Ie premier jour de l'invasion 
(Margaret Thatcher et George Bush se sont trouves par le 
hasard du calendrier ensemble au Colorado), et auquel les 
autres Occidentaux sont invites a se joindre. En parlant assez 
tot d'« une logique de guerre », Mitterrand rejoint en realite 
cet axe bien plus qu'il ne repond aux appels des Saoudiens, 
Koweitiens et autres Omanais pour lesquels, a I'Elysee, on 
n'a guere de sympathie. 

Dans cette perspective, Paris n'a plus de logique regiouale 
que dans l'ensemble auquel elle appartient, en Europe. Feue 
«la politique arabe de la France », bientot feue « la politique 
africaine» comme hier I'americo-latine et I'indochinoise, 
place a un comportement mondial coherent qui com pense les 
nouvelles vulnerabilites europeennes, Confirrnant cette hypo 
these, H. Vedrine, qui les utilise peu, met pourtant en itali 
ques le passage suivant pour indiquer ce qui a ete, aux yeux 
du President, la raison fondamentale de l'engagement fran 
cais dans la coalition du Koweit: «Il a mesure d'emblee que 
si la France ne participait pas, elle serait moralement, mili 
tairement et diplomatiquement discreditee sur les terrains 
europeen et euro-atlantique OU, au meme moment, se jouent 
son credit et son role a venir. »1 Il ajoute plus loin: «Nous 
aurions paye plus cher une abstention qui aurait ete conside 
ree tot ou tard comme un forfait.»~ A I'epoque, Ie temoin 
qu'on a pu etre, n'avait guere pense differemment Ie choix 
mitterrandien, tant il paraissait clair que l'essentiel, pour 
Mitterrand, etait qu'au moment ou l'Allemagne se reunifiait 
et que l'URSS sombrait, la France ne devait fournir aucun 
theme de mecontentement aux Americains (et aux Anglais). 

b) Le processus de paix au Proche-Orient, lance a peine 
une semaine apres la signature du cessez-Ie-feu a Safwan sur 
la frontiere irako-koweitienne, se fait egalement sous un 
controle jaloux des Etats- Unis, qui insistent pour se doter 
d'un copartenariat sovietique de facade, une sorte de 

I. Ibid .. p. 527. 
2. tu«, p. 541. 
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« fausse fenetre » qui irrite les Francais et ne trompe per 
sonne, pas meme un Gorbatchev qui n'en croit pas ses yeux 
d'etre invite it Madrid au lendemain du coup de Moscou de 
I'ete 1991. 

Au Liban, en octobre 1989, les accords de Taef s'etaient 
aussi faits sans la France, en depit de I'interet ancien de Paris 
pour ce pays. Mitterrand parait sensible au point de vue du 
general Aoun qui refuse ces accords, avant de reconnaitre Ie 
nouveau gouvernement avec un .mois de retard'. Le peu de 
prise de la diplomatie francaise sur ces deux chapitres = liba 
nais et israelo-palestinien - semble sans precedent et meme 
marque par un certain manque de perspicacite : a Paris, 
en 1989, on doute de I'applicahilite des accords de Taef et, 
en 1991, plus etrangement, de la tenue de la Conference de 
Madrid, a peine quelques jours avant que les delegations 
n'arrivent dans la capitale espagnole. 

Mais Mitterrand semble se resigner a cette marginalite, 
resignation qu'exprime bien Hubert Vedrine en se deman 
dant a posteriori: « D'ailleurs, et contrairement a la legende, 
quand, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 
France a-t-elle vraiment joue un role clef au Proche 
Orient ?»~ On peut supposer que l'auteur repond ainsi it I'ac 
tivisme proche-oriental du successeur de Mitterrand mais, ce 
faisant, il nie aussi l'une des grandes ambitions mitterran 
diennes du premier septennat. Retrait du Proche-Orient: non 
seulement feue «la politi que arabe », rnais feue aussi le dis 
cours de la Knesset, les deux operations de sauvetage d'Ara 
fat a Beyrouth (1982), puis aTripoli (1983), les intenses ini 
tiatives conjointes avec l'Egypte. Mitterrand avait pu 
mesurer, en 1981-1985, les donnees inherentes a la region, qui 
y rendaient difficiles de gran des realisations francaises, mais 
aussi le lien exceptionnel des Etats- Unis avec Israel qui assu 
rait a Washington une place de maitre d'ceuvre dans la 
guerre du Golfe comme dans la paix au Levant, place que les 
Etats-Unis n'entendaient guere partager avec d'autres et que 
« le moment europeen », intense et inquietant, interdisait a la 
France de defier. 

I. J. Attali, op. cu .. p. :129. 
2. H. Vedrine. op. cit .• P: 526. 
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Cela est-il suffisant pour expliquer la passivite francaise 
du second septennat? Au-dela des considerations propres a 
cette regIOn, le Proche-Orient offre probablement un 
exemple supplernentaire d'une graduelle adaptation de la 
diplomatie francaise a une equation nouvelle entre le regio 
nal et l'international OU la concentration sur l'ensemble euro 
peen induit une banalisation graduelle et non assumee des 
relations de Paris avec les autres regions du monde, meme 
quand elles ont ete chargees d'emotions sinon d'influence. 
Et c'est cela qui explique l'impatience que les dirigeants 
arabes ou africa ins expriment quand les dirigeants francais 
leur parlent d'Europe: ils y voient l'objet d'une attention 
qui se fait inevitahlement aux depens de leurs propres rela 
tions avec la France. La fin de la guerre froide a ainsi preci 
pite une sorte de de-mondialisation de la France; son ali 
gnement sur Washington dans la crise du Golfe autant que 
son role limite dans les affaires du Proche-Orient indiquent 
une erosion des liens privilegies anterieurs, une europeanisa 
tion enfin assumee, 

c) Cette banalisation des liens avec les regions hors I'Eu 
rope, se verifie aussi au Maghreb, ou on aurait pu penser que 
le poids de la France lui interdirait de revoir radicalement 
son approche. Tres vite, les evenements d'Algerie imposent 
des constats qui ne seront guere remis en question 
apres 1993: a) Alger ne peut plus etre le partenaire privilegie 
du premier septennat, parce qu'elle est fortement affaiblie 
par ses problemes et parce qu'a Paris, le langage tiers-rnon 
diste qui reunissait les deux capitales n'est plus de mise 
compte tenu des transformations radicales survenues a l'est; 
b) La mouvance islamiste qui emerge dans ce pays est, philo 
sophiquement aut ant que politiquement, eloignee de la 
France, sinon organiquement anti-francaise! ; c) L'evolution 
de I' Algerie do it etre dorenavant apprehendee en priorite en 
fonction des retombees possibles de cette tragedie sur la 
situation interieure francaise, ce qui conduit a se resigner a 

1. a Chez Fr-a ncois M:itterrand et Roland Dumas. pas Ie moindre doute: l'arri 
vee au pouvoir des integristes entrainerait une epouvantahle et durable regression 
de I'Algerie meme, Jails les rapports franco-algeriens, dans I'ensemble de la region. 
et creeruit des situations intolerahles dans les banlieues francaises » (H. Vedrine. op. 
cu .. p. (86). 
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une grande passivite diplomatique (alors que Mitterrand 
confie: «Rien n'est pire que de croire qu'on a une reponse a 
un moment OU il n 'yen a pas »)1 et a un interet plus marque 
pour la securite interieure ; d) Chose qui sera remise en cause 
apres 1993, Maroc et Tunisie ne sauraient rem placer l'Algerie 
comme interlocuteurs privilegies (Hassan II en particulier 
boude Paris depuis des annees alors qu'il n'y a guere 
d'« atomes crochus» entre Mitterrand et Ie President tuni 
sien, a en croire H. Vedrine}, 

L'evolution maghrebine n'est donc guere prometteuse, du 
moins a partir des evenements d'Alger a l'automne 1988. On 
assiste la aussi a une certaine retraite resignee de la diploma 
tie francaise (le dossier ne semble pas d'ailleurs etre gere en 
priorite au Quai d'Orsay). L'Europe est parfois sollicitee 
comme paravent et protection: I'idee d'europeaniser l'ap 
proche du Maghreb est lancee, comme en temoignent les som 
mets de Lisbonne et d'Essen, puis le projet de partenariat 
euro-mediterraneen qui sera fonde a Barcelone en 
novembre 1995. Mais, paradoxalement, les gouvernements 
europeens montrent beau coup de deference a I'endroit de la 
France (ou pour certains, de I'indifference), ce qui nous 
ramene au point zero. La specificite maghrebine de la France 
semble remise en cause par ce qu 'on percoit a Paris comme 
une orientation plus nette des Maghrebins vers le Moyen 
Orient, l'islam, le refus de Ia modernite, loin de I'intimite 
coloniale et postcoloniale passee avec l'Europe. La gauche 
seculariste - et parfois franc-maconne - semble d'ailleurs 
mentalement incapable d'integrer le phenomene islamiste et 
le rejette sans pouvoir vraiment le comprendre. 

Cette periode est d'ailleurs marquee, comme to utes les 
phases de transition insuffisamment maitrisees, par un net 
dysfonctionnement entre le projet referentiel europe en et les 

1. H. Vedrine, op. cu., p. 684, qui ajoute (p, 686): «Le President pense que 
nous n 'avons presque aucune influence sur cette tragedie algero-algerienne.» Le leit 
motiv presidential apres 1989 est un peu partout: «Ce sont des pays souverains », 
l'independance des Etats de la peripherie lui paraissant probablement comme la 
meilleure justification pour un retrait francais assume des differents equilibres r~gio 
naux hors d'Europe. Sur l'Afrique noire, il etablit une cesure plus nette: « Les Etats 
d'Atrique sont independants et souverains. Nous n'y sommes pas en terrain 
conquis ... La France orgauisatrice de coups d'Etat. cela "est vu, mais cest du 
passe » [entretien uccorde au .Honde, Ie 9 fevrier 1993). 



242 Strategies regionales et perspectives glob ales 

tentations anciennes a agir en solitaire, entre la nouvelle 
volonte d'agir par Ie biais europeen et l'ancienne habitude 
qui consiste a aborder certaines regions d'influence priviligiee 
sans - voire contre - les Europeens. On se felicite de I'interet 
que le chancelier Kohl porte enfin a l'Algerie1, mais on se 
plaint le plus souvent des politiques, generalement moins 
crispees sur le fait islamiste, des partenaires de la France 
(Allemagne, Italie et Grande-Bretagne, notamment lors de la 
publication de la plate-forme de Sant'Egidio). En Europe, 
Paris parait encore chercher des soutiens plutot que des 
idees, une comprehension de ses sou cis plutot qu'une distri 
bution des roles. 

• d) Une incapaoite similaire a souder l'incantation euro- 
peenne avec la politique africaine est notee, dans cet 
ouvrage, par J.-F. Bayart. C'est que la banalisation des poli 
tiques regionales, hors d'Europe mais largement par l'Eu 
rope, est encore plus malaisee a passer dans la realite quand 
il s'agit de I 'Afrique, notamment francophone. Paris doit 
prendre acte des chances de democratisation et, partant, des 
risques lies a ses relations particulieres avec des regimes 
menaces par un tel processus. La aussi un mouvement, 
quoique plus hesitant, de banalisation est engage avec Ie dis 
cours de La Baule et la devaluation du franc CFA, dont Jac 
ques Attali presente un recit original. Mais le processus sera 
plus long a imprimer ici, merne si, des 1981, on avait tente de 
s'ouvrir a l'Afrique anglophone aut ant pour explorer de nou 
velles opportunites diplomatiques et commerciales que pour 
rom pre un lien privilegie largement per«;u comme suranne. 
La fin de I'apartheid emancipe, sous la ferule de Mandela, 
une nouvelle puissance regionale sure d'elle et peu favorable 
aux influences postcoloniales. 

En Amerique latine, les portes d'entree de la France 
socialiste se ferment l'une apres l'autre. Le Mexique et le 
Canada, interlocuteurs hier privilegies de Paris a des titres 
divers, ont rejoint l'ALENA d'inspiration americaine quasi 
monrovienne et ce neo-monrovisme legitime plus encore 
a contrario l'enracinement europeen de la France: si une 

I. H. Vedrine, op. cu., p. 689. 
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puissance incontestablement mondiale comme les Etats 
U nis fait dans le regionalisrne, il devrait en aller encore plus 
pour la France. Mitterrand, contrairement a Bush, croit au 
succes d'Ortega dans une election libre"; la victoire de Vio 
leta Chamorro et Ie succes du plan de paix au Nicaragua 
signent la fin d'une periode. A Harti, l'ambassadeur de 
France sauve la vie du pere Aristide (comme son collegue 
du Liban celle du general Aoun) mais l'ordre qui reviendra 
dans l'ile sera americain. Bush n'avertit pas Mitterrand de 
son intervention au Panama:' moins encore que par le 
passe, la France n' est consideree comme «partie interessee » 
a l'avenir de I'Amerique centrale ou latine OU elle avait 
caresse Ie reve d'une presence plus vigoureuse au cours du 
premier septennat. 

En Asie, Ia France joue un role capital dans la solution 
du probleme cambodgien, mais son influence est rapidement 
depassee par celle des puissances asiatiques. Le regionalisme 
apparait ici comme une menace evidente aux relents de puis 
sance mondiale de la France ou de «retour francais en Indo 
chine », Les reactions violentes, en 1995, a la reprise des 
essais nucleaires francais dans Ie Pacifique montreront, a pos 
teriori, les limites evidentes d'une telle ambition. 

Resumons-nous: Alors que Ia France suhit Ie contrecoup 
d'un desequilibrage regional en Europe, Ie systeme global 
parait assez peu pro~etteur pour y chercher une compensa 
tion immediate: les Etats- U nis commencent a recueillir les 
fruits de leur unipolarite meme non assumee ; des interlocu 
teurs passes ou potentiels se trouvent indisponibles par delit 
(Irak), affaiblissement (Algerie), choix geopolitique 
(Mexique), manque d'interet (Inde, Bresil), diversification 
mondiale, frenetique et chaotique de leurs partenaires (pays 
d'Europe orientale et centrale ou d'ex-URSS). Qui plus est, 
une serie d'evenements mondiaux viennent confirmer I'idee 
d'un rang mondial menace, ou du moins amoindri. Mais le 
reflexe mitterrandien consiste a aborder de plus en plus les 
crises, merne les plus exotiques. par Ie biais de l'Europe. 

1. J. At.tali, op. cit., p. ;:·n. 
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UNE FRA.'ICE PLUS CON FORME 

Face a la simultaneite de ces deux defis, les questions qui 
se posent tiennent d'abord a savoir si Paris est conscient de 
chacun d'eux et, plus largement, si leur concomitance est suf 
fisamment claire pour imposer une conclusion generale sur Ie 
rang de la France et sur sa place dans le systeme global. II 
aurait ete naif de s'attendre a voir les dirigeants du pays 
reconnaitre publiquement que ces evolutions ont pour effet 
combine d'affecter negativement cette place. Et pourtant, 
dans un pays OU la diplomatie n'est pas souvent matiere a 
debat ni au parlement ni dans la presse, les voix se multi 
plient pour fustiger la passivite de la diplomatie nationale, 
obligeant Mitterrand a rassurer son propre camp quelque peu 
trouble par ces evolutions autant que par les critiques de la 
droite: « II ne faut pas que vous ayez Ie sentiment que la 
France est absente de l'equilibre du monde ... Nous refaisons 
peu a peu de la France une puissance dont l'avis est neces 
saire. »1 Les proches du President pensent-ils sans le dire 
(entre autres pour des raisons qui tiennent a la campagne 
legislative de 1993) que Ie declin international de leur pays 
s'accelere ? Ne partagent-ils donc pas cette analyse ou se 
refusent-ils a tirer des conclusions glob ales de faits en appa 
renee si disparates ? 

Traditionnellement, au risque d'etre schematique, disons 
que La France se defend en Europe et s'epanouit dans le monde. 
Contrairement a l'Allemagne (et a la Bussie) elle a developpe 
des relations privilegiees avec differentes parties du monde 
(Maghreb, Afrique, Proche-Orient, Indochine) relations que 
la decoionisation n'a pas annulees et qui lui ont permis d'en 
tretenir un prom, sinon une realite, de puissance mondiale, 
conforte par le siege permanent a l'ONU et l'appropriation du 
feu nucleaire, En cela, elle etait l'egale de (et parfois la pre 
miere devant) la Grande-Bretagne. En me me temps, la 
France se posait au cceur de la construction europeenne et en 
cela elle etait l'egale de (et parfois la premiere devant) la 

1. Le 5 octobre 1988. Jacques Attali, op. cit .• p. to 1. 
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RFA. Paris etait dans une position relativement favorable, on 
sa diplomatie pesait plus que son poids effectif, precisement 
grace a cette compensation constante entre son impact mon 
dial et sa dimension europeenne, 

La decennie 1990 commence avec une remise en cause 
fondamentale de ces deux donnees complementaires, Pour 
des raisons relativement independantes les unes des autres, la 
France se trouve en meme temps « recalibree » en Europe et 
affaiblie dans Ie monde. Mais, e~ 1990, Mitterrand est trop 
engage dans son projet europeen pour s'en laisser detourner. 
II persiste et, ce faisant, redonne a la diplomatie francaise, 
pour la premiere fois, un clair ancrage regional, voire conti 
nental, comme reference de basel. L'interet renouvele pour 
l'UEO, Ie corps franco-allemand, la recherche d'un « pilier 
europeen » indiquent un desir d'inscrire ce choix, egalement, 
dans Ie domaine militaire (c'est aussi a l'Europe qu'il reserve 
ses dernieres lignes d'auteur). Mitterrand semble inverser le 
schema traditionnel: la France devra, en depit d'un desequi 
librage regional finalement passager, s'epanouir en Europe 
pour se defendre dans le monde. 

En s'engageant si loin dans la construction europeenne 
avant les bouleversements de 1989 (puis en depit de ces boule 
versements), Mitterrand apparaitra d'abord comme I'initia 
teur convaincu d'une nette re-regionalisation de la diplomatie 
francaise. Mais l'ensemble europeen semble, a partir de 1990, 
devenir assez prohlernatique pour que la construction euro 
peenne soit dorenavant nuancee par un international redefini 
plutot comme contrepoids a un declassement regional limite 
que comme poursuite de l'ancien role mondial gaullien. La 
nouvelle approche du monde n" est plus fondee sur des ancrages 
regionaux herites ici ou la (avec. cependant, une reticence per 
sistante a lacher l'Afrique; cf. Verbatim III, 510) mais sur, 
d'une part, des projets mondiaux plus abstraits et, de l'autre, 
sur une ouverture atlantiste moins [rileuse. 

l. Tirant la lecon de son passage, exactement dans la phase 1989·1993, comme 
patron de la OGSE, le prefer Silberzahn va dans Ie meme sens: «Si notre pays est 
surernent une terre de transition, avec ses multiples facades maritimes et terrestres, 
sa conception de la vie et ses structures politiques et sociales en font une nation 
continentale davantage tour-nee vers Ie Nord que vers le Sud» (avec Jean Guisnel. 
Au emur du secret, Paris. Fayard. 1\194, p. 301). 
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Ce detour par l'Europe peut paraitre vain puisque «la 
page de la PESC est encore a ecrire ». La deception (et parfois 
les sarcasmes) que la politique etrangere de Mitterrand a pu 
susciter est sans doute a chercher dans cette quete d'Europe 
a un moment on Ie consensus europeen en politique etrangere 
est, de l'avis des plus proches, si difficile a realiser. Non pas 
tant que les choix soient souvent differents - voire contradic 
toires - sur telle ou telle question d'Asie ou d'Afrique, mais 
d'abord parce que la plupart des pays de l'Union sont loin de 
partager l'obsession bien francaise de traduire la construction 
aussi rapidement que possible en supplement d'influence 
europeenne dans le monde. D'ou des constats des abuses 
comme celui de P.-M. de La Gorce: «La recherche a tout 
prix d'une unite de vue europeenne a conduit dans bien des 
cas a un "plus petit denominateur commun" qui la privait 
inevitahlement d'efficacite, ou meme a un alignement sur la 
position allemande. dont les consequences ont ete part iculie 
rement catastrophiques dans l'affaire yougoslave.»1 

Pour Mitterrand, la geographie n'a plus d'attraits qu'en 
Europe2• Ailleurs, la France developpe de grands themes ou 
elle est naturellement a l'aise: le memhre permanent veut 
revitaliser le Conseil de securite et joue a l'enfant onusien 
modele en contribuant plus que tout autre pays par l'envoi 
de ses hommes aux nouvelles missions de maintien de la paix 
et en payant ses droits avec une regularite exemplaire. La 
patrie des droits de l'homme se fait Ie chantre de l'internatio 
nale humanitaire et flirte avec le droit d'ingerence'. Peu 
importe on et comment cet onusisme decide et cet hum anita 
risme militant s'expriment: au Kurdistan comme en Soma 
lie, dans le monde francophone autant qu'ailleurs. Mitter 
rand qui, a en croire ses confidents de la phase 1989-1995, 
interroge beaucoup l'histoire de l'Europe pour comprendre 
son present, ahorde Ie reste du monde en ignorant superbe 
ment la localisation et la chronologie et en s'en remettant a 

1. P.·"!. de La Gurce. Les occasions manquees de la politique etrungere fran 
caise, Le Monde diplomatique. novembre 1994. 

2. A en croire Vernet et Gorrin. a partir de 1990 "!itterrand a toujours une 
carte des minorites en Europe a portee de main. 

::1. Voir. pour de plus amples details. Ghassan Salam". Appels d'empire : inge· 
rences p, resistance. a l'a.ee de I" mondialistuion, Paris, Favard. 1996 (chap. -I- et 5). 
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de grands principes abstraits, juridiques, moraux ou de 
simple bon sens, qui tiennent lieu de politique'. Le rappel de 
l'histoire par Mitterrand est bien different quand il s'agit de 
I'Europe ou du reste du monde. II semble prendre acte de ses 
«{eeons » quand il s'agit des differentes regions du monde 
mais vouloir La faire quand il s'agit de l'Europe. lei, il initie; 
Ia, il se contente d'accompagner, quand il ne se resigne pas au 
seul role de commentateur, curieux mais comme impuissant", 

Cette distanciation olympienne n'encourage guere la 
reflexion francaise (publique et privee) sur Ie processus de 
mondialisation: les termes du debat politique restent domi 
nes par une reflexion relativement classique sur I'equilibre 
des forces. Et cela vaut aussi pour le seul domaine oil un revi 
rement politique veritable se dessine, celui des liens atlanti 
ques. II est clairement annonce, sans aucun doute avec l'ap 
probation presidentielle, au seminaire strategique organise 
par Pierre .Ioxe au Palais d'Iena ala fin septembre 19923• Le 
ministre de la Defense ouvre les travaux en se demandant: 
« Pourquoi ne pas concevoir que la France participe demain 
davantage qu'hier aux discussions politico-militaires?» Et, 
citant Ie precedent espagnol, il ajoute: «Eonoretement la 
France doit etre presente dans les enceintes de decision ou 
d'echanges oil s'organise la gestion des crises du present et oil 
s'elabore notre securite future. » Sans etre Ia seule cause de ce 
tournant qui s'accelerera par la suite, la nouvelle equation 
europeenne en est une raison premiere. Ce tournant induit 
aussi un certain rapprochement avec Londres : il ne semble 
pas par exemple que Mitterrand se soit oppose a I'apparition 
de Ia Grande-Bretagne r: et non plus seulement de l'Alle- 

1. C'est tres visiblement un attachement a res principes generaux, plutot qu'un 
queiconque calcul geopolitique. qui explique. par exemple. son interet constant pour 
la cause kurde. 

::!. « Les lecons de I'histoire etaient pour lui quotidiennement presentes, 
pre,,}ue ohsedantes ... et les evenements, fatalement condamnes a un eternel recorn 
mencement, sauf - exception majeure - (c'est nous qui soulignons) pour la construe 
tion europeenne » (Vedrine, op. cu., p. 7~(j). La selectivite mitterrandienne dans Ie 
recours a I'histoire correspond it un comportement courant ou les choix actuels 
determinent bien plus Ie rappel du passe que l'Inverse, cf. entre autre s, E. Ylav et 
R. :'I1austadt. Thinking in Time: The Csps of History for Decision-Makers. New 
York. Free Press, 1986. 

:l. Le tlO"VP(J" deba: stnuegique, Paris. La Documentation francaise, 1993. 
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magne - comme « partenaire privilegie de la France» dans la 
declaration de politique generale d'Edouard Bal1adur. 

Ancrage regional europeen determine, option internatio 
nale plus atlantiste, abstraction croissante du reste: trois 
processus qui accelerent I'erosion des differentes politiques 
regionalistes traditionnelles de par le monde. Ils heurtent les 
nostalgiques de la francophonie ou des liens privilegies avec 
les contrees ex-coloniales, les partisans d'une politique tiers 
mondiste et les nationalistes en general, sans convaincre ceux 
que la reunification de l'Allemagne apeure et qui sont nom 
breux a voter «non» au referendum sur Maastricht. Ce choix 
determine inquiete aussi les partenaires traditionnels de la 
France qui la voient consumer son energie diplomatique dans 
Ie travail de benedictine qui mime de I' Acte unique a Maas 
tricht et concentrer son attention sur Ie Vieux Continent. A 
ces partenaires qui ressentent quelque abandon de l'ancienne 
puissance tutelaire, la reponse mitterrandienne ne fait que 
confirmer la cesure : le monde ne saura plus etre apprehende 
qu'apres un detour par I'Europe'. 

La diplomatie mitterrandienne du second septennat 
apparait ainsi comme principalement un retour en Europe: 
elle accelere une decolonisation qui ne cesse de s'achever, 
prend acte de I'emancipation des zones traditionnel1es d'in 
fluence d'avant 1945 autant que de la cloture de la bipolarite 
ouverte en 1945. Mais el1e n'est plus active dans la recherche 
des equilibres regionaux de par Ie monde. Mitterrand revient 
ainsi aux grandes preoccupations d'avant 1914 en etahlissant 
une cesure conceptuel1e entre l'Europe et Ie reste. Ce retour 
sur le Vieux Continent se voulait creation d'un ensemble 
europeen qualitativement different de celui du XIX· siecle : 
excluant la guerre, depasaant I'equilihre des puissances 
autant que le concert des nations, il etait porteur d'un projet 
d'unite, aussi poussee que possible. Plutot qu'un nostalgique 
du XIX·, Mitterrand apparait comme un acteur du postnatio 
nalisme et des grands ensembles geo-economiques. Mais, a 

I. « La reponse mitterrandienne est la merne : I'influence francaise la plus forte 
possible dans l'Europe la plus forte possible: done une Europe capable. sous notre 
impulsion. de batir entre autres une vraie politique au sud» (H. Vedrine, up. cu., 
p.691). 
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parcourir ses ecrits ou ses entretiens a la presse, cet acteur ne 
se pose jamais en apotre. C'est un Europeen convaincu mais 
guere passionne et il fait dans le regionalisme sans (feindre?) 
Ie savoir (se dire «regionaliste» en francais aurait d'ailleurs 
suscite des malentendus), sans aucune echappee lyrique ou 
analytique sur «Ia regionalisation du monde », fidele a «un 
discours sur la France» que sa pratique trahit deja. 

L'homme du premier septennat aura teste les at outs et 
compris les Iimites de I'impact francais sur Ie monde; 
l'homme du second quitte Ie pouvoir en regionaliste (euro 
peen) convaincu. Egalement mais differemment, il aura ete, 
dans les deux cas, largement de son temps. 

Ghassan SALAME. 


