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Sujet  : l’Afrique, un cont inent  toujours périphérique et  en mal de développement  ? 

Le  suje t ré po nd aux atte nte s du no uve au pro gramme ,  qui intro duit l’ é tude  du co ntine nt 

africain,  dans sa quadruple  dime nsio n :  histo rique ,  gé o graphique ,  é co no mique ,  gé o po litique .  

L’ impre ssio n gé né rale  de s co rre cte urs e st po sitive  :  le s co pie s faible s o u mé dio cre s so nt mo ins 

no mbre use s que  l’an de rnie r,  tandis que  la majo rité  de s co pie s pré se nte nt d’ho nnê te s 

co nnaissance s.  Le  gro upe  ce ntral de s co pie s no té e s e ntre  9 e t 11 e st se nsible me nt plus impo rtant 

que  le s anné e s pré cé de nte s.  Le s é tudiants o nt visible me nt po rté  de  l’ inté rê t à l’Afrique ,  o nt travaillé  

se s pro blè me s é co no mique s e t so ciaux,  e t so nt bie n info rmé s sur so n actualité  gé o po litique .  Il é tait 

lé gitime  de  ré co mpe nse r juste me nt le ur e ffo rt.  Po ur autant,  la lo gique  du co nco urs privilé gie  la 

qualité  de  la ré fle xio n co mme  critè re  de  classe me nt.  Or l’analyse  mé tho dique  de s te rme s du suje t,  

e nje u e sse ntie l de  l’ intro ductio n qui co mmande  l’ e nse mble  de  la disse rtatio n,  laisse  e nco re  tro p 

so uve nt à dé sire r.  

 L’e xpre ssio n e n mal de  dé ve lo ppe me nt  n’a pas to ujo urs é té  parfaite me nt co mprise ,  mais le s 

co nsé que nce s so nt re sté e s limité e s :  so uffrir de  l’abse nce  de  dé ve lo ppe me nt,  ê tre  re lative me nt so us-

dé ve lo ppé  o u e n quê te  de  dé ve lo ppe me nt,  re nvo ie nt e n dé finitive  à la mê me  ré alité .  La co nfusio n 

ave c le  mal dé ve lo ppe me nt po uvait mê me  o rie nte r la ré fle xio n ve rs une  que stio n maje ure  po ur 

l’Afrique  ( e t le  suje t)  :  la diffé re nce  e ntre  la simple  cro issance  é co no mique  e t le  vé ritable  

dé ve lo ppe me nt.

En re vanche ,  pé riphé rique a le  plus so uve nt é té  po sé  co mme  é quivale nt de  marginal,  si ce  n’e st 

d’ iso lé .  Ce rte s,  co mme  l’ indiquaie nt le s statistique s jo inte s au suje t,  le s parts de  l’Afrique  dans le  

co mme rce  mo ndial e t le s flux e ntrants d’ inve stisse me nts dire cts é trange rs,  so nt faible s.  Mais 

be auco up tro p de  candidats o nt tiré  le  suje t ve rs «  la place  de  l’Afrique  dans la mo ndialisatio n »  :  la 

mise  à l’ é cart de  l’Afrique  e xplique  se s pro blè me s tandis que  l’augme ntatio n ré ce nte  de s flux mo ntre  

une  inté gratio n cro issante  e t salvatrice  du co ntine nt abando nné .  Se ule me nt,  la qualité  de s re latio ns 

e t la structure  de s é change s co mpte nt autant que  le  vo lume  re latif de s flux.  Le  te rme  de  pé riphé rie  

e st e mplo yé  par le s é co no miste s du dé ve lo ppe me nt po ur dé signe r l’ e nse mble  de s pays do nt 

l’ é vo lutio n e st dé pe ndante  du Ce ntre  ( le s pays dé ve lo ppé s) ,  ce  qui acce ntue  le urs pro blè me s.  La 

no tio n mé rite  ré fle xio n po ur é vite r to ute  simplificatio n abusive .  Mê me  quand l’Afrique  re de vie nt un 

ce ntre  d’ inté rê t( s)  po ur le  re ste  du mo nde ,  ce sse - t- e lle  po ur autant d’ê tre  pé riphé rique  ?  Que  signifie  

la marginalité  quand la plupart de s é co no mie s africaine s so nt e xtrave rtie s,  ave c une  part de s 

e xpo rtatio ns dans le  PIB d’autant plus é le vé e  que  ce lui- ci e st faible  ?  Que lle s fo rme s pre nd la 

dé pe ndance  de  l’Afrique  ?  L’ inté rê t gé o po litique  du mo nde  po ur l’Afrique  n’e xclut pas la faible  
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influe nce  de  ce lle - ci sur le s grande s que stio ns inte rnatio nale s.  Il co nve nait par co nsé que nt de  me ttre  

e n re lie f l’ inse rtio n asymé trique  d’une  Afrique  qui a d’ impo rtante s re latio ns ave c le  mo nde ,  mais 

iné gale s.  Le s flux d’é migratio n de s Africains n’o nt pas le  mê me  se ns quand il s’agit de s travaille urs 

no n qualifié s o u de s titulaire s d’un diplô me  de  l’ e nse igne me nt supé rie ur.  Enfin,  o n ne  co mpre nd pas 

co mme nt la participatio n aux trafics illicite s pe ut ê tre  un signe  d’ inté gratio n bé né fique .  

En dé po rtant l’analyse  ve rs la mo ndialisatio n,  tro p de  candidats o nt sacrifié  le s facte urs inte rne s du 

so us-dé ve lo ppe me nt,  se  co nte ntant,  dans une  pre miè re  partie ,  de  paraphrase r le s statistique s po ur 

ré cite r la litanie  de s maux du co ntine nt.  Outre  la mise  e n re latio n e ntre  la situatio n pé riphé rique  e t 

le s difficulté s de  dé ve lo ppe me nt,  gé né rale me nt trè s insuffisante ,  le  dé bat sur la pé re nnité  de  la 

situatio n ( une  fatalité  ? )  né ce ssitait une  ré fle xio n sur d’hypo thé tique s «  ce rcle s vicie ux »  inte rne s.  

Que lle s so nt le s cause s e t le s co nsé que nce s de  la fo rte  cro issance  dé mo graphique  e t de  l’ e xplo sio n 

urbaine  ?  Trè s rare s so nt le s candidats qui co mme nte nt l’ é vo lutio n du PIB par habitant e n pe nsant à 

ce lle  du no mbre  d’habitants.  La dé ficie nce  de s inve stisse me nts pro ductifs s’ e xplique - t- e lle  par la 

pauvre té  de  masse ,  par la fuite  de  l’ é pargne  à l’ é trange r,  par le s cho ix de s dirige ants e t la nature  

mê me  de s inve stisse me nts ?  Me ntio nne r furtive me nt la co rruptio n ne  suffit pas :  la que stio n de  l’Etat 

patrimo nial,  auto ritaire  e t pré date ur,  mais aussi plus o u mo ins re distribute ur,  mé rite  un paragraphe  

substantie l,  é tayé  par de s e xe mple s pré cis.  

L’ Afrique ,  un co ntine nt to ujo urs ?  Le  suje t po rtait sur l’ e nse mble  du co ntine nt,  e n co nfo rmité  

ave c la le ttre  du pro gramme .  Mais l’ inte rro gatio n,  asso rtie  de  table aux statistique s sans é quivo que ,  

incitait le s candidats à analyse r le s dynamique s diffé re ncié e s du co ntine nt,  à plusie urs é che lle s.  Po ur 

to us le s candidats,  l’Afrique  e st plurie lle ,  e t be auco up o nt co nsacré  une  de s tro is grande s partie s à 

ce tte  dive rsité .  Mais le  table au se  ré duit tro p so uve nt à la distinctio n trè s sché matique  de  tro is zo ne s 

gé o graphique s :  l’Afrique  du No rd,  l’Afrique  du Sud,  l’Afrique  no ire  inte rtro picale .  La no tatio n de s 

co rre cte urs a do nc valo risé  l’ é vo catio n pré cise  e t argume nté e  de  que lque s e xe mple s natio naux.  Le  

Maro c,  la Tunisie ,  la Cô te  d’Ivo ire ,  l’ île  Maurice  e t l’Afrique  du Sud so nt le s pays le s plus fré que mme nt 

cité s,  mais le s candidats ne  co nstruise nt pas de  vraie  typo lo gie .  Le s me ille ure s co pie s o nt su 

disce rne r le s pô le s africains de  dé ve lo ppe me nt,  mo te urs d’une  ré gio nalisatio n é co no mique  du 

co ntine nt,  tandis que  le s autre s ré gio ns o u pays re ste nt e n mal de  dé ve lo ppe me nt e t dé pe ndants.  

To ujo urs ?  c ’ e st-à-dire  dans to us le s cas,  mais aussi de  to ut te mps,  dans le  passé  co mme  dans 

le  futur,  e nco re  à pré se nt.  L’adve rbe  inscrit claire me nt le  suje t dans la duré e  :  l’Afrique  d’hie r à 

aujo urd’hui,  l’Afrique  d’aujo urd’hui à de main.  Or la dime nsio n pro pre me nt histo rique  du suje t e st 

e scamo té e .  L’é vide nt dé ficit de  co nnaissance s sur le s «  Tre nte  Glo rie use s »  de  l’Afrique  a inte rdit à la 

quasi- to talité  de s candidats d’o rdo nne r la ré po nse  e n tro is grande s pé rio de s :  1950-80,  1980-2000,  

de puis 2000. Faut- il y vo ir une  difficulté  à re lie r le s co nnaissance s acquise s e n pre miè re  anné e  

( no tamme nt,  «  la cro issance  du Tie rs Mo nde  e n re che rche  de  dé ve lo ppe me nt » )  e t e n de uxiè me  

anné e  ?  Il co nvie nt d’y ré flé chir dans la me sure  o ù o n po urrait co nce vo ir un suje t plus e xplicite me nt 

inscrit dans le  siè cle .  Po ur autant,  la prise  e n co mpte  du passé  n’ impo sait pas du to ut le  plan 

chro no lo gique .  Il é tait po ssible  au co ntraire ,  co mme  l’o nt o sé  ave c succè s que lque s candidats,  de  

co nvo que r le  passé  à la fin :  le s pe rspe ctive s e nco urage ante s o uve rte s par le s é vo lutio ns ré ce nte s 

so nt subo rdo nné e s à de s change me nts durable s de  po litique ,  e n rupture  ave c le  passé .  On po uvait 

aussi o pé re r une  distinctio n e ntre  le s hé ritage s histo rique s e t le s e xplicatio ns plus ré ce nte s o u 

inté gre r l’ é vo lutio n histo rique  à l’ e xpo sé  de s facte urs e ndo gè ne s e t e xo gè ne s de  la situatio n 

pré se nte .  Or la plupart de s candidats n’o nt pas te nu co mpte  de s statistique s dé ce nnale s qui le ur 

é taie nt fo urnie s.  Le  mo dè le  algé rie n,  surto ut so n é che c,  e st parfo is é vo qué ,  mais jamais l’Egypte  de  

Nasse r.  Le s e ffe ts co ntrasté s de s cho cs pé tro lie rs so nt igno ré s.  Le  cé lè bre  diagno stic sur le s chance s 

re spe ctive s de  l’Afrique  e t de  l’Asie ,  au dé but de s anné e s 1960,  e st so uve nt cité  mais suspe ndu dans 

le  vide .  Le s co pie s saute nt sans transitio n de  l’hé ritage  né gatif de  la traite  e t de  la co lo nisatio n,  
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re spo nsable  de  to us le s malhe urs,  au table au catastro phique  de s de ux de rniè re s dé ce nnie s du XXe  

siè cle ,  sans so uligne r ( ni e xplique r)  que  la situatio n n’a pas to ujo urs é té  ce lle - là.  En vé rité ,  e lle  e st 

pire  qu’au mo me nt de s indé pe ndance s.  

Le s candidats o nt limité  la que stio n à une  discussio n sur l’ave nir :  l’Afrique  e st- e lle  co ndamné e  à 

de me ure r é te rne lle me nt pé riphé rique  e t e n mal de  dé ve lo ppe me nt ?  Rappe lo ns que  le s candidats 

n’o nt pas à cho isir e ntre  de s thè se s,  ni à fo rmule r de s pro no stics,  e nco re  mo ins à dre sse r un 

ré quisito ire ,  mais à inte rpré te r le s faits de  maniè re  nuancé e .  Aux que lque s candidats qui re ste nt 

fo nciè re me nt pe ssimiste s,  la grande  majo rité  ré po nd à juste  titre  que  l’ é vo lutio n ré ce nte  do nne  de s 

raiso ns d’e spé re r,  ave c ce pe ndant une  argume ntatio n dé sé quilibré e .  Po ur la plupart,  le  salut vie nt de  

l’ e xté rie ur.  Le s candidats co nnaisse nt le s no uve aux rappo rts e ntre  l’Afrique  e t le  mo nde ,  e t le ur 

dime nsio n gé o po litique ,  davantage  to ute fo is po ur dé crire  e t e xplique r la po litique  de s Etats-Unis e t 

de  la Chine  que  ce lle  de s institutio ns inte rnatio nale s ( annulatio ns de  de tte ,  re mplace me nt de s plans 

d’ajuste me nt structure ls par le s plans straté gique s de  ré ductio n de  la pauvre té ,  cycle  de  Do ha)  o u de  

l’Unio n e uro pé e nne  ( diffé re nce s e ntre  Lo mé  e t Co to no u,  pre ssio n migrato ire  e t co dé ve lo ppe me nt) .  

D’autre  part,  l’Afrique  n’e st pas se ule me nt «  e n ré se rve  de  dé ve lo ppe me nt » ,  fo rte  de  se s ato uts o u de  

so n po te ntie l nature l e t humain.  «  L’Afrique  qui ré ussit »  e xiste  dé jà.  Au to tal,  la plupart de s co pie s 

pré se nte nt de  grave s lacune s sur le s change me nts po sitifs inte rne s e t le urs facte urs,  po urtant 

dé te rminants po ur l’ave nir de  l’Afrique ,  e t manque nt crue lle me nt d’é tude s de  cas.  Or plusie urs pays 

e ffe ctue nt de  ré e ls pro grè s e n matiè re  de  bo nne  go uve rnance  e t de  po litique s se cto rie lle s e fficace s 

( transpo rts,  santé ,  é co le ,  cré dit) .  Le s co pie s qui é vo que nt,  par e xe mple ,  le s succè s de  l’Ouganda dans 

la lutte  co ntre  le  Sida o u le s e ffe ts du micro cré dit au Mali,  so nt hé las fo rt pe u no mbre use s.  Au-de là 

du dé bat sur le s ve rtus e t le s limite s de  l’ é co no mie  info rme lle ,  que  le s candidats auraie nt pu ré sume r,  

o n assiste  aujo urd’hui e n Afrique  no ire  inte rtro picale ,  à l’ é me rge nce  d’un vé ritable  capitalisme  

natio nal,  ce rte s pe u manufacturie r mais inscrit dans le s structure s lé gale s de  la bo nne  go uve rnance  

publique  e t privé e ,  cré ate ur d’e mplo is e t de  vale ur ajo uté e ,  gro s utilisate ur de  te chno lo gie  de  

l’ info rmatio n e t de  la co mmunicatio n.  Le s magazine s spé cialisé s sur l’Afrique  raco nte nt la ré ussite  de  

ce s no mbre ux je une s e ntre pre ne urs ( do nt de s fe mme s)  du Sé né gal,  du Mali,  du Burkina-Faso ,  du 

Came ro un,  du Ghana,  du Bo tswana,  de  l’Ouganda,  de  la Zambie ,  de  la Tanzanie … Africaine s o u no n,  

le s e ntre prise s so nt abse nte s de s co pie s.  

Le s de vo irs so nt mie ux co nstruits que  l’an de rnie r.  Le s candidats o nt,  se mble - t- il,  e u mo ins 

de  mal à pré se nte r de s archite cture s acce ptable s.  Du re ste ,  le s articulatio ns de  la pro blé matique  

( de scriptio n/e xplicatio n,  dime nsio n te mpo re lle /dive rsité  spatiale ,  re latio ns ave c le  re ste  du 

mo nde /situatio ns inte rne s)  po uvaie nt se  co mbine r de  plusie urs maniè re s.  Po ur autant,  de  mê me  que  

so n co nte nu pro scrit le s à-pe u-prè s,  la co nduite  de  la dé mo nstratio n e xige  un minimum de  rigue ur e t 

de  co hé re nce .  La disse rtatio n n’e st pas se ule me nt une  é numé ratio n de  co nnaissance s.  On ne  saurait 

adme ttre  qu’aprè s avo ir bro ssé  le  table au dé se spé ré  d’un co ntine nt qui gâche  se s riche sse s par la 

«  malé dictio n de s matiè re s pre miè re s » ,  le s candidats anno nce nt brutale me nt un ave nir me ille ur so us 

pré te xte  que  l’Afrique  po ssè de  de s re sso urce s qui inté re sse nt le  mo nde  e ntie r.  A l’ inté rie ur de  chaque  

grande  partie  ( do nt la phrase  titre  ne  do it pas ê tre  numé ro té e ) ,  le  pro po s e st so uve nt dé co usu e t 

co nfus :  o n passe  de  la co nfé re nce  de  Be rlin à la fracture  numé rique ,  de  la faible sse  de  l’ IDH au 

manque  d’ infrastructure s de  transpo rts.  

 Le s me ille ure s co pie s so nt co nve nable me nt ré digé e s,  parfo is ave c é lé gance ,  quand le s plus 

mé dio cre s so nt gé né rale me nt mal é crite s e t mal o rganisé e s.  Le  jury sanctio nne  le s faute s 

d’o rtho graphe s,  le  style  SMS, le s familiarité s,  le s né o lo gisme s,  si ce  n’e st le s barbarisme s,  sans 

co nstate r ce pe ndant une  te ndance  gé né rale  à la dé gradatio n de  l’ e xpre ssio n :  une  bo nne  raiso n po ur 

que  le s candidats re do uble nt de  vigilance  à ce t é gard. 
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 Malgré  que lque s juge me nts do ute ux e t de s pre scriptio ns pé re mpto ire s,  le  ré sultat g lo bal e st 

plutô t e nco urage ant par rappo rt à ce  qu’o n po uvait re do ute r ave c un suje t sur l’Afrique .  Mais le s 

co pie s e xce lle nte s re ste nt tro p pe u no mbre use s.  Le s futurs candidats y ve rro nt la pre uve  qu’une  

pré paratio n sé rie use  n’e st pas vaine ,  mais qu’ ils do ive nt aussi ê tre  trè s atte ntifs aux e xige nce s 

inte lle ctue lle s de  l’ é pre uve  :  pré cisio n de  l’analyse ,  rigue ur de  l’argume ntatio n,  co hé re nce  de  la 

dé mo nstratio n.
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