
aissance de I’école 
en Afrique subsaharienne 

Marie-France LANGE 
Chargée de recherche ri Z’lns titiif de recherche 

pour le de!z)eloppenzent (IRD, ex-ORSTOM) 



à la hiérarchisation des pratiques scolaires. Cette tendance restreint la multi- 
plicité des modes d’éducation et de formation et, d’une certaine manière, en 
facilite I’étudel. 

Mais si I’éducation traditionnelle ne donne pas naissance à des formes 
structurées et hiérarchisées de la transmission des connaissances, elle n’en est 
pas moins à l’origine de différenciations sexuelles ou sociales. Ainsi, méme au 
sein des sociétés les plus’égalitaires, I’éducation est différente selon le sexe de 
I’ enfant. 

Tout un corpus de savoirs est interdit soit aux filles, soit aux garçons, et une 
hiérarchie existe indéniablement entre par exemple (( apprendre à chasser D, ce 
qui sera le plus souvent valorisé, et (( apprendre à faire la cuisine D. Et au sein 
des sociétés où l’on observe les traces de l’esclavage OLI des castes, on peut 
émettre l’hypothèse que l’accès à I’éducation dispensée durant la période pré- 
coloniale devait être profondément différencié et inégalitaire *. 

v‘ t e s  premières écoles cornniques 
L’histoire de l’enseignement islamique a bénéficié de très peu d’études 

en Afrique subsaharienne, tout particulièrement en Afrique fiancophone (Del- 
val, 1980 : 9). Les recherches sur les écoles coraniques ou sur les médersas sont 
rares et ce n’est que depuis peu qu’elles bénéficient d’un certain essor. Ainsi 
Renaud Santerre ( I  982 : 23-29) note-t-il : (( Tout aussi négligé que le savoir 
traditionnel, le savoir coranique ne bénéficie nullement de l’intérêt exclusif 
porté à la scolarisation [...J. Et le nombre de spécialistes à pouvoir en parler est 
faible n. 

De ce fait, i l  apparaît difficile de retracer l’historique de ces écoles. Notons 
qu’elles ont joué un rôle limité, pour la seule raison que l’islam demeura une 
religion minoritaire sur une grande partie du continent, à l’exception des pays 
du Sahel et de certains pays d’Afrique orientale. Selon Raymond Delval 
(1980 : 15) : (( Les grands courants d’islamisation en Afrique noire qui, du XI‘ 
au XIIte siècle, propagèrent la religion du Prophète dans les pays au Sud du 
Sahara, du Sénégal au Niger, àtravers les grands empires noirs : Ghana, Mali, 
Sonrhaï ou Gao, n’atteignirent jamais les régions bordant le golfe du Bénin )). 
La partie la plus méridionale de l’Afrique occidentale ou la région équato- 
riale ne connurent pas d’écoles coraniques. 

Cependant, on note l’existence de centres éducatifs arabo-musulmans répu- 
tés, comme l’université de Tombouctou (actuel Mali) ou la ville de Kong 
(située au Nord de l’actuelle Côte-d’Ivoire), qui furent détruits respective- 
ment par l’année marocaine et l’armée de Samory. Au moment de la conquête 
coloniale, les grands centres arabo-musulmans avaient disparu, et seules les 
écoles coraniques, souvent de très faible niveau scolaire, demeurent (Désal- 
mand, 1983 : 58-59). 
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r /  Les premières écoles précoloninles : l‘értiergetice 
de noirtrelles élites sur In côte occidentde 
Dans la plupart des pays africains, les premières écoles se sont globalement 

implantées sur la côte, là où les échanges commerciaux avec les occidentaux 
avaient lieu. La côte sénégalaise ou leS.côtes des Esclaves et de l’Or (actuels 
Ghana, Togo et Bénin) sont particulièrement représentatives de ce phéno- 
mène. L’implantation des Européens précéda de plusieurs siècles la coloni- 
sation : cette implantation (du >(Ve au XIX‘ siècle) est très diffirente du pro- 
cessus de colonisation (Lange, 1998). I1 s’agissait d’établir des lieux - forts ou 
comptoirs - où les transactions commerciales pouvaient se dérouler en toute 
sécurité. L’implantation - à l’opposé de la colonisation - ne visait ni la mise 
en valeur du pays, ni la domination culturelle d’un peuple et, de fait, les rela- 
tions avec les populations autochtones étaient limitées au strict nécessaire : 
(( Informal conìacts with the sirrroimditig African conimruii~ies were on the 
uvhole very limited, and rrfier lhe depnrfirre ofthe Portirgrrese. alteinpts to 
bring education and Chrislian religion to the African conii~iirnitie~ were 01 
best sporndic )) (Van Dantzig, I980 : 84). 

Mais ces contacts limités permirent la lente émergence de nouveaux 
groupes sociaux, qui pourront asseoir leur pouvoir par le biais de ces rela- 
tions entretenues avec les Européens, de façon plus ou moins sporadique, pen- 
dant plusieurs siècles. Car, tout le long de la côte africaine, se diveloppe en 
toute liberté un commerce actif; c’est l’époque de l’apogée des grands (( cabt- 
cères ~ 3 ,  commerçants africains autochtones auxquels viennent se joindre les 
Sierra-Léonais et les (( Brésiliens ~ 4 ,  qui prendra fin avec les conquêtes colo- 
niales et le partage de l’Afrique organisé par les Européens, lors de la Confi- 
rence de Berlin en 1884 (Lange, 1998). Qu’il s’agisse des agents de grandes 
compagnies de transit ou de commerçants indépendants, ces individus ont, 
pour la quasi-totalité d’entre eux, reçu les bases d’une éducation scolaire occi- 
dentale. Selon Edward Reynolds (1974 : 106), ils disposent même d’un niveau 
équivalent à celui de leurs homologues europkens. Ils pratiquent aisément une 
ou plusieurs langues européennes, possèdent des notions de lecture, d’écriture 
et d’arithmétique (Foster, 1965 : 52-58). Mais de quelle façon cette éducation 
leur a-t-elle été dispensée ? 

À l’intérieur des forts et des comptoirs, les Européens ouvraient de petites 
écoles, sur lesquelles nous disposons de peu d’informations. I1 semble qu’elles 
furent surtout destinées aus  enfants métis et dans une moindre mesure aux 
Africains. L’éducation donnée dans les forts ou les comptoirs fut aussi parfois 
complétée par un séjour en Europe : (( The Dutch and the Dattes had made 
hal;f-hearted eflorts to operate schools for  mrtlattos and periodically some of 
these and other Africans had been sent to Eirrope to be educated )) (Reynolds, 
1974 : 87). 
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Puis, ces marchands, au début cantonnés dans la sphère économique, 
s’emparent (parfois avec difficultés) du pouvoir politique, marginalisant puis 
éliminant les chefs traditionnels5. Déjà, I’école devenait le lieu par excellence 
d’une possible promotion sociale et économique : (( Education was viewed 
by the d@icans as ai7 entrke tofinancial siiccess )) (Reynolds, 1974 : 104). FOS- 
ter (1 965 : 66) note de la même façon : (( Edzication rneant one thing above all, 
the opportunity to enter more highly paid posts within the e.vc-change sector of 
the economy N. 

V‘ L’exemple de In création de la première école togolnise 
La première école de conception européenne fut ouverte à Petit-Popo 

(Aného au Togo) vers 1842 par Akuété Zankli Lawson, un commerçant togo- 
lais influent de  cette ville. Selon la tradition orale d’Aného, le père d’Akuété 
Zankli Lawson fut confié àdes  commerçants anglais qui se proposaient de lu¡ 
donner les bases d’une éducation anglaise (Gayibor, 1977: 6-7 ; 37-3s). Ce 
jeune Africain revint quelques années plus tard à Aného, où i l  s’installa en pre- 
nant le noin de Laté Awoku Lawson (Gayibor, 1977). Fort de ses contacts 
avec les Européens, i l  entreprit un commerce florissant de  marchand 
d’esclaves. Grice au récit de Paul E. Isert (1 793 : 70-7 I ) ,  nous disposons de 
quelques informations écrites sur ce premier Lawson : (( NOUS avions parmi 
nous entre autres, un Nègre distingué nommé Lathe, de basse extraction, mais 
qui par ses talents s’est élevé jusqu’à la dignité de cabossier de Popo. I1 fut dans 
sa jeunesse serviteur chez les Anglais ; doué d’un génie supérieur, i l  apprit 
bientôt les moyens de devenir riche et puissant [...I et s’est acquis par là plus 
de considération que le roi même de Popo )). Plus loin, Paul E. Isert nous 
indique : Après le roi, le Nègre le plus distingué ici est Lathe, c’est le plus 
riche de toute la contrée [...I I I  entend trois langues européennes, l’anglais, le 
portugais et le danois, et pour faire ses affaires avec d’autant plus d’exactitude, 
i l  a aujourd’hui un fils en Angleterre, et un autre au Portugal qui apprennent 
à lire e t à  chiffrer, connaissances qu’il n’a pu se procurer a lui-même D. 

Akuété Zankli Lawson est ce fils formé en Angleterre, qui reviendra 
Petit-Popo en 1809. Vers 1842, nous retrouvons sa trace dans le récit d’un 
autre Européen, Thomas Birch Freeman, pasteur de la niission méthodiste de 
Freetown. Alors qu’il visite la ville de Petit-Popo, i l  est surpris d’y dicouvrir 
une école (( I called ori Lmvson, ‘one of the most inj%ientia/ ana’ respec- 
tnble natives, who visited England many years since, when he obtained a little 
knowledge of the langiiage /..I What siirprised nie most was to find that the 
gentletna17 was trying to raise a smal; school, in which to teach yoiing chil- 
dren thefirst riidirnents of an English education )) (Freeman, 1968 : 279). 

La première école togolaise fut donc créée par le fils d’un grand cabécère, 
lui-même commerçant. Pour Gayibor (1985 : 961), (( l’exemple de cette mon- 
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tée fulgurante [celle du premier Lawson] fouetta l’esprit de tous les notables 
de la région qui, d é s o n a i s  conquis par les mitdes de l‘instruction, com- 
mencèrent à ambitionner pour leurs fils le sort de Latévi Aivoku )). La création 
de cette école par Akuété Zankli Lawson répond à la demande des parents et ’ 

révèle la volonté de s’assurer cette nouvelle domination Cconomique et poli- 
tique, si comme l’affirme Gayibor (1985 : 96 l ) ,  (( l’instruction y était dis- 
pensée aux fils de grands dignitaires )) : u n  moyen pour cet[? classe naissante 
d’assurer sa reproduction. Cependant, si la demande scolaire commence à se 
manifester, L’offre est encore quasiment inexistante, et i l  faudra attendre 
l’implantation des missionnaires pour pallier l’absence d‘enseignants et de 
livres (Freeman, 1968). 

, 

J L’iniplnntntiori des itiissiotinaires : l’essor de In scolnrisntio~r 
Différentes tentatives d’installation dus niissions eurent lieil a\rs SVII‘ ct 

XVIllc siècles, mais elles furent souvent sans lenclemain6. L,’état de guerre 
permanent qui rCgnait durant I’apogCe de Ia traite des esclaies ne pcrme[tait 
guère d’établir en toute sécurité des établissements rc1igieu.r. Aussi, n’est-ce 
qu’à partir du moment oil firent écrases les royaumes africains que les soc i6  
tés missionnaires commencèrent vraiment A s’implanter A I’intCrieur du conti- 
nent. 

C’est avec l’arrivée et l’implantation des missionnaires que le nombre 
d’écoles et d’élbves va conlnlencer à progresser. On assiste B I’ébauche d’un 
système scolaire qui se met en place, puis, avec la naissance des colonies, 
rentre parfois en concurrence avec le système scolaire colonial. Dans cer- 
taines colonies, les écoles chrétiennes conserveron‘t une place prépondérante 
(colonies belges), alors que dans d’autres l’enseignement public sera dominant 
(colonies françaises). 

L’instnuration d’un systènre scolaire : de l’ipogue colotiinle i? nosjours 55 
v+ L’éCole coloniale : In niise en phce  des systèmes scolaires 
En fait, si le développement de la scolarisation a débuté dès l’époque pré- 

coloniale, c’est la mise en place des administrations coloniales qui permet 
réellement d’établir les bases institutionnelles d’un système scolaire. L’éCole 
coloniale se construit selon des schémas différents, en fonction de l’identité du 

En Afrique occidentale française (AOF), c’est en 1903 que se met en place 
la première organisation de l’enseignement, car (( jusque-là l’enseignement 
avait été le domaine de l’improvisation et des initiatives individuelles )) (Désal- 
mand, 1983 : 165). De 1903 à 1944, les structures de i’école coloniale se 

1 

I colonisateur (allemand, anglais, belge, espagnol, français, portugais). 
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diversifient et commencent à inclure les degrés les plus élevés de la hiérarchie 
scolaire : I’ University College prend naissance dans les pays anglophones, 
tandis que les embryons d’un enseignement supérieur apparaissent au Sénégal 
(Capelle, I990 : 194-204). 

Mais, dans la plupart des colonies africaines, c’est au cours des années 
d’après-guerre que le développement de la scolarisation s’accélère. La parti- 
cipation des Africains aux instances politiques permet de prendre en compte 
la demande scolaire des familles, d’élargir les bases de l’enseignement pri- 
maire et de développer l’accès au secondaire, Suite A la Conférence de Braz- 
zaville, dans les colonies françaises, le système d’enseignement colonial dis- 
paraît : l’enseignement en Afrique devient strictement identique au système 
français. 

v‘ Les années 1960-1930 
Cependant, i l  faut attendre les indépendances pour assister au développe- 

ment très rapide des systèmes scolaires africains, Trois périodes peuvent clai- 
rement être identifiées : les années 1960-1980, les années 1980-1985 et les 
années quatre-vingt-dix. 

La première période est celle de l’euphorie des premières années de l’Inde- 
pendance et de I’(( explosion )) des effectifs scolaires. Cette scolarisation accrue 
a été rendue possible par l’action cumulée de deux phénomènes. Le premier 
réside dans la volonté des États de développer la scolarisation, celle-ci étant 
considérée, d’une part, comme l’Clément nécessaire à la construction de l’unit6 
nationale, d’autre part, comme l’instrument privilégié du développement éco- 
nomique. Le second phénomène a été la brusque libération de la demande, les 
colonisateurs, ayant, en effet, eu tendance à freiner la demande scolaire. 

Les années 1980-1985 sont marquées par la crise économique et finan- 
cière qui secoue l’ensemble des pays africains. Cette crise se caractérise du 
point de vue scolaire par un recul de la scolarisation, attesté dans un grand 
nombre de pays africains par la chute des effectifs scolaires et des taux de 
scolarisation. Cette (( déscolarisation )) de l’Afrique aura pour conséquence 
l’intervention accrue des bailleurs de fonds7 qui tenteront de contrecarrer cette 
tendance par une augmentation des aides financitres destinées à I’éducation. 

Enfin, les années quatre-vingt-dix marquent une nouvelle étape caracteri- 
sée parun nouvel essor de la scolarisation en Afrique (à l’exception des pays 
touchés par les guerres civiles). Sous l’effet conjugué de la démocratisation des 
systèmes politiques de certains pays africains et de l’imposition d‘une politique 
libérale, on assiste à la diversification du champ scolaire. Et même si les stra- 
tégies scolaires des familles étaient déjà très diversifiées (Lange et Martin, 
1995), la nouvelle donne a transformé les rapports de pouvoir entre les familles 
et I’État, du fait de l’interventionnisme accru des bailleurs de fonds. Entre 
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États et sociétés - autrefois decrit coniine u n  face-A-face déterminant - vien- 
nent aujourd’hui se glisser de nouveaus acteurs nus pouvoirs financiers ou 
décisionnels importants. 

La pluralité des nonnes s’accroît, les centres d’iiiitiative et de decisiori se 
multiplient. De nouveaus rapports A I’école naissent, issus de la rencontre 
entre les trois types d’acteurs dorénavant identifies (parents, États, bailleurs de 
fonds). 

L’instauration et la diffusion d’un s y s t h e  Cducntif nouveau se soill op& 
rées du fait de la rencontre de l’Europe et de l’Afrique. 

Les conditions de /’im/i/rì/ion do I’Ccoles en Ali-iqilc. ont Ct6 trLis d6pcn- 
dantes du rapport a u s  ancicnncs mdtropoles, puis au nlondc occidttitiIl. liti 
clair, de ces rapports aus nomics occidentales, d+undcnt les conditions socio- 
économiqucs et culturellcs qui dCtorriiiricnt lo d6voloppcriicnt de la scolnrisn- 
tion des enfants africains. 

Mais si le caractère exogiine ct imposC des systt‘mes scolaires africains a 
souvent été niis en évidence (Martin, 1972), I’Ccole s’est établie en Afrique 
selon des modalités t r b  diverses : elle flit acceptée, tolérée ou refusée selon les 
rigions, les ethnies ou les pays. Les Africains ne se sont pas contentCs de 
recevoir I’école - ou de la refuser - ; dans certains cas, ils se sont approprié 
l’éCole, les discours sur I’école ... De ces différentes stratégies vont naître les 
disparités régionales scolaires que nous observons aujourd’hui encore (Carron 
et Ta Ngoc Châu, dir., I98 I ) .  

Les années quatre-vingt-dix reflètent bien ce rapport ambigu A I‘Pcole : la 
dépendance accrue des pays africains face aux pays occidentaux (aucun pays 
africain ne peut dorénavant financer son système scolaire sans les finance- 
ments étrangers), stigmatisant l’imposition d’un riiodèle scolaire universel, 
se conjugue avec des dynamiques sociales qui s’affranchissent des modèles 
étatiques (par la création d’écoles spontanées, com~~unniì~ai~es, clondes- 
fines ...) 9. 0 
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1. En fait, la hitrarchisation des pratiques scolaires est liée à la création (ou au ren- 
forcement) d’un État, qui est ament i difinir et àstructurer en premier lieu les contours 
du degré d’enseignement le plus élevé, à partir duquel les degrés inférieurs ont tendance 
i se conformer (Durkheim, 1938). La définition des objectifs et du contenu de I’ensei- 
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gnement supérieur (L,stiné exclusivement à Elite) permet de disposer de données, 
même si les Ccoles situées à la base de la hiCrarchie scolaire sont largemfnt ignorées. 
Durkheim, qui ne les prend pas en compte, constate que (( nous savons d'ailleurs peu 
de chose )) sur  ces écoles (p. 55). 
2. À preuve les difficultés que rencontrkrent les Français lorsqu'ils ouvrirent des écoles 
dans les régions sahCIiennes : les chefs, les nobles OU de simples notables refusaient de 
voir leurs enfants assis sur les mêmes bancs que les fils de leurs anciens captifs, et en 
envoyant, à la place de leurs fils, les fils de leurs esclaves ou de leurs dépendants. ils 
bouleversirent bien involontairement la hiérarchie sociale. permettant ainsi BUS fils 
d'esclaves d'échapper à la condition servile dans laquelle I'éducation dite traditionnelle 
les aurait cantonnés. 
3. Selon Yves Margucrat, le mot (( cabicere )) (d'origine portugaise : ccibcceiro) signi- 
fie chef. L'auteur les décrit comme (( des selJbiade  nie,^, indCpendants des autoritCs 
coutumikres, et assez riches, donc assez forts, pour tenter de les supplxitcr, d'oii I'insta- 
bili16 chronique des villes de la cBte ... )) (1993 : 27). 
4. (( LCS tins et les autres essenticllcmcnt d'anciens escl;ives IibCrCs, rcvenits sur cello 
cBtc comme intcrniCdiaires commerciaus (parfois fort enrichis) entre IL'S commerpants 
européens et africains )) (Margucrat, 1993 : 27). 
5. (( /lowever, bv the 1850s these Afiicati niercliants were /nore nti/neroirs. tiiore 
injlireritial and wielded more power tliari their predecessors [...I The power ofrlie )@i- 
can merchants grew at the expense ojtliat ofrhe cliiejs )) (Reynolds, I974 : 106). 
6. Concernant l'histoire des sociitds missionnaires, on peut se reporter i Jean Faure 
( I978), Karl Müller (I 968), S. K. Odamtteri (1 978). 
7. Sous cette espression, sont inclus l'ensemble des intervenants esttricurs. quel que 
soit leur statut (organismes internationaus, coopération nationale ou dicentralisCe, 
ONG ou associations ...) (Lange et Diarra, 1999). 
8. L'espression institution de I'école s'inspire du titre de l'ouvrage de Renée Balibar. 
L'auteur utilise le terme institution (( au scns actif de "fondation" [...I ensuite [...I au 
sens courant de "chose institute", "structure sociale établie par la loi", "fome carac- 
téristique d'un régime" )) (I985 : 12). 
9. Ces écoles portent des noms différents selon les pays africains ; elles ont comme 
caractéristiques d'être créées et gérées par des parents d'Clives. 
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2 
(( r d u c a t i o n s ,  société n, Le pluriel du premier terme est important. e Car notre dessein n’est pas de traiter seulement, une fois 

encore, d’une crise de I’école. L‘éCole est-elle en crise ? La question est sou- 
vent posée, mais une réponse trop hâtive risque d‘en masquer les vrais termes, 
Car I’école n’est pas l’unique dispositif auquel notre société recourt pour la 
transmission des savoirs, la formation et I’éducation des citoyens. Elles’inscrit 

son organisation et les moyens dont elle disposait. 
Le retour sur quelques figures et moments-clés de l’histoire des disposi- 

tifs éducatifs, en, des contextes culturels divers, devrait rappeler la pertinence 

mentalisent I’éducation et d’autres qui veulent promodvoir un accomplisse- 
ment de tout l’homme et de tout homme. 

Cette tension renvoie elle-même à cette autre situation complexe, celle de 

li 
;i 
i[ 

II 
I 

, 

elle-même dans des projets politiques globaux en fonction desquels sont fixés !I :a 
!I 

d‘une continuelle tension des projets éducatifs entre des formules qui instru- $ 

’; 

;I 

11 

R 
toute société dès lors que diverses mutations viennent remettre en cause les 
procédures de transmission et d’éducation vouées à la reproduction de formes il .;I de domination sociale ou de répartition des rôles sociaux. 

Les réflexions sur les démarches éducatives s’inscrivent dans un environ- 
nement scolaire non dépourvu de contradictions que manifestent, entre autres, 

un enracinement dans une idéologie du progrès liée àdes comportements fri- 

:! 
3 
!I 

. I  
une volonté d’égalité des chances qui peut renforcer la ségrégation sociale, 

::I 7 leux face aux innovations techniques et culturelles, la prétention àformer des 
citoyens dont on veut ignorer les références culturelles.,. 

Mais il n’y a pas en ce domaine de bouc émissaire. Peut-être y a-t-il surtout 
des institutions, des pratiques organisées, des parcours formalisés et des 
recherches-actions dont les acteurs respectifs communiquent peu entre eux, 
ce qui ne permet guère aux différentes formes de l’action éducative de s’enri- 
ChiC de se mettre en mouvement les unes les autres ... Bref, d’organiser leurs 
complémentarités pour que, bon an mal an, les citoyens de ce pays soient ins- 
truits, formés. éduaués. fl 
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