
Toute présentation générale du Cameroun se complaît à évoquer 
la diversité des populations et le grand nombre de ses groupes 
humains. Le Cameroun n'est-il pas une mosaïque d'ethnies dont on 
célèbre les couleurs multiples ? Un véritable paradis pour ethnolo- 
gues où ces derniers peuvent encore entreprendre la quête 
primordiale de l'anthropologie qui consiste à comparer en toute 
égalité - fau t4  le rappeler - les sociétés humaines les unes aux 
autres; un véritable musée vivant où les touristes se dépaysent par 
rapport aux contrées d'où ils viennent. 

Les géographes de I'0.R.S.T.O.M.' dressèrent en 1964, une carte 
de ces populations du Cameroun avec 180 signes distinctifs et la 
mention de 206 ethnies. Dix ans plus tard, .c'est approximativement 
le même nombre que J.  lmbert retient dans sa présentation du 
Cameroun : (I  L'extrême complexité de la configuration ethnique est. 
a l'image de celle de l'Afrique : on ne compte pas moins de 136 
groupes ethniques identifiables dans l'ex-Cameroun oriental et 
environ 65 groupes dans l'ancien Cameroun britannique )i2. 

Ce pays qui s'étire du 2eparallèle nord au douzième, de la forêt 
équatoriale à la zone sahélienne, qui connaît le climat saturé 
d'humidité de la plaine littorale ourlée de mangroves et le climat 
tempéré par l'altitude des plateaux de l'ouest et de l'Adamaoua, 
concentre sur 475 O00 km2 une telle diversité de paysages et de 
coutumes sociales qu'on le présente volontiers comme le micro- 
cosme de l'Afrique. 

Quantà la diversité de ce peuplement qu'il nous suffise d'évoquer 
ici les populations pygmées de la vaste forêt sud-Camerounaise, 
premiers habitants de ces espaces sylvestres et initiateurs des autres 
populations quis  ' y  /nstallèrent ultérieurement et qui font partie de la 
grande famille linguistique des Bantu; les montagnards du Came- 
roun septentrional, (( Kirdi )), c'est-à-dire païens aux yeux des Fulbé 
musulmans, que J.C. Froeiich3 classait dans le grand groupe des 
(I paléonégritiques B ,  héritiers d'un des plus anciens fonds culturels 
de l'Afrique en zone sahélienne - parmi eux, des éléments fali se 
font I'écho de la célGbre civilisation sao4 -; au piedmont de ces 
montagnes du Nord, les cavaliers fulbé qui caracolent les jours de 
fête sur des montures pur sang superbement harnachées, rappellent 
par leur fierté hautaine la Guerre Sainte (Jihad) qui lancée en 1812 
par le moodibbo Adama au nom de l'€mir de Sokoto, aboutit 2 la 

1. Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. 
1 Imbert jean, Le C~ineroiin. Paris, édi. P.U.F.. coll. Que Sais-Je ?, 1979. 126 p. 
3 .  Froelich Jean-Claude. Les riiontngtzartls palkotiégritiqiie, Paris, édi. Berger-Levrault. 
1, Lebeuf Jean-Paul. Archéologie tchadierzrie. Les Sao du Canzeroun et di1 Tchod, Paris, 
ici. Hermann, 1972. 
Gauthier Jean-Gabriel. Archéologie du prrysfdi. Nord Calmv-oun. Paris, C.N.R.S.. 1979. 
1.;3 p. 
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conquête de tout le nord du Cameroun; les notables des chefferies et 
royaumes des plateaux de l'ouest du Cameroun, consciencieuse- 
ment masqués lors des danses traditionnelles sur la grande place du 
marché' en haut du palais mais qu'on retrouve ensuite derrière un 
modeste comptoir de boutique ou entre les rangs d'une plantation 
de caféiers; sans oublier les pirogues effilées des populations 
cbtieres qui leur permettaient d'accoster les bateaux européens 
frequentanf le littoral africain à la recherche des produits de traite. 
Bien d'autres populations mériteraient de figurer dans cette galerie 
de portraits, mais notre porpos n'est pas tant de décrire que 
d'expliquer cette diversité et ces contrastes. 

NOUS emprunterons d'abord une démarche analytique pour 
rendre compte de cette diversité en isolant certains facteurs 
généraux de différenciation : les patrimoines biologiques qui 
définissent des types sociaux, les fonds linguistiques repartis en 
grandes familles, et les activités productrices et les formations 
sociales qui y sont liées. 

Nous ne renierons donc pas ce qui nous apparaît comme une 
grande richesse culturelle et sociale, sinon politique. Nous en 
dégagerons les raisons liées d'abord à l'histoire du peuplement mais 
aussi 9 une volonté farouche d'indépendance de la part des 
communautés locales et à des conditions économiques favorables 
assurant une large circulation des produits marchands, dès les XVIII" 
et XIX" siècles, où chaque groupe était intermédiaire par rapport a 
d'autres placés en amont et en aval. Cependant dans la conclusion 
nous contredirons cette image, dans ce qu'elle a de trop caricatu- 
rale : un Cameroun revêtu d'un habit d'Arlequin. Tous ces groupes 
n'ont jamais été, en effet, juxtaposés les uns par rapport aux autres, 
mais ils ont constitué des ensembles ethniques articulés, sinon 
hiérarchisés, et irrigués par des courants d'échanges culturels et 
commerciaux. Au cours des siècles, des systèmes socio- 
économiques se sont mis en place à partir du littoral lors de la traite 
avec l'Europe ou encore. à partir des États fulbé du nord du 
Cameroun, sans compter les hégémonies politiques qui se sont 
exercées localement. Aujourd'hui, c'est la construction d'un Etat 
moderne qui implique une mise en relation generalisée des groupes 
ethniques. 
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Les groupes ethníques 
Les principaux types 
raciaux 

Les traditions orales relatives à 
l’histoire du peuplement du Came- 
roun témoignent d’une grande 
multiplicité d’origines géographi- 
ques entre les divers groupes et en 
leur sein même. L’anthropologie 
physique et biologique s’en fait 
I’écho et énumère les grands types 
suivants : pygmoïdes, négritiques, 
soudanais.. . 

Certains groupes ont conservé 
une relative homogénéité initiale 
en appliquant rigoureusement une 
endogamie tribale, c’est-à-dire que 
les alliances matrimoniales sont 
inter-Iignagères ou interclaniques, 
mais elles ne peuvent dépasser les 
frontières du  groupe. C. Di- 
koume, à propos des Elog Mpoo 
des basses vallées de la Sanaga et 
du Nyong, rappelle << l’idéologie 
du sang ,’ qui consiste à ne consi- 
dérer comme vrai citoyen (kundê) 
que l’individu dont on peut garan- 
tir au moins quatre niveaux d’as- 
cendance, à la fois en lignes pater- 
nelle et maternelle. Cependant des 
mariages peuvent ètre autorisés au 
sein d’un même lignage. En pays 
bamiléké, lorsque le poids démo- 
Zraphique du lignage royal devient 
trop important par rapport il celui 
des autres lignages implantés sur le 
territoire de I2 chefferie, on appli- 
que la règle des trois générations : 
les descendantes des branches col- 
latérales séparées d’Ego par plus 
de trois aïeux, deviennent pour 
Ego des épouses potentielles. Ain- 
si en décida. par exemple, le vieux 

‘ chef Nono de Bangwa dans les 
années trente pour sii propre fa- 

l mille et afin que l‘endogamie lo- 

cale reste encore Tou- 
jours dans cette même région de 
l’ouest camerounais, on trouve 
chez les Bamun un mariage préfé- 
rentiel aÚ sein du lignage royalafin 
que la dynastie fondée par Ncharé 
au XVII‘ siècle soit préservée de 
toute prétention de la part d’uté- 
rins originaires des populations 
conquises. Le successeur d’un roi 
bamun doit obligatoirement être 
choisi parmi les enfants des 
épouses prises au sein même du 
patri l ignage royal dans une  
branche collatérale éloígnée de 
plus de trois générations car, pour 
ces enfants, les filiations paternelle 
et maternelle se rejoignent au 
bénéfice du même groupe de 
parenté‘. 

Les sociétés disposent donc de 
nombreux moyens pour encoura- 
ger ou au contraire freiner les 
échanges matrimoniaux au sein du 
système lignager. 

D’autre part, l’endogamie peut 
ètre “vécue au niveau résidentiel. 
Les Mkako de l’est du Cameroun, 
par exemple, ont constitué des 
groupements territoriaux auto- 
nomes dans les vallées de la Kadéi 
et de la Doumé, à la lisière de la 
forêt et de la savane, dans la région 
de Batouri, au terme de mouve- 
ments migratoires complexes à la 
fin du siècle dernier. 

Le peuplement de ces groupe- 
ments n’est nullement homogène, 
néanmoins les groupes intéressés 
s’attribuent (< une vague idéologie 
d’une origine commune non préci- 
sée n. Ils forment des clans relati- 
vement localisés que E. Copet- 

Rougier’ appelle des quartiers- 
lignages. Cet auteur y décèle (< une 
tendance centripète à se marier 
entre les plus proches voisins et 
entre consanguins, dans les limites 
précises des interdits matrimo- 
niaux D - il s’agit en l’occurrence 
d’un système matrimonial << oma- 
ha >) ou (( semi-complexe >>. Dans 
le cas du groupement Mbogendi, 
par exemple, 72 % des unions 
s’effectuent en son sein et les 
relations matrimoniales nouées à 
l’extérieur du groupe correspon- 
dent, en fait, à la recherche d’é- 
pouses. supplémentaires afin de  
consolider les lignées aînées des 
divers clans par la Polygynie. 

Cette endogamie tribale et/ou 
résidentielle explique qu’aujour- 
d’hui au Cameroun un simple ob- 
servateur peut reconnaître empiri- 
quement les représentants de cer- 
tains ethnies. Des groupes qui se 
côtoient dans un même milieu 
géographique, par exemple les po- 
pulations basaa/mpoo et celles 
dites béti, se différencient suffi- 
samment pour que la constatation 
puisse en être faite à vue d’œil. 

Cependant un tel exercice de- 
meure aléatoire car les pratiques 
endogamiques que nous venons 
d’évoquer sont rarement exclu- 
sives d’apports externes si minimes 
soient-its. Un <( étranger >> peut en 
effet être incorporé h un lignage en 
qualité de fils adoptif et/ou de 
gendre. Ses enfants seront les en- 
fants du lignage. ce qui signifie en 
régime de filiation patrilinéaire, 
qu’il n’est plus fait mention de son 

7. Copet-Rougier Elisaheth. (< Mariage 
et inceste. L’endogamie dans u n e  sociétC h 
fort es prohibit ions niil t ri mo n in les ’> in 
Bidl. Soc... .htI irop.  S. O.. t. XV. 11” I .  
19x0. p. 13-58. 
Voir aussi sii thi.se clc 3‘ cycle : Np;kChok. 
c.s.siti il‘trirtr!\..se ilil l ’ f ) r ~ ~ f i r i . ~ ~ r r i r ) i i  socitrk i k s  
Mk irk o rZlh ogiw di .  Par  i s. U II  i vers i t  6 ,  
554 p. .  iiiiiltigr. A p;iriiitrc clans iiiic 
collection llc la bf.S.1 I .  de Paris. 
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PRINCIPALES ETHNIES du CAMEROUN 

Famille linguistique 

AFRO-ASIATIPUE 
- 

NILO-SAHARIEN 

NIGER KOROOFAN 

(NIGER-CONGO] 

Sous-Famille 

* SEMITIQUE 

p TCHADIOUE 

SAHARIEN 

I CHARI-NIL 

, OUEST. 
ATLANTIQUE 

ADAMAOUA 
OUBANGUI 

BENOUE 
' CONGO 

Branche 

SAHEL-PLATEAU 

BIU-MANDARA 

SOUDAN CENTRAL 

NORD 

r ADAMAOUA 

I OUBANGUI 

I JUKUNOIDE 

- CROSS-RIVER 

m BANTOIDE 

(Sous-groupe] I Langues Princioales Oivision I Groupe 

kanouri 

sara-laka 
BONGO 

I l 
I I foulfoulde I 

I 

toupouri mboum 
bal¡-chamba 

BANTOU 

EKOIDE ejagham 

m 

douala 

basaa 

A20 COTIER 

A40 BASAA 

A50 BAFIA 

A60 SANAGA yambassa 

..a 

U .- 
VI 

rigine lignagère : il est purement Les Elog Mpoo dont nous avons officiaient les initiés : ils étaient en 
t simplement rattaché au lignage pourtant évoqué ci-dessus le souci effet requis pour des manipula- 
ui l'a adopté. AUX XVIII' et de pureté raciale, n'en intégraient tions de fétiches jugées particuliè- 
.IX' siècles. les esclaves étaient pas moins un certain nombre d'é- rement dangereuses. le contact 
insi inclus dans l'organisation li- trangers que ce soient des esclaves avec le sacré communiquant une 
nagère de leurs maîtres, inclusion (~zkonn) ,  des adoptés (bansûsÛIé) force pouvant être mortelle si la 
ui se faisait dans la plupart des cas ou des alliés (nroberte). Des es- personne n'est pas suffisamment 

, rogressi\.'ement sur plusieurs gé- claves étaient même conviés aux préparée pour la recevoir. Les 
nirations. séances de l'association du izjéé où descendants des esclaves voyaient 
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di.jB leur sort nettement amélioré : 
ils dtaicnt (( izyfiqq )) et pouvaient 
espérer recevoir I C  statut d’adop- 
tés, en attendant Ics quatre généra- 
tions nécessaires pour être consi- 
dérés comme des citoyens i part 
entière. 

Chez les Vuté de l’actuel dépar- 
tement du Nbam, au centre du 
Cameroun. l’intégration au sein de 
l‘organisation lignagère était en- 
core plus rapide car les principau- 
tés guerrières fondées dans la se- 
conde moitié du XIX‘ siècle par 
des Cléments qui n’avaient pas 
accepté la domination fulbé dans la 
résion de Banyo, avaient hiite de 
s’étoffer et  recrutaient à qui mieux 
mieux au moyen de raids esclava- 
gistes qui se faisaient au détriment 
des populations plus méridionales. 
Certains esclaves obtenus ainsi 
pouvaient jouir d’une promotion 
rapide . : << - .  une femme bien faite, 
un homme séduisant ou coura- 
geux, avaient de fortes chances de 
ne pas rester longtemps esclaves. 
Les autres. ceux qui n’avaient ni 
bravoure ni beauté, ceux-là se 
marieraient entre eux et reste- 
raient esclaves toute leur vie; mais 
leurs enfants seraient << les vrais fils 
du  pays D‘. 

Des groupes entiers. et non plus 
seulement des indiiwdus isolés et 
sans existence lignagère. pouvaient 
;:alement Ctre progressivement 
incorporés dans un lignage domi- 
nant par le jeu complexe des 
relations matrimoniales. 

I1 ne convient donc pas de se 
faire trop d’illusion sur l’identité 
bio log i q ue des groupes h um ai ns. 
même lorsqu’une idéologie du 
sang est mise en avant. Les seuls 
groupes qui présentent des carac- 
teres nettement différenciés sont, 
pour la plupart, des groupes margi- 

S. Siran  Jean-Louis .  (< Eltiments 
d‘ethnographie voutC pour servir ii I’his- 
:oire du Cameroun central ,>. Conimunica- 
:ion ; IU col loque  internittil>nal d u  
C.N. R.S. : Cotitrihirtioii i l i n  Irr ridicwlici 
t~rhirofogiyiii~ il I’histoiri~ d e s  ci\*ilisirrioii.s di r  

C ~ i ~ r o ~ i .  Paris. 7 4 - 3  septembre 1973. 
h o u s  hi direction de CI. Tmlits. 

naux, ignorés des autres ou placés 
dans une situation de dépendance. 
Le cas des Pygmées est éloquent : 
quelques femmes pygmées sont 
prises en mariage par les popula- 
tions sud-camerounaises, mais 
elles quittent alors leur groupe 
d’origine pour procréer dans un 
groupe étranger lequel garde les 
enfants selon les principes de la 
patrilinéarité et de la résidence 
virilocale; la réciproque n’étant 
pas admise aucun villageois n’ac- 
cepterait de donner sa fille en 
mariage à un Pygmée fût-il installé 
comme planteur ! Les Pygmées 
restent donc entre eux et leurs 
fonds génétiques ne sont pas 
ren~uvellés-~. I1 en est de même des 
Peuls nomades, appelés Mbororo, 
qui parcourent les plateaux .de 
l’ouest du Cameroun et  ceux de 
l’Adamaoua. 

Partout ailleurs nous assistons à 
de nombreuses incorporations se- 
lon les mécanismes que nous avons 
évoqués précédemment et qui sont 
aujourd’hui relayés par le phéno- 
mène des mariages dits << mixtes )> 

lesquels se multiplient. L’histoire 
camerounaise présente d’autre 
part d’importants brassages de po- 
pulations. C’est ainsi que les Ful- 
bé, au lendemain de leur conquête 
du nord du Cameroun, ont défini- 
tivement perdu le teint clair de 
leurs frères nomades à la suite de 
multiples unions avec les popula- 
tions conquises. Les relations ma- 
trimoniales ont en effet une valeur 
politique indéniable : elles établis- 
sent des liens d’alliance et donc de 
loyaulé en faisant des populations 
soumises, sinon réduites en escla- 
vage, des alliés et des utérins. De 
nombreux Cléments << païens s fu- 
rent ainsi promus à de hautes 

9. La situation peut devenir alarmante 
lorsque le groupe est isolé d’autres 
groupes pygmées comme c’est le cas pour 
les populations pygmées de la Plaine t ikar  
réduites ii 240 individus lors du dernier 
recensement (1976). Ce groupe risque en 
effet de perdre ses femmes ;iu bénéfice des 
Tikar près desquels ils se sont sédentarisés 
(cf. Barbier Jean Claude, Les Pygmées de’ 
la Pliiine. 1978. 

charges dans l’entourage immédiat 
des Itmibéé fulbé. Cette présence 
contrebalance d’ailleurs I’arro- 
gance de certaine agnats du souve- 
rain qui ne manquent pas de 
comploter pour préparer les suc- 
cessions ! Les rois bamun furent, 
eux  aussi .  p a r t i c u l i è r e m e n t  
conscients de la nécessité d’un tel 
rééquilibrage et ils s’employèrent. 
dès le règne de Mbuembue le 
Conquérant, à développer ce que 
CI. Tardits” appelle une << noblesse 
palatine )) composée de hauts di- 
gnitaires entrés au service du roi en 
qualité de serviteurs puis installés 
comme chefs de lignage. Très sou- 
vent l’affrontement entre conqué- 
rants et  populations dominées 
trouva son épilogue dans ce genre 
de dénouement. Un mariage pré- 
férentiel peut symboliser alors 
cette heureuse issue : le chef tikar 
de Bankim, Mfo Rifum, dont I’an- 
cêtre est originaire d’une chefferie 
mbum de l’Adamaoua, se doit 
d’épouser, au début de son règne, 
une femme autochtone, tumu e n  
l’occurrence. 

Préc is  on s ég  al e m e  n t q u’e 
maintes sociétés restent parfaite- 
ment conscientes de  leur genèse et 
du caractère composite de leur 
peuplement. Les Guidar du nord 
du Cameroun, par exemple ne 
cachent nullement la constitution 
récente de leur ethnie à partir 
d’apport mundang, mambay et 
giziga“’. 

Les travaux d’anthropologie 
physique relevant de  la période 
coloniale visaient, pour la plupart, 
i dresser des profils ethniques en 
établissant des moyennes entre des 
individus de même origine, à partir 
de la seule morphologie physique. 
Aujourd’hui les méthodes d’inves- 
tigation sont nettement plus SO- 
phistiquées et l’anthropologie phy- 

IO. Collard Chantal. Orgrriiisrrtiori so- 
cide clcs Giriil(rr oli B(yt i rrwi  d ir  Ciitiw- 

roiiii septciitrioiiirl, Paris. Université. t h k  
de 3‘ cycle, 1977. 438 p. niultigr. Voir 
aussi la communication de l’auteur iiii 

colloque intcrniitional du C.N.R.S.. Paris. 
lY73. note 5. 
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LEGENDE 

b. : bah-nyonga 

b-b. : beba-bafut 

ba : bamuka, bamessing, e t c . .  . 

bc. : bal¡-chamba - (bali-kumbat) 

bo : bonkeng 

dib : drboum 

I : foulfoulde 

k. : kanouri 

k a  : kola 

re : lémaudb 

m : mouktélé 

ma : mada 

mb : mbokou 

m-b-o: modelle-befang-obang 

ma : manguissa 

c me : menemo 

mi : minéo 

m-n : mvog-niengué 

mo : moghamo 

mu. : mouyengué 

ndo : ndokpeuda 

nyo : nyokon 

o : ouldeme 

p : podokwo 

t : tsinga 

ya : yambeta 

yam : yambassa 

ye/ : yelinda 

yem :. yem bana 

wi : widikum 

w. : woute 

z : zoulgogue 

I .  . 
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sique multiplie les analyses biologi- 
ques et génétiques. Elle peut ainsi 
établir des comparaisons mieux 
fondées entre groupes et aider 
éventuellement à la reconstruction 
des maillons d'une chaîne de mi- 
L gration. I1 convient toutefois 
qu'elle ne fasse pas cavalier seul 
mais tienne le plus grand compte 
de l'histoire du peuplement afin de 
discerner dans une population les 
unités de base susceptibles d'être 
relativement homogènes. Cest 
dans ce sens que se sont orientés 
les seuls travaux d'athropdogie 
physique actuellement en cours au 
Cameroun menés par une équipe 
d u  C . N . R . S .  d i r i g é e  p a r  
J.G. Gauthier" auprès des popu- 
lations fali. L'approche y est pluri- 
disciplinaire e t  l'anthropologie 
physique sonde la préhistoire de 
ces populations, au delà des tradi- 
tions orales, en collaboration 
étroite avec l'ethnologie et l'ar- 
chéologie. 

A défaut d'autres études ponc- 
tuelles de ce genre. les données de 
l'anthropologie physique pour le 
Cameroun restent. à ce jour, trop 
susccinctes pour qu'on puisse pré- 
senter ici. sur cette base. une 
typologie des groupes sociaux qui 
soit véritablement opérationnelle. 

Les familles 
linguis tiques 

Alors qu'on peut regretter l'in- 
suffisance des  recherches en 
anthropologie physique, celles me- 
nées dans le domaine linpistique 
ont kté, par contre, relativement 
nombreuses. Elles ont d'ailleurs 
été encouragées par les instances 
scientifiques du Cameroun". 

I I .  Citons parmi les anthropologues de 
cette équipe : Ph. Labrousse. J.P. Ln- 
combe. R.  Riquet. et J .  IVnnSermez 
(cf. Étririe tir swtIihe Jiitie yopiiIritioti 
dotitiée. les FLzli d i í  h'nrcl-Crit?ieroiiri. 1979. 
ONAREST CNRS 57.  p. niultigr.) 

I?. Entre autres Ir Centre de Re- 
c h e r c h e  e t  d ' E t u d e s  A f r i c a i n e s  
(C.R.E.A.).  anciennement CEDELTRA. 

Depuis les premiers travaux de 
H. Johnston (1919 et I922), puis 
ceux de M. Guthrie (1948 et 1953) 
sur les parlers du Cameroun méri- 
dional. les experts des langues 
bantu on revu et corrigé les pre- 
mières classifications qui avaient 
été élaborées et ont complété les 
connaissances par des monogra- 
phies approfondies. En 1977. un 
c o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l  d u  
C.N.R.S. était h même de faire le 
point sur << l'expansion bantoue )) 

au Cameroun13. 
Le reste du pays a également été 

étudié par de nombreuses en- 
quêtes ponctuelles. et d'autre part 
couvert intégralement grdce h la 
réalisation d'un atlas linguistique à 
l'initiative du C.N.R.S. et de la 
D.G.R.S.T. camerounaise (an- 
ciennement ONAREST). Ceci a 
permis de repérer avec précision 
les grandes familles suivantes, au 
nord de 1'Adamoua: 
- Les langues sémitiques,, 
- les langues sahariennes, 
- les langues de l'Adamoua, 
- e t  l e s  l angues  o u e s t -  

atlantiques. 
Ces études ont, en outre, permis 

que soit clarifiée la situation des 
langues des plateaux de l'ouest et 
celles du centre du Cameroun, 
entre I'Adamoua et le fleuve Sana- 
ga. lesquelles étaient jusqu'h pré- 
sent qualifiées de (< semi-bantu )) 

ou de (< soudano-bantu > ) I 4 .  bref 
des parlers qui n'entrent pas dans 
les familles déjà connues ! 

C'est H.. Johnston qui le premier 
emploie le terme de semi-bantu 
dans une opposition avec les lan- 
gues bantu. h propos des parlers 

13. Viviers. 4-16 avril 1977. 
14. I. Dugast dans son Itivetitnire ethtii- 

qiíe clic Sild-Cmzeroliti. en 1949. classe 
dans le groupe des (( semi-bantu D les 
Ba'NdCm, les Bamiléké. les Bamum. les 
Tikar. populations des plateaux de l'ouest: 
ainsi que quelques ethnies de l'est du 
Cameroun : les Mkako. les Pol et les 
Bakum. Sont considérés comme G souda- 
no-bantu )> par le mPme auteur. les 
Gbaya. les Banpantu et les Yongéré. de la 
mPme rCgion orientale. 

des populations des plateaux de 
I'oucst15. M. Guthrie proposera le 
t e r m e  d e  B a n t o ï d c s  moins  
péjoratif'", mais A. Jacquot17 re- 
marquera combien une telle défiiii- 
tion reste encore négative par 
rapport à un centre qui, lui. serait 
a ut hen t i q ue ban t u. 

Le découpage de l'Afrique en 
aires culturelles par H. Baumann 
et D. Westermann" va attribuer à 
ces << semi-bantu >) le rôle d'inter- 
médiaires entre deux pôles de 
civilisation : les Bantu et les SOLI- 
danais. Les populations des pla- 
teaux de l'ouest, entre autres. 
seraient donc le produit d'une 
osmose culturelle et nos auteurs 
l'affirment sans l'ombre d'une hé- 
sitation ! 

Ces. interprétations, historique- 
ment non fondées, méritaient 
d'être brièvement rappelées pour 
être mieux exorcisées et afin que la 
littérature ne s'encombre plus de 
ces catégories archaïques. Les tra- 
ditions orales relatives au peuple- 
ment de cette région ne nous font 
part, en effet, que de deux apports 
septentrionaux, somme toute très 
partiels et qui se fondèrent d'ail- 
leurs dans les formations sociales 
préexistantes : un groupe d'immi- 
grés mbum instaura une dynastie 
prestigieuse í i  Bankim au XVI', 
XVII' siècles, et, vers le milieu du 
XIX' siècle. des cavaliers tcham- 
ba, originaires de la haute vallée 
du Faro. traversèrent la région de 
Banyo et attaquèrent les chefferies 
de l'ouest pour finalement s'instal- 
ler B Bali et dans la plaine de Ndop 
et fonder eux-mêmes des cheffe- 

15. Johnstorl' H.. A cottiprutil*e .Stil& 

of the htiritil rititl .sctni-hntirií Iritigiítiges - 
Oxford. 2 vol., 1919 et 1927. 

16. Guthrie M.. The hriritir kntigrlrrgcs of 
Westerti Eqriatorinl Africo lintidhook Of 

n fricot1 /cirigííci~qcs .' Ox fa rd . Un i versi tY 
Press. International African Institute. 
1953. 

17. Jacquot A.. (( Les langues bantou 
du nord-ouest )) in Reclicrclie.~ 1'1 E t r i t k s  
Ctitiieroirtirii.sves. N" 2. 1960. p. 53-1. 

18. Baumann I l .  ct Westermann LI..  
Les pe i íp l c~s  CI les ci~~iIi,strtiorr.s dc /'Atriqiic. 
Paris. &l. Payot, IOJK 
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ries en incluant les populations 
locales qu'ils avaient drainées h 
leur suite. II n'est nullement ques- 
tion dans toute cette histoire de 
déplacement de populations en 
contrecoup de la conquête du nord 
par les Fulbé ainsi que l'avaient 
imaginé les premiers auteurs, 
conquête qui est d'ailleurs trop 
récente pour pouvoir expliquer le 
peuplement de cette partie du 
Cameroun 

Les travaux de l'équipe de lin- 
guistes dirigée par J. Voorhoeve19 
et dont les interventions ont cou- 
vert l'ensemble des plateaux de 
l'ouest ainsi que les régions péri- 
phériques à ces plateaux, c'est-à- 
dire toute cette bordure nord- 
oues t  d u  m o n d e  b a n t u  o ù  
A. Jacquot souhaitait que des 
études approfondies soient entre- 
prises, se sont révélés décisifs. 
K. Stallcup dans une présentation 
de << la géographie linguistique des 
Grassfields D renouvelle les hy- 
pothèses de peuplement : G ... l'i- 
dée des plateaux camerounais 
comme zone de refuge - dit-il - 
ne semble pas être confirmée par 
les données linguistiques. La 
grande majorité des langues des 
plateaux appartient ii un seul sous- 
Sroupe bantu (au sens large). le 
bantu des Grassfields. Ainsi, la 
situation linguistique donne une 
impression de stabilité et fait pen- 
ser à une longue cohabitation de 
peuples très proches, plutôt qu'8 
un flux dans lequel différents 
groupes seraient arrivés de diffé- 
rents  endro i t s  à différentes  
époques.,, I1 en résulte un aban- 
don de la nomenclature ancienne 
au profit d'une appellation plus 
neutre : les parlers des populations 
des plateaux occidentaux sont ef- 
fectivement apparentés les uns aux 
autres et se trouvent désormais 
réunis dans deux groupes géogra- 
phiquement voisins et linguistique- 

Ir) .  Les résultats obtenus par cette 
t'quipc o n t  largement alimenti+ les coinniu- 
Ilications et les debats du coll~qiie siir 
I'espansion bantu (op. d6ja cite en note 
13). 

ment très proches : les G Gras- 
sfields de l'ouest >> et le groupe 
<< Mbam-Mkam >>. D'autre part, 
ces parlers présentant des formes 
archaïques par rapport aux parlers 
des populations plus méridionales. 
J .  Voorhoeve au terme d'une ap- 
proche génétique émet l'hypothèse 
d'une migration bantu B partir des 
plateaux nigérians voisins et selon 
une direction nord-ouesthd-est 

Un vieillard Bassa 
An old Bassa mi!n 

C/<)* IVAURETTE 

A la même latitude, mais dans la 
partie orientale du Cameroun. les 
Gbaya qui étaient considérés par 
I. Dugast comme N soudano- 
bantu D, se retrouvent par suite 
des récentes études linguistiques 
que nous venons d'évoquer, dans I 

I investissant d'abord les plateaux lu grande famille oubanguienne en 
occidentaux du Cameroun et en- compagnie des Yangéré ce qui 
suite les espaces forestiers. concord e a u x don né es his t o ri q u c s 
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recueillies par Ph. Burhnam, ces 
populations provenant effective- 
ment de la R.C.A. actuelle’”. 

Il reste, au centre même du 
Cameroun, dans le vaste départe- 
ment du Mbam, un groupe de 
parlers dont le classement reste à 
faire. Ce sont le tumu des cheffe- 
ries tikar étudié. par C. Hagege 
(1969), la langue des Vuté qui 
refusèrent au XIX‘ siècle d’être 
assimilés aux conquérants fulbé 
des famidats de Banyo et de Tibati 
(langue étudiée par G. Guarisma) 
et celle des Mambila (études de 
Y1.V. Hill et M.J. Perrin en 1969). 

La carte linguistique du Came- 
roun présente un morcellement 
extrême, des dialectes s’affirmant 
souvent au sein d’un même en- 
semble ethnique. La région de 
Bafia offre un exemple Cloquent de 
ce genre deISituation; de même les 
populations des monts du Mandara 
et sur les plateaux de l’ouest 
cohabitent jusqu’à 70 communau- 
tés linguistiques (K.  Stallcup, 
1977 : 1713). S’il y a en général une 
certaine intercompréhension entre 
groupes voisins, il n’en est plus de 
même dès que les groupes sont 
plus distants : A comprend son 
[.oisin B mais éprouve quelques 
difficultés pour comprendre C qui 

’ est plus éloigné, B par contre 
comprend C qui est son voisin 
immédiat, et ainsi de  suite ... 

Tout se passe comme si les 
i 

I groupes voulaient affirmer leur 
1 identité en insistant sur leur parti- 

cularisme linguistique, identité du 
groupe même si les us et coutumes 
sont semblables. Cette juxtaposi- 
tion apparente de très petits 

’ groupes farouchement indépen- 
dants les uns vis à vis des autres, 

I’ est à mettre en correspondance 
a\  ec le mode de commercialisation 

’ des produits de traite, lesquels 
‘ s’gchangeaient de groupe en 

1 -  

! -  

20. Cf. communication de cet auteur ; ~ u  
culloque du C.N.R.S. sur l‘histoire du 
Cameroun (note 8 ) .  
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groupe avant que ne s’effectue la 
pénétration coloniale. Les opéra- 
tions de troc se faisaient aux fron- 
tières sans que personne n’aille au 
delà. Il n’était pas, en effet, recom- 
mandé de s’aventurer hors de son 
groupe d’origine car à cette épo- 
que l’inconnu était vite saisi puis 
vendu comme esclave ! Certes, des 
relations de bon voisinage étaient 
entretenues par des dons de 
femmes, les alliances matrioniales 
multipliant oncles maternels et ne- 
veux utérins qui étaient autant 
d’<< amis de commerce 1) dont 
l’aide pour les transactions plus 
longue distance était fort appré- 
ciée; mais il fallut attendre la 
<< paix coloniale >> pour que des 
marchands puissent opérer en tant 
que tels : les commerçants hausa, 
grecs et libanais furent les premiers 
à profiter de cette nouvelle situa- 
tion et  s’infiltrèrent au Cameroun 
à la suite du militaire et de I’admi- 
nistrateur; ils donnèrent l’exemple 
à de nombreux Bamiléké et  Ibo du 
Nigéria. 

L’administration coloniale mit à 
profit ce découpage linguistique 
poussé 8 l’extrême pour ses délimi- 
tations administratives, notam- 
ments cantonales. En maints en- 
droits, les communautés linguisti- 
ques qui ne correspondaient bien 
souvent qu’à des variations dialec- 
tales furent considérées comme 
des ethnies. Il en fut ainsi dans la 
région de Nkongsamba oh des 
populations apparentées les unes 
aux autres et que nous avons pour 
notre part regroupées ’dans un 
ensemble (< bakosi-mbo D, consti- 
tuent un vaste réseau clanique 
inextricable dont les alliances ma- 
trimoniales renforcent le tissu 
social‘“. Si Manéhas, Mwaménam, 
Bakaka. Banéka, Baréko, Elong, 
Mbo. Ninong et Bakosi. peuvent 
Ctre considérés i la rigueur commc 

des communautés dialectales dis- 
tinctes, l’identité ethnique ne sau- 
rait par contre se laisser enfermer 
dans de si petites unités. 

La répartition des populations 
camerounaises par langues verna- 
culaires est heureusement contre- 
balancée par l’existence de parlers 
utilitaires qui contribuent à la 
compréhension entre différents 
groupes, sans oublier les deux 
langues officielles que sont le fran- 
çais et l’anglais. 

Le développement d’un pidgin 
english à partir de la région côtière 
de Victoria et de Douala. coïncide 
également avec les transactions de 
l’époque pré-coloniale. II a d’abord 
été utilisé sur les marchés à la 
frontière des groupes, puis, au 
XX‘ siècle, à Douala entre immi- 
grés venus d’horizons les plus di- 
vers et dans les camps de travail- 
leurs des grandes plantations alle- 
mandes de la région de Buéa. D’un 
point de vue sociolinguistique, le 
pidgin c< est une langue véhiculaire 
dont l’emploi restreint ne donne 
pas lieu à l’utilisation de différents 
registres (langue monostrale); sà 
seule fonction étant la communica- 
tion entre locuteurs de langues 
maternelles différentes dans des 
situations- de discours bien déter- 
minés (échanges commerciaux par 
exemple). I1 se distingue des << lan- 
gues pidginisées >> par 1’acqui:ition 
d’une certaine autonomie par rap- 
port à sa langue source (l’une des 
langues de contact dont est tirée la 
plus grande partie de son vocabu- 
laire). I1 ne peut donc être considé- 
ré comme la réalisation imparfaite 
d’un modèle standard : la refé- 
rence à la norme, au “bon usage” 
ayant cessé d’être B .  Cette défini- 
tion du pidgin proposée par C. de 
Feral‘’ o ù  elle met en avant les 
critères de véhicularité et d’auto- 
nomic, lui permet de distinguer lu 
pidgin english de la zonc franco- 
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phone de celui de la zone anglo- 
phone, ce dernier étant en quelque 
sorte récupéré par l'enseignement 
de l'anglais 5 1'Ccole, ce qui réin- 
troduit la norme. L'auteur consi- 
dère qu'il s'agit aIors dans ces 
conditions d'un t< anglais pídgini- 
sé >> et non plus d'un pidgin réel. 
Considérant d'autre part que le 
pidgin est abondamment utilisé en 
dehors des situations strictement 
commerciales, par exemple pour 
parler des sports. émettre des plai- 
santeries, évoquer l'autre sexe et 
draguer dans la rue ou au bar, 
etc ... - i l  existe même un argot 
communément connu sous I'appel- 
lation de <( pidgin maquereau D ! 
- C. de Feraí reprend I'expres- 
sion de L. Todd d'cr extended pid- 
gin U pour caractériser ce parler 
éminemment populaire et  doté 
d'une autonomie linguistique to- 
tale du côté du  Cameroun franco- 
phone. Elle s'interroge également 
sur son degré de créolisation dans 
la mesure où le pidgin devient 
parfois la langue maternelle des 
e n f a n t s  i s s u s  d e  c o u p l e s  
cc mixtes W .  

Le centre de gravité de ce pidgin 
est sans contestation possible la 
srande ville de Douala et la pro- 
vince du Sud-Ouest. mais i l  s'est 
répandu très loin :i l'intérieur jus- 
qu'aux plateaus de t'ouest inclus. 
d'abord par le jeu des transactions 
commerciales puis par les va-et- 
vient des migrants. A l'est de 

ment initik ii cctte langue utilitaire. 
DouLil>i. le pays bkis>iii s'est égiile- 

Au nord du C;iiiicroiin. le fulful- 
dd assume lui aussi iiiie fonction 
u t i 1 i t :i i re .  I I ;icco ni pa g II c I es 
progrès de l'islamisation. mais i l  
sert. en plus. LILIS transactions 
com me rc i ;i les sur I es ma rchds des 

pl LIS sou\'c n t Ics po pu lu t  ions mon- 
tag n ;i rd c s dc ni c II re es pnïc n ne s. i I 
est egalcmcnt la langue (< of'fi- 
cit. use >> de l'ad ni i II ist r;i t i o n ci uns 
ccttc region oil la t r k  grnnclc 
m;i jori tc clcs to nct ion nai res sont 

plr1incs Oi l  dcscendcnr CIL' plus CI1 

,. ~ .. ... 
... .--. 

d'origine fulbé ... ou sont fulbéisés. 
II s'agit Ià d'une langue dominante 
dont l'expansion est en corrélation 
avec le destin politique d'une 
ethnie. les Fulbé. et d'une religion. 
1' Is 1 am. 

II convient d'évoquer enfin les 
mouvements culturels qui tentent. 
avec plus ou moins de succès. 
d'unifier des parlers apparentés 
afin d'établir une orthographe 
comniunc et de lancer des cam- 
pagnes d'alphabitisation en langue 
vernaculaire. Le Nufi qui s'adresse 
aux locuteurs du /?y¿! parlé dans le 
départcmcnt du Haut-Nkam ct par 
les immigrés qui cn sont origi- 
naires, est I C  prototype de ces 
mouvcments. Amorcd cn I953 
avec I'aitlc dc la Mission Catholi- 
que. le iiiouvciiicnt Nuf i  multiplie 
ses ccntrcs cl'alphubt-tisntion B par- 
tir c1c 10.57, puis elabore  LI^ veri- 
t ;i b I C  p rogrn m nie cl 'c nsc igncmcn t 
sanctionne par u n  cxiiiiieii et la 
rcccption du titrc (( k u m  nuti '> ( =  

Femmes Foulbé 

Fu'bi '\"Ien Dél&~rion nií Toiirisrile 

notable du renouveau)'-'. D'autres 
mouvements culturels ont suivi cet 
exemple et euvrent, entre autres, 
pour la promotion du medumba de 
la région de Bangangté et du 
Lénans de la région de Dschang. 

Les 17 et IS mars 1967. les 
membres d'une sous-commissiorl 
de la Commission Nationale pour 
l'UNESCO réunis i Yaoundé, de- 
mandaient que soit favorisé le 
dkveloppen-rent d'une langue B I'in- 
térieur de chaque zone linguisti- 
que. I l  semble que leur message ait 
été cntendu car plusieurs langues 
ver nac LI la i res. di tes 1 ;i 11 giie s n I I  t i o- 
n ;i I c s . so n t ni ;i i n t c n ;i n t c n se i gli C. cs 
i I'Univcrsitd de Yuound6 : ce 
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l e  mil ieu et /es hommes - 
sont entre autres le fufuldé. le 
bandjun, et I’e\vondo. 

Mentionnons également parmi 
les efforts qui sont faits en faveur 
de certaines langes VerrIaCLIhireS, 
le rôle des missions chrétiennes. 
tant protestantes que catholiques, 
pour une évangélisation adaptée. 
La Bible est traduite, des recueils 
de cantiques et de prières sont 
rédigés en langues vernaculaires. 
Un choix entre tous les parlers est 
cependant nécessaire et les mis- 
sions renforcent ainsi les langues 
dominantes : le duala, le mungaka 
des Bali, le medumba des Ban- 
gangté, I’éwondo, ont été notam- 
ment favorisés. 

Quant aux deux langues natio- 
nales, le français et l’anglais. elles 
sont censées couvrir tout l‘espace 
national. 

A la mosaïque des langues ver- 
naculaires se sont donc surperpo- 
sés en filigrane d’autres espaces 
linguistiques : ceux des langues 
utilitaires; ceux des langues verna- 
culaires qui sont favorisées par les 
missions chrétiennes, par des mou-’ 
vements culturels. ou qui bénéfi- 
cient d’un statut national; enfin les 
espaces francophones et anglo- 
phones hérités directement de la 
colonisation. 

Activités 
productrices, mode 
de production et 
formations sociales 

Nous empruntons ce titre de 
paragraphe à la démarche marxiste 
non pas tant pour confronter une 
doctrine scientifique aux réalités 
concrètes d’un pays que pour insis- 
ter sur ce qui fait notre propos : les 
conséquences des activités écono- 
miques sur l’organisation sociale. 
A la grande diversité de ces activi- 
tés correspondent en effet diffé- 
rents types de société. sans toute- 
fois que ceux-ci soient rkductibles 
à leur seule dimension écono- 
mique. 

250 

NOMADES ET SEMI-NOkIADES 

Ce sont d’abord les populations 
vivant principalement d’activités 
prédatrices : cueillette. pêche et 
chasse; comme par exemple les 
Pygmées du Cameroun méridional 
qu’on peut estimer à environ 
22 740 habitants”. - 

L’administration coloniale puis 
actuelle ont prôné leur sédentari- 
sation afin de les faire participer à 
I’économie de plantation. De nom- 
breux campements pygmées se 
sont retrouvés ainsi ancrés près des 
villages << bantu ,,?’ à qui ils ser- 
vent de main d’ceuvre disponible; 
en échange de plusieurs jours de 
travail dans les plantations de café 
et de cacao, voire même dans les 
champs vivriers des villageoises. 
les tâcherons pygmées reçoivent 
une rémunération en nature selon 
leurs besoins immédiats (produits 
vivriers, boissons alcoolisées, vête- 
ments, produits manufacturés de 
première nécessité, etc...), et plus 
rarement une iémunération en ar- 
L gent mais de très faible valeur”. 

Les Pygmées quittent de temps à 
autre leurs quartiers ou leurs 
villages pour des activités cynégéti- 
ques dont les durées se’ réduisent 
comme une peau de chagrin d’an- 
née en année; et les chasseurs les 
plus vaillants ne peuvent qu’être 
nostalgiques du temps o ù  les 

2 4 .  D a p r è s  la carte. d e  I ’ 0 . R -  
.S.T.O.M. : (( les groupes. humains du 
Cameroun M. qui s‘appuie su; les données 
du recensement administratif de 1964. Les 
22 740 Pygmées se répartissent ainsi : 
14  600 d a n s  l ’axe  Y o k a d o u m a -  
Mouloundou. 3 700 entre Abong-Mbang 
et Lomié. 1 000 dans la région de Sangmé- 
lima et de Djoum, 3 200 à l’ouest aux 
alentours de Kribi. enfin. un petit groupe 
de 2.10 habitants dans la plaine tikar. 

25. 11 s’agit de populations qui parlent 
toutes des langues appartenant L la grande 
famille linguistique bantu. 

26. Cf.Althabe Gérard. (( Changements 
sociaux chez les Pygmées Baka de l’Est- 
Cameroun >>. in Cdi. Er. A1i-k.. vol. V. 
j. cahier, n”20. p. 561-597. 

groupes se déplaçaient constam- 
ment. 

Sont également semi-nomades 
des populations d’éleveurs : les 
Arabes C h ~ w a ~ ~  et les Mbororo 
que R. Dognin appelle les G Peuls 
de brousse D par opposition aux 
Fulbé sédentarisés, les << Peuls 
viIIageois ,)”. Les premiers se 
concentrent dans la zone sahé- 
lienne de l’extrême nord camerou- 
nais. aux abords du lac Tchad vers 
où ils convergent en saison sèche 
pour profiter des terres exondées. 
mais d’autres groupes sont disper- 
sés jusqu’aux piedmonts des monts 
Mandara et quelques Cléments se 
retrouvent à la latitude du Peské- 
Bori. à quelques kilomètres au 
nord de Garoua, ils sont difficiles à 
recenser et les évaluations varient 
de 43 100 à 75 O00 habitants”. Les 
seconds se sont infiltrés à Ia suite 
des Fulbé conquérants puis grâce 
à la << paix coloniale >>, sur les 
plateaux de 1’Adamoua dès la fin 

27. Nous empruntons l’orthographe de 
F. Hagenbucher-Sacripanti (cf. Cnh. 0 . R -  
.S.T.O.M.. sér. Sci. Hum.. Vol. XIV.’ 
n” 3. 1977). Dans d‘autres textes anté- 
rieurs. on trouve écrIt : (( Arabes Choas. >> 

28. Dognin René. (( Sur trois ressorts 
du comportement peul 2, 13‘ séminaire 
international africain sur les sociétés pusfo- 
rrrles et1 A friqiie Tropicirle. trrrdirioti et 
déve/oppenietit. Niamey. 13-2 1 déc.. 19 p.. 
multigr. 

29. 43 100 d’après la carte 0 . R -  
.S.T.O.M. citée en note 1: 45 O00 selon le 
démographe A.M. Podlewski (1966) (( La 
dynamique des principales populations du 
Nord-Cameroun. entre Bénoué et Lac 
Tchad s, in Cah. O.R.S.T.O.M, ser. Sci. 
Hum., vol. III. d ’4 ,  p. 42: mais 75 O00 
d ’ A P R l S  L E S  E T H N O L O G U E S  
E. Conte et F. Hagenbucher-Sacripanti 
dans un article postérieur écrit en 1977. 
(( Habitation et vie quotidienne chez les 
Arabes de la rive sud du lac Tchad u in 
Cah. 0.R.S.T.O.M: ser. Sci. Hum.. VO- 

I. XIV, no 3, 1977. p. 292. En fait. contrai- 
rement aux autres groupes islamisés du 
nord du Cameroun, les Arabes Chuwa ont 
un taux net de reproduction sensiblement 
supérieur 5 l’unité : 1.3 1: ils sont donc plus 
nombreux aujourd‘hui qu‘en 1964. date du 
dernier recensement administratif a avoir 
pris cn considération la référence 
ethnique. 
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du XIX' siècle3", puis sur les plo- 
teaux de l'ouest au XX'; ils est 
également hasardeux d'avancer u n  
chiffre de recensement pour ces 
populations. disons pour, donner 
un ordre de grandeur qu'ils peu- 
vent être 15 000 dans l'Adamaoua 
et 20 000 dans les provinces de 
l'ouest et du Nord-Ouest'. 

Le processus de sédentarisation 
est très avancé pour les Arabes 
Chowa qui, après avoir fui devant 
les grands royaumes tchadiens de 
Wadaï et du  Baguirmi afin de 
conserver leur liberté, se sont ins- 
tallés à l'ouest du Chari au début 
du XIX' siècle (leur présence est 
signalée par le Major Demham en 
1823) en constituant une marche 
orientale particulièrement turbu- 
lente pour le royaume du Bornu". 
Quelques Cléments chowa partici- 
pèrent.. à la hiérarchie politique 
bornouane et connurent la dou- 
ceur de vivre des hauts dignitaires 
du régime dans la capitale Kikwa. 
Ils fournirent ensuite à l'aventure 
impériale de Rabah des contin- 
c gents militaires fort précieux, mais 
après l'échec de cette aventure 
bloquée par les colonnes fran- 
çaises, les Arabes Chowa se sont 
retrouvés dépendants du Sultan 
Kotoko de Goulfeï. puis répartis 
entre plusieurs sultanats kotoko 
après le démembrement de celui 
de Goulfeï en 1953. Leur transhu- 
mance en saison sèche est de faible 
amplitude et les villages restent 
gardés par les vieillards. 

Des Mbororo connaissent eux 
aussi un processus de sédentarisa- 
tion lorsque l'environnement s'y 
prête. c'est-à-dire lorsqu'ils peu- 
vent opter pour u n e  simple trans- 

30. Un premier groupe du clan Jafun. 
en provenance de Yola (Nigeria) est 
signalé dès 1870 dans l'ouest de I'Ada- 
maoua. Depuis. d'autres groupes sont 
entres au Canieroun : les Aku .  les Daneeji 
et les WodaabC. 

3 1 . H age II b ti ch e r - S acr i p il n t i Fr :i n k . 
' <Les  Arabes dits "Suwa" d u  Nord- 
Cameroun ,%. in Crrlr. O. R.S. 7. O.M.. ser: 
Sci. Hum..  vol. XI\'. n"3. 1Y77. pp. 273- 
'JY. 

humance comme, par exemple, les 
groupes qui fréquentaient la plaine 
de Ndop, excellent lieu de pátu- 
rage de saison sèche, avant qu'elle 
n'ait été inondée". 

Dans cette partie consacrée aux 
populations nomades et semi- 
nomades, il convient de mention- 
ner, en plus des chasseurs et des 
éleveurs, quelques groupes de pé- 
cheurs qui, à partir d'un village 
fixe, se déplacent épisodiquement 

37. Boutrais Jean. Etude d'rrne zorrr tk  
tr~irulirrt~rtrrrce : IN Plrririe de Ntlop (Ctitw- 
roilti). Yaound6. ORSTOM. 1974. 164 p..  
multigr. 

Un lamido du Nord Cameroun 
A lamido in North Cameroon 

DéLégntiori NU Toirrisme 

dans la zone des estuaires où les 
c o u r s  d';au d e s s i n e n t  d e s  
méandres complexes avant d'at- 
teindre l'océan : l'estuaire de la 
Sanaga; l'estuaire du Cameroun où 
se déversent la Dibamba, le Wouri 
et le Moungo; enfin celui du Rio 
del Rey qui avec d'autres forment 
le fond de la baie du Biafra et la 
fro n t i è re ni g0 ro- c a m e ro u na is e.  
Des pêcheurs étrangers, nigérians 
et togolais, installent, en plus, des 
campements temporaires le long 
de la côte cnmerounaise oit ils 
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pêchent avec des pirogues motori- 
sées afin de ravitailler les marchés 
urbains du littoral (Kribi, Douala 
et Victoria). Les autres popula- 
tions côtières qui pratiquent la 
pêche artisanale sont sédentaires 
et cette activité reste, pour la 
plupart, complémentaire à I’agri- 
culture et limitée à I’autoconsom- 
mation. On observe la même situa- 
tion pour les riverains de la Bé- 
noué et du Logone au nord du 
Cameroun : villages d’agriculteurs 
pratiquant la pêche et  campements 
à certains moments de l’année et à 
certains endroits. 

Les formations sociales décou- 
lent, en partie, de ces activités 
nomades et semi-nomades. 

Constatons d’abord que les 
Y groupes restent de petite taille et 
distants les uns des autres de façon 
à ce-que chacun puisse vivre en 
économie de prédation (chasse, 
pêche. cueillette) sur un espace 
suffisant ou utiliser des pâturages 
et des points d‘eau. I1 en résulte un 
éclatement des groupes lignagers 
qui ne peuvent se développer sur 
place sans saturer rapidement I‘es- 
pace approprié. La référence à 
l‘ancêtre commun est oubliée et les 
lignées ne recherchent aucun ap- 
profondissement généalogique. 
Les Arabes Chuwa affirment bien. 
quant à eux. une identité clanique 
mais cette dernière ne s‘accom- 
pagne pas d‘une mémoire généalo- 
c gique et l‘histoire de ces popula- 
tions est faite de fractionnements 
et de rivalités. Renforcdes par 
Rabah qui nomma u n  ln\\arz h la 
tête de chaque clan. ces unites se 
révèlent en fait composites lors- 
qu’on en énumere les fractions et 
sous-fractions. klieux. des élé- 
m e n s  Cirangers o n t  été arabisés : 
kotoko, kanuri. hausa. peul. 
etc.3” 

Les unités résidentielles ne sont 
donc nullement homogènes quant 
à l’origine de leurs éléments : des 
lignées non apparentées se juxta- 
posent, des gendres s’adjoignent 
au groupe (cas fréquent dans les 
groupes pygmées), des éléments 
étrangers sont intégrés, etc ... A 
chaque saison, le campement qui 
coïncide, en fait, à une unité 
productrice, se redéfinit dans un 
jeu complexe de départs et de 
cooptations où les incompatilitCs 
d’humeur ont autant d’importance 
que l’origine des individus. A pro- 
pos des campements mbororo, 
R. Dognin parle de << groupes d’af- 
filiation lignagère .U (et non de 
groupes de filiation) et considère 
l’institution du SOYO comme une 
instance sélective afin que le 
groupe maintienne malgré tout un 
certain degré d’homogénéité : les 
adolescents du groupe Jafun s’at- 
tribuent mutuellement des coups 
de bâton selon un rituel où celui 
qui reçoit les coups doit rester 
parfaitement stoïque, dans une 
immobilité que l’auteur qualifie de 
narcissique; ensuite les plus coura- 
geux auront toutes les faveurs des- 
jeunes filles et joueront un rôle de 
premier rang dans la reproduction 
biologique du groupe. Chez les 
Pygmêes. des rites d‘initiation sont 
périodiquement organisés afin 
d’intégrer plus fortement les nou- 
ve 1 les gé né ra t i o n s. 

La répartition des statuts est 
quasi horizontale : chaque chef de 
ménage est :i meine d’affirmer s a  
libre initiative. Les conflits sociaux 
sont résolus par le départ du fils, 
du frère OLI de l’alli6 temporaire. 
bref du partenaire le plus faible. 
L’ignorance entre ies groupes est 
pratiquée lorsque l’espace est suffi- 
sant. par contre la rareté des 
priturages et  des points d’eau pro- 
voy ue des affront emcn ts violents 
entre dlcveurs. La n o n  référence 
aux ascendants écarte toutc tcn- 
dancc Ii unc dvcntuclle gdrontocra- 
tie. Les vicillards voient leur statut 
social dirninucr avcc leurs forcCs 
physiqucs ct. naguCrc. lorscluc Ics 

déplacements se faisaient sur de 
plus grandes distances, il pou- 
vaient être laissés sur place lors- 
qu’ils ne pouvaient suivre le 
groupe. Avec la sédentarisation en 
cours, ils constituent, au contraire, 
une population stable, gardiene du 
patrimoine qui n’a pas été empor- 
té : -les cases en semi-dur, les 
jeunes veaux, les épouses en- 
ceintes, les champs vivriers, etc ...; 
leur position sociale s’en trouve 
nettement améliorée. Cette évolu- 
tion est parfaitement illustrée par 
le cas des Mbororo : le père d’une 
famille répartit son troupeau entre 
ses fils devenus adultes et il ter- 
mine sa vie chez l’un deux, selon 
une coutume que M. Dupire a 
appelée le << préhéritage B; mais 
J. Boutrais, à propos des Mbororo 
fréquentant la Plaine de Ndop 
remarque I’émergence d’une caté- 
gorie (une bourgeoisie ?) compo- 
sée d’adultes riches qui font garder 
leurs troupeaux par des bouviers et  
qui restent toute l’année dans les 
hameaux fixes, ceux de la saison 
des pluies. A l’extrême nord du 
Cameroun, certains villages d’A-’ 
rabes Chuwa dotés de construc- 
tions en semi-dur de type souda- 

’na is ,  peuvent être considérés 
comme le terme d’une telle évolu- 
tion. 

L’institution du SUYO que R. Do- 
gnin présente comme un (( adoube- 
ment entre pairs >> confirme I’ef- 
facement de l’image paternelle 
dans ces sociétés. Cette relative 
absence d’une autorité lignagère 
explique, en partie. que les départs 
du groupe ne soient pus vécus 
dramatiquement de part et d’autre 
comme des trahisons. A la mobili- 
té géographique des groupes, coïn- 
cide une non  moins grande mobili- 
té géographique des individus et 
dcs ménages. 

Lcs rapports mari-fpousc (s). 
beaucoup plus dgulitaires cllie duns 
Ics sociftds d’agriculteurs dc rd- 
gime patrilineaire oil I’dpo~isc ve- 
nant de vivrc dans le groupe dc son 
nia ri es t pc rquc d’e nib lec CO 111 nlc 
uiic 6 t raiigC I-c . sont rcla t ivc%mcn t 
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indépendants des relations verti- 
cales avec les aînés des lignées. La 
résidence est d’ailleurs indifféren- 
ciée et le gendre peut ètre coopté. 
En plus, les fermes, par leurs 
travaux de collecte o u  de traite du 
troupeau, contribuent à la re- 
cherche de la nourriture à égalité 
avec les hommes. II y a bien 
division du travail mais l’accent est 
mis sur la complémentarité étroite 
des ròles et non sur des antago- 
nismes d’intérêts. 

L’accumulation de biens maté- 
riels est réduite au minimum né- 
cessaire car il est sage d’éviter de 
trop s’encombrer. L’habitat, par 
exemple, reste le plus léger 
possible’’ et  ne se << durcit >> qu’a- 
vec un début de sédentarisation. 
La nourriture acquise est en géné- 
ral consommée sur place d’autant 
plus qu’elle est le résultat du 
travail d’une équipe, une partie 
néanmoins peut être échangée 
sous forme de- t roc avec d’autres 
ethnies voisines. Les Cleveurs, par 
c o n t r e ,  o n t  la  p o s s i b i l i t é  
d’augmenter leur troupeau et. 
donc, de thésauriser en tètes de 
bétail. les bêtes ne posant pas de 
problème de transport. On dit du 
pasteur Mbororo dont le troupeau 
se reproduit dans de bonnes condi- 
tions qu‘il a (( la chance >> et 
R. Dognin fait de cette notion. 
c la barka >>, une donnée constante 
de la culture peul 

En l’absence d‘une stratification 
sociale basée sur l’ascendance li-  
gnagère et le contròle social des 
femmes ou sur une accumulation 
de biens, ces sociétés renvoient 
non  B des statuts  donn i s  par le 
sang qui seraient des rangs de 
naissance. ni :i des statuts acquis 
par la richesse économique. mais 
essentiellement h des qualités indi- 
viduelles : le chasseur qui ramène 
du gibier et I’klevcur qui a (< la 
chance D. seront tacitement sollici- 
tés pur leurs pairs pour diriger 
l’unit6 de production. d6cidcr dcs 
dé p I ;\CC nie n t s :i e n t rep re n d  re. 
etc ... I I  s’agit de lcndcrs tcnipo- 
raircs dont I C  r6le n’est nullcmcnt 

institutionnalisé, mais dont on re- 
connaît unanimement la compé- 
tence technique e t  l’art du  
commandement. 

Ce sont des sociétés acéphales 
par excellence et dans le cas d’un 
nomadisme permanent. on parlera 
de hordes. Inversement. le proces- 
sus de sédentarisation. comme 
dans .le cas des Arabes Chowa, 
co n d u it :i I ‘institut ion na I is a t  ion 
d‘unc Chefferie administrative au 
nivcau du village fixe (Les Arubcs 
Chuwa empruntent aux Peul. le 
terme d’<< W ~ ( J  )) pour disigncr le 

Filte Bororo 
Bororo girl B. NLO‘O itli/foc 

chef du village) et/ou d’une cheffe- 
rie clariique (cf. les lnwatz que 
Rabah plaça 5 la fin du XIX‘ siècle 
h la tête des << tribus )> arabes). 
C’est dire que les sociétés nomades 
ou semi-nomades ne restent nulle. 
ment figées dans des structure: 
initiales et que ce serait une illu 
sion de croire que la mobilitr 
géographique leur permet d’évite 
toute inscrtion dans l’histore de I; 
region oh ils dvolucnt. ccllc-c 
s’avkint parfois brutale cf le 

2 5’ 
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conduisant à une sédentarisation 
d3ns la dépendance de groupes 
ethniques voisins. 

LES AGRICULTEURS 

La pratique de l'agriculture tend 
indéniablement à fixer les popula- 
tions sur place; néanmoins, dans 
toute la zone forestière du sud du 
Cameroun cette pratique n'a guère 
freiné la mobilité géographique 
des groupes avant la période colo- 
niale. Au XIX' siècle, en particu- 
lier. les populations furent attirées 
ves la côte oh les termes d'échange 
de I'économie de traite étaient 
nettement plus avantageux. I1 s'en- 
suivit un chevauchement des 
L eroupes et leur imbrication mu- 
tuelle dans une direction Nord- 
Sud. Nord-Est. Sud-Ouest ou Est- 
Ouest et selon le jeu de saute- 
mouton qui illustre le mieux la 
complexité des mouvements mi- 
gratoires fAng tels qu'ils ont été 
étudiés par G. Balandier". Les 
populations dites bëti ont ainsi 
traversé la Sanaga aux XVIII" et 
XIX 'iècle et s'installèrent dans la 
région de Yaoundé en bousculant 
les arrière-gardes basaa3'. Les Bu- 
lu. de leur côté. décrivirent un 
large arc de cercle allant de la 
région de Nanga-Eboko jusqu'à 
Kribi en passant par Ebolowa. A la 
même époque, les populations 
fang s'infiltraient dans la forêt 
sud-camerounaise. 

Dans toute cette partie du Came- 
roun. les cultures \:ivrières - en- 
core de nos jours - sont de type 
extensif, et ne témoignent guère 
d'un grand souci (ni parfois de 
possibilité) de régénérer la terre 
utilisée. Naguère. ce système 

37. Balandier Georges. Sociologie nc- 
rirelle (le l'A friqiie .Voirci. Paris. éd. 
P.U.F . coil. Biblioth2que de Sociologie 
contemporaine. 1955. 

3s. L a  bu rt he To I r;i Phi 1 i ppe . M i t i l ( i ~ h ~ .  
Histoire et socicié rrii(1itfotitieIIr die: Ics 
&ti du SidCmieroiiti. Lille. i d .  Atelier 
de reproduction des t1iPst.s. 1977. 
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cultural entraînait u n  changement 
de localisation de l'habitat. en 
général sur de courtes distances. et 
on pouvait. alors. qualifier cette 
agriculture d'itinérante. Les scis- 

'sions lignagères. répétees souvent 
à chaque génération. allégeaient 
d 'ail leurs périodiquement la 
charge démographique pour un 
territoire donné. 

Avec la mise en place de l'éco- 
nomie coloniale, ces agriculteurs 
de forêt ont été encouragés d'une 
part a créer des plantations indivi- 
duelles de café et de cacao, et 
d'autre part à se regrouper par 
villages aux abords des routes et B 
améliorer leur habitat. Cette fixa- 
tion a joué indéniablement contre 
la régénérescence des sols; les 
champs vivriers sont cultivés de 
plus en plus loin << en brousse >> et 
leur surveillance devient insuffi- 
sante pour empêcher les dépréda- 
tions des animaux (les intéressés 
disent avec amertume qu'ils tra- 
vaillent pour les singes !). Enfin, la 
nouvelle forme d'habitat désor- 
mais agglomérée, accumule les 
tensions interlignagères qui ne sont 
plus évacuées par le jeu des migra- 
tions d'antan. 

Devenu planteur, l'agriculteur 
sud-camerounais n'en accède pas 
pour autant à une économie capi- 
taliste : s'il dispose généralement 
de suffisamment de terre, la main 
d'œuvre reste par contre peu abon- 
dante car limitée aux aides fami- 
liaux et aux équipes de travail 
réciproque qui fonctionnent selon 
des critères coutumiers. L'exten- 
sion de la superficie exploitée se 
heurte également au problème de 
I'évacuation des produits (les 
terres effectivement cultivables 
sont celles qui se situent aux 
abords des routes carrossables) et 
B leur commercialisation. Dans un 
second temps, le partage du do- 
maine entre tous les enfants mâles 
d'un même père réduit à néant 
toute perspective capitaliste ainsi 

que l'a montré J. Weber'". De 
toute façon. les prix d'achat aux 
prod u c t e u rs son t man i fest em en t 
trop bas pour que ces derniers 
dégagent l'argent nécessaire pour 
investir dans les moyens de pro- 
duction. 

A ces petits planteurs des es- 
paces forestiers du Cameroun mé- 
ridional, répartis en habitat li- 
néaire le long des routes et  des 
pistes, s'opposent les gros bourgs 
ruraux de la savane  LI niveau du 
plateau de l'Adamaoua comme par 
exemple les chefferies des Mbum, 
du département de la Bénoué oh 
les villages duru sont réputés pour 
leur production d'ignames, enfin 
dans les départements septentrio- 
naux où les milieux ruraux de 
plaine sont organisés en fortes 
communautés (exemple des Gizi- 
sa) ,  des Mumdang, etc.. .). 

En savane, le grenier fait son 
apparition pour contenir la récolte 
annuelle de céréales. Il est contrô- 
lé par l'aîné de lignée qui ajoute 
ainsi, à son rôle familial, une. 
dimension économique détermi- 
nante. En effet, il peut retarder 
I'âge au mariage de ses fils afin de 
les garder le plus longtemps pos- 
sible comme aides familiaux. I1 
peut, aussi, mieux contrôler les 
activités économiques d e  ses 
épouses alors qu'en zone forestière 
celles-ci gèrent elles mêmes la 
production vivrière qui est cultivée 
et conservée kur place dans les 

39. Weber Jacques - ((Structures 
agraires et évolutibn des milieux ruraux (le 
cas de la région cacaoyère du centre sud- 
Cameroun) D. in Ccih. de 1'O.R.S. T.O. M.. 
ser. Sci. hum.. vol. XIV. n"2, 1977, pp. 
113-139; et - (< Reproduction des milieux 
ruraux. première phasé : types de surpro- 
duit et formes d'accumulation. La pro- 
vince cacaoyère du centre-sud Came- 
. roun >>. in Essrris siir Ici reprodiicriori dc 
fomi~ticms socirilrs ílominées (C(itrieroiiti, 
Côle d'Ivoire. Hriiite- Volta, Sétiégcil. M ( i -  

chig(i.sc(ir. Po!vtic%ie) . Paris, 6d. O.  R- 
.S.T.O.M.. IY77. 192 p. 
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champs‘”. L’Islam, diffusée par la 
conquête fulbé dans tout le nord 
du Cameroun, n’est pas sans ren- 
forcer idéologiquement cette su- 
bordination des femmes. En plus, 
le coton qui est au nord ‘ce que le 
café et le cacao sont au sud, 
apparaît comme une culture du 
chef de famille; les jeunes protes= 
tent contre cette situation en émi- 
grant dans d’autre villages, par 
exemple en utilisant les relations 
de parenté du côté maternel - à 
propos des jeunes Giziga, G. Pon- 
tie a pu évoquer une  véritable 
contestation“ - ou sur une plus 
grande distance en s’embauchant 
dans les complexes agro-industriels 
qui se multiplient présentement au 
Cameroun et dont nous parlerons 
ci-dessous. 

L’agriculture intensive, quant à 
elle; se pratique à grande échelle 
sur les plateaux basaltiques de 
l’ouest du Cameroun oh s’est éla- 
boré un magnifique paysage boca- 
ger, e t  dans les montagnes du 
Mandara. dans le nord du Came- 
roun, où les populations dites 
<< kirdi B par les conquérants fulbé, 
ont construit des ouvrages anti- 
érosifs tout à fait remarquables et  
arrivent à des rendements en cé- 
réales non négligeables en dépit 
des aléas climatiques, de la rareté 
de l’eau et de la relative médiocrité 
des sols issus d’une décomposition 
sur place des blocs granitiques. 

Dans les deux cas, l’habitat est 
dispersé sous la forme de Cermes 
isolées. parfaitement indépen- 
dantes Ics unes vis à vis des autres. 

Cette mise en valeur de l’espace 
est motivée par de très fortes 
densités démographiques. Elle 
aboutit rapidement à un optimum 
d’occupation compte tenu du ni- 
veau technique des populations 
concernées. II s’ensuit qu’à chaque 

génération, nombreux sont ceux 
qui sont dans l’obligation d’émi- 
grer; seuls restent sur place les 
héritiers : le fils méritant choisi par 
son père en pays bamiliké, le fils 
benjamin chez les Matakam, etc ... 

Face à la rareté de la terre dans 
ces régions, les cultures d’exporta- 
tion (café dans-l’ouest et coton 
dans le nord) ne peuvent guère 
connaître un grand développement 
sur place sans remettre en cause la 
production vivrière nécessaire à 
l’autoconsommation. Les planta- 
tions de café ou de coton se 
multiplient dans les plaines péri- 
phériques et entrent dans le calcul 
économique des migrants. 

Ces immigrants ruraux, installés 
dans des périmètres aménagés, 
dans des opérations de colonisa- 
tion agricole ou plus simplement 
dans des zones d’immigration 
spontanée, ne reproduisent pas, en 
général, le système agricole tradi- 
tionnel, d’autant plus que les nou- 
veaux milieux écologiques et les 
conditions sociales sont diffé- 
rentes; on assiste à une nette 
spécialisation agricole centrée sur 
les cultures d’exportation et, plus 
récemment, sur les produits vi- 
vriers susceptibles d’être commer- 
cialisés pour le ravitaillement des 
centres urbains. 

Hors de leurs aires d’habitat 
traditionnel, les agriculteurs émi- 
grés entrent en relation avec des 
popu la t ions  ‘ a u t o c h t o n e s  e t  
d’autres immigrants antérieure- 
ment installés, auprès de qui ils 
doivent œuvrer pour accéder à la 
terre, à moins que 1’Etat n’inter- 
vienne lui-même pour faciliter cet 
accès”. Il en résulte des zones 
pluri-ethniques dont le départe- 
ment du Mungo et la Province du 
Sud-Est nous offrent les meilleurs 
exemples. 

30. blcillassoux Claude - Fenriiies. 
cnpiitrir.r. Paris, éd. F. Maspéro. 

1975. 251 p. 

41. Puntie Guy - Les Grrizigo d i r  

Cutiieroirti srpter~~ioiitil.  L’orgtrtiistr~iciti 
rr~rditiotitirllr et s tr  ri i ise C I I  c‘orrtestatioir . 
Puris. ed. O.R.S.T.O.M.. 1973, 255 p. 

qreniers 32. Barbier Jean-Claude - Lt.s v i lhges 
piorrriiw tle l*op4rtitioti Ytrbtrssi - Ba fang. 
aspects sociologiques de I’Cmigration ba- 
niilCké en zone de forët, dans le departe- 
nielit du Nkam (C;imeroun) Yaounde, 
O.R.S.T.O.M. 1971. 3l)O p, niultigr. 

LES MANCEUVRES DE 
L’ AGRO-INDUSTRIE 

Aux terroirs des communautés 
rurales traditionnelles, aux zones 
d’immigration pluri-ethniques et 
aux périmètres de  colonisation 
agricole, s’ajoutent des complexes 
agro-industriels, grands consom- 
mateurs de main d’ceuvre. Ce sont 
d’abord ceux de la région de Buée 
et plus largement ceux de la Pro- 
vince du Sud-Ouest,  laquelle 
constitua par excellence, avc le 
département voisin du Mungo, le 
Cameroun << utile D des Alle- 
mands. Plus récemmnent les autres 
parties du littoral camerounais ont, 
également, été mises à contribu- 
tion : du Mungo méridional à la 
région de Kribi. Dans les années 
soixante-dix, le centre du Came- 
roun s’est ouvert à l’agro-industrie 
à ia suite de la mise en place de 
l’axe ferroviaire du Transcam, de 
Yaoundé à Ngaoundéré. 

La création de grandes unités de 
production capitaliste n’est. pas 
sans incidence sur la répartition 
des populations dans l’espace. 
D’une part, l’implantation de ces 
unités se réalise souvent au détri- 
ment des populations autochtones 
dont on exproprie une partie du 
terroir (exemple des populations 
vuté à Mbandjok qui se retrouvent 
en quelque sorte marginalisées), 
au détriment également des popu- 
lations antérieurement immigrées 
qui, comme à Nkapa et à Souza 
dans la partie méridionale du Mun- 
go, avaient ouvert des plantations 
individuelles; d’autre part, leur 
important besoin en main d’ceuvre 
suscite une immigration de travail- 
leurs salariés parfois suffisamment 
nombreux pour que les camps OC 
ils sont logés évoluent vers ur 
paysage plus urbain comme I 
Mbandjok. Cet appel de mair 
d’œuvre est en fait sélectif, pou 
ainsi dire par le bas. car les salaire 
offerts sont peu attirants alors qu’ 
les conditions de travail sont rudes 
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b I1 n’est donc pas étonnant que ces 
complexes soient boudés par les 
populations environnantes et que 
les contingents les plus importants 
de main d’ceuvre proviennent des 
régions les moins développées du 
Cameroun, là où les jeunes n’ont 
pas à leur portée d’activités suffi- 
samment lucratives pour payer une 
dot et des biens manufacturés qui 
confèrent du prestige social, et 
accéder à une indépendance éco- 
nomique. On retrouve ainsi de 
nombreux jeunes de la Province du 
Nord-Ouest, notamment de la ré- 
gion de Wum (Aghem, Esimbi, 
Bébé Befang, etc...), dans les 
complexes agro-industriels de la 
plaine littorale; tandis que ce sont 
de jeunes (( nordistes )) (Masa, 
Mundang, Giziga, etc..) qui assu- 
ment la coupe de la canne à sucre 
dans la moyenne vallée de la 
S a n a g a .  D a n s  c e s  m ê m e s  
complexes, les ouvriers des usines 
et les employés des services admi- 
nistratifs sont pour la plupart, des 
natifs du Cameroun du sud dispo- 
sant d’une expérience profession- 
nelle de type moderne et d’un 
niveau scolaire adéquat. 

L’essor actuel de l’agro-industrie 
met donc à profit les inégalités 
régionales pour acquérir de la 
main d’œuvre à bon marché et ce 
faisant, il contribue à accentuer 
des tensions inter-ethniques et 
pose des problèmes sociaux que les 
responsablmes s‘efforcent de ré- 
soudre au mieux des intérêts de 
chacun et dk la Nation. 

Dans la phase actuelle. on peut 
s’interroger sur le degré de prolé- 
tarisation de cette main d’œuvre 
agricole car la plupart des jeunes 
q u i  s ’ e m b a u c h e n t  d a n s  les  
complexes agro-industriels, ne 
vendent leur force de travail que 
pour une courte période. I1 s’agit 
pour eux d’une parenthèse ouverte 
durant la saison sèche ou sur 
plusieurs années. afin de réunir les 
moyens financiers pour un retour 
valorisé dans leur milieu d’origine 
et u n  accès h la terre en tant 
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qu’exploitants indépendants. Ce- 
pendant, les générations‘ précé- 
dentes maintiennent leur pression 
sur les jeunes en induisant une  
inflation dotale afin de récupérer 
une partie de cet argent gagné par 
les jeunes à l’extérieur. Ils ouvrent 
ainsi un véritable cercle vicieux qui 
alimente un flux d’émigration dé- 
sormais continu selon le modèle 
mosi : les jeunes étant contraints à 
la recherche d’un travail salarié en 
dépit de leur faible niveau scolaire 
et technique. II y a donc bien 
reproduction de la main d’œuvre 
agricole et le phénomène de prolé- 
tarisation passe du niveau indivi- 
duel au niveau du groupe entier : 
ce sont des communautés rurales 
entières qui se trouvent en quelque 
sorte prolétarisées dans le proces- 
sus de développement économi- 
quement dont l’agro-industrie est 
le moteuP3. 

LES COMMERçANTS 

En schématisant à l’extrême 
nous pourrions dire que  les 
commerçants sont Ibo dans la 
partie anglophone du Cameroun, 
Bamiléké dans le sud et Hausa 
dans le nord. Nous apporterons 
immédiatement quelques touches 
complémentaires à ce schdma gé- 
néral, en disant que des Bamum se 
sont spécialisés dans le commerce 
des objets artisanaux (certains 
d’entre eux ayant même une en- 
vergure internationale dans ce tra- 
fic); que les Hausa ont le quasi- 
monopole de l’abattage du gros 
bétail et de son découpage pour 
l’approvisionnement e n  viande des 
marchés ruraux et urbains, y 
compris au sud du Cameroun, et 
qu’ils jouent également un grand 
rôle, en liaison avec les Bamiléké, 
dans l’acheminement des noix de 
Kola vers le ’nord musulman (la.  

43. Pour toutes ces questions relatives 
B l’agro-industrie, voir : Barbier J.C., 
Courade G. et Tissandier J. - Comp1e.re.s 
[i~ro.iti~tii.strieí.s ~ i i  Cutiieroiiti, Paris, &d. 
O.R.S.T.O.M.. 1980, 281 p. 

kola est le seul excitant - à défaut 
de l’alcool - autroisé par l’Islam); 
que des commerçants bornuan et 
mandara concurrencent partielle- 
ment les Hausa sur les marchés du 
norda4; enfin que les Fulbé se sont 
récemment initiés aux spéculations 
commerciales en se mettant à l’é- 
cole des Hausa et en mettant à 
profit leur position dans l’appareil 
de 1’Etat. 

Une question s’impose : pour- 
quoi caractériser d’emblé les 
commerçants par leur origine 
ethnique alors que l’implication 
généralisée des populations came- 
rounaise dans une économie d’é- 
changes laisse supposer que la 
fonction commerciale se trouve 
largement répartie e t  dépend plu- 
tôt de l’initiative d’individus sa- 
chant réunir un capital de départ ? 

I1 convient d’abord de rappeler 
que le commerce, en tant qu’activi- 
té spécialisée occupant des indivi- 
dus à temps complet, n’est apparu 
au Cameroun qu’avec I’économie 
sur les marchés mitoyens situés aux 
frontières des groupes. Là, les 
produits vivriers en surplus, ainsi 
que les spécialités artisanales, 
étaient offerts en troc. Les pro- 
duits de traite circulaient égale- 
ment et parfois sur de longues 
distances, de la côte vers l’intérieur 
et vice et versa, mais toujours 
selon ce même schéma. Les agri- 
culteurs utilisaient leurs loisirs et 
mettaient à contribution leurs rela- 
tions personnelles (oncles et ne- 
veux utkrins résident dans d’autres 
villages, (< amis de commerce D, 
etc ...) pour s’adonner de temps à 
autres à ces transactions, mais i l  
n’y avait pas, à proprement parler, 
de  commerçants traditionnels. 
C. Tardits” tient à le préciser à 

44. Hallaire a.. - (( Marchés et  
commerce au nord des monts Mandara 
(nord du Cameroun) W .  in Call. O.R. 
S. T.O.M., sér. Sci. H i m . .  vol. IX. no 3 

45. Tardits C .  - Statification socinle et 
p a r e n t é  chez les Bamoum - i n  
L ’ H O M M E .  N” 3-4 juillet-décembre. 
1965, pp. 174-188. 

1972. pp. 259-286 
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propos du royaume bamum où, 
pourtant, le roi mobilisait certains 
notables OU grands serviteurs pour 
des missions commerciales avec 
des groupes voisins. 

Le pouvoir colonial, dans un 
premier temps, coupa court à toute 
ambition commerciale de la part 
des populations côtières qui jus- 
qu’alors s’arrogeaient l’exclusivité 
des contacts directs avec les Euro- 
péens. Des expéditions militaires 
forcèrent le passage vers les popu- 
lations de l’intérieur, puis, l’admi- 
nistration coloniale interdit carré- 
ment aux Dwala toute commercia- 
lisation des produits européens ! 
La colonisation s’imposait avec ses 
commerçants attitrés Européens : 
Pour la plupart, gérants des factö- 
ries des grandes sociétés commer- 
ciales; Grecs et  Libano-syriens 
dans les régions méridionales où 
les plantations de café et/ou de 
cacao contribuaient à la diffusion 
de l’argent dans les milieux ruraux; 
enfin, Hausa déjà introduits au 
Cameroun à la suite de la conquête 
fulbé et qui n’hésitèrent pas à 
suivre les ‘toutes premières co- 
lonnes militaires récemment créés. 
Certains groupes ethniques conti- 
nuent donc à gérer des situations 
acquises à cette époque. De nos 
jours, 1’Etat camerounais en accor- 
dant des autorisations officielles 
(licences. etc.). en distribuant du 
crédit. etc ..., n’est pas non plus 
sans jouer un certain rôle sélectif. 

Cette explications par l‘héritage 
historique et par des facteurs exo- 
gènes, n‘est cependant pas suffi- 
sante. Nous avancerons pour notre 
part une hypothèse qui tient 
compte du contrôle social des so- 
ciétés d’origine : peuvent devenir 
commerçants et réussir dans les 
affaires. les individus qui arrivent à 
mener jusqu’au bout leurs calculs 
économiques sans encourir de 
sanctions sociales. I! s’agit bien 
entend u d’ un e ;i ut or is a t  i on  tacit e,  
voir meme d‘un encouragement 
lorsque la réussite individuelle se 
trouve valoriske par l’entourage 
i m mddi ;i t .  

I1 n’en est pas toujours ainsi car 
une accumulation de richesses in- 
dividuelles peut être sévèrement 
réprouvée en tant que révélatrice 
d’un comportement égoïste; elle 
donne prise, alors, à une accusa- 
tion de sorcellerie et déclenche un 
processus de nivellement par infla- 
tion dotale, paratisme familial, dé- 
penses somptuaires, etc ... Les 
conditions sociales d’une réussite 
économique individuelle différent 
donc d’un groupe à l’autre. On 
peut penser, par exemple, que 
l’existence en pays bamilélé d’une 
totalité sociale laquelle s’intitu- 
tionnalise en une hiérarchie de 
notables, permet la constitution de 
richesses individuelles qui sont en- 
suite récupérées par le groupe en 
accordant à celui qui à réussi dans 
les affaires, un haut rang social 
comportant, en fait, une responsa- 
bilité dans I‘économie distributive 
de la chefferie. D’autre part, nous 
devons considérer les problèmes 
auxquels chaque société doit faire 
face : la pression démographique 
vécue par certains groupes ethni- 
ques, pousse à la multiplication 
d’activités non-agricoles dès lors 
que le contexte s’y prête. L’immi- 
gration ibo au Cameroun anglo- 
phone illustre parfaitement ce 
genre de situation. 

Les commerçants (ou candidats 
au commerce car, en ce domaine, 
les échecs sont plus nombreux que 
les réussites !) se réunissent sur 
une base ethnique, gxante d’une 
solidarité et d’un recours contre 
des malhonnêtetés éventuelles par 
applicaticjn du droit coutumier, et 
constituent des groupes d’entraide 
pour l’hébergement, la communi- 
cation d’informations, le soutien 
financier, etc ... De véritables 
chaînes de solidarité se nouent 
entre les milieux ruraux d’origine 
et  les centres administratifs et 
urbains. A terme, des réseaux 
commerciaux informels couvrent 
des régions entières par le seul jeu 
de multiples solidarités (et non par 
lu volonté d’un centre qui implan- 

terait des succursales et un réseau 
de correspondants). 

Cet authen tique capitalisme afri- 
cain, trop souvent rejeté par les 
économistes dans les secteur dit 
<< informel >) sous prétexte que ses 
activités ne se manifestent pas 
toujours nécessairement dans le 
cadre d’entreprises de type mo- 
derne, repose indéniablement sur 
une solidarité ethnique qui lui 
fournit une partie de  ses capitaux 
par les mutuelles d’épargne appe- 
lées couramment << tontines P, ain- 
si qu’une partie d e  sa main 
d’oeuvre grâce à l’apport appré- 
ciable des aides familiaux. I1 en 
résulte, et cela est particulièrement 
visible au Cameroun, I’émergence 
d’une bourgeoisie d’affaires natio- 
nale, capable d’entrer en  relation 
avec des entreprises e t  des groupes 
financiers étrangers dont elle de- 
vient une partenaire non négli- 
geable. 

LES CITADINS 

Avec l’essor des villes du Tiers- 
Monde, il convient de ne pas 
oublier les citadins au terme de  
cette galerie de portraits socio- 
professionnels. 
. Quelques cités existaient déjà au 
C a m e r o u n  à l ’ é p o q u e  p r é -  
coloniale, fondées essentiellement 
sur une relation de  domination 
politique sur les campagnes envi- , 

ronnantes : les cités ktoko des ’ 
rives du Logone qui perpétuent i 

jusqu’aujourd’hui leur influence ’ 
sur les éleveurs arabes dont nous 
a v o n s  é - v o q u é  l a  s e m i -  
sédentarisation; les capitales des 
larnida fulbé dont Garoua; étudiée 
par E. Mohammadou4‘, est un 
exemple type; Foumban, centre 
politique du royaume bamun et  
matrice d’une organisation douala 
dont les populations classiques 

46. Mohammadou EIdrige - C ~ O ~ I N ,  
trrrilitiori lihtoriqrre d’irtie cire peirple dir 

Nord-Crirrieroirri - Bordeaux. é d .  
C.N.R.S.. 1980. 197 p. 
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Le milieu et les hommes. 

Joueur de tambour a Mbalmaya (Centre 
Sud) 
Drummer in Mbalmaya (Centre-South) 

C¿Q. MAURETT€- 

étaient ravitaillées par des esclaves 
consacrés exclusivement à I’agri- 
culture. 

Notables, gardes de corps, arti- 
sans ,  commerçan t s ,  épouses  
royales et  courtisanes, ont consti- 
tué les tous premiers noyaux ur- 
bains, avant le XX‘ siècle, étant 
entendu que les villes du Tiers- 
Monde ont toujours compté d’im- 
portants contingents d’agriculteurs 
ou de pêcheurs. Depuis le début de 
notre siècle, les agglomérations se 
sont multipliées et leur volume 
démographique s’est accru w e c  
l’apport d’ouvriers et d‘employés 
de l’industrie et du secteur ter- 
tiaire, également avec la présence 
d’une masse de chômeurs en at- 
tente d‘une intégration urbaine. 

Nous retrouvons dans les villes 
une très forte coloration ethnique 
des activités professionnelles. II 
s’agit souvent de véritables rentes 
de situation sur l’espace où se 
développe la capitale économique 
du Cameroun, réussissent à main- 
tenir une certaine position préémi- 
nente dans le concert des popula- 
tions qui composent I‘aggloméra- 
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tion de Douala, en dépit de leur 
infériorité numérique, d’autre 
part, ils sont particulièrement bien 
placés dans les organismes por- 
tuaires et les services des Douanes; 
les Fulbé ont réussi également à 
maintenir leur position dominante 
au nord, en occupant les plus 
hautes fonctions administratives et 
politiques et en << fulbéïsant >) les 
Cléments les plus dynamiques des 
ethnies voisines; les Basaa, quant à 
eux, sont entrés en grand nombre à 
la Régifercam, entreprise devenue 
pour eux familière car ils ont 
contribué, durant de nombreuses 
années, à la mise en place de l’axe 
ferroviaire Edéa-Yaoundé qui tra- 
verse leur pays d’ouest en est; 
parmi le personnel domestique, on 
peut noter un grand nombre de 
gardiens originaires du nord (Mo- 
fu, Giziga, Fulbé, etc.). La prosti- 
tution, elle-même, n’éChappe pas à 
ce type de spécialisation ethnique : 
en 1968, le Service des Mœurs de 
Douala avait recensé de nom- 
breuses femmes bulu (44,l % des 
prostituées inscrites au fichier), 
Banen (27,5 %) et Bëti (16,4 %), 
mais seulement quelques femmes 
basa (3’7 %) et bamiléké (moins 
de 2 %) alors que les immigrantes 
basa et bamiléké sont nettement 

majoritaires à Douala4’. Bien 
d’autres activités encore se prête- 
raient à ce genre de calcul statisti- 
que montrant la représentation 
très inégale des groupes ethniques 
proportionnellement à leur impor- 
tance respective dans une agglo- 
mération. Plus généralement, les 
populations scolarisées dès le dé- 
but de la colonisation, entre autres 
par les missions chrétiennes qui 
firent diligence en ce domaine, ont 
acquis une avance certaine sur le 
marché de l’emploi par rapport 
aux groupes plus septentrionaux 
ou à I’écart des principales voies de 
pénétration. La présence de ces 
éléments scolarisés dans les postes 
de direction et de gestions aboutit 
souvent à une véritable main mise 
sur les filières de recrutement du 
personnel dont ils se servent pour 
se constituer des clientèles. Les 
groupes qui arrivent avec un temps 
de retard sur ce marché, ne se 
voient plus offrir que des places 
subalternes, non génératrices 
d’autres emplois; on peut parler 
alors de sociétés << tronquées >) 

lorsque leurs élite n’arrivent pas à 
s’imposer dans le concert national 
(c’est le cas par exemple des Eton 
par rapport aux autres groupes 
bëti), sinon de groupes marginali- 
sés lorsque leurs << représentants >> 

sont, soit carrément absents des 
milieux dirigeants, soit isolés et 
peu nombreux. En favorisant les 
élites des régions les moins déve- 
loppées économiquement, la poli- 
tique gouyernementale essaie de 
<< rattraper >> ces inégalités léguées 
par la colonisation. 

Bien que toutes ces activités 
socio-professionnelles des milieux 
urbains que nous venons d’évo- 
quer, s’accompagnent d’une nette 
référence aux sociétés tradition- 
nelles, elles ne sauraient néan- 
moins ètre enfermées dans des 
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i stéréotypes ethniques. Les villes ques. Les conflits de travail et les d’un scul article eut consisté en 
1 du Tiers-Monde sont. en effet. en intérêts parfois contradictoires des une énumCration seulement des- 
, pleine gestation et les monopoles, diverses catégories sociales. sont criptive, qu’une première explica- 

fussentIils ethniques. sont soumis B 
une  rude concurrence. Les réparti- 
tions socio-professionnelles et 
leurs corollaires ethniques varient 
d’ailleurs selon les mouvements 
migratoires et la quête promotion- 
nelle des immigrés. On doit. par 
exemple. prendre en considération 
l’ancienneté de l’immigration en 
ville. Le cas bamiléké peut illustrer 
ce propos : les ressortissats de 
cette ethnie acceptent, en arrivant 
en ville. des travaux faiblement 
rémunérés et sans perspective de 
promotion mais qui leur permet- 
tent d’acquérir une première expé- 
rience professionnelle non agricoíe 
et de réunir quelques capitaux, ils 
essaient ensuite de s’installer à leur 
propre compte comme artisans ou 
commercants, et après la multipli- 
catioq de plusieurs petites entre- 
prises ’ de type familial. certains 
d‘entre ~ U X  pourront faire figure 
d’hommes d’affaires. En résumé 
linéaire. le trajet aura été le sui- 
vant : manceuvre, ouvrier speciali- 
sé. artisan/commerçant. homme 
d‘affaires. 

La survivance. voir même i’exa- 
cerbation des liens ethniques. en 
milieux urbains, les possibilités de 
spéculations économiques en de- 
hors du cadre professionnel pro- 
prement dit (travail noir, gestion 
<( informeHe >) de petites entre- 
prises, spéculation immobilière, 
etc.) font  que si les catdgories 
socio-professionnelles existantes 
s’accompagnent d’une stratifica- 
tion sociale très poussée (les diffé- 
rences de  niveau de vie, qui  se 
traduisent entre autres au niveau 
de l’habitat, sont énormes’entre les 
cadres supérieurs et le personnel 
subalterne d’une même entreprise) 
il reste toutefois hasardeux de 
parler d‘ores et déja de classes 
sociales tant que les mécanismes 
de reproduction des milieux diri- 
geants n’auront pas relégué au 
second plan les solidarités ethni- 

jusqu’ii présent occultés par des 
antagonismes ethniques parfois 
très vifs, ce qui oblige les élites 
citadines 2 s’appuyer sur des clien- 
tèles tant urbaines que rurales 
issues de leurs propres milieux 
d’origine. En définitive, les cita- 
dins ne sont pas aussi << détribali- 
sés >> que certains le disent et nous 
devons donner la place qui leur 
revient dans une carte ethnique, 
du moins lorsque les recensements 
le permettent. 

Nous venons de decrire et d’ex- 
pliquer la diversité des groupes 
humains du Cameroun par certains 
facteurs relevant de  l’identité 
ethnique, mais nous sommes parti- 
culièrement conscients que ceux 
que nous venons d’utiliser ne sont 
nullement limitatifs d’autres cri- 
tères tout aussi importants, et  nous 
pensons notamment à la très 
grande (et très riche) diversité des 
structures politiques tradition- 
nelles. Sur ce point, nous ren- 
voyons le lecteur à une journée 
scientifique organisée par I’ONA- 
REST (actuelle D.G.R.S.T.) et 
l’Université de Yaoundé, en 1978, 
sur le thème des sociétés dites 
acéphales“. Nous ne devons pas 
oublier, non plus, la diversité des 
appartenances religieuses avec le 
recouvrement, par l’Islam et les 
missions chrétiennes, des fonds 
animistes. 

N o u s  s o m m e s  é g a l e m e n t  
conscient de n’avoir pas cité tous 
les groupes importants, ni fait 
référence à tous les travaux inté- 
ressants; mais notre propos n’était 
pas tant la recherche d’une présen- 
tation exhaustive qui, dans le cadre 

48. Communications et débats de cette 
journée ont été publiés dans la collection 
Travaux et Documents de l’Institut des 
Sciences Humaines (nu 23) : Natiire et 
formes de pouvoir dans les sociétés dites 
acéphales, Yaoundé, ONAREST, 1078, 
146 p. muhigr. 

tion de cette diversité des groupes 
humains dont la dimension ethni- 
que est indéniable. Au terme dc 
cette esquisse manifestement trop 
brève, nous nous proposons de 
résumer ce qui nous apparaît étre 
l’héritage ethnique dans le- Came- 
roun d’aujourd’hui. 

Nous avons pu constater d’abord 
que la référence ethnique continue 
9 ’jouer un rôle non négligeable 
dans l’explication des comporte- 
ments socio-économiques et des 
relations que les ressortissants ont 
avec leurs sociétés d’origine. Une 
problématique en termes de caté- 
gories socio-professionnelles ou de 
clases sociales, reste, pour I’ins- 
tant, trop réductrice. D’ailleurs, 
pour de nombreux groupes, il ne 
s’agit nullement d’une simple sur- 
vivance, ni de << récation tribales P, 
mais plus profondément d’une 
continuité, sinon d’une reprise de 
l’initiative historique après plu- 
sieurs décennies de  colonisation. 
Ces groupes qui ont s u ,  et pu 
maintenir un minimum de cohC- 
sion sociale, nourrissent des straté 
gies dynamiques. 

Mais cette référence ethnlque ne 
gèle nullement les contours de: 
groupes sociaux. Les stratégie! 
sont mises en ceuvre par des ac 
teurs individuels, pouvant d’autrc 
part être en conflit les uns pa 
rapport aux autres au sein d’ui 
même groupe; il en  résulte d 
nouvelles solidarités ct la forma 
tion de nouveaux clivages. La cart 
ethnique n’est donc nullement u 
document figé dans le passé, ma 
elle est sans cesse à remanier POL 
tenir compte des mouvements m 
gratoires, de l’imbrication de pli 
en plus prononcée des ressorti 
sants de diverses origines, di 
solidarités ethniques qui s’élargi 
sent, par exemple h l’ensemb 
d’un département, o u  au contrai 
se rétrécissent selon des enjei 
conflictuels. etc.. . 
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d e  milieu et les hommes 
'4 

A. 
i 

Vieillard du Sud 
Old man from the south 

Délégatioi I ( I I  i To i iris, 11 CJ 

Notre étude nous conduit donc ;i 
mettre l'accent sur les relations 
interethniques et non plus sur les 
particularismes locaux. pièges par 
e .y c e I l  e n ce des  mo nog r ;i p h i es 
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ethniques qui consistent à traiter 
de  chaque population en elle- 
même et pour elle-même. 

Les groupes ne sont pas en effet 
juxtaposés les uns auprès des 
autres dans le même espace. Ils se 
hiérarchisent au sein de régions 
socio-économiques et nous avons 
e u  l'occasion d'evoquer i1 plusikurs 
reprises le renforcement dcs indgii- 

i 
lités sinon des processus de proldta 

Pygmées par rapport aux village 
risation de groupes entiers : 

N bantu D; les Mbororo qui de plu 

1 
en plus nombreux acceptent de 
tâches de bouviers; les populaitons 
les moins scolarisées des provinces 
du Nord et du Nord-Est qui offrenti 
leur force de travail dans les 
complexes agro-industriels du Ca' 
meroun méridional, etc ... Le goo- 
vernement camerounais en est 
d '  a i 1 I e u rs  p a r t  i cu  1 iè  r e  m e n t '  
conscient et essaie de réduire les 
inégalités en commençant par 
celles qui existent entre les grandes 
régions du pays, volonté de rééqui- 
librage qui s'applique d'abord à la 
formation des élites, au recrute- 
ment du personnel des appareils 
étatiques, à la compostition des 
instances politiques et à la localisa- 
tion des opérations de développe- 
ment. L'appartenance ethnique 
mettrait assurément en cause l'uni- 
té des Etats si elle était exclusive 
d'autres appartenances plus vastes. 
En fait, la solidarité ethnique est 
parfaitement susceptible de s'inclure 
dans d'autres solidarités, comme 
dans un jeu de poupées gigognes. 
elle-même incluant d'ailleurs des 
unités lignagères claniques et des 
com m un a ut és rés id e n ti e I 1 es et p o- 
litiques. Les circonscriptions admi- 
nistratives, les grandes villes. les 
régions socio-économiques, sont 
autant de relais pour les acteurs 
sociaux oil ils peuvent investir des 
activités productrices, << faire car- 

sotidaritds. A terme, c'est le ren- 
forcement de l'unité nationale 
coïncidant avec les limites de I'E- 
tat, la naissance d'un citoyen (d'a- 
bord) camerounais - l ' ~ <  homo ca- 
merounensis )) selon l'expression 
du géographe J.F. Loung - qu'une 
partie de plus en plus importante 
de l'dit6 appelle de ses v e u x  et qui 
corrcspondrait h un net dépasse- 
ment d'une sociCté pluri-ethnique 
au bdnéfice d'une classe diri. 
gcantc. et ;i la conskcration CIL 
poids cic I'Etat dans la socidtc 
civilc. 
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r ihe  D, et élaborer de 1 nouvelles 
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