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546 Savoir moderne 

I NTRODUCT I ON 
La sociologie  s 'es t  toujours heurtée B deux grands problèmes. Le premier 

e s t  ce lu i  de l a  recherche des niveaux p r iv i l ég ié s  d'appréhension des sociét6s ,  

l e  second c e l u i  de l ' i d e n t i f i c a t i o n ,  toujours  remise en question, des moteurs, 

de "l 'énerg6tique", des r e s so r t s  de l a  dynamique globale de ces soc ié t é s .  La SO- 

l u t ion  de ces  problèmes correspond B une double ambition: l a  s a i s i e  en profon- 

deur des 61éments sociaux multidimensionnels, e t  l eu r  l i a i son  dans un procès 

d'ensemble. De ces deux grandes tendances, l ' h i s t o i r e  de l a  pensée sociologique 

nous donne les poin ts  culminants: d'une pa r t ,  Marcel Mauss e t  s a  t h é o r i e  des phé- 

nomènes sociaux totaux et, d 'au t re  p a r t ,  Karl Marx e t  s a  t héo r i e  de 12 l u t t e  des 

cl a s  ses .  

L'analyse des systèmes d'éducation peut se révé ler  très féconds potlr pro- 

gresser  dans ces  deux d i rec t ions .  En e f f e t ,  ces systEines, par  leur t r i p l e  fonc- 

t i o n  de s o c i a l i s a ~ i o n ,  d 'encul turat ion er de d i f f é renc ia t ion  soc ia l e ,  pâr t ic ipent  
dans tou te  soc id té  2 l ' enzre t ien  e t  2 l a  re;:c+~Sio? ?es structures s o c k l e s  et 

de l a  cu l ture .  Par a i l l e u r s ,  de 12 même m72Ere que torites l e s  reizttions socia- 

les SOEZ a c c o . q a ~ & e s  d 'me  r e l a t i o n  de 

type Economique', il y a auss i  des r e l a t rons  de t p e  éducat i f  q u i  sont associées 

2 ces phénomènes sociaux, car  la soc ié t é  se fonde s u r  ces d i f f é r e n t s  nodes de re- 

l a t ions .  

l 'éducat ion.  

trument approprié pour analyser les l i e n s  en t re  les i n s t i t u t i o n s ,  approcher l e s  

s t ruc tu res ,  i d e n t i f i e r  l e m s  h ié rarch ies  in te rnes ,  é luc ider  l e s  grandes tendances 

de l e u r  dynamique. 

- -  - so l iSqze ,  de t>Te ~ e i z g ~ e m ,  6s 

Enfin, on peut d i r e  que tou te s  les i n s t i t u t i o n s  sont des s-+?orts de 

A t r ave r s  l e s  systèmes éduca t i f s ,  on peut disposer  a i n s i  d'un ins-  

G .  Balandier a dé f in i  l e  pouvoir 'komme ré su l t an t ,  pour t o u t e  socidté ,  de l a  

nécess i té  de l u t t e r  contre l ' en t rop ie  qui l a  menace de désordre3"; de même, on 

peut dé f in i r  l 'éducat ion comme r é s u l t a n t ,  pour tou te  soc ié té ,  de l a  nécessi té  de 

- 

2. C 'es t  en raisonnant a i n s i  que C. Meillassoux a cons t ru i t  son Anthropozo- 

3 .  Georges BALANDIER, AnthropoZogie pozit?:que, Par i s ,  Presses  univers i ta i res  

gig e'conomiqle des Goum de Côte-d'Ivoire, P a r i s ,  Mouton, 1974, 382p. 

d e  France, 1967, p .  4 3 .  
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l u t t e r  contre Ilanomie qu i  Les phénomènes éducatifs 

sont a i n s i  l i é s  aux phénomènes de pouvoir, de cont ra le  soc ia l .  Que do i t  t rans-  

met t re  un groupe soc ia l  à sa jeune génération, sinon s e s  fondements pol i t iques ,  

son équ i l ib re  soc ia l ,  son système de valeurs j u s t i f i a n t  l a  na ture  de ce  dern ier?  

Dans l e s  soc ié tés  qu i  r e l èven t  de l 'anthropologie, l e  système éducatif  e s t  éga- 

lement associé au système re l ig i eux  (lui-même étroitement dépendant du syst'eme 

po l i t i que ) .  

l 'éducation transmet un cadre idéologique oÙ l a  soc ié t é  prend conscience d ' e l l e -  

même dans son uni té ,  son ordre  e t  s a  force.  AU niveau des phénomSnes économiques, 

I 'éducation joue un r ô l e  e s s e n t i e l  dans l a  mesure OÙ e l l e  forme les individus h 
l e u r s  fu tu re s  fonctions Ce Producteurs e t  oÙ e l l e  l eu r  ménage une p lace  à l ' i n t é -  

r i e u r  du système de d iv i s ion  du t r a v a i l .  

voient mEze leur & i - ~ c ~ t t r o n  assurée par  l e u r  incorporation précoce dans l e  prcces- 

sus  global de pro iuc t ion  2 p a r t i r  de tâches spécifiques (gardiennage des animaux, 

etc.) .  Enfin, 2 t r a v e r s  t o u t e s  ces r e l a t ions ,  l e  système d'éducation, ou t r e  q u ' i l  

s i t u e  chaque ind iv idu  dans l 'ensemble de l a  soc ié té  en l u i  conférant un ce r t a in  

s t a t u t ,  l u í  transmet un c e r t a i n  nombre de symboles de communication (dont l a  lan- 

Eue) q u i  l e  Îont  p a r t i c i p e r  1 une cer ta ine  cu l ture  (au sens ethnologique du t e r -  

me). Ce sont  tou tes  ces ac t ions  de l 'éducation que Durkheim a rassemblées dans 

une formule synthétique: 'Développer chez l ' enfant  un ce r t a in  nombre d ' é t a t s  phy- 

siques,  i n t e l l e c t u e l s  et  moraux que réclament de l u i  e t  l a  soc ié té  po l i t i que  dans 

son ensemble e t  l e  milieu auquel il est particulièrement destiné'.." 

l e s  soc ié t é s ,  modernes ou t r ad i t i onne l l e s ,  l a  fonction générique de l ' éduca t ion  

e s t  de f a i r e  des nouveau-nés des producteurs, des s u j e t s  juridiques et  des cons- 

ciences', e t  à travers les  faits  éduca t i f s  on peut donc appréhender tou te s  l e s  

instances du système soc ia l .  L'analyse des systèmes d'enseignement permet a i n s i  

de pénét re r  l e s  soc ié t é s  en profondeur dans tou tes  l e s  dimensions qui  l e s  cons- 

t i t u e n t ,  e t  d'apprchender l e u r  mouvement perpétuel mais non uniforme de renou- 

\'Pllement de l e u r  i d e n t i t é .  

l a  menace de d ispar i t ion .  

En e f f e t ,  1 t r a v e r s  les formes multiples de cu l t e s  des ancêtres 

Dans cer ta ines  soc ié tés ,  l e s  enfants 

Dans tou te s  

4 .  b i l e  DURKKEIM, EducatCon et sociologie 

5. Voir 'a c e  s u j e t  l e  concept "d'homme'' chez Marx. "Sur les concepts fonda- 

Par i s ,  Presses un ive r s i t a i r e s  
d e  France, 1966, p-  41. 

5 ' ' n c a u ~  du matérialisme historique",  dans L. ALTHUSSER, Lire Ze CapitaZ, Par i s ,  
-2'..,,. 

P - r O ,  1908, tome II. 
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Vue de c e t t e  manière, l 'éducat ion est donc essentiellement un moyen d'ana- 

lyse,  une s o r t e  de révé la teur ,  e t  l e s  fa i t s  pédagogiques ne s o n t  pas btudiés 

pour eux-mêmes mais dans l e  but  d ' i d e n t i f i e r  l e  pouvoir soc ia l  qui l e s  fonde, 

l ' i d é o l o g i e  q u ' i l s  véhiculent ,  l e s  savoirs  q u ' i l s  d i f fusent  e t  l e s  conséquences 

q u ' i l s  entraînent  au plan de l a  société .  C 'es t  a i n s i  qu 'es t  née l a  sociologie 

de l 'éducat ion.  Dans l a  première p a r t i e  de c e t  exposé, nous a l lons  voi r  comment 

s 'est fond6e c e t t e  nouvelle branche de l a  science soc ia le  e t  les enseignements 

q u ' e l l e  a permis de t i re r  s u r  l e s  systèmes d'éducation contemporains des pays 

développés et  s u r  l e s  s o c i é t é s  i n d u s t r i e l l e s  elles-mêmes. Dans une seconde par- 

t i e ,  nous envisagerons l e s  connaissances nouvelles que l e s  Etudes de sociologie 

de l'enseignement ont  permis de f a i r e  s u r  l e s  soc ié tés  d'Afrique noi re ,  pour 

terminer avec l e  cas p a r t i c u l i e r  du Caieroun septen t r iona l .  

LA SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION 
DANS LES PAYS INDUSTRIELS 

Cette d i s c i p l i n e  de l a  sociologie  est a u s s i  v i e i l l e  que l a  sociologie  elle- 

même, mais e l l e  ne  s'est réellement développée que dans les tou tes  dernières  an- 

nées. Marx d é c r i v a i t  déjà  l 'éducation en vigueur à son époque comme un système 

v isan t  2 e n t r e t e n i r  une cer ta ine  divis ion s o c i a l e  du t r a v a i l ,  par-delà l a  divi-  

s ion technique, e t  p rof i tan t  à l a  c lasse  dominante. En témoignent ces deux c i -  

t a t i o n s :  "Et vo t re  éducation à vous, n ' e s t - e l l e  pas,  e l l e  aussi ,  déterminée par  

l a  s o c i é t é ?  

vous prat iquez l 'éducation, l a  conséquence de l ' i n t e r v e n t i o n  d i r e c t e  ou indirec-  

t e  d e  l a  s o c i é t é  au moyen de l ' éco le ,  e tc .6"  

N'est-elle pas l 'oeuvre des conditions soc ia les  dans lesquel les  

"Un c e r t a i n  rabougrissement du corps e t  de l ' e s p r i t  e s t  inséparable de l a  

d iv is ion  du t r a v a i l  dans l a  I1 f a u t  cependant noter  que Marx ne ren- 

d a i t  compte 5 ce propos que d ' i n t u i t i o n s  sociologiques q u ' i l  n ' a  jamais r é e l l e -  

ment exploi tées .  Ce n ' e s t  que bien plus  t a r d ,  avec Durkheim, que l e  caractère  

social  de l 'éducat ion a é t 6  véritablement E t a b l i ,  e t  tou tes  l e s  recherches ac- 

t u e l l e s  ont pour base de référence les analyses durkheimiennes. 

L appor 
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6 .  Le mansfestp eonununiste, p .  178, dans K a r l  MARX, Oeuvres, tome I, Biblio- 

7 .  Le CapitaZ, l i v r e  I, p.  906. 

thèque d e  l a  Pléiade.  

8. Edz 

9. lbí 
10. Ib.i 
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L'apport de Durkheim peut ê t r e  ramené t r o i s  éléments principaux: 

- La mise en évidente du carac tè re  de nécessi té  soc ia le  de l ' éduca t ion ,  qui com- 

po r t e  un double aspect .  Tout d'abord, aucune soc ié té  ne peut y échapper s i  e l l e  

veut continuer à ê t r e :  "L'éducation est avant tou t  l e  moyen par lequel l a  socié- 

t é  renouvelle perpétuellement les condi t ions de sa  propre existence' ." Ensuite, 

e t  pa r  conséquent, c e t t e  nécess i té  s'impose aux individus qui font  p a r t i e  de l a  

soc ié t é ,  et  c ' e s t  l à  que s 'exerce en premier l i e u  l a  coerci t ion soc ia le :  "Chaque 

soc ié t é ,  1 un moment déterminé de son développement, a un système d'éducation qui  

s'impose aux individus d'une manière généralement i r r é s i s t i b l e g  ." E t  l ' on  s a i t  
que chez Durkheim un des c r i t è r e s  de l ' ex is tence  du f a i t  soc ia l  e s t  l ' a c t i o n  de 

coe rc i t i on  q u ' i l  exerce. 

- La mise en 'evidence du carac tè re  fonctionnel de l 'éducat ion;  s a  fonction fon- 
damentale Et d'int8,cation s o c i a l e ,  fonct ion q u ' e l l e  assume en entretenant  dans 

l a  soc ié t é  uïï c e e a i n  deSE nécessa i re  d'homogénéité e t  de d ive r s i t é  : "L'éduca- 

t i o n  perpétue st senforcf cette homogénéité en f ixant  d'avance dans l'âme de 

l ' e n f a n t  l e s  s W i t u d e s  e s s e n t i e l l e s  que réclame l a  v i e  collective1'.." C'est l e  

r ô l e  de soc ia l i s a t ion .  Toutefois, cette homogénéité ne peut a l l e r  sans un cer- 

t a i n  degr5 de d ive r s i t é ,  car ,  sans e l l e ,  tou te  coopération dans l a  v i e  soc ia l e  

s e r a i t  impossible: "L'éducation assure  l a  pers is tance de c e t t e  d ive r s i t é  néces- 

s a i r e  en se d ive r s i f i an t  elle-même e t  en s e  spdcial isant lO. ' l  C'est l e  r ô l e  de 

d i f fé renc ia t ion  soc ia le .  Ainsi ,  t ou te  société  do i t ,  pour ex i s t e r ,  former un en- 

semble coopérat i f  bien in tégré .  C ' e s t  à l 'éducat ion qu 'es t  dévolue c e t t e  tâche. 

- L a  mise en évidence du carac tè re  dépendant de l 'éducat ion.  L'éducation é tan t  

une émanation de l a  soc ié té ,  e l l e  dépend étroitement de l a  nature  de ce l l e - c i :  

"On ne peut f a i r e  qu'une soc ié té  a i t ,  2 un moment donné, un au t r e  système d'ddu- 

ca t ion  que c e l u i  qui  est impliqué dans s a  s t ruc ture l '  ." L'éducation é t an t  une 

i n s t i t u t i o n  soc ia le ,  c ' es t -à -d i re  ''un ensemble de pratiques, de manières de f a i -  

r e ,  de coutumes qui  cons t i tuent  des f a i t s  parfaitement dé f in i s  e t  qui ont l a  mê- 

me r é a l i t é  que l e s  au t res  f a i t s  sociaux1'", e l l e  dépend de l a  nature  des au t res  

l 

8 .  Educatio?z e t  sociologie, p .  91. 
9. aia., p .  3 5 .  

. 10. Ib id . ,  pp. 40 et 62. 
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i n s t i t u t ions :  "Lorsqu'on étudie  historiquement l a  manière dont se sont formés 

e t  développés l e s  systèmes d'éducation, on s ' aperçoi t  q u ' i l s  dépendent de l a  r e -  

l ig ion ,  de l 'organisat ion pol i t ique ,  du degré de développement des sciences,  de 

l ' é t a t  de l ' i ndus t r i e ,  etc." . I 1  En résumé, tou t  système d'éducation e s t  dépen- 

dant de l ' h i s t o i r e  e t  de la s t ruc ture  de l a  sociGt6 3 l aque l le  il r e s s o r t i t .  On 
peut vo i r  auss i ,  ?i t r ave r s  t ou t  ce la ,  que l a  conception que Durkheim se f a i s a i t  

de l 'éducat ion dépendait étroitement de l a  conception q u ' i l  se f a i s a i t  dt l a  so- 

c i é t é .  

A l a  s u i t e  de Durkheim, Marcel Mauss ne s ' e s t  pas préoccupé spécialement de 

l 'éducat ion,  mais ses  réf lexions de sociologie ggnérale e t  s e s  suggestions pour 

o r i en te r  la  recherche vers  des voies jusque-là inexplorées ont  f a i t  f a i r e  de 

grands progrès ?i l a  science sociale .  

beaucoup i n s i s t é  sur l a  subordination du psychologique, e t  sur l e  f a i t  que l 'édu-  

cat ion des enfants porte  la  marque des s t ruc tures  soc ia les  jusque dans l e  d é t a i l  

des conduites e t  des coutumes. I1 a par a i l l e u r s  m i s  en lumière l a  na ture  de tou- 

t e  cu l ture  comme un ensemble de systèmes symboliques parmi lesquels  l ' éduca t ion  

e s t  l e  sysrème des médiations en t re  l e s  ggnérations, in t roduisant  aux au t r e s  sy3- 

tsmes que sont l e  langage, l e s  rapports économiques, l a  r e l ig ion ,  l e s  rapports  

de psen t "e ,  e t c .  Ces d i f fé ren ts  systèmes entret iennent  des rzoports e m r e  eux 

qui  dépendent de leurs  conditions propres de fonct ionnemnt,  cbzc~xL ayêzt sen 

rythme p a r t i c u l i e r  d 'évolut ion,  d'où l ' ex is tence  de d i f fgren tes  s o r t e s  2e d&a- 

lages. 

Dans l e  domaine qui  nous in t é re s se ,  il a 

Malgré la fo r t e  impulsion de ces ancêtres  i l l u s t r e s ,  l a  sociologie  de l ' é -  

ducation n ' a  réellement p r i s  son essor que dans l e s  d ix  dernières  années", es- 

s o r  qu i  a co'incid6 avec l a  c r i s e  mondiale de l 'éducat ion.  

Traité de sociologie, publié  en 1958 sous la  d i rec t ion  de G .  Gurvitch, s i  l ' o n  

trouve des études tel les que l a  sociologie de l ' "ar t"  , de l a  "musique", de l a  

" l i t t é r a tu re" ,  du "droit", de l a  "connaissance", on ne trouve pas de chapi t re  

En e f f e t ,  dans l e  

3.1. Education e t  sociologie, p. 36. 

1 2 .  Mention spéc ia le  do i t  cependant ê t re  f a i t e  de E. MBLOT e t  son ouvraSe* 
Lu barri& e t  le niveau, paru  à l a  l i b r a i r i e  F d l i x  Ncan  en 1925. 
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sur l a  sociologie  de l 'éducat ion.  

tement p a r a î t r e  de très nombreux travaux émanant principalement des pays indus- 

t r ie ls .  D'une manière succincte, on peut f a i r e  r e s s o r t i r  t r o i s  t r a i t s  dominants 

de l'ensemble de ces  études13. 

Les années soixante au con t r a i r e  ont vu subi-  

Les analyses les p lus  avarxées mettent en relief l e  carac tè re  d'imposition, 

de cont ra in te ,  de coerc i t ion  e t  même de violence de l ' a c t ion  des systèmes d'en- 

seignement. Cette violence de l'enseignement e s t  associée à l a  violence du main-, 

t i e n  de l ' o r d r e  po l i t i que  e t  1 l a  domination exercée par ce dernier .  

quelques exemples : 

En vo ic i  

- I1L'éducation est un fa i t  soc ia l .  Cela s i g n i f i e  que l e s  f i n s  assignées 2 l ' en -  

seignement se ront  toujours  déterminées à l ' e x t é r i e u r  de l ' i nd iv idu  par  l a  soc ié -  

t é ;  e t  que l e s  moyens m i s  en o e w r e  pour r é a l i s e r  l a  soc ia l i s a t ion  ne seront  j a -  

mais hétérogènes par  rapport  à ceux que l a  soc ié té  u t i l i s e  p lus  t a r d  pour mainte- 

n i r  l e s  adul tes  dans l e  d r o i t  f i l  de ses  normes - à savoir  l e  système des eon- 
traintes morazes, junidq%zs et =oZie~Z~res,~ ' .  1' ( c ' e s t  nous qui  soulignons.) 

- ''On comprend que l e  t e m e  de - - . b l e r !e  symbolique [. . .) se s o i t  imposé pour 

s i g n i f i e r  1 'un i té  t h E o r i í p  de t zu te s  l e s  act ions carzcrErisées pa r  l e  double 

a r b i t r a i r e  de l ' i n p o s i t i o n  syabaiique, en même temps que l 'appartenance de c e t t e  

théorie  générale des a c i o n s  de violenze symbolique (qu 'e l les  so ien t  exercées 

par l e  guérisseur ,  l e  so rc i e r ,  l e  p rê t r e ,  l e  prophète, l e  propagandiste, l e  pro- 

fesseur ,  l e  psychiatre  ou l e  psychanalyste) à une théor ie  générale de l a  violence 

13. C e  sont des  études qui  por ten t  essent ie l lement  sur l es  systèmes d'ensei- 
gnement, c 'es t -à-dire  s u r  l a  forme l a  plus  élaborée e t  formalisée de l ' éduca t ion  
dans les soc ié t é s  modernes. I1 est d i f f i c i l e  de d issoc ier  l e s  inf luences par t icu-  
lières de l 'éducat ion f ami l i a l e  e t  de l ' é c o l e ,  dans l a  mesure où ,  au niveau de  l a  
société  globale, il n 'y  a pas de h i a tus  en t r e  l a  fami l le  e t  l ' é co le  en t a n t  q u ' i l s  
r e s so r t i s sen t  à un syst'eme homogène de  cont ra in te  de soc ia l i sa t ion .  C'est  pour- 
quoi nous u t i l i s o n s  l e  terme général de sociologie  d e  l 'éducat ion pour pa r l e r  des 
sociétés  modernes. I1 n'en va pas de même en Afrique noi re ,  oìî ce h i a tus  e s t  pa- 
ten t .  C ' e s t  pourquoi nous u t i l i s e r o n s  à ce propos l e  terme plus spécif ique de so- 
c iologie  d e  l'enseignement. 

. 

14.  René LOUREAU, "La soc id té  i n s t i t u t r i c e " ,  Les temps modemes, no 273, 
mars 1969,  p. 1649. 
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légi t ime,  appartenance dont témoignent directement l a  s u b s t i t u a b i l i t é  des d i f f é -  

r en te s  formes de violence soc ia le  e t  indirectement l'homologie en t r e  l e  monopole 

sco la i r e  de l a  violence symbolique légi t ime e t  l e  monopole é t a t ique  de l ' exe rc i -  

ce légi t ime de l a  violence p h y s i q ~ e ' ~ . ' '  

- "Si mon hypothèse e s t  exacte, il fau t  admettre que l a  fonct ion pr imaire  de l a  

communication é c r i t e  e s t  de f a c i l i t e r  1 'asservissement' . ' I  

E t  pour é tayer  l eu r  asser t ion ,  nos auteurs  u t i l i s e n t  c e t t e  c i t a t i o n  de Lévi- 

Strauss  : 

"Si l'étriture n 'a  pas s u f f i  1 consolider les connaissances, e l l e  é t a i t  peut- 
&tre indispensable pour affermir les dominations. Regardons plus  près  de 
nous: l ' a c t i o n  systématique des Eta t s  européens en faveur de l ' i n s t r u c t i o n  
ob l iga to i r e ,  qui  se développa au cours du XISe s i è c l e ,  va de p a i r  avec l 'ex- 
tension du serv ice  m i l i t a i r e  e t  l a  pro lé ta r i sac ion ,  la  l u t t e  contre  l ' a n a l -  
phabétisme se confond a i n s i  avec l e  renforcezent du cont rô le  des c i toyens 
par l e  Pouvoir. Car il fau t  que tous sachent l i re  pour que ce dern ier  puis-  
s e  d i r e :  nul n ' e s t  censé ignorer l a  l o i . "  (&fazes 2 ~ 0 ~ - 5 p e s ,  Par is ,  Plon, 
1962. p .  2 6 6 . )  

Cette  liiolence apparemment uniforme e t  ~ z ~ z x x  tie la soc i6 t6  globale" 

s ' exerce  en f a i t  au p r o f i t  de cer ta ins  groupes p r iv i l ég ié s  & l a  soc ié té .  C'est 

l e  d e u x i h e  trait. Cette  cont ra in te  soc ia l e  qu i  s's-qrine B travzrs les systèmes 

d'éducation a pour f i n a l i t é  objective l ' e n t r e t i e n  des inéga l i t é s  soc ia l e s  e t  l e  

maintien d'une ce r t a ine  é l i t e  qui  monopolise les pos tes  l e s  p lus  pres t i , -  Uxeux 

su r  les plans po l i t i que ,  économique e t  cu l tu re l .  Cet te  violence e s t  e n  r é a l i t é  

modulée selon l a  c l a s se  d'appartenance des enfants su r  lesquels  e l l e  ag i t :  p lus  

l ' on  s ' é lo igne  de l ' é l i t e ,  plus  l a  coerc i t ion  e s t  f o r t e ,  ca r  il e x i s t e  au s e i n  

de chaque soc ié t é  une cu l tu re  dominante transmise par  l ' é co le ,  e t  les enfants  de 

c lasses  dSfavorisées, en passant par c e l l e - c i ,  doivent subir  à l a  f o i s  encul tura-  

t i on  e t  accul tura t ion .  La plupart  des auteurs  soulignent que l ' é c o l e  e s t  l e  pro- 

du i t  d'une cer ta ine  s t ruc tu re  sociale  e t  en même temps l ' ins t rument  de l a  préser -  

vat ion de ce l l e - c i .  Ce qui  frappe l e  p lus ,  c ' e s t  en quelque s o r t e  l e  carac tè re  
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15. P. 3OURDIEU e t  J . - C .  PASSERON, La reprodzetion. EZgments pour m e  thgo- 
rie du systehe d'e?iseignemazLI, Par is ,  Ed. de Minuit, 1970,  p .  11. 

Xonde", Les temp3 modemas: no 264, mai-juin 1968. p. 1962.  
1 6 .  F. OURY e t  A. VASQUEZ, "Problèmes de l 'éducat ion dans l e s  pays du Tiers- 

1 7 .  C'est a i n s i  du moins que l ' envisagea i t  Durkheim. 
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d ' i n é l u c t a b i l i t é  de ce processus, quels que so ien t  l e  type de 

coeff ic ient  d 'égal i tar isme dont on peut a f f ec t e r  l ' i déo log ie  des hommes au pou- 

vo i r  dans ces  soc ié tés .  Toutes ces  analyses des systèmes d'échcation des pays 

des zones tempérées nous renseignent autant  sus  l a  nature  p a r t i c u l i è r e  des socié-  

t é s  concernées que SUT Ia nature  profonde de  tou te  soc ié té  humaine, marquée au 

sceau de l ' i n é g a l i t é  fondamentale. Les systèmes d'éducation des pays développés 

présentent  deux carac té r i s t iques  communes: i ls  sont l a  voie ob l iga to i r e  d 'accès  

aux s t a t u t s  les plus élevés,  par t icul ièrement  par l e  passage 2 l ' u n i v e r s i t é ,  e t  

i ls s ' a f f i chen t  tous off ic ie l lement  comme des systèmes "ouverts", c '  es t -à -d i re  

que l e  cursus un ive r s i t a i r e  est théoriquement accessible  2 t ous .  Os, que ce  s o i t  

dans l e s  pays anglo-saxons, en France ou dans l e s  pays s o c i a l i s t e s ,  un mécanisme 

de sé lec t ion  soc ia l e  in te rv ien t  2 l ' e n t r é e  de l'enseignement secondaire ou de 

l'enseignement supérieur, qui a pour e f f e t  de dresser  des ba r r i è re s  très d i f f i c i -  

lement f ranchissables  par  les enfants  appartenant 5 cer ta ins  groupes sociaux. 

e t  l e  

Dans les pays anglo-saxons, c ' e s t  sur tout  l e  r ô l e  du s t a t u t  socio-économique 

qui a é t é  m i s  en évidence: 'The higher t h e  occupation o f  t h e  breadwinner i n  t h e  

s tudent 's  family, t h e  g ~ t a t e r  h i s  le-,-el of a c h i e ~ e o e n t ' ~  .I1 C e  s t a t u t  socio-écono- 

mique e s t  lui-même dépendant d'un ce r t a in  nombre de var iab les  confluentes: avan- 

tage des Blancs s u r  l e s  Yoirs. des urbains sur  l e s  ruraux, e t c .  C'est l e  l i bé ra -  

lisme m ê m e  du système d'éducation a i s r i c a i n  qui est l e  fac teur  pr inc ipa l  de sé- 

l ec t ion  s o c i a l e  e t  de conservation des inéga l i t é s .  

cains accèdent 2 l ' un ive r s i t é ,  ce l a  ne veut pas d i r e  que ce  mouvement de mobil i té  

soc ia le  ascendante s o i t  su f f i s an t  pour changer Ia s t ruc tu re  de r épa r t i t i on  des 

s t a t u t s  supérieurs  e t  a i t  pour conséquence un par tage équi table  de ces  dern iers  

en t re  l e s  enfants  i s sus  des d i f fé ren tes  catégories  soc ia les .  I1 y a des niveaux 

t r è s  d i f f é ren t s  dans l'enseignement supérieur américain, e t  les univers i tés  l e s  

plus va lor i sées  sont  auss i  l e s  p lus  chères, et  par conséquent réservées à l ' é l i t e  

socio-économique. 

S i  beaucoup de jeunes Améri- 

i: 

1 

18. Dans l a  sphère des soc'iétés d i t e s  i ndus t r i e l l e s .  

19 .  P e t e r  H. ROSSI, "Social Factors i n  Academic Achievement: A Brief Review", 
dans Edueation, Economy and Sock@.  é d i t é  par  A.H. HALSEY, Jean FLOUD e t  
c. Arnold ANDERSON, N e w  York, The Free Press ,  1965, pp. 269-272. 
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En France, les études récentes  de sociologie  de l 'éducat ion ont montré "une 

s é r i e  de contradict ions pénibles en t re  l e s  exigences morales de l ' i déo log ie  démo- 

c ra t ique  o f f i c i e l l e  e t  l e  fonctionnement e f f e c t i f  du système d'éducation"''. 

f a i t ,  l a  démocratisation de l'enseignement est régul iè re ,  mais extrêmement l e n t e ,  

e t  les s t ruc tures  soc ia les  n 'en  sont pas du tou t  bouleversées, m a i s  au con t r a i r e ,  

reprodui tes .  

e t  J.C. Passeron'': l ' éco le  produit un type de s t ruc ture  soc ia l e  ident ique au t y -  

pe de s t ruc tu re  soc ia l e  dont e l l e  e s t  l e  produit parce qu ' e l l e  exige des é lèves  

de se conformer P cer ta ins  modèles, de s a c r i f i e r  B cer ta ins  r i tes ,  d ' u t i l i s e r  un 

ce r t a in  langage pour lesquels  l e s  enfants des c lasses  supérieures  sont prédispo- 

sés par  l eu r  hér i tage  socio-cul turel  e t  non en fonction de "dons" p a r t i c u l i e r s .  

Cet te  exis tence d'une cu l tu re  dominante B l ' bco le  entraîne l ' é l imina t ion  des en- 

f an t s  i s sus  des miliec.. sociaux qui  ne r e s so r t i s sen t  pas à c e t t e  cu l ture  e t  donc 

l eu r  non-accès Fï l ' u n i v e r s i t é  e t  aux s t a t u t s  supérieurs qui  en découlent. La sub- 

t i l i t é  avec l aque l l e  s ' e f f ec tue  c e t t e  élimination permet de garder les apparences 

de l ' b g a l i t é  de tous  face  2 l'écale; en e f f e t ,  ce t t e  é l iminat ion n ' i n t e rv i en t  pâs 

D e  

Ce mécanisme de reproduction soc ia le  a é t é  démonté par P. Bourdieu 

-.. B lâ s u i t e  d ' 6 c k c s  2 d i f f é r e n t ï  exmens" qu'à 12 s u i t e  & 'abadons  i-olon- 

t a i r e s :  l ' idéologie  de l a  cu l ture  dominante e t  du don s'impose avec une t e l l e  

force  que l e s  f a i i i l l z s  des milieux ruraux e t  ouvriers n 'o r fen ten t  pas vo lon t i e r s  

leurs  enfants vers  xes cycles longs en pensant q u ' i l s  ne s o m  pas Fa i t s  pour euxz3. 

Les études f r an fa i se s  de sociologie  de l 'éducat ion montrent a i n s i  de que l l e  maniè- 

re  l a  soc ié t é  globale en t r e t i en t  l ' i d e n t i t é  de s a  s t ruc tu re  en induisant  en dé f i -  

n i t i v e  2 t r ave r s  son système d'éducation des motivations e t  des comportements spé- 

c i f iques ,  o r ien tan t  vers  une dest inée de c lasse ,  p lu tô t  que des capaci tés  OU des 

apt i tudes.  

20. A.  PFARSE, "Les sociologues et  l'éducation'', Revue internationale de 

21. Dans La reproduction. 
22.  Examens face  auxquels tous l e s  candidats sont apparemment 1 é g a l i t é ,  ce 

s c z k " s  sociales, vol .  XIX ,  no 3 ,  1967, p.  342. 

qui  tend à perpétuer l e  mythe de l'examen "juste". 

2 3 .  Cf. l e  sondage Sofres c i t é  dans l 'Express ,  j anvier  1971, no 1020: "58% 
des Français pensent qua l a  p o s s i b i l i t é  d e  f a i r e  des études dépend p l u s  de l ' i n -  
te l l igence  que du mil ieu soc ia l .  Dans l ' o rd re  des fac teurs  de r é u s s i t e ,  l a  con- 
science professionnel le  e s t  placée en t ê t e  ( 4 4 % ) ,  p u i s  l ' i n t e l l i g e n c e  ( 2 6 X ) ,  
l ' i n s t r u c t i o n  (16%) e t  enf in  l e  mil ieu soc ia l  (13X)!" 

, 
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Des informations analogues portant su r  l e s  systèmes d'éducation de l 'Europe 

de l ' E s t  nous sont fourn ies  par une étude récente". 

complètement bouleversé leurs  fondements économiques, ju r id ico-pol i t iques  et 

idk logiques  dans l e  but  de supprimer l a  s t ruc ture  des c lasses  soc ia les ,  au pro- 

f i t  d'une s t r a t i f i c a t i o n  beaucoup plus souple e t  favorisant  largement les proces- 

sus de mobil i té  soc ia l e ,  on voi t  se  mettre en place un mécanisme de sé l ec t ion  

prof i tan t  B un groupe p r iv i l ég ié ,  1'inteZZigentsia. Le mécanisme de c e t t e  sé lec-  

t i on  a é t é  analysé par  l ' au teur .  11 nous montre pour commencer l a  cons t i t u t ion  

àu monopole de l ' u n i v e r s i t é  dans l e  modelage de l a  nouvelle soc ié té  s o c i a l i s t e :  

d'une p a r t ,  l e  système à o i t  inévitablement sélect ionner  l e s  mei l leurs  pour l e u r  

confier les tâches l e s  p lus  qua l i f iées  a f i n  d 'assurer  un développement optimum 

e t ,  à ' au t re  pa r t ,  l e  t a l e n t  do i t  passer par  l a  peau d'âne, e t  non plus s'appuyer 

sur l a  naissance ou l e  cap i t a l ,  pour s e  f a i r e  va lo i r .  

s t r a t i f i c a t i o n  soc ia l e  qui  e s t  fonction de la  divis ion technique du t r a v a i l :  ma- 

nuels [ouvriers, paysans) e t  non-mnuels (intztZigentaia).  Malgré tous les ef- 
f o r s  des d i r igeants  po l i t i ques  pour ouvrir  l ' accès  B l a  s t r a t e  12 plus élevée 

¿'-ne r a r e r e  egs le  pour t ocs  IPS miiieux, e t  donc en favor i san t  e~ ? ~ z z i c z I i i ~  

1 'c . i rBe 2 l ' u n i v e r s i t é  des enfants des t r ava i l l eu r s  manuels, un processus s ' exer -  

ÇZEZ au p r o f i t  des enfants  ZP l l inteZligentaia (largement surreprésentés  5 l ' u n i -  

vers i t6)  s ' e s t  i n s t au ré  dans les pays soc ia l i s t e s .  Là comme dans l e s  pays "capi- 

ta l i s tes l ' ,  :'la n e u t r a l i t é  formelle des procédures dissimule l e  j eu  r é e l  de l a  va- 

r i sb l e  sociale251'. Cet te  sé lec t ion  opérant au détriment des "manuels" e s t  l e  pro- 

duit de l a  conjonction de deux phénomènes: d'une p a r t ,  des différences dans l e s  

aspirat ions soc ia l e s  en fonct ion du milieu d 'or igine,  qui  t raduisent  des d i f f é -  

rences dans Illa r a t i o n a l i t é  économique de l a  p r i s e  de conscience du tempsz6" e t  

qui in f luent  en dern ier  l i e u  sur  " la  décision ou non de s e  po r t e r  candidat 2 
l'écale supérieure" e t ,  d ' au t r e  pa r t ,  "ce t te  tendance du système un ive r s i t a i r e  

5 chois i r  l e s  s u j e t s  l e s  mieux préparés à recevoir  son enseignementz7". 

Dans ces  socidtEs qa i  on t  

I1 en découle un type de 

.. - 

24.  J. MARKIEWICZ-MGNEAU, Education, 6gaZite' e t  sociaZisme, Par is ,  Anthro- 

25. Ibid. ,  p .  144. 
1 6 .  Ibid. ,  p .  142. 
27. Ib id . ,  p .  113. 

pos ,  1969, 172p. 
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Cette  notat ion nous in t rodu i t  au dernier  des t r a i t s  dominants des récente5 

études de sociologie  de l 'éducation dans l e s  pays indus t r i e l s :  l a  mise en reli.;.f 

du décalage qui  s e  développe en t re  l ' i n s t i t u t i o n  sco la i r e  e t  l e  reste de l a  so- 

c i é t é ,  décalage qui débouche s u r  une c r i s e  a c t u e l l e  de l 'éducat ion.  Ce décalaSe 

t i e n t  à deux s é r i e s  de raisons.  

l ' i n s t i t u t i o n  sco la i r e  e t  sur  l a  tendance pa r t i cu l i è re  des systèmes éduca t i f s  i 
"l'autonomisation". Pour l e  comprendre, il fau t  replacer  ces  systèmes dans leur  

dimension h is tor ique  e t  l e s  r e s i t u e r  par rapport 1 la fonc t ion  fondamentale 

q u ' i l s  remplissent dans tou te  soc ié té .  

é t a n t  de  conservation soc ia l e  e t  de renouvellement des condi t ions d 'ex is tence  

de la soc ié t é  pa r  l a  transmission d'un corps de valeurs  éprouvées, l a  logique 

propre de fonctionnement des systèmes éducat i fs  a pour conséquence une accentiin- 

t i on  de ce  conservatisme e t  de l a  volonté d ' i n t a n g i b i l i t é  des normes t ransmíscr .  

Les individus chargés d 'assurer  l a  bonne marche du système se sentent  i n v e s t i i  

d'une n iss ion  sacrée en t a n t  que dépos i ta i re  des valeurs  de l a  soc ié t é  e t  ten- 

dent tou t  naturellement au mison6ismeZ8 - 

La première repose sur  l e  ca rac t è re  r i g i d e  de 

L a  fonction pr imi t ive  de l ' éduca t ion  

1 2  seconde s&le de raisons repose su r  l e s  différences de tempora l i t s  ~ ' T . c T -  

l e s  diverses ins:ances de la soci6ié indus t r i e l l e .  L ' instance économique PE : A = -  

t i c u l i e r  est marquée par une accé léra t ion  continue du progrès technique. E l l e  & 

porrr conséquence -un ryzhne extrsixement rapide d'évolution des rapports  s o c i z i x  

dû 5 l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  e t  1 l 'u rbanisa t ion .  Ces changements rap ides  dans 1 2 .  

rapports  l i é s  au t r a v a i l  e t  2 l a  résidence en appellent d 'au t res  dans les 2u:y'- 

sec teurs  de l a  v i e  soc ia l e  e t  provoquent en p a r t i c u l i e r  t o u t e  une s é r i e  de P T - ' - -  

s ions s u r  l e  système d'éducation qui .  en comparaison, n'évolue pas. 

c r i s e ,  aggravée par l 'explosion des e f f e c t i f s  e t  l a  mise en quest ion de I ' G c h l -  

que sco la i r e ,  maintenant ass imilée 1 une éthique de c l a s se .  

C'est 1.1 

. -  
Une i n s t i t u t i o n  qui s 'exerce avec violence, qui s e r t  à l ' e n t r e t i e n  des 1 s t ~ ' -  

ga l i td s  soc ia les  e t  qui s e  re fuse  au changement de manisre r i g i d e  malgr6 son JLI- 

séqu i l ib re  d'avec l e  r e s t e  de l a  soc ié t é  ne peut ê t r e  remise en question We 

d'une manière v io len te  e t  globale qui r e t e n t i s s e  sur tou te  l a  soc ié t é .  Tour c r i &  

28. Viviane ISAMBERT-JAEIATI. "La r i p i d i t é  d'une i n s t i t u t i o n :  s t r u c t u r e  5cL- 

l a i r e  e t  systêmes de valeurs", Revue f p a q a i s e  de socioZogie, vol .  VII,no 3 .  
1966, pp. 306-324. 
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nous ramène 2 la première définition sociologique que Durkheim donnait de l'édu- 
cation: "Un ensemble de pratiques et d'institutions qui se sont organisées len- 
tement au cours du temps, qui sont solidaires de toutes les autres institutions 
sociales et qui les expriment, qui, par conséquent, ne peuvent pas plus être 
changées 2 volonté que la structure même de la so~iét6~~.'' 
(mai 1968 2 Paris, émeutes de Berkeley, etc.) a confirmé la théorie sociologique. 

La pratique sociale 

SOC I OLOG I E DE L' ENSE I GNEMENT 
EN AFRIQUE NOIRE 

Dans le prolongement des études sur les sociétés industrielles, plusieurs 
recherches ont été entreprises dans la dernière décennie sur les systèmes d'en- 
seignement en Afrique noire (en particulier Sénégal, Côte-d'Ivoire, Ghana, Came- 
roun). 
constitué par le fait que les systèmes d'enseignement d'une grande partie de 
l'Afrique noire ne sont ,père que des systèmes européens exportés, on peut éla- 
borer une mEthode nouvelle d'zppnxhe des dynamismes des sociétés africaines. 
En &=-- < a ä  ces rsgiozs 05 de-. sociétés globales sont en contact et en rap- 
ports de force, oÙ la colonisation se prolonge dans un certain type de domina- 
tion, et oil s'afSontenr. tradition et moderiìité, la sociologie de l'enseignement 
pernzz tout 1 la fois de garder un fil direcreur d m s  l'analyse d'ensembles exo- 
re non structurés, et donc difficiles 2 appréhender, et d'identifier 2 la base 
la nature, les ressorts et les tendances des changements sociaux en cours. 

Les systèmes d'enseignement actuellement en vigueur en Afrique noire présen- 

En tirant les leGons des unes et des autres, le point de liaison étant 

tent la caractéristique commune d'être non pas le fruit d'une longue évolution 
nationale, mais le résultat d'une transplantation pure et simple des systèmes 
des ex-métrop~les~~. 
donc tenir compte de ces deux données essentielles: d'une part, les relations 
qu'entretiennent l'école avec sa société d'origine, c'est-à-dire la métropole, 

d'autre part, les relations qu'elle entretient avec les sociétés sur lesquelles 
elle intervient, c'est-à-dire la multitude des sociétés traditionnelles qui ont 
subi le joug colonial. 

La sociologie de l'enseignement en Afrique noire devra 

29. Cf. Education et socioZogie, p .  35. 

30. Hormis la Guinée et le Mali. 
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Le phénomène colonial  peut ê t r e  carac té r i sé  par  l a  démarche de soc ié t é s  

globales expansionnistes qui se  sont exportées dans l e  bu t  d'absorber d ' au t r e s  

soc ié tés ,  but  vo i l é  sous l e s  termes nobles de ' fc ivi l iser31 '1 ,  "d'éduquer'', e t c .  

Dans c e t t e  perspect ive,  l ' in t roduct ion  de l 'éCole en Afrique par l e  colonisa-  
t e u r  n ' e s t  pas à séparer de 1 ' introduct ion conjointe  de l'économie de marché, 

de l a  r e l ig ion  chrét ienne e t  de 1 'E ta t  moderne dont 1 '6cole  é t a i t  parfaitemenr 

dépendante. 

ments de l a  pénérrat ion co lor ia le ,  au serv ice  de l a  domination po l i t i que ,  de 

l ' exp lo i t a t ion  économique e t  du prosélytisme re l ig ieux .  I1 f au t  a jou te r  que 

c e t t e  pénétrat ion a é t é  violente ,  e t  que l e s  marchands, l e s  missionnaires, les 

adminis t ra teurs  e t  les i n s t i t u t e u r s  furen t  toujours  précédés, accompagnés ou 

su iv i s  par l e s  so lda ts .  On voi t  a i n s i  l e  double carac tè re  de violence de l 'Eco- 

l e  en Afrique noire:  l e  premier par  l ' imposi t ion de son exis tence même, e t  l e  

second par l ' imposi t ion de l ' a r b i t r a i r e  cu l tu re l  q u ' e l l e  d i f fuse .  

On peut d i r e  ainsi que l'enseignement n ' a  é t 6  que l ' u n  des in s t ru -  

A l'indépendance, on a a s s i s t é  2 l a  perpétuat ion paradoxale du s y s t k e  àe 

domination dont on pré tendai t  s ' a f f r anch i r .  Mais l e  paradoxe n ' é t a i t  qu'aTFa- 

r en t .  En e f f e t ,  l e s  nouveaux Eta ts  indépendants sont  des e n t i t é s  géographiques 

hé r i t ée s  du découpage c o l o n i d .  Jusqu'alors l eu r  un i t é  po l i t i que  a v a i t  tenu 5 

l a  puissance du pays colonisateur qui  rgprimait sévZreaent l e s  t e n t a t i v e s  de 

désagrégation. Les ;.j.zveax ckefs d'Etats a f r i c a i n s  se sont a i n s i  trouvgs 2 13 

t ê t e  de pays dont l ' u n i t é  étet tou t  a r t i f i c i e l l e ,  ex q u ' i l  f a l l a i t ,  3 p a r r i r  

de micro-soc ikés  t r a d i t i c m e l l e s  z k s  di f fé renc iees ,  t r z n s f e m e r  en soclEt2 

globale au niveau d'rme nat ion moderne. Pour ce f a i r e ,  il é t a i t  nécessa i re  3 ' : -  

tendre l ' a u t o r i t é  de chaque nouvel Etat  h tou t  l e  pays, e t  de c réer  une ccnS-:t- 

ce nat ionale .  Les moyens dont on d isposa i t  é t a i e n t  ceux dont on ava i t  hb r i t5  -c 

l 'ancienne puissance coloniale ,  e t  l ' a i d e  de c e l l e - c i  s e  r é v é l a i t  indispenslbl-  

pour l e s  u t i l i s e r .  Un au t r e  choix é t a i t - i l  possible? 

.C 

Dans l ' é v e n t a i l  de ces moyens de l a  pénétrat ion du pouvoir é t a t ique  et 

l ' ins t rument  d'une conscience nat ionale ,  l e s  systèmes d'enseignement sont 

l ég ié s .  En e f f e t ,  l 'éCole, expression l a  p lus  é laborée des systèmes modern.r- 

d'éducation, exerce s a  fonction e s sen t i e l l e  non pas t a n t  par l e s  savoi rs  JJn? 

- 

31.  Actuellement on emploie l e  terme "d6velopper". 



559 

elle assure la transmission que par les normes sociales dont elle assure l'inté- 
gration coercitive. 
trainte qui organisent la transmission des savoirs. Le caractère fondamental de 
l'écale est "modélisant" et disciplinaire: contrainte d'apprentissage d'un sa- 
voir, d'une langue, de la vie en groupe, de l'autorité (de 1'Etat ...). 
est un apprentissage social disciplinaire. 

er Ces normes sociales sont intégrées par l'ordre et la con- 

L'éCole 

Or si les systèmes d'enseignement actuels en Afrique noire sont des instru- 
ments privilégiés au service des Etats indépendants, la structure de ces systè- 
mes est calquée sur celle de l'ancienne métropole. 
l'Afrique noire francophone nous montre comment, sous trois aspects au moins, 
le système d'enseignement en vigueur est un héritage colonial: 

L'exemple particulier de 

- Tout d'abord, on constate une homologie très grande entre le système fran- 
çais et les systèmes appliqués en Afrique noire francophone sur le plan des cy- 
cles d'enseignement, des programmes, de la pédagogie et des sanctions. En ce qui 
concerne Les cycles, la division en cycles primaire, secondaire (court et long) 

et supérieur est identique. Au niveau des programes, des variations de détail 
portant en jarticulier sur l'histoire et la géographie n'ont pas changé le fond 
de l'enseignement qui reste un enseignement gbnér21 (surtout dans le primaire), 
saxs lien 5 5 1  a v t ~  le milieu m b i a n t .  

requérant toujours qu'une participation passive des élèses. 
sanctions est restde la même: discipline quasi nilitaire, clessenents hiérarchi- 
ques en h x t i o n  des notes, système des examens par lesquels tout le monde doit 
passer pour avoir une existence scolaire. Une évaluation du système fraqais a 
été faite récemment par des experts de 1'0.C.D.E.32 
de manière encore plus caricaturale, appliquée 2 l'Afrique francophone: outre 
l'importance accordée au talent littéraire et b l'abstraction - caractéristique 
commune des systèmes européens -le système frangais met l'accent sur  la recher- 
che de l'égalité. 
pdis en France un caractère surtout légal et juridique. 
vaient subir les mêmes examens, les concours devaient être normalisés ... 

La péäsgogie a égaIeatnt peu vari5, ne 
L'organisation des 

Cette évaluation peut être, 

Mais, disent les rapporteurs, "la recherche de l'égalité a 
Tous les citoyens de- 

32. Cf. Le Monde du 20 mai 1970. 
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Le souci  de l ' é g a l i t é  appliqué h l'enseignement a é t 6  b l ' o r i g i n e  d'un e s p r i t  de 

compétition t r è s  développé, d'un respect  pour l e s  rangs e t  l e s  grades,  e t  du r ô -  

l e  déterminant joué par les examens. I1 a favorisé  l ' éc los ion  d'un type d 'ensei-  

gnement v isan t  au savoir  encyclopédique. L'enseignement f rança is  a é t é  probable- 

ment c e l u i  qui a t t e n d a i t  des élèves q u ' i l s  acqui'erent, dès l e u r  plus  jeune â$e, 

l a  p lus  grande quant i té  de connaissances . . . ' I  En.4frique c e l a  s e  t r a d u i t  p a r  une 

course effrénée aux examens (CEPE, BEPC), e t  une t r è s  grande proport ion d'aban- 

dons, de redoublements e t  d'échecs. 

que qu'en France, car c ' e s t  un 6chec sociologique: on ne peut revenir  2 son m i -  

l i e u  d 'or igine,  parce qu'on e s t  complètement déculturé,  on a perdu t o u t e  motiva- 

t i o n  pour l e  t r a v a i l  de l a  t e r r e ,  occupation infér ior i san te ,  e t  on ne peut,  sans 

diplôme, s ' i n t é g r e r  au sec teur  moderne. On ent re  a l o r s  dans ;Ce purgatoire  socio- 

économique des chômeurs urbains .  

L'échec 'a un examen e s t  plus  grave en Afri- 

- On constate  une homologie supplémentaire, c e l l e  des valeurs  transmises,  ce 

qui a pour consEquence de f a i r e  exercer 1 l'enseignement en Afrique francophone 

quelques-unes des fonct ions q u ' i l  remplit  en France. La tendance f r a n p i s e ,  qui 

consisze 2 v a l o r i s e r  l e s  "huiianités" dans l e s  études,  tendance qui manifeste d6- 

jà un c e r t a i n  décalage d'avec l e s  besoins r é e l s  de l a  soci'eté i n d u s t r i e l l e ,  se 

t r a d u i t  en Afrique non seulement par  une dévalor isat ion des cycles  courzs SU prz- 

f i t  des cycles longs33, mzis encore par  l a  prééminence du c lass ique   SU^ l e  aoder- 

ne ou l e  technique a l o r s  que l a  nécessi té  de l 'extension de ces derniers  e s t  en- 

core  p lus  grande qu'en France, é t a n t  donné l e s  besoins du développement. Une é tu-  

de effectuée en Côte-d'Ivoire a about i  aux conclusions suivantes:  

l'Tout d'abord, les sec t ions  les plus valor isées  de l ' o r d r e  d'enseignement l e  
plus  haut placé dans l a  h ié rarch ie  des écoles (sect ions classiques des ly-  
cées) tendent 2 r e c r u t e r  leurs  élèves au s e i n  des milieux économiquement e t  
socialement l e s  plus  favor i sés ,  i c i  au s e i n  des milieux dont les contac ts  
avec l a  cu l ture  européenne ont é t é  l e s  plus anciens e t  les  plus intenses .  
Deuxièmement, l a  population classique tend 'a mieux r é u s s i r  scolairement que 
l a  population moderne. Enfin e t  en dernier  l i e u ,  aux différences r e l a t i v e s  
2 leur  or ig ine  s o c i a l e ,  aux différences r e l a t i v e s  b l e u r  niveau d 'adaptat ion 
académique s ' a j o u t e n t  l e s  différences r e l a t i v e s  à l e u r  niveau d 'asp i ra t ion  

3 3 .  Ce qui  e s t  tou t  ?i f a i t  normal, é t a n t  donné que le niveau d ' i n s t ruc t ion  
d'un individu, q u ' i l  s o i t  Sénégalais, Ivo i r ien  ou Camerounais, e s t  l e  déterminant 
e s s e n t i e l  de son s t a t u t  socio-économique dans l a  nation. 
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professionnelle.  En Afrique comme en France, l ' é l i t e  cherche 2 s e  perpétuer.  
En ce  sens, les systèmes d'enseignement dans les deux pays remplissent des 
fonctions analogues34 - 1 '  

- Enfin, on peut vo i r  un dernier aspect de l'enseignement en Afrique noi re  f ran-  

cophone qui  l e  qua l i f i e  d 'hér i tzze  colonial .  L'enseignement colonial  a v a i t  pour 

but 2 l ' o r i g i n e  de foriner un n o s r e  l imi té  d 'élèves en fonction des besoins par- 

t i c u l i e r s  d'emplois du système colonial:  employés de pureau, i n t e rp rè t e s ,  fonc- 

t ionnai res ,  in f i rmiers ,  etc. C ' é t a i t  des emplois du sec teur  t e r t i a i r e .  L ' é l i t e  

des  Blancs t r a v a i l l a n t  dans l 'administration. l e s  premiers Africains sco la r i sé s  

ayant accédé 2 des emplois adminis t ra t i f s  e t  a i n s i  p a r t i c i p é  au p res t ige  de  l ' é -  

l i t e  blanche, il se p rodu i s i t  dans l a  perception s o c i a l e  des populations une as- 

s imi la t ion  en t re  scolarisation/emploi de bureau/réussite soc ia l e  e t  s t a t u t  pres- 

t ig ieux .  

l ' a sp i r a t ion  au t r a v a i l  bureaucratique. S i  c e t t e  logique du système d'enseigne- 

ment é t a i t  fonctionnelle au temps de Ia colonisation, e l l e  devint parfaitement 

dysfonctionnelle dans l e  système postcolonial  35, quand s ' e s t  développée l a  sco- 

l a r i s a t i o n  de masse. La ua lor i sz t ion  extrême de l a  fonction publique d ins  l e s  

Etats a f r i ca ins  ind5yen&?Es, soa-ent dhoncée,  se troui;e reliée 

t i o n  des diplômes en c ñ m  cp'h6rirage colonial .  

soc i a l e  e f f ec t ive  est le sec teur  publ ic  adminis t ra t i f ,  le plus gros fournisseur 

d'emplois díiment h i S r z r c k i G s  en Fonction des niveaux d ' i n s t ruc t ion ,  e r  l e  sec- 

t eu r  pr ivé  commercial e t  i n d u s t r i e l  e s t  extrsmement r édu i t :  l e s  pays développés 

veulent l imi t e r  l e  r ô l e  écanonique de leurs  anciennes possessions 5 c e l u i  de 

fournisseurs de matières premières. 

plus marquées par  l e  contac t  avec l 'occident une t r è s  f o r t e  demande d'éducation. 

Ce dés i r  de l ' é l éva t ion  du niveau socio-économique exerce une f o r t e  pression su r  

l e s  gouvernements qui  se voien t  cont ra in ts  d ' acc ro î t r e  l e  secteur adminis t ra t i f  

jusqu'à l 'hypertrophie.  

Ainsi t ou te  a sp i r a t ion  2 l ' évolu t ion  moderniste s ' e s t  confondue avec 

l a  va lor i sa-  

L e  s e u l  sec teur  de promotion 

I1 y a dans l e s  populations a f r ica ines  l e s  

34.  R. CLIGNET e t  P. FOSTER, "La prééminence de l'enseignement classique 
en Côte-d'Ivoire. Un exemple à"assimilation", Revue francaise de socioh$e, 
vol. V I I ,  1 9 6 6 ,  p. 4 6 .  

développement", Tiers-blonde, tome X I ,  no 4 1 ,  janvier-mars 1970,  pp. 17-46.  
35. V o i r  2 ce  s u j e t :  P.  HUGON, "Intégration d e  l'enseignement a f r i c a i n  au  
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Malgré cette homologie de structures et de fonctions entre le système de 
l'ex-métropole et les systsmes d'enseignement de l'Afrique noire francophone, 
homologie fondement historique et sociologique, il y a des différences très 
importantes 2 noter. 
seignement en Afrique noire s'exercent sur des structures sociales totalement 
différentes des stnxtures européennes. Les deux différences principales sont 
pour nous les suivages: 

Elles sont dues au fait, 'evident, que les systèmes d'en- 

- La première tient au double décalage des systèmes d'enseignement en Afrique 
noire. Bien qu'ils soient trop conservateurs et marqués par le pass6 colonial 
pour le type de modernit6 auquel les jeunes Etats aspirent, ce qui a pour con- 
séquence de former des cadres inadapt6s aux besoins du développement, ils sont 
cependant très "nodernes" par rapport aux sociétés traditionnelles SUT lesquel- 
les ils interviennent et oh opèrent des processus relativement rigides de stra- 
tification sociale, ce gui a pour conséquence d'entraîner une très grande mobi- 
lité sociale. Ces sociétés traditionnelles disposent pour la plupart-(celles 
qui sont sans dcritures) de systèmes informels d'éducation, et les deux fonc- 
tions de base de ceux-ci, les fonctions d'homogén6isation et de différenciation, 
s'exercer.t toujours de nanière relativement harmonieuse pour l'équilibre de la 
sociki. 1% n'cri sr ?ius de m5ne qwad s'ixroduiseat des modèles fomels d'é- 
dixztion c c x a  c e ~ ~  ¿e l'école. 
niere g k i E r z l e :  

Floud et Halsey situent ce problème d'une ma- _ -  
'IUn nouvel enseable de problèmes purement sociologiques est créé aussitôt 
que les tâclxes Educatives sont remplies par des agents spGcialisGs, parce 
que 12 possibilité intervient alors que ceux-ci peuvent se comporter com- 
me des variables relativement indgpendantes du système social, promouvant 
ou retardant le changement et produisant des conséquences inattendues aus- 
si bien qu'attendues, et dysfonctionnelles aussi bien que  fonctionnelle^^^. " 

I1 ne fait pas de doute que ces conséquences ont été dysfonctionnelles pour beau- 
coup de sociétés en Afrique noire: 

"L'éducation occidentale était dysfonctionnelle pour les structures sociales 
traditionnelles et les systèmes de différenciation du statut, dans une gran- 
de mesure indépendants de ce qu'enseignaient les écoles, puisque l'éducation 
formelle constituait une nouvelle dimension de la structure sociale37 . I '  

36. "The Sociology of Education", C u r m m t  Sociology, vol. V I L ,  no 3 ,  Londres, 

37. P. FOSTER, Education and SociaZ C h a n g e  in G h m a ,  Londres, Routledge & 

Basil Blackwell, 1958, p .  168. 

Kegan Paul, 1965, p .  7. 
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En effet, l'école est le moteur de nouveaux processus de stratification 
sociale. Les systèmes d'enseignement transplantés ont favorisé "la naissance 
de nouvelles conceptions du statut social, basé non plus sur la naissance mais 
sur la formation acquise, la place tenue dans la hiérarchie professionnelle, 
le niveau de vie3811. Ces nouvelles conceptions du statut social, jointes 2 la 
scolarisation de masse instaurée B 1 ' IndEpendance, ont entraîné tout naturel- 
lement une mobilité sociale beaucoup plus importante qu'en Europe, oÙ la sco- 
larisation est beaucoup plus ancienne et oÙ l'écale joue maintenant un rôle 
très conservateur. 

Les systèmes d'enseignement en Afrique sont ainsi très ouverts et possè- 
dent un recrutement démocratique quant à l'origine socio-professionnelle des 
élèves. Prenons l'exemple du Sénégal. La population des élèves de sixième de 
ce pays possède les caractéristiques suivantes, comparées avec celles de la 
population totale du pays3'. 

PROFESSIONS 

Population Poplatior? 
du S6ilbgal des sixièmes 

% % 

Indice 

Agriculteurs 72 32 0,4 

Non-cadres 

Cadres 

26 51 2,o 

2 17 735 

I .  .xales 6 gran- kt ion  

i 

Pndres * 

38. V. CAMPION-VINCENT, "Système d'enseignement et mobilité sociale au 
Sénégal", dans Sociologie des mutations (publié sous la direction de G .  Ba- 
landier), Paris, Anthropos, 1970 ,  p. 437. 

I 39. f i i d . ,  p.  442. ;e & 
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On constate évidemment une surreprésentation des enfants issus de fa- 
milles de cadres (indice: 7,s) et une sous-représentation des élèves d'origi- 
ne agricole (0,4). Cependant, les cadres ne représentent que 17% de la popu- 

lation scolaire, les non-cadres 51% et les agriculteurs 32%. On peut donc di- 
re que le système d'enseignement est relativement ouvert à toutes les strates 
socio-professionnelles. 

Le degré d'urbanisation du lieu de résidence des parents mifeste une 

ouverture identique4' : 

TABLEAU 2 

Population Population Indice 
du Sén6gal des sixièmes 

$6 
DEGRE 

D URBANISATI ON % 
(11 (11) CII/I) 

6 3  22 0,31 

10 24 2,?9 

11 25 2,31 

Rural 
Semi-urbain 
Urbain 
Capit al e 

16 28 l,ï7 

Cette ouverture est confirmée par un autre critère, celui ciu nivez3 I'ins- 
truction des parents7' : 

TABLEAU 3 
I . .  . 

NIVEAU D'INSTRUCTION 
DES PARENTS D'ELEVES DES SIXIEMES 

Non scolarisés 56 ?ú 

Educati on primaire 25 % 

Education secondaire 1 3  % 

5 %  Educatian supérieure 

40. CAMPION-VINCENT, "Système d'enseignement et mobilité sociale au Sbnz- 
gal", op. cit., p.  441 et p .  448. 
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Les classes de sixième du Sénégal sont ainsi peuplées 2 56% d'élèves dont 

IeS párents n'ont suivi aucun enseignement. Etant donné le faible taux de scola- 
risation générale du pays (11% de la population des hommes âgés de plus de dix 
ans savent lire et écrire le français, la langue d'enseignement), e t  le taux en- 
core plus faible de scolarisation secondaire, on constate donc que l'enseignement 
est un i n s m e n t  effectif de mobilité sociale en pénétrant largement dans les 
milieux encore nazi scolarisés. 

Cependant, tous ces tableaux peuvent &tre interprétés dans un autre sens, 
celui de l'existence de mécanismes d'autosélection analogues 1 ceux qui jouent 
en Occident, B savoir que les enfants dont les parents ont été à l'école, tra- 
vaillent dans le secteur moderne de l'économie et résident dans les aggloméra- 
tions urbaines ont de plus grandes chances d'accéder à l'enseignement secondai- 
re. On pourrait donc dire que ces interprétations sont dans une certaine mesu- 
re contradictoires, puisqu'elles concluent, d'une part, à une ouverture certai- 
ne du système d'enseignement et, d'autre part, 2 l'existence de mécanisme d'au- 
tosélection des milieux privilégiés. 
des varisbles sociales autres que la catégorie socio-professionnelle, le degré 
d'urbanisation OE le niveau d'instruction des parents pour comprendre ces phé- 
nomènes EI ESzezce zntinoniques, car ce3 variables sont  associées 2 une varia- 
ble plus  fondmentale, qui fait référence 2 une structuration sociale de type 
traditiomel, l'ethnie. 

I1 semble en fait qu'il faille utiliser 

- C'est à ce niveau que l'on peut situer la deuxième grande différence entre 
les systS~es d'enseignement européens et les systèmes d'enseignement africains: 
ces derniers fonctionnent en référence non pas B des inégalités de classes so- 

ciales, nais B des différences de groupes ethniques. Continuons avec l'exemple 
du Sénégal, en conparant maintenant la population totale et la population des 
sixièmes en fonction des ethnies4': 

41. CAMPION-VINCENT, OP. cit., p .  442 .  
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TABLEAU 4 

Population Population 
du Sénégal des sixièmes 

% % 

Indice 

(11 (11) (II/I) 

ETHNIES m 

Wolof 
Autres ethnies 
sénégalaises 
Africains non 
sénégalais 
Non4 fricains 

37 52 1,40 

60 41 0,67 

1 2 2,11 

2 6 2,90 

Ce tableau nous montre que les Wolof rassemblent 2 eux seuls plus d'élèves 
que l'ensemble de toutes les autres ethnies du Sénégal, alors que la population 
totale de ces dernières est presque deux fois plus importante. De plus, en rap- 
port avec les trois variables Lvoqudes plus haut, les \Volof montrent également 
qu'ils sont, dans l'ensemble, plus urbanisLs (88% de non-ruraux), qu'ils ont un 
niveau d'instruction plus élevé (45% de scolarisés) et qu'ils travaillent davan- 
tage dans le  sect^? -odeDe de 1'6conomie (56%) que les autres ethnies (42% de 
ruraux, 72% sans iristrxtion et 65% travaillant dz3â le secteur traditionnel). 

On voit donc que les variables utilisées pour analyser les sociités euro- 
péennes, telles que celles d'urbmisation, de nivezu d'instruction, de catégorie 
socio-professionnelle, et qui dans ces sociétés permettent des interprétations 
globales par leur association dans une variable plus gdnérale que sont les clas- 
ses sociales, ne permettent dans les sociétés africaines des interprétations 
d'ensemble que si elles sont associées dans la variable ethnique. C'est du moins 
ce que l'on peut conclure 2 partir de l'exemple ~5négalais~~. Mais il y a d'au- 
tres exemples. Ainsi le groupe des A g n i  de Côte-d'Ivoire a une représentation 
dans l'enseignement secondaire trois fois supérieure 5 son pourcentage dans la 

42.  Ainsi, le fait de dire que le système d'enseignement e s t  ouvert reste 
valable. I1 faut simplement ajouter que toutes IPS ethnies n'y adh'erent pas de 
mani'ere égale. 
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population t ~ t a l e ' ~ .  I1 en e s t  de même du groupe des Merina B Madagascar, QÙ i l  

compte 60% des e f f e c t i f s  de l'enseignement secondaire, a lo r s  q u ' i l  ne reprbsen- 

t e  que l e  quar t  de l a  population t o t a l e  de Madagascar4'.. Un dern ier  exemple, 

ce lu i  du Cameroun: l a  région Sud-Ouest (peuplée en majorité de Bamileke) a four- 

n i  en 1969 85,5% de tous les candidats au baccalauréat du pays4'. 

dans une 6tude sur l'enseignement secondaire dans l 'Afr ique de l 'Ouest, about i t  

0 la conclusion suivante: 

R. Clignet, 

".. .en Afrique, les différences ethniques dans les a t t i t u d e s  ne semblent pas 
ê t r e  profondément érodées par l'écale ... Si  l e s  a t t i t udes  des é tudian ts  is- 
sus d 'e thnies  d i f fé ren tes  r e s t en t  bien d i s t inc t e s ,  on peut v o i r  qu'une tel- 
le d i v e r s i t é  e s t  encore plus  carac té r i s t ique  dans d 'au t res  environnements 
sociaux (que l'écale) ... Les populations au niveau ident ique de par t ic ipa-  
t i o n  au sec teur  moderne de l'Economie ou vivant dans un voisinage urbain 
comparable sont  beaucoup plus d ive r s i f i ée s  e t  donc plus  suscept ibles  de gar- 
de r  l e u r s  normes e t  l eurs  valeurs t rad i t ionnel les .  Au moins à court  terme 
c e t t e  observation nous conduit 2 penser que l e  changement soc ia l  ne suppri- 
me pas l e s  tensions e t  l e s  c l ivages ethniques t rad i t ionnels .  La pers is tance 
des par t icular ismes ethniques r e s t s  un des obstacles  majeurs 2 surmonter par 
les  nz t ions  a f r i ca ines  d a s  l eu r  processus de croissance' 6 .  l1 

I1 semble a i n s i  qu'en .Afrique noire  ce  s o i t  l 'appartenance ethnique, e t   on 

l ' m ~ a x e n a t ~ c e  2 de TroblE=tiques c lasses  soc ia les ,  qui détermine avant tou t  

les cozyortements vis-à-vis  du systèze d'enseignement e t  de manière concomitante 

P toLT ce q u i  touche 2 l a  ruodemité. Celz t i e n t  au f a i t  que ces  groupes ethzi-  

quiuls s03t des soc i s t é s  globales au sens gumi tch ien  du terme, e t  q u ' i l s  réagis- 

sent  en t a n t  que t e l s  face à l a  soc ié té  occidentale. De même qu'en France l a  so- 

c i é t5  globale  e n t r e t i e n t  L ' ident i té  de s a  s t ruc tu re  en induisant  à t r ave r s  son 

systsme d'éducation des motivations e t  des comportements spécif iques,  o r ien tan t  

vers une des t inée  de c lasse ,  de même que dans l e s  pays s o c i a l i s t e s  il ex i s t e  des 

différences dans l e s  asp i ra t ions  sociales  en fonction du mil ieu d 'or ig ine ,  qui  

43. Cf. R. CLIGNET e t  P. FOSTER, The Fortunate F e w :  A Study o f  Secondary 
SchooZs and Students i n  the Ivory Coast, Evanston, Ill . ,  Northwestern Uníversi- 
t y  Press, 1966, pp. 52-79. 

44. Cf. LÊ THÀNH KHÔI, L'indastrie de l'enseignement, Par i s ,  Ed. D e  Minuit, 
196.7, p .  128 .  

45.  Yves MARGUERAT, ProbZeines g&graphiques de 2 'enseignement au Cameroun, 

46. R. CLIGNET, "Ethnicity, Social  Di f fe ren t ia t ion  and Secondary Schooling 

Yaounde, ORSTOM, 1969, pp. 58-59. 

i n  West Africa", Cahiers d'études.africaines, val .  VII,2 (XI), 1967, p .  378. 



! 

. -  

. , .  

- .  
. '  

. .  . .  
I 

I 

. .  
. .  'I 

568 Savoir moderne 

t raduisent  des différences dans Illa r a t i o n a l i t é  économique de la  p r i s e  de con- 

science du temps", de même en Afrique noire  il ex i s t e  des motivations d i f fé ren-  

t e s  en fonct ion de l ' e t h n i e  d 'o r ig ine .  Etant donné que les inc i t a t ions  B l a  mo- 

dern i té  e t  au  changement soc ia l  proviennent de l ' ex t é r i eu r ,  d'une soc ié t é  é t ran-  

gère (européenne), ce n ' e s t  pas en t a n t  qu 'agr icul teur ,  a r t i s a n  ou personnal i té  

r e l ig i euse  que l 'on  va réagi r ,  mais en t a n t  qu'Agni, Nerina ou Bamileke, que l l e  

que s o i t  12 place que l 'on occupe dans ces  soc ié tés .  La pénétrat ion par  une 

soc ié té  globale  étrangère appel le  une réac t ion  globale de l a  soc ié té  globale  

pénétrée. C'est 2 ce niveau que se  s i t u e  l 'affrontement de l a  t r a d i t i o n  e t  de  

l a  modernité, e t  c ' e s t  2 ce niveau q u ' i l  fau t  s i t u e r  l e  problème des dynamismes 

sociaux en Afrique noi re ,  sans préjuger des s t ruc tura t ions  soc ia les  u l t é r i e u r e s ,  

F I a i s  comment in t e rp ré t e r  ces différences dans les comportements des  groupes 

ethniques? Comment i d e n t i f i e r  les tendances de ces mouvements ac tue ls?  Nous 

pensons que l 'on  peut  progresser dans c e t t e  voie  par  l ' é tude  spécif ique des rap- 

po r t s  au système d'enseignement, point  d ' a r t i cu la t ion  e s sen t i e l  de l a  production 

(ou de la  reproduction) des s t ruc tures  soc ia les .  

condi t ions h is tor iques  e t  cu l tu re l l e s ,  des conditions de m i s e  en r e l z t i o n  des so- 

c i é t é s  européenne e t  a f r i ca ine .  

p a r t i r  des p r o b l h e s  du Cameroun septentr ional .  

Ces rapports  sont  fonct ion de 

C'est ce  que nous a l lons  essayer de  montrer 2 

SOCIOLOGIE DE L'ENSEIGNEMENT 
AU CAMEWOUFl SEPÏENÏR I ONAL 

L a  région du Cameroun septen t r iona l ,  comparativement au r e s t e  du pays, prG- 
Non s e u l e  sen te  une s i tua t ion  remarquable vis-à-vis du système d'enseignement. 

ment on y cons ta te  un r e t a r d  considérable sur  l e  plan d e  l a  s co la r i sa t ion ,  mais 

encore ce r e t a r d  s e  double de tr'es fo r t e s  inéga l i tés  3 l ' i n t é r i e u r  m ê m e  de c e t t e  

région.  i néga l i t é s  de sco lar i sa t ion  des d i f fé ren tes  e thnies .  
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Voici quelques ch i f f r e s  portant  s u r  l'enseignement primaire en 1969: 

TABLEAU 5 

Population Population Indice 
t o t a l e  s co la i r e  

% % REGIONS 

(13 cm CII/I) 

Centre-Sud (Yaoundé) 2 S , 3  38, l  134 

Ouest 19,2 24,6 1,2 

E s t  5,s 6,9 190 

Nord 36,4 11 ,2  0 ,3  

L i t t o r a l  (Douala) 12,s 19,2 1,s 

Ce tableau nous montre une région Nord largement sous-représentée dans l ' en -  

seignement pr imaire  ( indice 0,s) a lo r s  que d 'ûutres  régions come l e  L i t t o r a l  

(indice 1 ,s )  manifestent une t r è s  l a r g e  s-zizieprésentation. 

C e  r e t a r d  s c o l a i r e  global  de l a  r d g i n  Xord trouve son e - r p l i z ~ t i o n  dans l e  

fa i t  que l a  pénét ra t ion  occideZzGe s 'y  e-c- eEectuSe  bezucoup p ï =  t an5venen t  

que dans l e  sud du pays, e t  qu ' e l l e  D'E j z x z i s  ?u être trës profoonde. En e f f e t ,  

c'est dès 1472 que les Por tqz i i s  z-czZent d S c a u ~ - ~ r  l'embouchure d z  Nomi  e t  l e  

s i te  qui  ve r r a  p lus  t a r d  s ' é l zve r  l a  v i l l e  de Douala, a lo r s  que la conquête du 

Nord-Cameroun par  les Allemands ne se t e e n a  qu'en 1902. Jusqu'à l ' aube  du XXe 

s i èc l e ,  l a  région de la savane carierounaise ava i t  donc vécu une h i s t o i r e  propre- 

ment a f r i ca ine ,  h i s t o i r e  dont l a  br iève té  de la  colonisat ion n ' a  pu e f f ace r  l e s  

t races  n i  supprimer l e s  r e s so r t s .  Les soc ié t é s  du Sud-Cameroun, soc ié t é s  cô t iè -  

r e s  e t  f o r e s t i è r e s ,  furen t  longtemps en contact avec l 'occident  avant que ne dé- 

butent l e s  grandes en t repr i ses  de colonisat ion.  C'est pour c e t t e  ra i son  que 

c e t t e  dernière  connut une pénétrat ion relativement f a c i l e ,  l e s  fondements de 

son implantation, fondements es,sentiellement économiques, r e l ig i eux  e t  éduca- 

tifs, é t an t  dé j à  en p a r t i e  r é a l i s é s .  La première école  du Cameroun f u t  a i n s i  

fondée en 1844 s u r  l a  cô te ,  h Bimbia, par un missionnaire pro tes tan t .  Pendant 

ce temps, les soc ié t é s  du Nord pa r t i c ipa i en t  h un univers' de c i v i l i s a t i o n s  
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totalement d i f f é ren t ,  o r i en té  vers  t ou te  l 'Afrique des savanes, e t  su r tou t  mar- 

qué par  l'émergence e t  l e s  soubresauts des Etats  islamiques de l a  cuvet te  tcha- 

dienne. Dans l eu r  expansion, ces  Eta t s  se sont heurtés  en t r e  eux e t  ont heurté  

les soc ié tés  animistes environnantes, ce  qui a ,eu pour conséquence, 1 t r a v e r s  

diverses  l u t t e s ,  migrations e t  fusions, de créer  de nouveaux agencements sociaux, 

des zones d ' inf luence et  de domination, des courants d 'accul tura t ion  e t  des 

champs de rés i s tance .  C 'es t  à p a r t i r  de l à  que se sont  cons t i tuées  l a  p lupar t  

des e thnies  ac tue l l e s  du Nord. Cependant, c ' e s t  l a  fondation de l 'empire  peul 

de Sokoto, en 1802, qui marquera définitivement l ' h i s t o i r e  de c e t t e  région.  Au 

nom de l'islam, l e s  FuZBe (p lu r i e l  de PUZZO: Peul) sont p a r t i s  en guerre cont re  

l ' i n f i d è l e  environnant e t  sont a i n s i  en t rés  en contact  avec tou te s  l e s  e thnies  

du Nord. Certaines furen t  complstement dominées, d ' au t r e s  t rouvèrent  2 l a  longue 

un modus vivendi., d 'au t res  enfin r e s t è ren t  toujours  en rapport  d ' h o s t i l i t é .  Ain- 

s i ,  avant l ' a r r i v é e  des Allemands, l e  Nord é t a i t  en état de guerre, e t  tous  l e s  

rapports  sociaux é t a i en t  po lar i sés  par l e s  FuZBe. Les colonisateurs  allemands 

eurent beaucoup de mal B conquérir c e t i e  région, c a r  i ls  s e  heur t s ren t  aux a r -  

mées organisées des émirs, su l tans  e t  l a a ~ i 3 e ,  a i n s i  qu'aux 'païens"  insoumis. 

Ils f igè ren t  en l eu r  Eta t  l es  rapports  sociaux t r ad i t i onne l s  en in s t au ran t  l eu r  

dominztion. Ils renforcèrent  tou tefo is  12 puissance des Fdi?e qui  s ' é t a i e n t  mon- 

trés plus  aptes  à dialoguer avec eux que l e s  populations animistes. Les Français 

~;lt c k i i g 6  peu de choses 2 cet  é t a t  de f z i t ,  l ' i n f luence  occidentale  n ' a  été que 

supe r f i c i e l l e  pendint l a  colonisat ion,  e*, ce sont ?es  <yr;.=isi.,ts .I?C~SIS, p"r6s 

2~ décor de 1 'Eta t  moderne, qui  ont  ressurg i  Z I ' IndSpndance.  

L 'h i s to i re  de l a  s c 0 1 a r i s a t f o ~ ~ '  Czero-un s e p e n m i o n a l  zìontre q ~ a  son 

implantation fu î  extrêmement d i f f i c i l e  e t  que les r e t a rds  de c e t t e  région,  cons- 

t a t é s  dès l ' o r i g i n e  par  l e s  adminis t ra teurs  f r ança i s ,  n'ont jamais pu ê t r e  COZI- 

b l é s .  Au cont ra i re ,  a l o r s  que dans l e  Sud du pays tous l e s  ob jec t i f s  sont  dépas- 

sés, dans l e  Nord actuellement l a  progression apparente des effectifs sco la i r e s  

globaux cache une régression r é e l l e  de l a  s co la r i sa t ion ,  c ' es t -à -d i re  une dimi- 

nution du nombre de nouveaux i n s c r i t s .  C 'es t  l 'augmentation du nombre de redou- 

b lan ts ,  j o i n t e  à un ce r t a in  xcroissement  de l a  population, qu i  masque ce 

47. Cf. P ce  propos not re  Etude: "L'école e t  les  soc ié t é s  t r ad i t i onne l l e s  
au Cameroun septentr ional" ,  dans Cahiers ORSTOM, série Sciences humaines, vo l .  
VIII, no 3, 1 9 7 1 ,  pp. 295-335. 
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phén~mène'~. 

ra i t  donc d i r e  que l a  modernité dans l e  Nord n ' e s t  qu'un épiphénomène, e t  que l a  

dynamique sco la i r e  n ' a  pas réellement embrayé su r  l'ensemble de l a  population. 

Cependant, les choses ne sont pas auss i  simples, e t  l ' ana lyse  p lus  complète de 

l a  population sco la i r e  va nous permettre de nuancer no t r e  asser t ion .  

Vue 2 t r ave r s  l e s  ch i f f r e s  généraux de l a  sco la r i sa t ion ,  on pour- 

Nous avions d i t  que l e  r e t a rd  du Nord par rapport  au r e s t e  du pays se dou- 

b l a i t  de f o r t e s  i néga l i t é s  internes .  En e f f e t ,  la  présenta t ion  de la région Nord 

par  départements nous montre q u ' i l  ex i s t e  de grandeç d i f fé rences  en t r e  eux: 

TABLEAU 6 

Population Population 
t o t a l e  s co la i r e  

% % DEPARTEMENTS 

Admaoua 

Dianaré 
Mayo-Danay 

ñéno& 

Logone e t  Char 

Xous myons que l e  dspartement du Mzirgui-WanZslz est Far t icu i ie ï?nent  .. sous- 

représenté  ( indice 0,6], au con t r a i r e  de l'Adamaoua (1,s) .  Ces différences sont  

encore plus  ne t t e s ,  quoique a l l a n t  dans l e  même sens, pour ce qui  e s t  de l a  r e -  

présentat ion des départements dans l'enseignement secondaire. Par rapport  à une 

moyenne nat ionale  de 19 élèves pour 1 O00 habi tan ts ,  l'Adamaoua possède un taux  

moyen de 1,s pour 1 000, l a  Bénoué 1 , 2 ,  l e  Diamar6 0,9, l e  Mayo-Danay 0,7, l e  

Logone e t  Chari 0,6, e t  l e  Margui-Wandala o , 3 4 9 !  Cependant, l e s  départements ne 

48.  Cf. A .  LABROUSSE, Les d6perditSons scolaires e t  leurs incidences sur  l e  
Coût des BtZves, Yaoundé, Minis tère  de l 'Education, de  l a  Jeunesse e t  de  l a  Cul- 
tu re ,  1970 ,  38 pages (multigraphiée). 

49.  Y. MARGUERAT, op.  c i t .  

i 
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sont que des découpages administratifs (hérités de la colonisation), qui ne ren- 
dent pas compte de la division du Cameroun septentrional entre différents grou- 
pes ethniques. En effet, ces différences départementales de scolarisation recou- 
vrent en fait des différences dans la scolarisation des diverses ethnies. Bien 
qu'ayant participé 2 la même histoire précoloniale et coloniale, ces groupes 
ethniques n'ont pas un comportement identique face 2 l'enseignement moderne. 

Nous avons pu avancer que le retard global du Nord en matière d'enseigne- 
ment tenait à deux raisons principales, d'une part, le caractsre très récent de 
son contact avec l'occident et, d'autre part, son caractère relativement super- 
ficiel qui était lui-même fonction de l'histoire spécifique du Nord, marquée par 
l'islam et l'émergence d'Etats traditionnels. C'est ce recours 1 l'histoire pré- 

coloniale et aux rapports sociaux particuliers qui en sont le produit, joints 2 
l'identité singulière des structures sociales traditionnelles en présence qui 
nous permettra également d'interpréter les attitudes différentielles des grou- 
pes ethniques face au système d'enseignement. Par ailleurs, la mise en hvidence 
des fonctions effectives que remplit ce système d'enseignement quant 2 la diffd- 
renciation sociale de type moderne et qui ne peuvent Stre interpréties qu'en 
temes de stratégies ethniques originales nous permettra de formuler un certain 
no!&ï? d'h)oothkes sz les proc~ssus actuels de changement social et sur la 3%- 
ture tt les ressorts des dynmisnes fondmentaux du Cameroun septentriozel- 

Yous i12 pouvons, &RS le cadre de cet article, présenter une aialyse sza- 

tistique détaillée des populaïions de l'enseignement primaire et secondz5re- Zn 

niniaun de chiffres est cependant nécessaire 1 l'exposé. Ainsi, la situation de 
l'enseignement secondaire se présente. en ce qui concerne la représentation eth-  

nique, de la manière indiquée au premier t'ableau de la page suivante. 

On constatera dans ce tableau que les païens de montagne, le groupe le plus 
nombreux pour la population totale, compte au contraire les effectifs les plus 
réduits dans l'enseignement secondaire (indices 0,4 et 0,Z). On constate un se- 
cond phéncmène, celui de la forte surreprésentation des païens de plaine (indi- 
ces 1,s et 1,3) et des païens de l'Adamaoua (1.5 et 1,4) .  On constate enfin une 

représentation équivalente dans la population totale et dans la population des 
lycées et collèges des FuZEe et des autres ethnies musulmanes (0,8 et 120) .  
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TABLEAU 7 

Présence dans l e  secondaires1 

ETHNIESSo Population Classe Classe 
t o t a l e  de Se de 3e 

% % 
I II  II/I , III III/I 

Paiens de montagne 25,30 10,42 (0,4) 5,20 (0,2) 

Païens de p la ine  

Païens Bénoué 

Pa'iens Adamaoua 11,12 17,58 (1,s) 16,14 (1,4) 
FuZBe zo,gr 16,95 (0,8) 20,83 (1,O) 

Musu Imans non-r?ui! Be 12,03 10,74 (0,8) 13,02 ( 1 , O )  

573 

L'analyse p lus  d é t a i l l é e  du groupe des païens de montagne nous montrerait 

une sous-représentation 2 peu près  équivalente de chacune des ethnies l e  compo- 

sant.  

con t r a i r e  qae le-.- a-urreprésenration n ' e s t  pas du tou t  homogène si on prend les 

ethnies les unes aprbs les au t r e s .  

L a  même %=lyse applicpée au groupe des païens 6s 2lai-e m7s zont re  au 

. 

TABLEAU 3 

Présence dans l e  secondaire 

PAIENS DE PLAINE Population 
t o t a l e  

% 
I 

Classe 
de 5e 

II II/I 
0 '' /o 

Massa 6,74 6,51 (0 ,9 )  

Mousgoum 2,97 1,62 (0,s) 

Toupouri 5,77 11,72 (2,O) 

Moundang 2,54 9,44 (3,9) 

Guidar 3,12 6318 (2,O) 

Guiziga 3,50 1,62 (0,s) 

50. Nous avons procédé 2 des regroupements. 

51. Ces c h i f f r e s  ont é t é  fourn is  par Madame M. Martin-Sauveur, du Bureau 
d 'or ien ta t ion  sco la i r e  e t  u n i v e r s i t a i r e  du Cameroun. 
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Les Moundang (3,9), suivis par les Toupouri (2,O) et les Guidar (2,0), se 
séparent ainsi très nettement des Massa (0,9), des Guiziga (0,s) et des Mousgoum 

(0,s). 
et ceux qui sont sous-reprdsentés. 

La différence est très nette entre les païens de plaine surreprésentés 

En analysant maintenant la population de l'enseignement primaire, nous ar- 
rivons 2 des constatations identiques, c'est-à-dire que nous voyons se manifes- 
ter des représentations ethniques différentes, et dans les mêmes proportions que 
dans l'enseignement secondaire. 
Wandala, quoique le plus peuplé, était le moins représenté de tous (indice 0,6). 

Nous savons que ce département est peupl6 dans sa majeure partie des ethnies 
païennes de montagne. 
de refus de la scolarisation, et elles sont donc logiquement sous-représentées 
dans le secondaire. 
mar6 et du Mayo-Danay (indice 1,0 pour l'enseignement primaire). 
tons que les ethnies qui les composent ont des comportements scolaires diversi- 
fiés, et ces diversifications vont dans le même sens que celles de l'enseigne- 
ment secondaire. Ces deux départements sont peuplés essentiellement de PdBe,  
et du groupe des payens de plaine: Massa, Toupouri, Guiziga, !dow.deng. 

leur répartition respective dans l'enseignement primaire: 

Nous avions vu que le département du >!arg&- 

Elles se distinguent toutes par un comportement homogène 

Prenons maintenant l'exemple des deux ddpzrtements du Dia- 
Nous consta- 

Voic i  

TABLEAU 9 

I 

Population El'eves du Nombre d'ZiSve5 
(estimation) primaire pour 1 O00 hab- ETmïz 

FulBe 140 O00 6 756 48 

Massa 79 O00 2 134 26 

Toupour i 70 O00 5 835 83 

Gui z i ga 45 O00 1 674 37 

Moandang 31 O00 4 313 139 

.- 
Les Moundang (139 pour 1 OOG), suivis d'assez loin par les Toupouri (83), 

arrivent largement en tête comme dans l'enseignement secondaire. 11 en est de 

même pour les Massa et les Guiziga, qui se retrouvent les moins nombreux dans 
le primaire comme dans le secondaire. Les FuZBe quánt 2 eux poss6daient les 

, .  . .  . .  . . , .  
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indices  0,8 e t  1,0 pour l e s  c lasses  de S e  e t  de 3e, c ' es t -à -d i re  une représenta-  

t i o n  moyenne; dans l e  primaire i l s  ont  48 élèves pour 1 O00 habi tan ts ,  c'est-8- 
d i r e  presque l a  moyenne régionale  (50% pour l'ensemble du Nord). 

le  même taux de représentat ion dans l e s  deux cycles. 

Ils ont  donc 

Que peut-on conclure de c e t t e  présentat ion des populations des deux cycles 

d'enseignement? L a  première remarque 2 f a i r e  e s t  de souligner l a  va r i a t ion  très 
grande des comportements des d i f fé ren tes  e thnies  vis-à-vis  de la  sco la r i sa t ion .  

La seconde remarque cons is te  2 mettre  en évidence l e  f a i t  q u ' i l  n 'y  a pas de 

différences sens ib les  en t r e  les représentat ions respect ives  des diverses  e thnies  

dans chacun des cycles  d'enseignement. Chronologiquement, l e  taux de représenta-  

t i o n  dans l e  pr imaire  détermine donc l e  taux de représentat ion dans l e  secondai- 

re. Nous savons que l ' en t r ée  dans l'enseignement secondaire se f a i t  pa r  l a  réus- 

s i t e  au concours d 'en t rée  en sixième. Nous voyons donc que ce concours joue son 

r ô l e  de sé l ec t ion  d'une manière relativement é g a l i t a i r e  pour l e s  diverses  eth- 

n ies  pu lsqu ' i l  n e  modifie pas l eu r s  posi t ions réciproques d'un cycle 3 l ' a u t r e .  

I1 ne semble donc pas q u ' i l  ex i s t e  encore dans l e  Canieroun septentr ional  une 

s o r t e  d 'hér i tage  socio-cul turel  qui  prédisposerai t  8 l a  r éuss i t e  dans l ' acces-  

äion zux ec-ïce5 secor;&irei. Par a n i r e ,  s ' i l  "u'zxist~? pas de concours d 'en t rée  

dans l'enseip-emenc pr imzke ,  l a  première année de ce cycle, appelée "section 

d ' i n i t i n t i o n  m Iangage" ( Ï r a n ~ a i s ) .  joue un r ô l e  de sé lec t ion  absolument dra- 

conienne Záììs l e  Nmd, e t  pas du t o u t  éga l i t a i r e .  L a  comparaison en t r e  ce  qui 

c .  

s e  passe 2 ce s u j e t  dans l a  région du L i t to ra l  e t  dans l e  Nord e s t  parfaitement 

éc la i ran te :  
TABLEAU 10 

Cycle du primaire" 

s I L  CP CE1  CE2 CM1 CM2 
1 

LITTORAL 
Abandons 156 27 99 15 34 535 
Redoublements 587 370 466 485 389 539 

Abandons 654 38 66 39 13 O 
Redoublements 1 160 190 176 148 136 205 

NORD 

52. Source: A .  LABROUSSE, op. cit. Le ch i f f r e  de 1 1 6 0  pour les redouble- 
ments de SIL du Nord provient du nombre zxcessif de "triplemeats" e t  de "qua- 
druplement s ". 
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Le Mord présente  a i n s i  un contingent extrêmement nombreux d'abandons e t  de 

redoublements au niveau de la  première année du primaire, avec des ch i f f r e s  beau- 

coup plus  bas ensui te ,  3 l a  différence du L i t to ra l ,  la  région l a  p lus  ancienne- 

ment sco lar i sée  du Cameroun, oÙ l e s  redoublements sont é t a l é s  t ou t  au long du 

cycle ,  e t  l e s  abandons peu nombreux dès l a  première année. Nous pouvons donc con- 

c l u r e  que dans l e  Nord tou t  semble se jouer  dès l a  première année de s c o l a r i t é :  

la  majori té  des é lèves  des sect ions d ' i n i t i a t ion  au langage redoublent, t r i p l e n t  

OU même quadruplent e t  (ou) abandonnent ... Peu persévèrent ,  e t  nous avons vu 

l eu r  r é p a r t i t i o n  ethnique. 

cu l tu re l  prédisposant B la  r é u s s i t e  dans l e  primaire, puisque l e s  taux.de redou- 

blements sont  6galement élevés pour les d i f fé ren tes  e thnies .  

c 'est l e  taux d'abandons, autrement d i t  l a  motivation B persévérer dans l e  sys- 

tème d'enseignement. E t  cette motivation, nous l 'avons vu, e s t  fonct ion de l ' ap -  

partenance ethnique. 

I 

I1 n 'y  a pas non p l u s  B ce niveau d 'hé r i t age  socio- 

Ce qui  change, 

Ainsi, l e  fonctionnement du système d'enseignement au Cameroun septen t r io-  

n a l  montre que, B la  différence des pays soc ia l i s t e s  oÙ l a  fonct ion de d i f fé ren-  

c i a t i o n  soc ia l e  e s t  asSunBa pa r  l'enseignement supérieur  (c'est à ce  niveau que 

joue l ' hé r i t age  s o c i o - f a l i a 1  au bénéfice de l ' in tz t l -Gpntsia) ,  des pays de 

L'Europe occidentale  oÙ elle est ssumée pzr l'enseignement secondaire, c ' e s t  

d'es l ' en t r& &ns 1_'snssigeEent  prTx~Lre q e  la  3t iS5renciat ion soc ia l e  de ty-  

pe  moderne s 'effectue.  C e  qui  iiiipor-ie est donc ce qu i  se passe en anont du sys- 

tème, e t  les  coqortemznts  ethniques p a r t i c u l i e r s  dsterninent  non pas l e s  fonc- 

t i o n s  de d i f E r e n c i z t i o n  soc ia le  que l e  système d'enseignement rempli t  i c i  com- 

m e  par tout  a i l l e u r s ,  na i s  les tendances de cette d i f fé renc ia t ion .  Autrement d i t ,  

c ' e s t  l a  dynamique t r ad i t i onne l l e  qui or ien te  l e s  processus modernes de change- 

ments sociaux. 

Pour  comprendre ces phénomènes, l 'analyse do i t  donc se por t e r  s u r  1"eluci-  

dat ion de ces motivations d i f f é ren te s  2 persévérer ou non dans l e  système d'en- 

seignement e t  à t o u t  ce  que ce dern ier  supporte e t  accompagne, c ' e s t - à -d i r e  l a  

soc ié t é  é ta t ique  Eoderne. Ces motivations d i f fé ren tes  vis-à-vis  du système d'en- 

seignement sont à i n t ég re r  dans un ensemble deréac t ionsglobales  qui  sont l ' ex -  

pression des s t r a tgg ie s  or ig ina les  des d i f fé ren tes  soc ié tés  t r ad i t i onne l l e s  f a -  

ce a' l a  modernité, e t  ce  sont ces s t r a t ég ie s  qui  nous éc l a i r en t  sur  l e s  r e s so r t s  

des dynamismes sociaux ac tue ls .  
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L'6tude des  re la t ions  au systême d'enseignement nous permet de conclure 5 
l ' ex is tence  de t r o i s  grands types de réact ions:  

Les réac t ions  de re fus  sont  l e  f a i t  de l'ensemble des e thnies  païennes de mon- 

tagne, de quelques ethnies  païennes de p la ine  comme l e s  Massa, l e s  Mousgoun e t  

l e s  Guiziga, e t  d'une ethnie  musulmane, l e s  Arabes Choa. Leur re fus  de l a  SCO- 

l a r i s a t i o n  s'accompagne d'un re fus  général isé  du changement e t  de l a  modernisa- 

t ion ,  que c e l l e - c i  prenne la  forme des s t ruc tures  modernes d 'adminis t ra t ion e t  

d'encadrement technique ou des faEons cu l tura les  modernes. 

re fus ,  adhésion, adaptation. 

A l 'opposé de c e  groupe de "résis tants" ,  nous trouvons un ensemble d 'e th-  

n ies  qui  adhèrent totalement à l a  sco lar i sa t ion .  

une e thnie  musulmane, l e s  Kotoko, par  l e s  païens de l'Adamaoua, e t  sur tout  par  

l e s  païens de plaine,  l e s  Toupouri, l e s  Guidar et  l e s  Moundang. 

mier groupe, l e  re fus  de l a  sco lar i sa t ion  manifestai t  un re fus  global de l a  mo- 

derni t6;  pour ce lu i -c i  l 'adhésion à l'enseignement moderne manifeste une adhé- 

s ion  globale  2 la  modernité, e t  l ' o n  peut enregis t re r  dans ces  e thnies  un ryth- 
ne rapide de changement s o c i a l  dans tous l e s  domaines: économique, po l i t ique ,  

é d u m t i f  e t  même rel igieux.  S i  l e s  Toupouri e t  l e s  Guidar s 'o r ien ten t  massive- 

men2 vers l e  christ ianisme, l e s  Noundang s 'o r ien ten t  de manière égale  vers  l e  

El les  sont représentées  par  

Pour l e  pre- 

& r ~ ~ ~ < ~ ~ i   XI+ e t  1'5s1m- 

Ensin, nous constatons m phénom&ie remarquzble d 'adaptation c'nez l e s  Fzz- 
32: ils n 'ont  jamais acceptg totalement 12 scolar i sa t ion ,  mais il y a toujours 

en des enfants f i D e  i? l ' éco le ,  mêze s ' ils é t a i e n t  des f i l s  d'esclal:es, c a r  l e s  

?dEe sont  t r è s  gbnéreux dans la d6volution de l e u r  "nationali té".  Le r é s u l t a t  

se lit dans l e u r s  taux ac tue ls  de sco lar i sa t ion :  une représentat ion icoyenne. 

Come i l s  sont  l ' e t h n i e  l a  plus  nombreuse, r é p a r t i e  dans tous l e s  départements 

e t  peuplant en majori té  l e s  centres urbains,  i ls ont ,  en f i n  de compte, beau- 

coup d 'enfants  sco lar i sés  e t  rés idant  dans l e s  v i l l e s .  Ce sont  a u s s i  l e s  F d B e  
qui ont l e s  a c t i v i t é s  l e s  plus  d i v e r s i f i é e s  s u r  l e  plan économique, p a r t i c u l i è -  

rement dans l e  secteur  du commerce e t  des échanges. 

r e s t e r  2 l ' é c a r t  des courants de modernisation, i l s  n'ont pas voulu davantage 

abandonner l e u r  mode de v i e  séculaire .  Ils s e  sont adaptés 2 l a  modernité en 

l ' i n t é g r a n t  à l e u r  dynamique t r a d i t i o n n e l l e .  

t ég ie  précoloniale ,  qui é t a i t  un iversa l i s te  e t  expansionniste. 

jours dominateurs e t  ass imi la t ionnis tes ,  e t  i l s  ont simplement u t i l i s é  l e s  

Les FuZBe n'ont  pas voulu 

Ils n'ont pas modifié l e u r  s t r a -  

Ils sont tou- 



il 

578 Savoir moderne 

I .  

moyens de 1'Etat moderne pour maintenir et étendre un pouvoir traditionnel. Au- 
jourd'hui comme il y a p r è s  de deux siècles, c'est par rapport aux FulBe que se 
situent les autres ethnies du Cameroun septentrional. 

C'est l'existence de cette sorte de colonialisme interne qui permet d'ex- 
pliquer les rapports sociaux actuels et d'interpréter les stratégies différen- 
tielles. Les FxZ3e ont toujours été dispensateurs de modèles socio-culturels de 
base (politiques, religieux, linguistiques) et ils ont très bien su  les adapter 
B la structure administrative moderne, ou plutôt ils ont très bien su adapter 
la structure administrative moderne, qui est entre leurs mains, P leurs modèles 
socio-culturels. Pour les autres ethnies.. ce sont les FuZBe qui sont h la tête 
de 1 'Etat. 
les formes que prend 1'Etat moderne au Cameroun septentrional. 
c'est la tradition peule qui présente aux autres ethnies une "alternative" de 
la modernité par rapport 2 laquelle on doit se situer, et leurs stratégies sont 
en conséquence: les ethnies qui résistent au changement luttent pour leur sur- 
vie économique, sociale et culturelle face 5 la "nation" peule. Les ethnies qui 
adhèrenz au modernisme veulent d6boráer les ZxZJ'2 sur ce plan. 

Il y a une 'analogie très grande entre 1 'Etat peul traditionnel et 
Paradoxalement, 

Xozs z ' z c " ;  p eqose r  ici q m  ce qui nous mparaissait comme étant les 
616nenrs fondzxentzux d ' i i i t e r p k m i o n  l e s  &,ïi&sx?s sociaux actuels du Nord. 
Nous CT~YOES zvoir pu ilontrer co2bien l'analyse des rapports au système d'ensei- 
gnement p z t  se révéler Econde ?our qJ;jprEhender l es  processus de changements 
sociau. Ainsi une lecture en termes da classes sociales nous semble prématurée. 
Elle ne permîtrait pas de dresser "une synthèse traduisant un phénomène total 
au niveau des sociétés globales, d'apprghender le dynamisme politico-social 
d'un peuple, et de pronostiquer sociologiquement son évolution5 3 ' f .  Une lecture 
en termes de stratification sociale serait incomplète. En effet, 2 un stade peu 
avancé de la scolarisation, il est normal que les processus modernes de diffé- 
renciation sociale ne soient encore qu'embryonnaires. Ce qui l'est moins, c'est 
le caractère peu avancé de cette scolarisation. Nous avons vu succinctement les 
raisons de ce phéncmêne. Ce sont ces mêmes raisons qui font que les mouvements 

i 

i 

~~ 

53 .  C. RIVIERE, ''De l'objectivité des classes sociales en Afrique noire" 
Cahiers internationaux de socioZogie, vol. X L V I I ,  juillet-décembre 1969, p.  li0 - 

. . . -  . -  
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sociaux actuels du Cameroun septentrional trouvent encore leurs impulsions domi- 
nantes dans le passé Précolonial. C'est donc dans les conditions historiques et 

culturelles, dans les conditions de mise en relation des différentes sociétés 
globales en contact que l ' o n  peut trouver les élbments explicatifs. C'est cette 
recherche que nous poursuivons. 

CONCLUSION 

L2 sociologie de l'enseignement, appliquée h quelques sociétés africaines, 
nous a montrd son caractère fructueux dans la recherche des niveaux d'appréhen- 
sion des sociétés en mutation, et dans l'identification de la dynamique globa- 
le de ces sociBt6s. Appliquée au Cameroun septentrional, elle nous a permis de 
voir que "l'énerg6tique'' sociale peut avoir d'autres sources que la lutte des 
classes, mais qu'elle tient toujours aux rapports qu'entretiennent des être col- 
lectifs réels, rapports lids au pouvoir et 2 la domination. 
nature de ces êtres collectifs: classes, ethnies ou nations, ce sont toujours 
des luttes de domination. De plus, l'approche de la "tradition" par le biais 
des rapports qdil'tlle extretient avec les systkes modernes d'éducztion nous 2 
montrd çu'elle n'a gat &I tout le caractère figé qu'on lui prête le plus sou- 

vent, ~S ~ L ' Z Z  zzzt=fre %lie peu t  se rZvSf=r  dyiiaicpe et capzËle d'int6per 
äes éi&ïenzs ce la zo¿zmité sans se modifier de manière fonhentale, car le 
rapport tndi=i3i?/zoaexitS n'est pas un rap?azt univoque. 

Quelle que soit la 

. -  
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