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TEXTE

Le pan afri ca nisme né dans le contexte co lo nial et les pro jets fé dé ra‐ 
listes du rant la pé riode de la dé co lo ni sa tion sont des sources d’ins pi‐ 
ra tion pour les pays afri cains qui cherchent à construire des dy na‐ 
miques ré gio nales dé pas sant le cadre des États- nations de puis leur
in dé pen dance (Kebe, 2010). « Ces luttes d’idées cor res pon daient aussi
à des jeux d’al liances, ar ti cu lant dif fé rentes échelles et en jeux po li‐ 
tiques (in té rieurs, sous- régionaux, conti nen taux et in ter na tio naux) »
(Awe nen go Dal ber to, 2010).

1

Au jourd’hui, il s’agit d’une part de ré pondre aux be soins du dé ve lop‐ 
pe ment éco no mique à l’ère de la mon dia li sa tion, et d’autre part de
doter le conti nent d’une réa li té po li tique. Le pro ces sus d’in té gra tion
ré gio nale est tou jours ac com pa gné et par fois im pul sé par des ac teurs
ex té rieurs tels que les an ciennes puis sances co lo niales ou les ins ti tu‐ 
tions in ter na tio nales. Mais ces pays émer gents par ti cipent de puis ces
der nières dé cen nies de ma nière im por tante et ac tive à la construc‐ 
tion ré gio nale de l’Afrique. Les in ter ac tions re vêtent ainsi de nou‐ 
velles ca rac té ris tiques d’au tant im por tantes elles s’ins crivent dans
une phase dé ci sive du dé ve lop pe ment de l’Afrique.
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Les pays émer gents ap pliquent des mé thodes re la ti ve ment dif fé‐ 
rentes des pays dé ve lop pés dans leur co opé ra tion avec l’Afrique du
point de vue éco no mique, po li tique et idéo lo gique. Sa tis faire leurs
be soins prio ri taires et af fir mer leur su pé rio ri té étaient les buts des
conqué rants, eux- mêmes en ri va li té. Dé pour vus de passé co lo nial, les
pays émer gents af firment qu’ils sou haitent re nou ve ler les re la tions
avec l’ex té rieur, en par ti cu lier l’Afrique, d’au tant plus que cer tains
d’entre eux ont été co lo ni sés et as pirent à éta blir « un équi libre ho ri‐ 
zon tal », dont la vi ta li té pro vien drait de l’in ter dé pen dance mu tuelle,
non «  un équi libre ver ti cal  » fondé sur l’ex ploi ta tion à sens unique
(Coquery- Vidrovitch, 2012).

3

L’éta blis se ment de cet équi libre né ces si te rait la construc tion d’un
monde plu riel en sub stance et po ly cen trique en forme (Kat zen stein,
1997 ; Acha rya, 2014). L’Afrique pour rait en être un exemple conti nen‐ 
tal. L’in té gra tion ré gio nale se rait alors un élément- clé de ce pro ces‐ 
sus à condi tion que les vo lon tés po li tiques et les be soins éco no‐ 
miques et so ciaux y soient ex pri més col lec ti ve ment et en ten dus. La
par ti ci pa tion de la Chine à cette trans for ma tion du conti nent afri cain
illustre l’in ter ré gio na lisme hy bride (Telo, Faw cett et Pon jaert, 2015).

4

La Chine, sou tien po li tique des non- alignés, a tenté de créer et de
main te nir des liens avec les pays afri cains dans le contexte de la
Guerre froide. Ce fut le cas de l'Égypte, pre mier des pays avec le quel
elle a éta bli des re la tions di plo ma tiques en 1956. Son sou tien au dé ve‐ 
lop pe ment de l'Afrique et au ren for ce ment de son unité était sur tout
de na ture po li tique et mo rale jus qu'à la mise en place de co opé ra tions
plus concrètes qui se sont pro gres si ve ment for ma li sées dans le cadre
du Forum sur la co opé ra tion sino- africaine (FOCAC). L’ini tia tive « La
cein ture et la route », an non cée en sep tembre 2013 par le Pré sident
Xi Jin ping à Asta na, ins crit les co opé ra tions sino- africaines dans une
stra té gie de dé ve lop pe ment à long terme vi sant non seule ment à dy‐ 
na mi ser les échanges éco no miques mais sur tout à ini tier un nou veau
type de re la tions in ter na tio nales s'ap puyant no tam ment sur l'ex pé‐ 
rience des co opé ra tions sino- africaines. Il s'agi rait d'une ex ten sion au
ni veau glo bal des prin cipes à l'œuvre dans le FOCAC, et de la com bi‐ 
nai son des moyens bi la té raux et mul ti la té raux, en illus tra tion de la
di plo ma tie mul tiple.
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Le dé ve lop pe ment afri cain prend- il un autre vi sage dans une phase
où la par ti ci pa tion des pays émer gents dans la mon dia li sa tion équi‐ 
libre celle des pays in dus tria li sés ? Quelles sont les évo lu tions de la
ré gio na li sa tion en Afrique en tant que moyen d’im pul ser le dé ve lop‐ 
pe ment ? Quel rôle la Chine joue- t-elle dans le pro ces sus d’in té gra‐ 
tion et avec quelles vi sions ?
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L’ini tia tive « La cein ture et la route » illus trant la vi sion ré gio nale et
in ter ré gio nale de la Chine nous per met d’ap pré hen der ses ap proches
vi sant à sti mu ler le dé ve lop pe ment in té rieur et mon dial par la co opé‐ 
ra tion. Son ex ten sion en Afrique nous offre un point de vue in té res‐ 
sant pour ana ly ser de quelles ma nières la po li tique ré gio nale de la
Chine peut ren con trer celle de l’Afrique.
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Dans cet ar ticle, nous ana ly se rons d’abord l’évo lu tion du concept de
dé ve lop pe ment avec l’en trée en jeu des puis sances émer gentes (I).
En suite, nous pren drons la ré gio na li sa tion afri caine sous l’angle du
dé ve lop pe ment (II). Puis nous trai te rons de la stra té gie chi noise dans
la ré gio na li sa tion en Afrique (III). À la fin de l’ar ticle, l’exemple de l’ini‐ 
tia tive «  La cein ture et la route  » lan cée par la Chine évo que ra des
modes de co opé ra tion des pays émer gents dans leur contri bu tion à la
ré gio na li sa tion (IV).

8

I. L’am bi va lence du concept de
dé ve lop pe ment et les puis sances
émer gentes
« Il nous faut lan cer un nou veau pro gramme qui soit au da cieux et qui
mette les avan tages de notre avance scien ti fique et de notre pro grès
in dus triel au ser vice de l'amé lio ra tion et de la crois sance des ré gions
sous- développées  » (Savès, 2017). Le concept de dé ve lop pe ment in‐ 
duit par le dis cours de Harry S. Tru man sur le sous- développement
en 1949 fut aus si tôt l'ob jet à la fois de cri tiques et d'une large adhé‐ 
sion. L'Asie et l'Afrique re pré sen taient à l'époque l'es sen tiel des ré‐ 
gions sous- développées du globe, et le dé ve lop pe ment dont il était
ques tion pa rais sait le moyen de gé né ra li ser un mode de pro duc tion
re po sant sur la consom ma tion de masse de biens tant ma té riels que
sym bo liques.
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Les ré gions sous- développées de vaient donc pou voir bé né fi cier des
avan tages de l'avance scien ti fique et du pro grès in dus triel pour amé‐ 
lio rer leur crois sance. Ce fut le cas de l'Asie après la fin des guerres
de la deuxième moi tié du 20  siècle. Les IDE (in ves tis se ments di rects
étran gers) et la mise en œuvre par les États d'une dy na mique ré gio‐ 
nale ef fi cace a per mis à l'Asie d'oc cu per au jour d'hui une place cen‐ 
trale dans l'éco no mie mon diale.

10

e

Pour l’Afrique, le dé ve lop pe ment était en core à l'état d'ob jec tif sinon
de slo gan. «  La lé gi ti ma tion idéo lo gique s’est ex pri mée par des
mythes, au pre mier plan des quels le mythe du dé ve lop pe ment » (Mé‐ 
dard, 1991), écrit Jean- François Mé dard qui qua li fie le dé ve lop pe ment
de mythe dans la quête de lé gi ti ma tion des di ri geants de l’in dé pen‐ 
dance. En effet, quel que soit l’in di ca teur, PIB par ha bi tant ou IDH, le
clas se ment des États afri cains n’a guère varié au fil des ans.
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Les in ves tis se ments n’ont pour tant pas man qué à l’Afrique mais ils
sont sur tout orien tés vers l’ex trac tion des res sources na tu relles. Leur
contri bu tion au dé ve lop pe ment est res tée mo deste d’au tant que les
fai blesses ins ti tu tion nelles des États concer nés fa vo ri saient entre
autres l’éva sion fis cale. Les pro duc tions afri caines à faible va leur
ajou tée ne per met taient pas de pro grès si gni fi ca tifs. Le manque de
connec ti vi té ré gio nale ré dui sait les flux com mer ciaux. Le re tard
tech no lo gique li mi tait les ca pa ci tés de pro duc tion. De sur croît, sans
forte ca pa ci té de gou ver nance, les dé pen dances et la vul né ra bi li té
des États se trou ve raient ren for cées.

12

Les États- Unis et l'Eu rope contri buent en core au jourd’hui pour 60 %
aux IDE en Afrique mais le dé ve lop pe ment peine à de ve nir une prio ri‐ 
té. Certes, il s'agit essentiellement d’in ves tis se ments pri vés, contrai‐ 
re ment aux in ves tis se ments chi nois, qui n'obéissent pas tout à fait
aux mêmes règles. À titre d'exemple pour l'Afrique de l'Ouest, la ré‐ 
fec tion de la voie fer rée Abidjan- Ouagadougou dont le dé mar rage des
tra vaux, après avoir été re por té plu sieurs fois, était prévu cette fois
pour le 15 sep tembre 2017, était condi tion née par son pro lon ge ment
jus qu'aux sites mi niers du Nord, Kaya et Tam bao, et par un ac cord
entre les so cié tés pri vées Si ta rail (So cié té de trans port afri cain par
rail) et PAM (Pan Afri can Mi ne rals) pour le trans port du mi ne rai jus‐ 
qu'à Abid jan, l'État bur ki na bé jouant le rôle de conci lia teur. Mais le
tron çon Abidjan- Ouagadougou fait par tie pour les or ga ni sa tions ré ‐
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gio nales et sous- régionales du pro jet de boucle fer ro viaire ouest- 
africaine va li dé en 2014, qui doit re lier non seule ment ces deux villes
mais aussi Co to nou, Accra, Lomé, Nia mey et Ba ma ko. Vi sions pu‐ 
bliques et in té rêts pri vés sont par fois longs à conci lier pour un État
mis en po si tion d’agent d’ajus te ment d’in té rêts di ver gents.

Autre exemple, le cacao est culti vé en Côte d'ivoire de puis le début
du 20  siècle, et re pré sente au jour d'hui 22  % de son PIB et plus de
50 % de ses re cettes d'ex por ta tion. L'Eu rope et les États- Unis, pre‐ 
miers im por ta teurs de fèves de cacao et pre miers consom ma teurs de
cho co lat, n'avaient pas, avant mai 2015, per mis au pre mier pro duc teur
mon dial de puis 1978 d'avoir une fa brique de cho co lat dans son pays.
Bien que mo deste, cette unité de pro duc tion du cho co la tier Cémoi,
marque une évo lu tion dans le rap port du pays à ses res sources et de
l’in dus triel fran çais au mar ché local.

14

e

Enfin, la vo lon té des au to ri tés al gé riennes de ré duire l’im por ta tion de
voi tures en en cou ra geant la construc tion d’uni tés de pro duc tion lo‐
cales se heurte à des obs tacles tels que le manque de ré seau de sous- 
traitance et de per son nel formé. Ces dif fi cul tés ren con trées par l’Al‐ 
gé rie dans la mise en place d’une in dus trie d’as sem blage au to mo bile,
illus trent l’en semble des pro blèmes sou le vés par le pas sage d’une
éco no mie de rente à l’in dus tria li sa tion, ce qui est le cas d'un cer tain
nombre de pays afri cains alors qu’aucun des pays asia tiques ne pré‐ 
sen tait cette ca rac té ris tique lors de leur dé col lage. Cette trans for ma‐ 
tion né ces site une so lide co hé rence stra té gique à long terme qui va
de la for ma tion des per son nels, ad mi nis tra tifs et tech niques, à l’in té‐ 
gra tion éco no mique na tio nale et ré gio nale des uni tés de pro duc tion,
en pas sant par la ri gueur dans l’éla bo ra tion des ca hiers des charges,
le contrôle de leur res pect et l’éva lua tion des ré sul tats. C’est ce que
sou lignent Mahd joub Bedda, Mi nistre de l'in dus trie et des mines et
Mo ha med Baïri, pa tron d’Ival et im por ta teur d’Iveco.

15

Si l’Afrique de vait pour suivre dans cette voie avec ses nou veaux par‐ 
te naires, et sous- traiter son dé ve lop pe ment aux puis sances émer‐ 
gentes, cela per met trait vrai sem bla ble ment de pré ser ver une ges tion
néo- patrimoniale tou jours en cours, et en core une fois, de «  Tout
chan ger pour ne rien chan ger ». Mais cela af fec te rait sur tout la po si‐ 
tion des puis sances émer gentes qui tentent de conce voir des co opé‐ 
ra tions dy na miques. L’in té gra tion ré gio nale nous semble être un
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point de vue ju di cieux pour ob ser ver le dé ve lop pe ment au quel par ti‐ 
cipent les pays émer gents et le chan ge ment du rap port entre l’Afrique
et ses par te naires lors de ce pro ces sus.

II. La ré gio na li sa tion afri caine
sous l’angle du dé ve lop pe ment, la
ré orien ta tion de l’in té gra tion ré ‐
gio nale
Lors de la Confé rence de l’OUA (Or ga ni sa tion de l’Unité Afri caine) en
1964, les États sahélo- sahariens ont va li dé le prin cipe de l’in tan gi bi lité
des fron tières hé ri tées de la co lo ni sa tion au nom du prin cipe d’uti
pos si de tis juris. Les États s’en ga gèrent donc à res pec ter ce qui était
ac quis au mo ment où ils ont ac cé dé à l’in dé pen dance. Les frontières,
tracées « à la règle et au crayon » pen dant la Confé rence de Ber lin en
1885, qui pri vi lé giaient les in té rêts éco no miques et ad mi nis tra tifs des
pays co lo ni sa teurs, étaient lé gi ti mées. Ces fron tières ont été vite dé‐ 
fiées, non seule ment par la fra gi li té des pou voirs qui ne peuvent pré‐ 
ser ver l’in té gri té ter ri to riale, mais aussi par la flui di té des po pu la tions
qui mé con naissent leur exis tence (Bou quet, 2003).
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Symbole ma té riel de la sou ve rai neté, les frontières mar quent l’en trée
des pays afri cains dans le système stato- centrique. Si les maux post-
co lo ni aux ne peu vent être dis so ciés du dis po si tif co lo nial, les ef fets
de ce der nier doivent être re la ti visés par la prise en compte des
dynamiques so ci a les et po li ti ques afri cai nes. L’iden ti fi ca tion et la dé li‐ 
mi ta tion des frontières n’ex cluent pas pour au tant les vi sions, les re‐ 
ven di ca tions et les pré ten tions in ter nes afri caines. Si les pou voirs co‐ 
lo ni aux ont com mencé à con ce voir d’au tres for mes de pré sence en
Afri que dans les an nées 1950, cela ré pon dait éga le ment à un pro ces‐ 
sus d’au to no mi sa tion. Le ter ri toire, étant le lieu d’exer cice du pou voir,
cons ti tue la con di tion préa la ble pour sa lé gi ti mité. La dé fi ni tion du
ter ri toire ré sulte donc en par tie du jeu po li ti que qui dé ter mine les
condi tions d’accès au pou voir, et sa pré ser va tion ga ran tit les équi‐ 
libres en place.

18

Bien qu’il ne soit plus ques tion au jourd’hui de re mettre en cause le
prin cipe de l’in tan gi bi li té à par tir du quel les pays afri cains ont en ta mé
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le pro ces sus d’éta ti sa tion, la per ti nence de la construc tion de l’État- 
nation consti tue un sujet à cau tion et la né ces si té de l’in té gra tion ré‐ 
gio nale se fait tou jours sen tir, tant pour les pen seurs afri cains ré flé‐ 
chis sant sur la fon da tion de l’État- nation (Diouf, 2006), que pour les
peuples vi vant les fron tières comme obs tacle à la cir cu la tion et à la
com mu ni ca tion.

Après la vague d’in dé pen dances des an nées soixante, convain cus par
l’in té gra tion éco no mique comme mo teur du dé ve lop pe ment et
moyen de l’in dé pen dance, les di ri geants afri cains ont lancé plu sieurs
ins ti tu tions ayant pour ob jec tif de créer une meilleure flui di té des
échanges dans des zones géo gra phiques spé ci fiques. L’Union mo né‐ 
taire et éco no mique ouest afri caine (UEMOA créée en 1994) et la
Com mu nau té éco no mique et mo né taire d’Afrique cen trale (CEMAC
créée en 1994) en sont des exemples. Te nant compte d’une pro fonde
mixi té et d’une grande mo bi li té mal gré la di ver si té lin guis tique et
com mu nau taire qu’elles re groupent, ces or ga ni sa tions vi saient à pré‐ 
ser ver la ré gion comme unité de base, sans re mettre en cause les
fron tières na tio nales fraî che ment adop tées.

20

Ces deux or ga ni sa tions ont été pré cé dées res pec ti ve ment par des or‐ 
ga ni sa tions mo né taires, à sa voir l’Union mo né taire ouest afri caine
(UMOA créée en 1962) et l'Union doua nière et éco no mique de
l'Afrique cen trale (UDEAC créée en 1964), dont la concep tion est ins‐ 
pi rée de la théo rie des unions doua nières qui ins ti tu tion na lise un tarif
com mun au pro fit des pays membres. Les crises éco no miques suc‐ 
ces sives des an nées 1980-1990 ont mon tré que les po li tiques ta ri‐ 
faires n’ont pas per mis de ga ran tir une sta bi li té éco no mique réelle ni
d’évi ter le sur en det te ment des États (Nu buk po, 2014). Le lan ce ment
d’un nou veau pro ces sus d'in té gra tion éco no mique et so ciale avec des
struc tures plus dy na miques et des ob jec tifs plus glo baux ap pa raît né‐ 
ces saire au re gard des pré co ni sa tions de la Banque afri caine de dé ve‐ 
lop pe ment.

21

Cette nou velle concep tion de l’in té gra tion se ca rac té rise selon Bruno
Békolo- Ebé non seule ment par la construc tion d’un mar ché com mun
basé sur la libre cir cu la tion des per sonnes, des biens, des ca pi taux et
des ser vices, mais sur tout par l’im pul sion de mo di fi ca tions struc tu‐ 
relles af fec tant toute l’éco no mie dans le but de créer une in ter dé pen‐ 
dance et un ré seau de re la tions (Békolo- Ebé, 2001). Cela se tra duit
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es sen tiel le ment, dans la pra tique, par une meilleure sur veillance et
une har mo ni sa tion mul ti latérale des po li tiques éco no miques et sec‐ 
to rielles des États membres, condi tion nées par l’aban don d’une part
de la sou ve rai ne té et par l’ex ten sion des ac tions d’in té gra tion à des
do maines di vers tels que la dé fense et la sé cu ri té, créant un en vi ron‐ 
ne ment fa vo rable aux ac ti vi tés éco no miques.

III. L’ins crip tion de la stra té gie
chi noise dans l’ob jec tif de la ré ‐
gio na li sa tion afri caine
La co opé ra tion sino- africaine s’ins crit dans cette nou velle phase d’in‐ 
té gra tion. Les re la tions sino- africaines re montent au 2 siècle
avant J.-C. sous la dy nas tie des Hans (220-202 av.  J.-C.), où la Chine
com mença des échanges d’ob jets pré cieux de ma nière in di recte. Les
échanges conti nuèrent à se dé ve lop per jusqu’à la dy nas tie des Ming
(1368-1644) avec en apo gée plu sieurs vi sites of fi cielles de la flotte chi‐ 
noise sous la di rec tion de Zheng He dans des ports de la So ma lie et
du Kenya (Ko rin man, 2012), mais ce n’est que dans les an nées 1990
que la Chine in ten si fie les co opé ra tions avec l’Afrique. Sa pré sence
crois sante en Afrique est de puis 2000 en ca drée par le FOCAC, avec
un tour nant mar qué en 2009 quand la Chine est de ve nue le pre mier
par te naire com mer cial de l’Afrique, dé pas sant les États- Unis et l’Eu‐ 
rope.

23

e 

L’unité des pays afri cains a été sou li gnée, lors de la vi site du Pre mier
mi nistre Zhou Enlai de dé cembre 1963 à fé vrier 1964, dans dix pays
afri cains 1. Dans le Livre blanc de « la po li tique de la Chine à l’égard de
l’Afrique  » pu blié à l’oc ca sion du Som met sino- africain de Pékin en
2006, le gou ver ne ment chi nois dé clare «  sou te nir les pays afri cains
dans leurs ef forts pour s’unir et ac croître leur puis sance ». Une dé‐ 
cen nie plus tard, un se cond do cu ment of fi ciel de « la po li tique de la
Chine à l’égard de l’Afrique » a vu le jour, dans le quel sont mises en
avant les nou velles ca rac té ris tiques du monde ac tuel et no tam ment
l’af fir ma tion de la mul ti po la ri té. L'Afrique, conti nent pro met teur et
en re gis trant une forte crois sance éco no mique, est consi dé rée
comme «  pôle im por tant sur la scène po li tique in ter na tio nale, nou ‐
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veau pôle de la crois sance éco no mique mon diale et pôle mul ti co lore
de la ci vi li sa tion hu maine ».

Les di rec tives en ca drant les re la tions sino- africaines re flètent l’évo lu‐ 
tion des pré oc cu pa tions des pays afri cains : l’in dé pen dance, le dé ve‐ 
lop pe ment et la re ven di ca tion d’une place plus im por tante sur la
scène in ter na tio nale. Pour ré pondre à cette évo lu tion, l’in té gra tion
afri caine est plus que ja mais né ces saire.

25

La créa tion du FOCAC montre l’in té rêt et le be soin de la Chine et de
l’Afrique de struc tu rer leurs co opé ra tions 2. Cette pla te forme dé fi nis‐ 
sant les grandes orien ta tions des re la tions sino- africaines offre un
cadre po li tique et stra té gique. En tant que struc ture qui concerne un
pays d’un côté et un conti nent de l’autre, le FOCAC ap pa raît comme
exemple de l’in ter ré gio na lisme hy bride. Nous ne pou vons le qua li fier
de cadre bi la té ral dans la me sure où il re groupe au jourd’hui la quasi- 
totalité des pays afri cains, ni de cadre mul ti la té ral car cha cun est in‐ 
dé pen dam ment en dis cus sion avec la Chine. Cette forme a fait
d’ailleurs l’objet de cri tiques de la part de cer tains cher cheurs qui
sou lignent l’as pect dés équi li bré entre un pays et un conti nent. Or,
«  l’éga li té » pour les Chi nois fait ré fé rence à la sou ve rai ne té, et «  la
ré ci pro ci té » re lève de la com plé men ta ri té dans les échanges et les
co opé ra tions : deux mots ré cur rents quand il s’agit de la po si tion de
la Chine à l’égard de l’Afrique. Dans ce sens, une in té gra tion afri caine
plus forte et per for mante per met trait de cor ri ger ce dés équi libre. La
prise en compte de ces par ti cu la ri tés nous aide à ana ly ser com ment
les ques tions ré gio nales de l’Afrique sont abor dées dans ce cadre, et à
com prendre la vi sion chi noise de la ré gio na li sa tion et de l’in té gra tion
afri caines.
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Les plans d’ac tion tri san nuels éla bo rés lors de la Confé rence mi nis té‐ 
rielle du FOCAC dé fi nissent la place des or ga ni sa tions ré gio nales et
sous- régionales dans la co opé ra tion sino- africaine. L’exa men des six
plans d’ac tion mis en place de puis la créa tion du Forum nous per met
de faire à ce pro pos les ob ser va tions sui vantes. Pre miè re ment,
l’Union afri caine (UA) et le NEPAD (le Nou veau par te na riat pour le dé‐ 
ve lop pe ment de l’Afrique, créé en 2001) consti tuent un as pect de co‐ 
opé ra tion im por tant. Les prio ri tés iden ti fiées par le NEPAD sont par‐ 
ta gées par la Chine. Selon le Plan d'ac tion d’Addis- Abéba, cette der‐ 
nière dé ploie des ef forts concrets pour «  ren for cer la co opé ra tion
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avec les pays afri cains, les or ga ni sa tions ré gio nales et sous- 
régionales afri caines, dans les sec teurs prio ri taires iden ti fiés par le
NEPAD  ». Deuxiè me ment, de puis le Plan d'Ac tion de Bei jing (2007-
2009), la coopéra tion entre la Chine et l'UA et les or ga ni sa tions sous- 
régionales consti tue à elle seule un volet de co opé ra tion. Troi siè me‐ 
ment, les co opé ra tions entre la Chine et les or ga ni sa tions sous- 
régionales prennent une forme ins ti tu tion nelle et prag ma tique : dans
le pre mier cas, le lan ce ment du mé ca nisme de dia logue stra té gique
entre la Chine et l’UA en 2008, l’adhé sion de la Com mis sion de l’UA au
FOCAC en 2011, la créa tion de la mis sion chi noise au près de l'UA en
2005 à Addis- Abeba, ainsi que le pro jet d'ou ver ture d'un bu reau de
re pré sen ta tion de l’UA à Bei jing  ; dans le deuxième cas, la construc‐ 
tion du centre de conférences à Addis- Abeba, la construc tion d'un
com plexe de confé rences et de bu reaux pour l’UA et l'oc troi d'une
aide sans contre par tie de 600 mil lions de yuans RMB à l'UA sur trois
ans à par tir de 2012.

Bien que le mé ca nisme ré gi o nal et sous- régional pré sente une oc ca‐ 
sion d’har mo ni ser les po si ti ons des pays afri cains et de s’ex pri mer
d’une seule voix face au gou ver ne ment chi nois, les né go ci a ti ons de
co o pé ra tion se dé roulent, dans la plu part des cas, bi la té ra le ment.
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Il n’y a pas de mécanisme na tio nal struc tu ré équi valent au Co mi té de
suivi chi nois dans les pays afri cains, à l’ex cep tion de l’Afrique du Sud
et de l’Éthio pie (Liu et Li, 2014). Cela met en dif fi cul té la co or di na tion
du tra vail lors de la réa li sa tion des pro jets. Pour com bler cette la cune,
cer tains pays afri cains mettent en place une com mis sion mixte pour
faire le point sur la mise en œuvre des pro jets et dé ga ger des pers‐ 
pec tives de co opé ra tion. Par exemple, au Sé né gal, il existe une com‐ 
mis sion mixte qui pi lote les pro jets de co opé ra tion, com po sée de
membres de la pré si dence et des dif fé rents mi nis tères concer nés, et
des membres de l’Am bas sade de Chine et du Bu reau du Conseiller
éco no mique et com mer cial 3. C’est le mi nis tère des Af faires étran‐ 
gères et les mi nis tères des do maines concer nés qui as surent le suivi
des pro jets. Le mi nis tère des Af faires étran gères est l’in ter lo cu teur
pri vi lé gié de la Chine. Les mi nis tères tech niques sont éga le ment mo‐ 
bi li sés pour leurs com pé tences en cas de be soin.
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L’in ten si fi ca tion des in ter ac tions entre le FOCAC et l’UA amé liore l’ef‐ 
fi ca ci té de la concer ta tion, du suivi et de la réa li sa tion des pro jets de
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co opé ra tion. L’UA pour rait jouer un rôle ma jeur en tant qu’in ter lo cu‐ 
teur de la Chine fa ci li tant le dia logue ins ti tu tion nel et la co or di na tion.
Le FOCAC, un mé ca nisme col lec tif de dia logue, contraint les pays
afri cains à s’or ga ni ser ins ti tu tion nel le ment pour éla bo rer leurs be‐ 
soins et fixer leurs exi gences (Liu et Li, 2012). La construc tion ins ti tu‐ 
tion nelle de l’UA et l’amé lio ra tion de la co hé rence avec les mé ca‐ 
nismes sous- régionaux per met de com bler le manque de po li tique
struc tu rée et stra té gique. D’ailleurs, les réa li tés ré gio nales s’im posent
et doivent être prises en compte dans la me sure où les connec ti vi tés
fer ro viaire, rou tière et aé rienne pré parent selon les Chi nois les
condi tions pour amé lio rer le ni veau de vie de la po pu la tion afri caine
et im pul ser le pro ces sus d’in dus tria li sa tion (Yao, 2016).

L’ap pro fon dis se ment du pro ces sus d’in té gra tion ré gio nale de l’Afrique
de mande non seule ment une stan dar di sa tion des ins ti tu tions na tio‐ 
nales, mais aussi la fa ci li ta tion des mou ve ments trans na tio naux. Ces
der niers né ces sitent de prime abord la réa li sa tion des in fra struc tures
de trans port qui font en core dé faut dans la plu part des pays afri cains
(Al vergne, 2007). Le gou ver ne ment chi nois consi dé rant le manque
d’in fra struc tures comme une en trave au dé ve lop pe ment, fait de leur
construc tion une prio ri té (Liu et Cui, 2017). Les en tre prises chi noises,
en cou ra gées par la po li tique de leur gou ver ne ment et sti mu lées par
le be soin d’ex ten sion du mar ché en rai son de leur sur ca pa ci té de pro‐ 
duc tion, mènent des pro jets d’in fra struc tures en Afrique, qui servent
aussi des fins de dé ve lop pe ment en do gène en ca na li sant les flux
trans na tio naux 4. Les in ves tis se ments et la par ti ci pa tion de la Chine à
leur dé ve lop pe ment mo bi lisent dif fé rents moyens tels que l'oc troi de
cré dits ou d'aides sans contre par tie, de prêts à taux pré fé ren tiels, et
l'en cou ra ge ment des in ves tis se ments des en tre prises chi noises.
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Si les in fra struc tures consti tuent tou jours une di men sion clé dans la
co opé ra tion sino- africaine, leur ins crip tion dans le pro jet glo bal de
l’in té gra tion ré gio nale ne date que du plan d’ac tion de Charm- el-
Cheikh (2010-2012), dans le quel elle dé clare sou te nir les pro jets de
dé ve lop pe ment contri buant à l'intégra tion régio na le. Le plan d’ac tion
de Bei jing (2013-2015) marque les pre miers pas pour struc tu rer le
par te na riat de la Chine avec l’UA en ma tière de concep tion, d'étude,
de fi nan ce ment et de ges tion des pro jets du Pro gramme de Dé ve lop‐ 
pe ment des In fra struc tures en Afrique (PIDA) et de l'Ini tia tive pré si‐ 
den tielle des Cham pions des In fra struc tures (PICI) dans l’ob jec tif de
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sou te nir l'in ter con nexion et l'in té gra tion de l’Afrique par la construc‐ 
tion de plus d'in fra struc tures in té grées. Les pro jets de construc tion
sont pré ci sés no tam ment dans le plan d’ac tion qui contient les
connexions rou tière, fer ro viaire, aé rienne, élec trique, nu mé rique, de
com mu ni ca tion, etc.

La construc tion des in fra struc tures étant une voie ef fi cace me nant
vers la mo der ni té re pré sente un as pect ma jeur dans les ex pé riences
du dé ve lop pe ment chi nois. La Chine en a subi le manque lors de son
dé col lage éco no mique et leur construc tion consti tue à la fois en elle- 
même un moyen de crois sance et un mo teur sti mu lant d’autres sec‐ 
teurs tels que le com merce, l’in dus trie, le tou risme etc. La réa li sa tion
des pro jets d’in fra struc tures sous la di rec tion d’un lea der ship puis‐ 
sant est une des ca rac té ris tiques de « l’État dé ve lop peur ».

33

La tra jec toire de la Chine est sou vent qua li fiée de dé ve lop pe men ta‐ 
lisme en op po si tion au mode de dé ve lop pe ment tra di tion nel ca rac té‐ 
ri sé par la com bi nai son du mar ché li bé ral et de la dé mo cra tie po li‐ 
tique. La voie chi noise peut cer tai ne ment in fluen cer d’autres pays en
voie de dé ve lop pe ment, y com pris les pays afri cains (An, 2016). Néan‐ 
moins, les ef fets du « mo dèle chi nois » sont à re la ti vi ser : d’une part,
ce mo dèle, loin d’être unique à la Chine, est par ta gé par la plu part des
pays d’Asie de l’Est, d’autre part les di ri geants afri cains en tirent des
bé né fices et des le çons, et en me surent les avan tages et les in con vé‐ 
nients (Elsje, 2015). C’est un mo dèle d’éco no mie de mar ché di ri gée,
gra duel le ment in té grée aux mar chés ré gio naux et glo baux.
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Le mo dèle chi nois n’est pas consi dé ré comme la pa na cée du dé ve lop‐ 
pe ment. De sur croît, plus qu’une pa no plie, il se tra duit par un tra vail
constant, une dis ci pline ri gou reuse, une mo bi li sa tion gé né rale et la
maî trise du des tin col lec tif. Sa ca pa ci té de for ma tion des tech ni ciens,
ac teurs in dis pen sables dans les phases de concep tion et de réa li sa‐ 
tion, est aussi re mar quée par les in ter lo cu teurs afri cains 5.

35

L’exemple mon tré par la Chine est réel. «  Do what I do  » (Faites ce
que je fais), la Chine se sent confiante dans sa voie sans vou loir ex‐ 
por ter son mo dèle (Ho resh et Ka vals ki, 2014). Le mo dèle au sens strict
d’un en semble fini, n’existe pas chez les Chi nois, il est tou jours en
train de se construire et de se per fec tion ner. Plu tôt que le terme
« mo dèle chi nois » (中国模式, zhong guo mo shi), qui sus cite de la mé‐ 
fiance de la part du gou ver ne ment chi nois consi dé rant que l’ex pé ‐
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rience du dé ve lop pe ment de la Chine n’est pas for cé ment adap tée
aux réa li tés afri caines, les pays afri cains de vant trou ver leur propre
voie de dé ve lop pe ment en tâ ton nant selon les si tua tions qui sont les
leurs, c’est le terme « voie chi noise » (中国道路, zhong guo dao lu) qui
est em ployée dans les dis cours of fi ciels. La voie est ex pé ri men tale et
ori gi nale, tan dis que le mo dèle sup pose la pos si bi li té d’une trans po si‐ 
tion.

IV. L’ini tia tive « La cein ture et la
route », exemple de l’inter- 
régionalisme hy bride
L’ap proche ré gio nale s’af firme au cours de l’his toire dans la dé marche
afri caine et chi noise. La par ti ci pa tion des ac teurs ex té rieurs dans le
pro ces sus d’in té gra tion afri caine, dont fait par tie la Chine, dote cette
dé marche d’une nou velle ca rac té ris tique. Le terme d’inter- 
régionalisme nous per met de sur mon ter le ma laise struc tu rel et ins‐ 
ti tu tion nel men tion né plus haut (San tan der, 2012). Ce ni veau in ter‐ 
mé diaire entre le sys tème in ter na tio nal et la ré gion ap porte de nou‐ 
velles pos si bi li tés et sou plesses à la co opé ra tion in ter na tio nale « dans
le contexte de l’in ter dé pen dance crois sante de l’éco no mie et l’au to ri‐ 
té po li tique frag men tée de la scène mon diale » (Gio van ni, 2009).
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La ty po lo gie pro posée par Hang gi in clut quatre types d’ac teurs  : les
groupes d’in té gra tion ré gio nale, les or ga ni sa tions ré gio nales, les
groupes d’États et les États (Hang gi, 2006). L’in terrégio na lisme (pur)
est ainsi le ré sul tat des ac ti vi tés entre ins ti tu tions ré gio nales ou entre
groupes régio naux. Des formes « hy brides » existent pour tant quand
il s’agit de re la tions entre un État et un groupe régio nal, un groupe
d’États ou une or ga ni sa tion régio nale, et lorsque le phénomène in clut
des or ga ni sa tions régio nales ou groupes d’États ap par te nant à des
régions différentes, il est dénommé transrégio na lisme.

38

Si on s’ap puie sur cette ty po lo gie, la co opé ra tion sino - africaine en‐ 
ca drée par le FOCAC est bien un in ter ré gio na lisme hy bride, dans la
me sure où elle concerne un État (la Chine) et un groupe d’États ou
des or ga ni sa tions ré gio nales. La lit té ra ture sur l’in ter ré gio na lisme
aborde dans la plu part des cas la po li tique de co opé ra tion de l’Union

39



Le développement et l’intégration régionale en Afrique, une dimension dans les coopérations sino-
africaines

Eu ro péenne (San tan der, 2013). Les ana lyses sont sou vent mar quées
par l’as pect struc tu rel du fait de l’avan ce ment ins ti tu tion nel de l’Or‐ 
ga ni sa tion. Nous ex plo re rons et sou li gne rons une autre vi sion ou ap‐ 
proche de l’in ter ré gio na lisme en cours de construc tion, s’agis sant de
l’Asie et de l’Afrique, à l’exemple de l’ini tia tive de la Chine « La cein‐ 
ture et la route ».

Le Pré sident chi nois Xi Jin ping a lancé en 2013 l’ini tia tive « La cein‐ 
ture éco no mique de la route de la Soie et la route ma ri time de la Soie
du 21  siècle ». D’après la Com mis si on na tio na le du Développement et
de la Réforme, le choix du terme « ini tia tive » met en avant l’idée de
«  par tage  », por tée par le prin cipe de «  consul ta tion ample, de
construc tion conjointe et de bé né fices par ta gés ». Le Forum de « La
cein ture et la route » pour la co opé ra tion in ter na tio nale, qui a eu lieu
à Pékin les 14 et 15 mai 2017, ma té ria lise cette ini tia tive par des ren‐ 
contres de haut ni veau, la si gna ture d’ac cords, et de nou velles pistes
de co opé ra tion. Les 65 pays et ré gions concer nés par l’ini tia tive « La
cein ture et la route » se ré par tissent en Asie, Eu rope et Afrique. Les
co opé ra tions ré gio nales dans l’ob jec tif d’amé lio rer les connec ti vi tés à
l’in té rieur des ré gions et entre les ré gions dif fé rentes sont mises en
avant dans le pro jet.
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«  La construc tion de la cein ture et la route consti tuant un ou vrage
sys té ma tique, il est im pé ra tif d'ob ser ver les prin cipes de consul ta tion
com mune, de construc tion conjointe et de par tage, et de fa vo ri ser la
sy ner gie des stra té gies de dé ve lop pe ment des pays ri ve rains  », et
« les pays ri ve rains doivent conju guer leurs ef forts pour avan cer en‐ 
semble vers l'ob jec tif de bé né fices mu tuels et de sé cu ri té com mune.
Il faut s'ap pli quer à per fec tion ner les in fra struc tures ré gio nales, à
bâtir un ré seau de trans port ter restre, ma ri time et aé rien sûr et ef fi‐ 
cace, et à por ter l'in ter con nexion à un nou veau pa lier », peut- on lire
dans un do cu ment de la Com mis sion na tio nale du dé ve lop pe ment et
de la ré forme du mi nis tère des Af faires étran gères et du mi nis tère du
Com merce de Chine de mars 2015, dé taillant les prin cipes sur les‐ 
quels re posent le pro jet et ses conte nus.
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Un ré seau d’in ter con nexion, «  in té gré, tous azi muts et à di vers ni‐ 
veaux  » en ma tière de prise de dé ci sion, d’in fra struc tures, de com‐ 
merce, de fi nance et de culture, consti tue le mot- clé de cette ini tia‐ 
tive. Dans un contexte où la mon dia li sa tion est confron tée, plus que
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ja mais, aux obs tacles du pro tec tion nisme et du com mu nau ta risme, et
à leurs ef fets né fastes tels que les an ta go nismes re li gieux et idéo lo‐ 
giques, la Chine se veut gar dienne d’une mon dia li sa tion ou verte et
équi li brée.

Sous cet angle, elle re joint la Fran co pho nie, qui pré co nise une autre
mon dia li sa tion, ca rac té ri sée par l’équi té, le res pect de l’en vi ron ne‐ 
ment et le droit au dé ve lop pe ment. Ces ob jec tifs par ta gés sont
d’ailleurs ren for cés par le fait que des pays afri cains fran co phones
sont concer nés par «  La cein ture et la route  » 6. D’autre part, ces
pays, eux- mêmes, si tués dans des ré gions dif fé rentes, né ces sitent
une connec ti vi té ren for cée dans leur ré gion et entre les ré gions.
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« La cein ture et la route » im plique d’une part des co opé ra tions bi la‐ 
té rales sous forme de nom breux ac cords, d’autre part elle sol li cite la
par ti ci pa tion des or ga ni sa tions in ter na tio nales et ré gio nale 7. En ce
sens, elle illustre une sorte d’inter  - régionalisme hy bride. L’inter- 
régionalisme, à l’ini tia tive d’un pays émergent, dont les par ties pre‐ 
nantes sont des pays en voie de dé ve lop pe ment, re pose sur des choix
nou veaux parmi les quels : la prio ri té ac cor dée aux échanges trans na‐ 
tio naux plu tôt qu’à la construc tion ins ti tu tion nelle, la pri mau té des
liai sons tan gibles par rap port à l’éta blis se ment de normes et de va‐ 
leurs par ta gées.
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La res tau ra tion de la voie fer rée Addis- Abéba-Djibouti est un exemple
em blé ma tique dans cette ini tia tive, qui dé montre la di men sion ré gio‐ 
nale du pro jet. Le pro jet per met tout d’abord de désen cla ver l’Éthio‐ 
pie qui a perdu son accès à la mer après l’in dé pen dance de l’Éry thrée,
et d’autre part de ren for cer la place de Dji bou ti comme port im por‐ 
tant de la Corne d’Afrique. Ce pro jet cor res pond au be soin d’in ter con‐ 
nec ti vi té rou tière, fer ro viaire et aé rienne. Sa réa li sa tion confirme la
place des in fra struc tures dans les orien ta tions po li tiques chi noise et
afri caine pour l’in té gra tion ré gio nale.

45

Dji bou ti et l'Éthio pie, en cou ra gés par la Chine qui veut s'im plan ter
da van tage en Afrique de l'Est, jouent le ren for ce ment de la co opé ra‐ 
tion et de l'in té gra tion ré gio nale à tra vers l'Au to ri té in ter gou ver ne‐ 
men tale pour le dé ve lop pe ment (IGAD), qui re groupe Dji bou ti,
l'Éthio pie, le Kenya, l'Ou gan da, la So ma lie, le Sou dan et le Sou dan du
Sud. La Chine a été « le seul par te naire qui nous a ac com pa gnés sur
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cette voie  » dé clare Ma ha moud Ali Yous souf, mi nistre des Af faires
étran gères de Dji bou ti (Be laud, 2016).

« […] Nos in té rêts sont com plé men taires » ajoute le Pré sident de Dji‐ 
bou ti Is maïl Omar Guel leh. Mais les pers pec tives afri caines sont di‐ 
verses : « Quelle com plé men ta ri té y a- t-il entre les in té rêts chi nois et
ceux de la Ré pu blique de Dji bou ti  ? Une grande puis sance éco no‐ 
mique, in dus trielle et mi li taire ne peut par ta ger les mêmes in té rêts
qu’un petit pays, clas sé dans le groupe des Pays les Moins Avan cés
(PMA)  » (Ab dilla hi Bah don, 2016), une ques tion ré cur rente lors qu'il
s'agit de la Chine en Afrique.
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Ses be soins na tio naux consti tuent pour la Chine une condi tion préa‐ 
lable à la co opé ra tion, et leur sa tis fac tion est le mo teur du dé ve lop‐ 
pe ment. Pour Ma ha moud Ali Yous souf, « Les pays ne se dé ve loppent
que lors qu'ils ont des in fra struc tures  » (Be laud, 2016). La Chine ne
peut que sous crire à ce constat, elle en est l’illus tra tion. Le cas de Dji‐ 
bou ti est celui de la plu part des par te naires afri cains de la Chine
qu'elle n'a rat tra pés, si l'on s'en tient au PIB par ha bi tant, qu’à la fin
des an nées 1990, et dé pas sés par la suite. Les am bi tions de Dji bou ti
ren contrent les in té rêts chi nois et donnent une réa li té à la carte des
co opé ra tions ré gio nales (Meng, 2017).
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La di men sion ré gio nale ne peut être né gli gée dans la réa li sa tion du
pro jet. Le che min de fer Addis- Abéba-Djibouti consti tue un maillon
des cor ri dors dé fi nis par le PIDA, vi sant, selon le Pro gramme pour le
dé ve lop pe ment des in fra struc tures en Afrique, à « res sus ci ter le ré‐ 
seau ferré d’un cor ri dor ARTIN (Afri can Re gio nal Trans port Net work)
multi- modal hau te ment prio ri taire en Afrique orien tale, et à ac croître
les flux trans frontaliers de biens entre Dji bou ti et l’Éthio pie ». Ce pro‐ 
jet im plique deux or ga nismes sous–ré gio naux : le Mar ché com mun de
l'Afrique orien tale et aus trale (CO MESA) et l’IGAD. Ces der niers
doivent jouer un rôle de « che villes ou vrières » dans la pla ni fi ca tion et
l’har mo ni sa tion des pro jets, entre les or ganes conti nen taux (Com mis‐ 
sion de l’UA, NEPAD) char gés du suivi et de la dif fu sion du pro ces sus
de mise en œuvre au ni veau conti nen tal, et les ac teurs na tio naux res‐ 
pon sables de la concep tion des schémas direc teurs des pro jets et de
l’iden ti fi ca tion des in fra struc tures ré gio nales intégran tes. L’ins crip‐ 
tion de la co o pé ra tion sino- africaine dans le PIDA dé fini par le con ti ‐
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nent afri cain il lus tre le rap pro che ment entre les ob jec tifs de la Chine
et de l’Afri que dans le pro ces sus de ré gi o na li sa tion.

Il est avéré que les or ga ni sa tions ré gio nales et sous- régionales ont un
rôle ir rem pla çable à jouer dans le mé ca nisme ins ti tu tion nel de ges‐ 
tion des pro jets. Néan moins, dans la pra tique, elles ont, en plus des
in suf fi sances fi nan cières, des dif fi cul tés à s’im po ser dans l’éla bo ra tion
des pro jets et à as su mer la co or di na tion lors de leur réa li sa tion face
aux États membres vou lant pré ser ver leur sou ve rai ne té et leurs in té‐ 
rêts par ti cu liers 8. À cela s’ajoutent en core les in ten tions et les stra té‐ 
gies des par te naires ex té rieurs.
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Le mou ve ment d’in té gra tion ré gio nale, en ta mé de puis les in dé pen‐ 
dances, fait face à de nom breux obs tacles, parmi les quels la sur‐ 
charge ins ti tu tion nelle, le manque de vo lon té na tio nale, etc. Cette ré‐ 
gio na li sa tion « par le haut », c’est- à-dire par des ajus te ments et des
mo di fi ca tions ins ti tu tion nels à l’ini tia tive des gou ver ne ments, n’a pas
per mis plus d’ef fi ca ci té. La construc tion ins ti tu tion nelle ca rac té ri sée
par la su per po si tion d’ins tances et une évo lu tion dis con ti nue semble
prendre le pas sur une ré gio na li sa tion « par le bas », au tre ment dit,
une ré gio na li sa tion réelle re pré sen tée par les flux trans na tio naux, li‐ 
mi tés par le mau vais état voire l’ab sence d’in fra struc tures. La pre‐ 
mière ne peut trou ver son uti li té que dans le ser vice à la se conde. La
co opé ra tion de la Chine ré pond à ce be soin sans pour au tant né gli ger
les as pects po li tiques. Le dé ve lop pe ment du conti nent comme ob jec‐ 
tif s’est posé bien avant l’im pli ca tion de la Chine. Mais le dé ve lop pe‐ 
men ta lisme chi nois est un ap port op por tun pour les di ri geants afri‐ 
cains en ga gés sur cette voie. Leur adhé sion aux pro jets chi nois ré‐ 
sulte plu tôt de la re cherche de ré ponses ap pro priées à des be soins
réels que du simple mi mé tisme. Pour mener à bien les pro jets d’in ter‐ 
con nexion ré gio nale, les or ga ni sa tions sous- régionales re pré sentent
une pla te forme in dis pen sable pour co or don ner les po li tiques des
États membres et dé fi nir les at tentes. Leur par ti ci pa tion per met de
mieux dé fendre les in té rêts com muns face aux en jeux mul tiples et
aux ac teurs ex té rieurs.
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Conclu sion
Les puis sances émer gentes d'Asie contri buent in dé nia ble ment au dé‐ 
ve lop pe ment afri cain. Si elles n’y sont pas les pre miers in ves tis seurs,
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NOTES

1  À sa voir, l’Égypte, l’Al gé rie, le Maroc, la Tu ni sie, le Ghana, le Mali, la Gui‐ 
née, le Sou dan, l’Éthio pie et la So ma lie.

2  Loin d’être une struc ture do mi née par la Chine, le FOCAC a été créé à
l’ini tia tive des pays afri cains. Lors de la vi site de Tang Jiaxuan, Mi nistre des
Af faires Étran gères, en 1998 en Afrique, les di ri geants afri cains ont ex pri mé
la vo lon té de créer un mé ca nisme qui a été évo qué of fi ciel le ment par Mon‐ 
sieur Lila Ha ni tra Rat si fan dri ha ma na na, Mi nistre des Af faires Étran gères de
Ma da gas car à l’oc ca sion de sa vi site en Chine en 1999.

3  En tre tien avec l’Am bas sa deur du Sé né gal en Chine, Bei jing, 27 no vembre
2014.

4  Le Pre mier mi nistre chi nois, Li Ke qiang a an non cé, lors du Som met
concer nant l’Afrique au Forum éco no mique mon dial or ga ni sé au Ni ge ria en
mai 2014, que la Chine conti nue rait à ac cor der la prio ri té à la construc tion
des ré seaux fer ro viaires, rou tiers et aé riens dans la co opé ra tion sino- 
africaine et à four nir l’as sis tance fi nan cière, per son nelle et tech nique à
cette fin.

5  Ré flexions re cueillies par l’au teure dans les en tre tiens avec les hauts
fonc tion naires ma liens, ivoi riens et sé né ga lais du 14 juillet au 1  sep tembre
2014.

6  Les pays afri cains fran co phones concer nés par cette ini tia tive sont
l’Égypte, Dji bou ti, Ma da gas car et l’île Mau rice.

7  Plus de 70 or ga ni sa tions in ter na tio nales ont par ti ci pé au Forum de «  la
Cein ture et la Route  » pour la co opé ra tion in ter na tio nale les 14 et 15 mai
2017.

8  Pre nons l’exemple de l’Union afri caine, plus de 90 % de ses pro grammes
sont fi nan cés par les bailleurs étran gers. L’in dé pen dance fi nan cière est loin
d’être une réa li té.

RÉSUMÉS

Français
Les fron tières, en tant que par tie in té grante des États- nations, oc cupent
une place im por tante dans leur for ma tion. Les États afri cains en construc ‐
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tion sont confron tés en même temps aux défis de la mon dia li sa tion, ca rac‐ 
té ri sée par l’af fai blis se ment des fron tières et l’in ten si fi ca tion des mou ve‐ 
ments trans na tio naux. Ces der niers, vus comme mo teurs du dé ve lop pe‐ 
ment, sont fa ci li tés par l’in té gra tion ré gio nale. L’im pli ca tion des pays émer‐ 
gents dans la ré gio na li sa tion afri caine mo di fie la na ture des in ter ac tions
entre les pays afri cains et les ac teurs ex té rieurs. L’exemple de la co opé ra‐ 
tion sino- africaine nous per met d’ob ser ver les spé ci fi ci tés des vi sions et ap‐ 
proches chi noises concer nant les en jeux du dé ve lop pe ment et l’in té gra tion
ré gio nale.

English
Bor ders, as an in teg ral part of nation- states, oc cupy an im port ant place in
their form a tion. African states under con struc tion are con fron ted at the
same time with the chal lenges of glob al iz a tion, char ac ter ized by the weak‐ 
en ing of bor ders and the in tens i fic a tion of transna tional move ments. The
lat ter, seen as en gines of de vel op ment, are fa cil it ated by re gional in teg ra‐ 
tion. The in volve ment of emer ging coun tries in African re gion al iz a tion
mod i fies the nature of in ter ac tions between African coun tries and ex ternal
act ors. The ex ample of the Sino- African co oper a tion al lows us to ob serve
the spe cificit ies of the Chinese vis ions and ap proaches con cern ing the
stakes of de vel op ment and re gional in teg ra tion.
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