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A l a  différence des pays europdens,pour l e sque l s  
l a  l i t t é r a t u r e  sociologique consacrée à l 'enseignement e s t  
t r è s  abondante,nous ne disposons jusquF8 présent  que de t r è s  
peu d 'é tudes d'ensemble sur  l a  sociologie  de l 'enseignement 
dans l e s  pays d'Afrique t rop ica l e  .Lr oumage présenté  i c i  a 
pour ambition d 'apporter  une cont r ibu t ion  8. ces  études 
dtensemble .Il se propose come une l e a t u r e  des  transforma- 
t i o n s  des  soc i8 tQs  du Cameroun septen t r iona l  à par t i r  de 
l 'enseignement p r i s  comme révé la t eu r  p l u s  que come agent 
de c e s  transformations.  

Ita capac i té  de l 'enseignement 8. jouer un r a l e  de 
révé la teur  t i e n t  à l a  place p r i v i l é g i é e  qu'occupent l e s  sys- 
tèmes d r  éducation e n  général  (avec l e sque l s  1 enseignement 
de type sco la i r e  e s t  en r e l a t i o n  d ' inc lus ion)  dans l a  pro- 
duct ion e t  l a  reproduct ion des soci6tés.Par l e s  fonct ions 
indu i t e s  e t  l e u r s  implicat ions ramif iées  i l s  sont  en rapport  
d ia lec t ique  avec l a  t o t a l i t é  des  in s t ances , e t  t o u t  c e  gui  
peut  a f f e c t e r  d"ne manière ou dlune au t r e  l a  reproduct ion 
de c e s  ins tances  peut  ê t r e  repéré  dans l e  champ éducat i f .  
CBes t  ce rappor t  constant  en t r e  l e s  changements qui i n t e r -  
viennent au niveau éducat i f  e t  l e s  changements qui  i n t e r -  
viennent au niveau de l a  soc ié t é  globale que par exemple 
Durkheim ( i n  Leévolu t ion  pédagogique en France) e t  V.Isam- 
bert-damati ( i n  Cr i se s  de l a  soc ié t é  c r i s e s  de leense igne-  
ment) se sont a t t achés  B i d e n t i f i e r .  

Le procès  de product ion e t  de reproduct ion des  
soc ié t6s  combine des  va r i ab le s  endogènes(1a dynmique des  
rappor t s  i n t e rnes )  e t  exogènes ( l a  dynamique des  r e l a t i o n s  
d ' e x t é r i o r i t é )  (1) .Dans l e  cas  des  soc ié t é s  afr icaines ,mar-  
quées par l e  f a i t  co lonia1 , les  va r i ab le s  exogènes ont p r i s  
une importance radicale .& f a i t  co lonia l  s ' e s t  t radui t  en  

( 1 ) c f  l e s  ouvrages. de G.Balandier,en p a r t i c u l i e r :  S o c i o l o a i e  

t 

a c t u e l l e  de l 'Afr ique noire  e t  Sens e% puissa,nce. 
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p a r t i c u l i e r  par lP impor ta%ion d'un système d*enseignement 
qui e n t r a i t  en concurrence d i r e c t e  avec l e s  systèmes éduca- 
t i f s  autochtones.G'ette s i t u a t i o n  sr  e s t  prolongée dans l e  
contexte na t iona l  des  ind6pendances.Les r éac t ions  8. l ' impact  
de c e t t e  i n s t & t u t i o a  étrangh-e , l e s  s t r a t é g i e s  é laborées  en- 
m i t e  face à e l l e  par l e s  soc ié t é s  ass iégées  permettent 
d ' i d e n t i f i e r  l e s  impulsions profondes de l e u r  dynamique so- 
c i a l e  e t  donc de comprendre l e  sens de l e u r s  r éac t ions  g l o -  
ba les  aux principaux aspects  (économique ,po l i t i que  , idéolo- 
gique) de l 'emprise  coloniale  e t  de l ' i n t é g r a t i o n  na t iona le ,  
a i n s i  que des  transformations s o c i a l e s  qui en ont r é s u l t é ,  

L'enseignement n ' a  pas seulement fonc t ion  de révé- 
l a t e u r  des  transformations s o c i a l e s , i l  a auss i  valeur  réca- 

"." 

p i t u l a t i v e  du contexte  dans l eque l  e l l e s  se  siGuent.En e f f e t  
l 'enseignement permet de rendre compte: 

-de l l impos i t i on  d'une domination etrangère e t  de l a  per. 
s i s tance  ac tue l l e  de ses e f f e t s , e n  p a r t i c u l i e r  dans l e s  
choix pol i t ico- idéologiques fondamentaux qui sont  opérés par 

l e s  E t a t d ;  

régnaient  8. 1' QpoqGte pré-coloniale e t  des i n i t i a t i v e s  au- 
tochtones;  

t e n t  en  place aujourd 'hui ,sous l ' é g i d e  de l ro f f i c i e l l e f tmo-  
dernisat ion" o 

c&e hdh lhahmad.klh3.aatknn nhnhnainta-idas r appor t s  sociaux qui  

-des formes d 'organisa t ion  socio-économique qui se met- 

Eous voulons r e s i t u e r  l 'enseignement dans c e t  en- 
semble complexe -his tor ique e t  in te r - re la t ionnel -  qui l u i  
donne t o u t  son sens.En e f f e t , n i  à l 'époque de son introduc- 
t i o n  n i  dans son fonctionnement ac tue l  l*enseignement n ' in-  
t e r v i e n t  seuleLes modal i tés  de son inc idence , la  nature e t  l a  
s i g n i f i c a t i o n  de son impact dépendent autant  de ces  condi- 
t i o n s  d 'appar i t ion  e t  d 'exercice que de l a  nature  des socié- 
t é s  concernées,ca,r c e s  soc ié t é s  n 'ont pas é t é  impliquées 
dans l e  s eu l  p r o j e t  s co la i r e  m a i s  dans l'ensemble du projet 
colonial.De m$me actuellement e l l e s  sont impliquées dans 
l*ensemble du p r o j e t  national.Ces deux p r o j e t s  (co lonia l  e t  
na t iona l )  ont en commun: 

-d 'ê t re  globaux,en ce sens qu ' i l s  opèrent 8. t o u s  l e s  ni- 

- d ' ê t r e  des f a c t e u r s  d"nsertion dans l a  sphère capi ta-  
veaux ; 

l i s t e  i n t e rna t iona le  ; 
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-d*osciller entre des tendances mondiales d'une part et 
des réactions locales d'autre part. 

I1 nous faut souligner encore le caractère es- 
sentiellement ambivalent de l'enseignement quant à ses dé- 
terminations et quant à ses effets.Bu point de vue de ses 
déterminations,l'enseignement relève d'une double analyse , 
analyse d'un systkme qui possède ses lois propres de fonc- 
tionnement et dont la logique pousse à 1' autonomie, analyse 
d'un appareil(d'Etat) qui exerce une action directe sur 
l'institution pour en orienter le fonctionnement.& point de 
vue de ses effets,l'enseignement peut être considéré comme 
libérateur de contraintes sociales antérieures (dans le sens 
qu*il pousse à l'individualisation) et comme luinstrument 
dPune autre domination médiatisée par 1'Etat-nation.11 peut 
être considéré comme moyen d'unification (nationale) 
par la diffusion d'une idéologie comune et comme agent de 
division (sociale) en sanctionnant des inégalités d*accès 
à un nouveau savoir . 
un cas (celui du Canzeroun septentrional) oÙ la scolarisa- 
tion est encore loin d'être totale mais o h  elle tend à 
jouer un r81e de plus en plus im&tant dans l'accès au nou- 
veau pouvoir et donc dans les luttes qui y sont associées, 
CEest le cas d'une société dont les contours sont encore 
imprécis,?& les jeux ne sont pas encore faits.C*est le cas 
d5une société en train de se faire, 

te problématique .I1 se divisera en trois parties.Dans la 
première (I,* enseignement:affranchissement ou domination?) - 

nouse: essayerons de situer le système d'enseignement entre 
l'impérialisme originel et le Ddveloppement omniprésent, au 
service d'un Etat qui en a hérité de la puissance colonisa- 
trice ,Dans la seconde (Enseignement et reproduction des so- 
ciétés du Nord-Camaroun) ,nous aborderons les réactions des 
sociétés locales à l'introduction de l'enseignement euro- 
péen et les stratégies élaborées,à la lumière de l'orienta- 
tion historique et des formes de reproduction de ces soci& 

1 ~ 2  téS.Dans la troisième (Enseignement et production de la so- 

ciété -) nous tenterons d'évaluer la place de l'en- 
seignement dans les changements à 1 * oeuwe changements que 
nous essaierons d'illustrer en dégageant des saémas de 

Il faut enfin remarquer que nous raisonnons sur 

L'articulation de l'ouvrage est fonction de cet4 

,i 7 
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t r a n s i t i o n  à p a r t i r  des  soc ié t é s  qui  ont é t é  à l a  base de 
notre  recherche. 

X 

x X 

Première p a r t i e  .L'enseignement:affranchissement ou domination ? 

Ghap I .Enseignement, impérialisme e t  développement 

L'enseignement actuellement en  vigueur en Afrique 
noire  francophone e t  plus par t icul ièrement  au Cameroun e s t  
profondément marqué par  l e s  condi t ions h i s to r iques  de son 
&ntroduction.Oela j u s t i f i e  un r e t o u r  a n  a r r i è r e  ,un r e t o u r  su 
aux sources  en  quelque sorte.Gette or igine marque l e s  formes 
a c t u e l l e s  d a  organisat ion e t  les st ructures ,mais  a u s s i  e t  
sur tout  l ' i d é o l o g i e  qui  l e s  fonde.C'est c e t t e  con t inu i t é  
idéologique que nous Voulons me$tre en &umi&re,pour montrer 
l'enchaînement e t  l s a r t i c u l a t i o n  des  t r o i s  phases h i s t o r i -  
ques (impériale,coloniale,post-coloniale) quant aux concep- 
t i o n s  r e l a t i v e s  à 1 * enseignement. 

tu re  c o n s t i t u t i v e )  
Il peut  ê t r e  dé f in i  comme l a  p r i s e  en main d'un 

marché p o t e n t i e l  qui n é c e s s i t a i t ,  avant toute  p o s s i b i l i t é  
d P e x p l o i t a t i o n , l a  conque"te m i l i t a i r e  des t e r r i t o i r e s  v i s é s  
m a i s  aussi l a  conquête s p i r i t u e l l e  (par l e s  missions) e t  
morale (par l * é c o l e )  des  populat ions a f i n  d 'assurer  une com- 
p l è t e  domination,les composantes idéologiques de ces  i n t e r -  
vent ions é t a i e n t  é laborées  avant q u ' e l l e s  ne fussent  entre-  
p r i s e s  ( a i n s i  que l e  montre GSLeclerc i n  Anthropologie e t  
impérialisme) , e t  t ena ien t  essent ie l lement  à une place d i f f é -  
r en te  a t t r i b u é e  aux protagonis tes  de l a  conquate sur  une 
échel le  de l t c i v i l i s a t i o n l l  .La conquête proprement d i t  a co- 
ïncidé avec l e s  e n t r e p r i s e s  organisées  d ' inculca t ion  de ce 
l td i f fé ren t ie lP  de c iv i l i s a t ion ,D&s  son or ig ine  ,lf école e s t  
donc englobée dans l e  p r o j e t  impér i a l i s t e  comme instrwnent 
d'une nouvelle imprégnation idéologique (modif icat ion des  
conceptions du monde e t  du système de besoins)  .L*introduc- 
t i o n  de l a  monnaie va d ' a i l l e u r s  de pair  avec c e l l e  de 1 ' 6 -  
cole  comme i n i t i a t r i c e  de besoins  nouveaux par l ' i n s e r t i o n  
dans un nouveau système d'échanges,de même que l e i d é o l o g i e  

1)Le p r o  j e t  impér i a l i s t e (  or ig ine  h is tor ique  e t  s t ruc-  
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du développement é t a i t  en germe dans l e s  ac t ions  missionnai- 
r e s  du XIXème s i è c l e ,  

2)Les avatars de 1 enseignement co lonia l  
Les d i f f é r e n t s  changements intervenus dans l ' e n -  

seignement t o u t  au l o n g  de l a  période coloniale  i l l u s t r e n t  
l e s  changements globaux de l a  po l i t i que  du colonisateur.Cet- 
t e  dernière  a évalué en fonct ion de l a  conjoncture mondiale 
e t  des  résuÏLtats de s e s  ac t ions  sur  l e s  populat ions coloni- 
sées.Cependant c e t t e  évolut ion ne f u t  qu 'adaptat ive,et  L'Ob- 

j e c t i f  d ' i n t é g r a t i o n  à l a  sph8kwad1influence politico-écono- 
mique de l a  métropole ne f u t  jamais remis en  question. 

h o r m i s  l 'expérience d t a s s i m i l a t i o n  des quatre  communes du 
SQnéga1,l'enseignement paatiqué s e r a  marqué par l ' improvisa-  
t i o n  e t  l e s  exp6dients:au Soudan,ce sont l e s  agents  des  PTT 
qui enseignent ;au Cameroun,les Français  succèdent aux Alle- 
mands e t  doivent avant t o u t  réorganiser  l e  pays & l e u r  fa- 
çon. 

L a  seconde phase, c e l l e  de 1 organisat ion,  i n t e r -  
v i en t  peu d*anndes après  l a  f i n  de l a  seconde guerre mon- 
dia1e.C'es-b 8. c e t t e  époque (1921 au Cameroun,l924 en  AOP) 
que f u r e n t  jé-tées l e s  bases  du système d'enseignement.Sur 

Dans l a  première phase , c e l l e  de 1 adaptat ion,  e t  

un p lan  p r a t i q u e , i l  f a l l a i t  avant t o u t  r e c r u t e r  des  aux i l i -  
a i r e s  de l ' admin i s t r a t ion  publique e t  privée e t  d i f f u s e r  l a  
langue f rança ise  chez l e s  notables  autochtones.Ce f u t  un 
enseignement é l i t i s t e  dans se s  buts,mais qui  f o r m a i t  une 
é l i t e  l o c a l e  encore vouée 8. des tâches subal ternes  dans l a  
h ié rarch ie  coloniale  .Sur l e  p l an  idéologique, ce qui é t a i t  
recherché é t a i t  tou jours  l ' a d a p t a t i o n  "morale" des  popula- 
t i o n s  (beaucoup p l u s  que l ' a s s i m i l a t i o n  que c e r t a i n s  ont  
voulu y v o i r )  , l e u r  allégeance po l i t i que  e t  l e u r  i n s e r t i o n  
dans l e  nouveau régime économique.11 faut noter  que l ' ex ten-  
s ion  général isée de l 'enseignement se ra  tou jours  f re inée  
pendant c e t t e  pé r iode , e t  pour de a u l t i p l e s  r a i s o n s : i l  n'y 
a pas d e u t i l i t é  prat ique ; l e s  co lon ie s , e t  donc l 'enseigne- 
ment, ne doivent pas coûter  t r o p  cher  ;1 e n s e i g n e h t  e st re-  
connu comme nécessaire  & l a  conquête morale des  populat iong 
m a i s  il e s t  dangereux de t r o p  l e  d i f f u s e r  c a r  il e s t  aussi 
semeur de r évo l t e  a 

L a  t rois ième phase,cel le  de l ' e s so r , co inc ide  auel 
l a  f i n  de l a  seconde guerre mondiale,le r e c u l  poli t ico-éco- 
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nomique des puissances européennes e t  l a  montée p a r a l l è l e  .' 
des revendicat ions des  é l i t e s  1ocales.Le tournant  s e r a  m a r -  
qué par l a  conférence de Brazzavi l le(  janvier-février  1944). 
Cette, période ve r ra  apparaf t re  l e s  prémices d 'un enseigne- 
ment de masse e t  l a  montée de l ' é l i t e  a f r i ca ine  que l a  diver- 
s i f i c a t i o n  de l'enseignement e t  l a  m o d i f i c a t i o n  de l a  con- 
joncture  po l i t i que  ne vouent p l u s  à des r ô l e s  subal ternes .  

Le poids  des  guerres  d'Indochine e t  d 'Algérie,  
l e u r s  répercussions au niveau de l ' o p i n i o n  mondiale,l'image 
que veut  donner de lui-mgme l e  chef de 1 ' E t a t  f r a n ç a i s  de 
l 'époque fon t  que l e  passage à l ' indépendance des  pays afri-  
ca ins  francophones se f a i t  pratiquement sans heurt.Nous pen- 
sons aussi que l e  t r a n s f e r t  a i s é  des  r e sponsab i l i t é s  p o l i t i -  
ques a tenu au f a i t  que l a  puissance coloniale  cons idéra i t  
que l e s  condi t ions de l a  p6renni té  de lPemprise  &a,ient rem- 
p l i e s  e t  que l e  degré dsallégeance de l a  nouvelle g l i t e  au 
pouvoir é t a i t  s u f f i s a n t  pour l e  maint ien de 1 influence.  
L ' h i s t o i r e  récente  a montré q u t e l l e  ne s ' é t a i t  pas trompée. 
On peut a i n s i  penser que l e  passage 8. l 'indépendance a con- 
s i s t é  en l a  mise en place d*un appa re i l  d * E t a t  autochtone, 
médiateur de l*ex-puissance coloniale  e t  par-delà du systè-  
me c a p i t a l i s t e  in te rna t iona l .11  y a c e r t e s  un changement 
dans l e s  idéologies  a f f i chées  e t  dans l e s  o b j e c t i f s  assi- 
gné s en  p a r t i c u l i e r  B 1 t enseignement , m a i  s, fondamentalement , 
en regard des  populafions r u r a l e s , l e s  v i sées  r e s t e n t  iden- 
tiqueS.Au Cam'eroun,cFest l e  cas .  

e s t  procédé pa r  d i f f é r e n t s  canaux (principalement l ' e n s e i -  
gnement,parce q u ' i l  touche l a  jeunesse , m a i s  a u s s i  l e  Fa r t i ,  
l a  r ad io , e t c . )  B l ' i n c u l c a t i o n  de l ' i déo log ie  de l a  cons- 
t r u c t i o n  nat ionale  e t  du développement économique .A 1' égard 
des  s o c i é t é s  r u r a l e s , c e t t e  idéologie  se pose csmme négat ion 
du passé pré-colonial#( tout  en  va lo r i san t  ce lu i -c i  vis-à- 
v i s  de 1"tranger) e t  des  i d e n t i t é s  c u l t u r e l l e s  ré t rogrades  
e t  centr i fuges.El le  se  pose aussi comme visée de progrès  
vers un  type de soc ié t é  technicienne e t  p roduct iv is te  *L'E- 
t a t  na t iona l  e s t  a i n s i  un des c h a k o n s  de l ' a r t i c u l a t i o n  
en t re  deux univers .  

3)Développement e t  dépendance 

Sous 1* égide de l ' o f f i c i e l l e  modernisat ion, i l  

Dans ce contexte,l 'enseignement joue un r ô l e  
important.11 e s t  l ' u n  des  instruments  majeurs de l a  repro- 
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duct ion de 1 'Eta-b e t  contr ibue a i n s i  & l a  reproduct ion é la r -  
g ie  du système c a p i t a l i s t e  (ce qui  n'implique n i  ne nécess i te  
1* appa r i t i on  de r a p p o r t s  de production c a p i t a l i s t e s  dans l e s  
soc ié t é s  rurales) .Cet te  reproduct ion de 1 ' E t a t  e t  de son ap- 
p a r e i l  ne peut  s ' e f f ec tue r  que parce q u ' i l  y a avant t o u t  
product ion,et  production idéologique p a r t i c u l i è r e  qui joue 
un r ô l e  de t ransformation dans l e s  mécanismes de reproduc- 
t i o n  des  soc i6 tés  rurales.Nous Qtudierons dans l e s  deux cha- 
$ t r e s  suivants  quel  e s t  dans l e  d é t a i l  c e t t e  production de 
l ' é c o l e .  

Chap.II.Production de 1 '6cole: la  logique du système 

Nous nous proposons dans ce chap. de f a i r e  une ana- 
l y s e  de l 'enseignement camerounais en  t a n t  que systgme .Ce 
n * e s t  pas pour nous l i v r e r  8. un exercice d'écale que nous 
p r iv i l ég ie rons  i c i  '1 ' approche s t ructuro-fonct ionnel le  * m a i s  
pour rendre compte des  p ropr i é t é s  spécif iques de l ' i n s t i t u -  
t i o n  8. t r a v e r s  l r 6 v o l u t i o n  de s e s  s t r u c t u r e s  e t  de s e s  rè- 
g l e s  de fonctionnementaSi c e t t e  approche e s t  indispensable ,  
e l l e  e s t  tou tepois  i n su f f i s an te  e t  d o i t  ê t r e  complètée par  
une analjme des  déterminants ex ternes  ( en  p a r t i c u l i e r  l a  
s t ruc tu re  des  r a p p o r t s  de production),ce que nous fe rons  plu: 
l o i n .  

présente  8. nos yeux un autre  intérêtssC*est  l e  type d'analyse 
qui  e s t  l e  plus couramment appliqué 8. l 'enseignement dans 
l e s  pays d i t s  en voie  de développement (en  p a r t i c u l i e r  par  
l e  groupe représenté  par  l a  revue'tTiers-1Vlonde18) , e t  ce s e r a  
pour nous l ' occas ion  de mieux soul igner  l e s  l i m i t e s  d 'un 
genre caque1 on peut  adresser  l e  s c r i t i q u e s  généralement 
f a i t e s  au fonctionnalisme .En o u t r e , l e  carac tè re  évolut ionnis  
t e  e t  réformiste  des  études de type ltUnescolt pose des  pro- 
blèmes qui ne sont  pas seulement d 'ordre épis tduologiquea 
L'écale des pays dominés e t  l e s  analyses  qui sont  f a i t e s  sur  
e l l e  nous para issent  r e s s o r t i r  au mgme obje t  d'dtude. 

L'analyse systémique que nous projetons de f a i r e  

Gomme tout système,l'enseignement e s t  r é g i  par une 
logique qui l e  pousse 8, 1' autonomie, c * e st-à-dire qu' il e st 
dominé par une tendance h poursuivre des  o b j e c t i f s  propres,  
e t  c e l a  d*autan t  plus q u ' i l  possède des  agents  s p é c i a l i s é s  
e t  un ensemble i n s t i t u t i o n n a l i s é  de r è g l e s  de fonctionne- 
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ment.Cette tendance qui s'exerce dans le cadre des structu- 
res qui organisent le système pousse essentiellement 8. l'au- 
to-reproduction.0ependant il n'y a pas de système entière- 
ment av,tonome,et il faut parler le plus souvent de sous-sys- 
teme .Le système d'enseignement camerounais n' échappe pas 8. 
la règle .Il renvoie donc aux autres sous-systèmes( Qconomi- 
que,politique,etc..) par rapport auxquels il réagit et qui 
sont pris comme lui entre des systèmes sociaux hétérogènes. 
Ce sont ces systèmes sociaux de référence qui définissent 
la spécificité du sous-système d'enseignement: tout d'abord, 
en tant que sous-système transplanté,il réfère au système 
colonial;ensuite,au niveau de ses "entréest',il réfère B une 
multitude de systèmes sociaux autochtones plus ou moins 
transformés par la colonisation;enfin,au niveau de ses t t s o r e  
ties",il réfère k un système social pas encore réalisé,mais 
seulement projet6,C'est dans la projection vers ce système 
non-f orme gu i nt er vie nnent 1 * Etat, 1 as si s t anc e te chni que 
étrangère et tous experts en .Chacun de ces 
systèmes de référence tend 8. induire un certain type de ran 
tionalite dans le sous-système d'enseignement gui vit ainsi 
du jeu de leurs contradictions,eh rapport avec sa propre 
rationalité a 

C'est cette rationalité propre au sous-systène 
enseignant que nous tenterons d'analyser ici en mettant en 
rapport la production quoil opère avec l'évolution de ses 
structures,des objectifs qu'il seassigne et des fonctions 
qu' il remplit o 

1)La production du syst&me 
L1 enseignement primaire saest considérablement 

développé au Cameroun entre 1945 et 1958.Le Secondaire et 
le Supérieur ont suivi après l'Indépendance,alors que le 
Primaire poursuivait sa progression.Nous n' entrerons ici 
dans le détail des chiffres,mais la forte progression nuaé+ 
rique des différents étages du système tend 8. cacher dtau- 
tres aspects tout aussi importants.En effet ,la croissance 
des effectifs va de pair avec un rendement(du point de vue 
du système) extrgmement médiocre qui s'exprime par des dé- 
perditions d'effectifs considérables (taux élevé de redou- 
blement et d'abandon) et par une production infime de di- 
pl8més eu égard au nombre d#él&ves qui ont entamé le CUT- 
sus.11 faut noter aussi de fortes dispasités sur le plan 
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du sexe e t  sur l e  p lan  régional-ethnique.La production du 

système se  traduit  a i n s i  par  un savoir t r è s  inégalement d i s -  
t r ï b u é  en nombre d'années passées  h l'écale e t  t r è s  s é l e c t i -  
vement sanctionné par  un diplôme .En d é f i n i t i v e , l e  système 
d'enseignement v i se  donc 8. produire une é l i t e  r e s t r e i n t e .  

2 )  L a  logique des  o r ig ines  
Pour l a  puissance coloniale  , l ' i n t r o d u c t i o n  de 

l 'enseignement avait pr&A.sQment pour but de former une é l i +  
t e  r e s t r e i n t e  B carac tè re  bureaucratique .La production pré- 
sente  de l'écale se s i t u e  donc dans l a  logique des  or ig ines ,  
Il faut remarquer également que l ' o rgan i sa t ion  ac tue l l e  du 

Systeme d'enseignement i l l u s t r e  l a  dépendance vis-à-vis de 
1 ancieniie puis sane e mandat a i r e  .Le s s t rue  ture  s , l e  s program- 
mes,la langue , la  pédagogie e t  même une p a r t i e  des  ensei-  
gnants permettent de l e  q u a l i f i e r  d 'hgri tage co lonia l3 les  
fonct ions q u ' i l  r e m p l i t , l e s  défauts  qu'on l u i  impute cont i -  
nuent d ' ê t r e  l e s  mêmes qu'avant 111nd6pendance,mais avec des  
conséquences considérablement amplif iées  du f a i t  du dévelop- 
pement du système depuis  1958. 

3 )  % * i n s t i t u t i o n  e t  Les i n s t i t u t e u r s  

changés peut-el le  $ t r e  expliquée par  l a  seule  tendance du 

système à l 'auto-reproduction? 11 e s t  c e r t a i n  que l a  r ig i -  
d i t é  des  s t r u c t u r e s  (qui  se sont  mbintenzs d'un contexte 
his tor ique?& l ' a u t r e )  , l e s  mécanismes i n s t i t u t i o n n e l s  (carac- 
t é r i s é s  pa r  l e  central isme e t  l a  bureaucrat ie)  e t  l e s  objeCm 
t i f s  propres  des  fonct ionnaires  de l ' i n s t i t u t i o n  permettent 
de f a i r e  r e s s o r t i r  une so r t e  de c a u s a l i t é  c i r c u l a i r e  qui  
rend cornpte de p lus i eu r s  aspects  du fonctionnement -ou plu- 
t o t  du dysfonctionnement- du s$stème , 

L a  poursui te  d ' o b j e c t i f s  fondamentalement in- 

4 )  Fonctions e t  dysfonct ions 
€&&him Bes d i f f é ren te s  t e n t a t i v e s  de réforme 

(s inon de r e fon te )  de lPenseignement e t  l e u r s  échecs succes- 
sifs semblent ê t r e  des  arguments supplémentaires en  faveur 
de l a  thèse de l a  r i g i d i t 6  i n s t i t u t i o n n e l l e  du système e t  
ae son carac tè re  of f ic ie l lement  reconnu de dysfonctionnali-  
%é.En e f f e t , o n  s'accorde généralement 8. reconnaî t re  que 
lt école au Cameroun,par sa vocat ion urbaine e t  bureauerat i -  
quePes t  historiquement e t  économiquement inadaptée.Le pro- 
blème n f e s t  donc que de pouvoir l u i  appl iquer  l a  bonne r é -  
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forme 
On voit ainsi que l'analyse systémique a l'inconvé- 

nient majeur de ne renvoyer le systGme qu'à lui-m@me:un sys- 
tème hérit8,aux dysfonctions multiples qui s'expliquent par 
l*extension généralisée du dit système qui ne devait ré- 
pondre 8. l'origine qu*& des besoins pr&is et limités,l'ana- 
lyse de système est fonctionnaliste par essence:elle est une 
lecture en quelque sorte aseptisée de la réalité c a r  elle ne 
peut rendre compte ni des contradictions internes,i,e .de 
l'enseignement comme enjeu de luttes socio-politiques,ni d e s  

rapports réels du système avec l'extérieur,c'est-&-dire de 
de sa situation dans un contexte néo-colonial oÙ c'est 1' 
Etat qui dirige la société,et non l'inverse, 

Chap,III.Production de 1'école:les déterminations de 
1 ' appareil 

Envisager l'enseignement comme appareil dfEtat 
consiste à considérer le premier comme un des instruments 
essentiels de la reproduction du second,L'Etat, appareil po- 
litique, a besoin de l t école pour renouveler en permanence 
les conditions de la constitution de son pouvoir,d'une part 
en diffJsant par son intermédiaire une idéologie légitiman- 
te,celle de la nécessité de la construction nationale et du 
développement Qconomique, d* autre part en s e  appuyant sur elle 
pour recrtjtter et ses agents directs et les membres des stra- 
tes qui le soutiennent .Etudier 1' enseignement non pas tant 
comme institution distributrice de savoir mais p&Ô% comme 
appareil idéologique dOEtat permet d'y introduire une logi- 
que qui rend compte des dysfonctions autrement qu'en les 
attribuant & des mécanismes autonomes et qui donne la possi- 
bilité de saisir la signification objective de la scolarisa- 
tionllubuesque" et de la sélection draconienne .Elle aide aus.+ 
si 8, comprendre l e s  distorsions entre les projets affichés 
et les résultats repérds,Elle met enfin en lumière les choix 
politico-idéologiques fondamentaux opérés par 1'Etat.Cette 
logique, c I est celle de l b  intentionnalité de l'appareil qui 
n"st nullement contradictoire avec l'autonomie relative 
du système mais qui,en fait,l'englobe dans son Ilprojet de 
société",face aux sociétés rurales dont la transformation 
reste l'objectif ultime, 
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1) Les objectifs assignés 
Le système enseignant de l'époque coloniale a kt8 

à l'Indépendance,entérin.é,cautionné et amplifié délibérément 
par le nouvel appareil dlEtat,La croyance dans l'efficace 
de l'enseignement sur le développement (tous les pays déve- 
loppés possèdent de forts taux de scolarisation) ne suffit 
pas 8. expliquer la volonté de scolariser massivement.11 y 
entrait aussi,pour les tenants du nouveau pouvoir encore 
supportés par l'ex-métropole ,la nécessite$ d' Blargir leur 
base politique à la fois pour se conforter dans la place et 
se démarquer de l'ancien protecteur,quitte à utiliser le 
système qu'il avait mis en place,@'est une nouvelle forme 
d'intégration qui était recherchée ,par le truchement de la 
pénétration du pouvoir étatique et de l'instauration d'une 
conscience nationale 

$'analyse des discours officiels (Congrès  du Par- 
ti,Conseils Supérieurs de 1'Education Hationale) et des 
préambules aux différents plans quinquennaux de développe- 
ment (1961-1965 / 1966-1971 / 1972-1977) ne montre& que dee 
changements secondaires par rapport à ces objectifs princi- 
paux qui eux ne changent pas.Elle montre aussi que les ob- 
jectifs nationaux assignés à l'enseignement ne présentent 
pas de véritable solution de continuité par rapport aux ob- 
jectifs coloniaux.Seu1 le langage a changé pour exprimer la 
poursuite d'une entreprise que la colonisation n1 avait pu 
ou neavait voulu mener jusqu"z son terme: articuler les so- 
ciétés rurales à une structure étatique,en seappuyant sur- 
tout (mais pas seulement) sur 1'enseignement.Selon le degré 
de transformation opéré par la colonisation,il a fallu, se- 
lon les régions et les groupes sociaux,soit répondre 8. la 
demande scolaire (dans le sud et l'ouest), soit contraindre 
& la scolarisation(dans le nord et l*est) pour Bquilibrer 
1 easemble 

Zes nécessités de la reproduction de l'appareil 
d$Etat assignent au système un autre objectif qui peut sem- 
bler contradictoire avec celui du développement généralisé 
de la scolarisation,celui de la formation d'une élite res- 
treinte .Si les déperditions considérables (dans le Primaire 
comme dans le Becondaire) peuvent etre imputées aux méca- 
nismes propres du système et 'a ses insuffisances,du point 
de vue de l'appareil il rs'est possible de ne considérer que 
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l e  f a i t  d'une hyper-sélection e t  en ce sens o n  peut d i r e  que 
l a  fonct ion l a  p lus  manifeste de lrenseignement e s t  une fori@ 

t i o n  é l i t i s t e  ,Dans c e t t e  logique l e s  déperdi t ions perdent 
l e u r  carac tè re  dysfonctionnel dans l a  mesure OÙ l e s  aban- 
dons peuvent ê t r e  avant t ou t  considérés  comme des r e j e t s  
implicites,particulièrement dans l e s  régions OÙ l a  demande 
sco la i r e  e s t  t r è s  for te .Par  a i l l e u r s  l 'enseignement de masse 
n ' e s t  pas cont rad ic to i re  avec l a  formation e t  l a  s é l e c t i o n  
des  "happy few" dans l a  perspect ive de l a  reproduct ion de 
l ' a p p a r e i l  po l i t i que  .La seule  nécess i t é  e s t  c e l l e  de 1' impré 
gnat ion ideologique des  sco lar i sés .El le  e s t  aussi suff isan-  
t e  pour l a  majori té  d 'entre  eux: i l s  sont  soumis 8. un régime 
idéologique a l i enan t  e t  passent  t r o p  peu d'années 8. l'écale 
pour ê t r e  do tés  d'un savoir  s u f f i s a n t  pour comprendre e t  
martri s e r  éventuellement c e t t e  aliénation.Comme l e  d i  sen t  
C,Goquery-Vidrovitch e t  H.Non&ot ( i n  L'Afrique noire  de 1800 
à nos jours,p,351):11Le colonisé  (nous disons l e  sco lar i s6)  
accède 8. l ' é t h o s  nouveau e t  garde une p a r t i c i p a t i o n  a l t é r é e  
8. l l anc ien , sans  que l u i  soient  permises l e s  condi t ions de 
fonc t ionnal i té  e t  de coh6rence de l ' u s a g e  de l ' u n  e t  de 
l ' a u t r e ,  . ,$,L'analyse des  pra t iques  s c o l a i r e s  e t  des  idéolo- 
g i e s  qui l e s  fondent permet de rendre compte de ces  proces- 
sus. 

2 )  Idéologies  e t  pra%iques s c o l a i r e s  

l 'enseignement au Cameroun,on peut  en  r e l eve r  un  gui  a va- 
l e u r  exemplaire, c e l u i  de l eve r  1es"blocages socio-cul turels '  
e t  de l u t t e r  contre  les l lmenta l i tks  archaïquest l .@'est  là que 
se r évè len t  l e  p o i d s  e t  l a  p é d t r a t i o n  des idéologies  ia- 
por t ées , e t  qui  permet d f  organiser  l e  "champ idéologique en- 
seignant" e n  fonc t ion  de deux p8les: le  p6Ie p o s i t i f , i n s p i -  
r a t e u r  e t  a s p i r a t e u r , c e l u i  de l ' a n c i e n  maître ,qui  e s t  asso- 
c i é  8. l ' i dgo log ie  des  b i e n f a i t s  de l ' g c o l e  ( e l l e  un i - f ie , l i -  
hère? élève dans 1' échel le  soc ia l e ,  e t c .  . .) ; l e  p81e néga t i f ,  
à transformer ou néan t i se r , ce lu i  des  soc ié t é s  rurales,obs-t; 
t a c l e  au développement qui d o i t  s ' e f f e c t u e r  sur l e  modèle 
du pale  p o s i t i f . S i  l ' o n  ne peut f a i r e  des paysans des Irpro- 
ducteurs  dynamiques e t  ouverts  au progr&sïl,qulau moins i l s  
n&- f a s s e n t  pas  obstacle  aux in te rvent ions  e t  donc satis- 
fassent  à une ce r t a ine  allégeance po l i t i que  ,à une ce r t a ine  
f l u i d i t é  économique e t  2i ilne ce r t a ine  souplesse idéologiqu3 

Parmi l e s  o b j e c t i f s  idéologiques assignés 
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dans le cadre de la construction nationale et du "libéralis- 
me économique planifiétt.l*école au Cameroun n'est ni ne se 
W H E I K ~ B E  veut neutre. 

C'est à ce champ idéologique que renvoient l e s  
pradiques scolairesaLe fait d'être dans une salle de classe 
implique pour lt6l&ve une séparation physique de sa famille 
pendant une bonne partie de la journée.Cela signifie non 
seulement qu'il y a coupure d'avec le travail productif agri 
cole,mais,dans ces sociétés 0% l'éducation des enfants se 
fait de manière diffuse et permanente par imprégnation et 
par tic ipat ion grogre s si ve aux ac tivi té s de s adulte s , imp0 s si- 
bilite matérielle de se voir transmettre normalement les 
acquis familiaux et sociaux sur les plans technique,culturel 
et idéologique 

Pendant le temps de sa présence 8. lg6cole,lté1Eve 
sera soumis à l'apprentissage d'un savoir abstrait qui res- 
sortit à un univers culturel 6tranger.De plus,l'éleve de 
lfécole de brousse ne se verra dispenser que le sous-pro- 
duit de ce savoir acad6mique:les maetres les mieux formés et 
les plus expérimentés sont destinés aux écoles mbaines.Cet 
apprentissage se fait par le truchement de procédés pédago- 
giques (une pédagogie de l'imposition) qui visent à trans- 
mettre un modele d'autorité de type bureaucratique (rela- 
tions hiérarchisées et sans "face à facet*,culte de l'écri%- 
dans la langue de l'administration-et de la règle) et $i in- 
troduire une dichotomie travail manuel-travail intellectuel. 

3 )  Production de l'écale 
L'école,mkdiatrice de l'appareil d'Etat,diffu- 

se l'idéologie propre à ce dernieraLe résultat le plus évi- 
dent des pratiques scolaires est de dégager les élhves des 
influences idéologiques de leur milieu d*origine et de les 
rendre sensibles aux incitations politiques émanant des nou- 
vequ ouvoi s int de vue économique on peut dire aussi qu eF1Bs con%rd&eB? 
à la libération de la force de travail par une mise en dis- 
ponibilité généralisée (désintérêt progressif pour les ac- 
tivités agricoles e t  recherche dtlautre chose", lfailleursll) . 
La dichotomie manuel-intellectuel contribue à accentuer le 
clivage milieu rural-milieu urbain qui nr est lui-même qu* 
une des traductions de celui ,plus fondamental, de dominé-do- 
minantaSous le couvert de l'idéologie de la nation et du 
développement sont justifiées toutes les pratiques,en par- 
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t i c u l i e r  s c o l a i r e s ,  qui v i sen t  étendre l a  domination de 
1 ' E t a t  e t  singulièrement de l a  couche soc ia le  qui  s * e s t  
appropriée ce dern ier  , l a  bourgeoisie bur@ucratique a 

Ainsi  l ' ana lyse  de l 'enseignement e n  t a n t  qu'ap- 
r e i 1  permet d 1  Qla rg i r  l a  compréhension des phénomènes sco- 
l a i r e s  t o u t  e n  in t ég ran t  l 'approche systémique .Cependfant 
t ou te s  c e s  analyses ,outreq8&tains  f a i t s  cian" L e s  taux d i f -  

f é r e n t i e l s  de s c o l a r i s a t i o n  selon l e  s exe , l a  rég ion  ou  1' 
ethnie  n@ ont  pas  trouvé d 'expl icat ion,  sont dans l 'ensemble 
B sens unique:el les  ne rendent compte que de l ' a c t i o n  sco- 
l a i r e  de 1 ' E t a t  sur l e s  soc ié t é s  rurales .11 faut maintenant 
renverser  l a  perspect ive,en abordant l e s  ac t ions  des  socié- 
t é s  r u r a l e s  face 8. l ' a p p a r e i l  scolanre.Ce s e r a  l ' o b j e t  de 
notre  deuxième p a r t i e  

X 

X X 

Deuxième p a r t i e  .Enseignement e t  reproduct ion des  soc ié tds  
nord-c merounai  se s 

Avant deentrer  dans l e  vif  du s u j e t  - l e s  r éac t ions  
des  s o c i é t é s  du Nord-Cameroun vis-à-vis de l 'enseignement- 
il noud faut présenter  c e s  sociétés.Pour ce fa i re ,nous  u t i -  
l i s e r d n s  principalement l e s  not ions d t  o r i e n t a t i o n  h i s t o r i -  
.gue e t  de formes de reproduction.Nous u t i l i s e r o n s  "Pormes 
de reproduction" p l u t ô t  que llmode de production" parce que 
ce dern ier  concept,à notre  sens,présente  &e double incon- 
vénient  de f a i r e  référence à une typologie préexis tan te  qui 
n f e s t  pas forcément adaptée B notre  contexte e t  d ' ê t r e  en  
d é f i n i t i v e  peu opéra to i re  par son carac tè re  r i g i d e  e t  son 
o r i e n t a t i o n  f i x i s t e : i l  ne t i e n t  pas  compte en p a r t i c u l i e r  
de l a  dynamique de l a  reproduct ion soc ia le  e t  6cononique e t  
ne permet donc pas de rendre compte des  t ransformations.  
Cel les-ci  ne se réduisent  pas au passage d'un mode de pro- 
duct ion $% un autre.La not ion de formes de reproduct ion 
prend en compte au con t r a i r e  l a  dynamique de l a  reproduct i -  
o n  qui s 'opère  à t r a v e r s  d i f f é r e n t s  procès dont l e s  modal i -  
t é s  peuvent évoluer e n  fonct ion6 de va r i ab le s  i n t e r n e s  e t  
externes.Gependant c e s  p roces  de reproduct ion tendent tou- 
j o u r s  B s ' e f f ec tue r  dans un c e r t a i n  sens qui  dépend de l'o- 



r i e n t a t i o n  h i s to r ique  de l a  soc ié t é  considérée .On peut d i r e  
que l * o r i e n t a t i o n  h i s to r ique  e s t  l ' opéra teur  d ia lec t ique  de 
l a  reproduct ion,et  c ' e s t  l a  combinaison permanente de ces  
deux éléments qui c a r a c t é r i s e  une soc ié té .  

come un procGs.<v.: h i s tor ique  qui n ' e s t  jamais mouvement in-  
tégralement r ép6 t i t i f .A  chaque moment du procès il y a choix 
des  Qléments e t  des  s t r u c t u r e s  reprodui tes ,choix qui e s t  l a  
r é s u l t a n t e  de mécanismes globaux e t  de c a l c u l s  c o l l e c t i f s  
multiples,Dtune générat ion à l ' a u t r e , l e s  ac t eu r s  sociaux ne 
sont p lus  l e s  mêmes m a i s  l e s  réponses de ces  ac t eu r s  aux si- 
tua t ions  (nouvel les  par dé f in i t i on )  qui se  présentent  sont  
puisées  inconsciemment dans l e  c a p i t a l  s o c i a l  e t  idéologique 
qui l e u r  a é t é  t ransmis  dans tous l e s  processus éduca t i f s  
e t  qui f o u r n i t  un  r e g i s t r e  dé f in i  de r eac t ions  possibles .  
Autrement $it ces  r é a c t i o n s  p réex i s t en t  8. l s é t a t  de poten- 
t i a l i t é s  m a i s  peuvent n ' ê t r e  pas ident iques dans tou te s  l e s  
s i tua t ions .11  peut  a i n s i  y avoir des  inf léchissements  du 
procès  dans un  sens OU dans un au t re .C*es t  l e  sens de l ' a c -  
cumulation an tér ieure  (ou de l a  sédimentation) de rgponses 
( éc onomi que s , p o l i  ti que s, idéologique s 
uniformes dans l e  temps e t  dans l ' e space  qui permet de qua- 
l i f i e r  l ' o r i e n t a t i o n  h i s to r ique  e t  c u l t u r e l l e  d'une soc ié t é  
donnée.Cqest c e t t e  o r i e n t a t i o n  qui  d é f i n i t  l e  r appor t  au 
monde de c e t t e  soc ié t é  e t  qui  préside & sa reproduction.@e 
sont  l e s  o b j e c t i f s  e s s e n t i e l s  v i s é s  par c e t t e  soc i6 t6 , l e  
rapport  autour duquel tous  l e s  r appor t s , i n t e rnes  e t  exter-  
nes ,  s ' a r t i c u l e n t  e t  s y  organisent&La poursui te  de ces  ob jec- 
tifs peut ê t r e  plus OU m o i n s  cont ra r iée  par l 'environnement, 
e t  c e l a  d 'autant  plus que c e t  environnement e s t  s t r u c t u r é  
(par ex. les  E t a t s  pré-coloniaux c e n t r a l i s a t e u r s  e t  prssély-  
t e s , l ' E t a t  co lon ia l  e t  néo-colonial) e t  qu ' i l  v i se  à t rans-  
former c e s  o b j e c t i f s  ou  8. l e s  détourner à son prof i t .Face 
8. c e t  enviromement ,c 'es t  l e  maint ien de & $ i d e n t i t é  e t  des  
o b j e c t i f s  qui se ra  recherch6,qui t te  & abandonner c e r t a i n s  
61éments ou s t r u c t u r e s  au p r o f i t  d ' appor t s  ex té s i eu r s  qui  
seront  i n t é g r é s  à l a  reproduction. 

En résum6,la manière dont nous présenterons l e s  
soc ié t é s  qui font  l ' o b j e t  de notre  étude s e r a  étrangkre 8. 
l a .  perspect ive d.e 1 'anthropologie muséographique .Rous ne 
chercherons Pas m m  k r econs t i t ue r  de t o u t e s  pièces  

Nous considérons l a  reproduct ion d'une soc ié t é  

dé f i n i e  s m a i  s non 
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un passé l l t radi t ionnel ' ' ,mais  8. s i t u e r  ces  s o c i é t é s  dans 
l e u r  dynamique socio-historique .En ef fec tuant  l ' ana lyse  au- 
tour des  deux not ions d ' o r i e n t a t i o n  h is tor ique  e t  de f o r -  
mes de reproduct ion nous nous prépaxons une s o r t e  de sché- 
m a  d ' i n t e r p r é t a t i o n  des  r éac t ions  de ces  s o c i é t é s  face B 
l 'enseignement t o d e n  nous en f a c i l i t a n t  l a  compmaison. 

Parmi l e s  mul t ip les  s o c i é t é s  du Nord-Cameroun,nous 
en avons cho i s i  t r o i s  qui  nous semblent avoir conçu l e s  strE 
t é g i e s  l e s  p l u s  typiques face $i l ' i n t e r v e n t i o n  des  apparei ls  
d ' E t a t  e t  dont l l a i ia lyse  compara.tive nous paraît l e  p lus  
p&opre à i l l u s t r e r  no t re  propos.Par a i l l e u r s  l e u r  s i t u a t i o n  
b ien  déf inie  dans l ' é v e n t a i l  des  dynamismes sociaux a c t u e l s  
de c e t t e  rég ion  nous semble Qgalement l a  mieux appropriée 
pour s e r v i r  de base 8. l ' e squisse  de modèles idéal-typiques 
de r é a c t i o n  e t  de transformation.Ces t r o i s  groupes sont: 
l e s  Natakam(1a r é s i s t ance  ér igée en système) , l e s  Noundang 
( l ' i r r u p t i o n  de l a  nouveauté) , les  Foulbé ( l e  t ransformation 
modul6e)JIatakam e t  Moundang ne sont  pas adeptes  de l'Islam 
e t  sont pour c e l a  (comme l e s  a u t r e s  groupes llanimistesll) 
appelés K i r d i  (OU Habé,i.e.païens) par  l e s  Foulbé dont l a  
r e l i g i o n  musulmane e s t  au con t r a i r e  au cent re  dE système 
soc ia l  

Chap.IV.Orientation h is tor ique  e t  formes de reproduct ion 
des  K i r d i s  

I .Les M A T A M  

Les Natakam font  p a r t i e  de c e s  a g r i c u l t e u r s  monta- 
gnards qui  se c a r a c t é r i s e h t  actuellement par  l e u r  marginali- 
t é  g6ographique e t  sociologique.1ls font  p a r t i e  de ces  peu- 
p l e s  dont l ' h i s t o i r e  ne trouve place dans aucun manuel.De 
r e fou lé s  volonta i res  e t  d ' i s o l é s  que f u t  leur d e s t i n  dans 
l e  passé pré-colonial ,ce  qui l e s  a p lacés  8. l'&art des 
Eta.ts  "producteurs d ' h i s t o i r e "  e t  du chemin des  voyageurs, 
i l s  ne va len t  actuellement que par l e u r  exotisme e t  l e u r  
carac tè re  de marchandise tou r i s t i que  ,en at tendant  de se r e -  
trouver l e s  p r o l é t a i r e s  de l a  nouvelle soc ié t é ,  t raqués qu' 
i l s  sont  par l e s  nouveaux r ec ru teu r s  de manoeuvres pour les 
complexes agro-industr ie ls  du sud du pay-s. 

L a  soc i6 té  Matakam represente  un c a s  exceptionnel 



de 1' é labora t ion  d 'un  système s o c i a l  quasi-achevé, aboutis- 
san t  à u n  quasi-blocage de l ' idéologique  e t , p a r t a n t , $  des  

, t r a n s i t i o n s  tr&s d i f f i c i l e s ,  s inon impossiblesoCe système so- 
c i a l  e s t  né de l ' a d a p t a t i o n  obligée h un environnement p a r t i =  
culièrement contraignant  i. 

1 ' h i s t o i r e : c ' e s t  l e  r e f u s  de l a  domination des grands r o -  
yaumes du bass in  du Tchad (Kanem,Bornou,Baghirmi) ,dont l a  
c o n s t i t u t i o n  trouve son or ig ine  dans l a  naissance et  l ' ex -  
pansion de l * I s l a , q u i  a poussé un  c e r t a i n  nombre de groupes 
de parent6 d 'or igine d i f fé ren te  h se r é fug ie r  dans l e s  m a s -  
sifs du Nandara,véritable ba r r i è re  contre l e s  cavaliers.Dans 
ces  massifs pauvres en  t e r r e  e t  nécess i tan t  des  aménagements 
considérables  ( t e r r a s s e s )  pour au to r i se r  une quelconque ex- 
p l o i t a t i o n , l e s  c o l l e c t i v i t é s  de rencontre  se sont  s t ruc tu-  
r Q e s  e t  d i f f é renc iées  au poin t  de former un c e r t a i n  nombre 
de groupes ethniques,dont l e s  Matakam. 

O n  peut d i r e  dans un  c e r t a i n  sens que l ' o r i e n t a t i o n  
h i s to r ique  de ces  d e r n i e r s  a é-té donnée dès l e  départoWBs 
d'une rup tu re  h i s to r ique  ( l e s  groupes de parenté  qui s o n t  
l e s  ancê t res  des Mataka  appartenaient  8. des soc ié t é s  diver- 
s e s  qui n'rbnt p lus  é t6  en mesure d ' a s su re r  l e u r  reproduc- 
t i o n  du f a i t  de l ' expans ion  des empires tchadiens e t  o n t  
é c l a t é ) , i l s  on t  déc%dé de v i m e  l e u r  propre h i s t o i r e , c o n t r e  
l l h i s t o ' l r e  des a u t r e s , e t  dans un  s i t e  qui l e u r  permet ta i t  
de l e  faire.A l a  f o i s  protég6s e t  coupés de l ' e x t é r i e u r , l e s  
Matakam ont  a i n s i  poursuivi  un cheminement autonome pendant 
p lus i eu r s  s i è c l e s , d ' a u t a n t  p l u s  que l a  press ion  ex té r i eu re ,  
des Kanembous h L ' E t a t  néo-colonial p6;métré par  l e s  Foulbé, 
ne s ' e s t  pas rel&chée.Dans l e  cadre montagnard qui cont r i -  
buait 8. l ' e n t r e t i e n  de l e u r  pa r t i cu la r i sme , l e  probl&me de 
l a  survie  économique con t r a igna i t  l ' o r g a n i s a t i o n  soc ia l e  à 
se f o c a l i s e r  sur l e s  n6cess i t6s  de l a  production e t  8. t e n i r  
compte de tou te s  l e s  impl ica t ions  d'une économie d 'ass iégés .  

Le système de production qui s ' e s t  é laboré,$ l a  con- 
jonc t ion  d'un mil ieu naharel  complètement transformé e t  des  
r é a l i t é s  soc ia l e s  e t  h i s t o r i q u e s  peut  8 t r e  dé f in i  comme une 
ag r i cu l tu re  d'auto-subsistance domestique B cadre v i l lageois ,  
a s e s t  l a  fami l le  r e s t r e i n t e  -uni té  de production e t  de con- 
sommation- qui  assure  l a  reproduct ion &#nomique de l a  f o r -  
mation sociale.Rous n ' en t r e rons  pas i c i  dans l e  d é t a i l  de 

L a  margina l i té  que nous évaquions e s t  un  produi t  de 
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1' organisat ion socio-polit ique ,Nous dirons simplement que 
l a  reproduct ion du sg-stème soc ia l  e s t  assuré  par  l a  repro- 
duction de l a  struc' ture f ami l i a l e  à l ' i n t é r i e u r  de l a  s t ruc-  
t u re  v i l l ageo i se  multiclanique ,I1 n ' e s t  pas i n u t i l e  cepen- 
dant df a jou te r  que l e  système soci%ll Natakam secreprodui t  
sur l e  mode de l a  reproduction simp1e:on ne devient pas Ma- 
takaa,on e s t  Matakam parce que l ' o n  appa r t i en t  à t e l  c l an  
par l a  naissance ( l e s  manipulations généalogiques d 'autre- 
f o i s  n 'ont p lus  cours)  , e t  c l e s t  c e t t e  appartenance l ignagère 
qui confère l a  citoyenneté ethnique. 

Aux con t ra in t e s  h i s to r iques  e t  géographiques sont 
venues s' a jou te r  l e s  con t r a in t e s  démographiques auxquelles 
l e  systbme soc ia l  a également dû trouver une réponse.@elle- 
c i  a cons i s t é  en l ' i n s t i t u t i o n  d'un mode d racmien  d 'hé r i t a -  
ge pour l i m i t e r  l a  p e r c e l l i s a t i o n  i n f i n i e  du s o l  cxàltivable: 
à terme seul  l e  benjamin h é r i t e r a  du d - r o i t  de c u l t i v e r  l e s  
t e r r e s  de son p&re,Les a înés  devront émigrer dans d ' au t r e s  
v i l l a g e s  pour trouver des surfaces  encore d isponib les  ,mais 
sur l e s q u e l l e s  i l s  n 'auront  qu'un d r o i t  révocable,Cette r e -  
cherche de moyens de subsistance pourra l e s  conduire auss i  
dans l a  p la ine  oh i l s  vendront leur '  force de t r a v a i l .  

formes de reproduction a r t i c u l é e s  autour de l a  survie  écono- 
mique, soc i a l e  e t  idéologique, on comprend que l e s  Natakam 
a i e n t  r é s i s t é  à l ' empr ise  co lonia le  t ou t  comme i l s  résistent 
actuellement B l ' i n t é g r a t i o n  dans l a  na t ion  camerounaise. 
Tout se passe comme si l ' adap ta t ion  maximum. &, un mil ieu d i f -  
f i c i l e  - f r u i t  d'un t r a v a i l  ances t r a l  q u ' i l  f a u t  poursuivre 
quotidiennement pour survivre- e t  t r è s  p a r t i c u l i e r  ,ne l a i s -  
san t  pas de place à 1 * improvisation, a v a i t  pour contrepoint  
une fermeture maximum au mil ieu ex té r i eu r ,  

Dans ce contexte d'une t r a d i t i o n  obsidionale e t  de 

I T  .Les MOUNDANG 

A l a  différence d e s  lNatakam,la cons t i t u t ion  de 1' 
ethnie  TAoundang e s t  récente  (ve r s  1850) .Elle regroupe envi- 
ron 100000 personnes dans une p la ine  & cheval sur l e  Tchad 
e t  l e  Carmeroun;35000 environ sont Camerounais,résidant prin- 
cipalement dans 1' arrondissement de Kaé16 . S i  cul turel lement  
t o u s  l e s  Noundang se  reconnaissent comae un même peuple,po- 
l i t iquement  il n 'en  va pas de m8meA Léré  (au Tchad ac tue l l e  



ment) s ' e s t  c réé  un royaume ( v o i r  l e s  travaux d'A.Adler) qui 
f u t  t r è s  puissant  à une ce r t a ine  époque m a i s  qui  n ' a  jamais 
réussi  8. exercer  une prééminence au t re  que symbolique sur 
l 'ensemble des  Moundang.11 a p l u t ô t  s e rv i  de modèle & l a  
c o n s t i t u t i o n  de c h e f f e r i e s  autonomes qui se sont  partagéers 
l ' e space  Uoundang.C*est sur l e s  t r o i s  che f fe r i e s  du cô té  
camerounais qu'a po r t é  notre  6tude:Boboyo ,Kaélé,Lara. 

On peut  d i r e  des Moundang q u ' i l s  on t , à  l ' i n v e r s e  
des Matakam,élaboré un système s o c i a l  qui n ' a  jamais trouvé 

l a  c u s  qu'une approximation t r è s  r e l a t i v e  .La conséquk8.e en B eEB 
une s e n s i b i l i t é  permanente aux anfluences e x t é r i e u r e s , e t  l e s  
d i f f é r e n t e s  formes de reproduct ion de l a  soc ié t é  n 'on t  f a i t  
que ponctuer les grands courants  de l ' h i s t o i r e  ex té r i eu re  
dans l aque l l e  e l l e  é t a i t  insér6e: le  passage d'une soc ié t é  
l ignagère 8. un système po l i t i que  c e n t r a l i s 6  e t  l a  duplica+'u;l 
t i o n  de celui-ci  en d i f f é r e n t s  l i eux , l ' i n f luence  des  Peuls ,  
l a  péné t ra t ion  des Blancs,A l ' a r r i v é e  de ces  d e r n i e r s , l e s  
Moundang cons t i t ua i en t  une soc ié t é  intermédiaire  :1* organi- 
s a t i o n  socio-pol i t ique slappaxenCe pour c e r t a i n s  traits  à 
c e l l e  des  a u t r e s  groupes K i r d i s , e t  pour  d ' a u t r e s  t ra i ts  8. 
c e l l e  des  Poulb6, l ls  représentent  une soc ié té  en t r a n s i t i o n  
perpé tue l le  qui n ' a  jamais r é u s s i  8. maft r i se r  complètement 
s e s  tendances e t  en f u t  p o u r  a i n s i  d i r e  dcartelée,On peut  
f a i r e  l 'hypothèse plus précise  q u ' i l  y aurait  eu chez eux 
deux idéologies  en cont rad ic t ion  permanente , l a  l ignagère  e t  
c e l l e  de l a  c h e f f e r i e , e t  qu'aucune d ' e l l e s  n ' a  réussk 8. s' 

imposer.C*est peut-être 18 q u ' i l  f a u t  ckaercher l a  r a i s o n  d-e 
l a  f a c i l i t é  avec l a q u e l l e  l l i d é o l o g i e  occidentale  s ' e s t  en- 
gouffrée dans l a  brèche e t  s ' e s t  r6pandue. 

Originellement chasseurs  e t  ag r i cu l t eu r s  ( l e  r o -  
yaume de Léré a é t é  fondé par  un chasseur qui s ' e s t  imposé 
8 des  c l ans  ag r i cu l t eu r s )  , l e s  Moundang n 'on t  pas  vraiment 
organisé un système de production u n i f i 8 , e t  en p a r t i c u l i e r  
il n 'y  a jamais eu chez eux d*agr i cu l tu re  élaborée ( v o i r  l e e  
travaux du géographe H,Fréchou) .Sans jamais c h o i s i r  d ' ê t r e  
des  paysans , i l s  n 'ont  jamais oubl ié  non p lus  qu ' i l s  é t a i e n t  
des  chasseurs : i l s  se  s o n t  fa i ts  chasseurs  d f  esc laves  pendant 
l a  guerre contre  l e s  Poulbé,et  i l s  é t a i e n t  encore voleurs  de 
b é t a i l  e t  coupeurs de route  dans l e s  premiers temps de la 
présence f r a n ç a i s e , l e  t o u t  sous l e  commandement des  chefs .  
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11 apparaît  par a i l l e u r s  que l e s  Moundang a i e n t  tou-  
jours eu un  r a p p o r t  8. l ' e space  t r è s  d i s t enduo les  nombreuses 
migrat ions i n t e r n e s  e t  externes  que l'an enreg i s t r e  aujour- 
d'hui ne sont  pas dÛes à l a  r a r e t é  des  t e r r e s  comme chez l e s  
Matakam.Elles ne font  que connoter c e l l e s  de naguère dont 
l a  d ispers ion  i n f i n i e  des  c lans  f a i t  foi.Ge dern ier  t r a i t  
e s t  peut-être  l u i  a u s s i  une expression de l a  cont rad ic t ion  
l ignage-cheffer ie .  

L a  s t ruc tu re  s o c i a l e  repose sur une d i v i s i o n  en  c lans  
p a t r i l i n é a i r e s , e t  c ' e s t  l 'appartenance 8. un c l a n  qui confère 
8. l ' i n d i v i d u  son i d e n t i t é  s o c i d e  NIoundang.Mais 18. non plus, 
ce n ' e s t  pas Str ic tement  l a  reproduct ion simple qui  prévaut. 
En e f f e t , c e  n ' e s t  pas  par l a  seule  naissance que l ' o n  e s t  
Moundang.Comme l e  note A.Adler,il e s t  dans l a  nature  du sys- 
tème clanique d v  i n t é g r e r  (de n a t u r a l i s e r )  l e s  ind iv idus  
d 'o r ig ine  étrang&re,comme par  ex. l e s  c a p t i f s  de guerre.@e- 
pendant ,s i  là auss i  on peut  repérer  une ouverture du sys- 

tème,on d o i t  noter  que r e s t e  nécessaire  l a  reférence B d e s  
l i e n s  de parent6,ce qui n ' au to r i se  pas l'émergence d'une 
s t r a t i f i c a t i o n  soc ia le  sur l a  base de l i e n s  s t r ic tement  po- 
l i t i q u e  s 

B l ' i n t 6 r i e u r  à reproduire  leurs cont rad ic t ions  p l u t ô t  
qu'8. l e s  résoudre , l e s  Moundang nous présentent  donc l ' image 
d'une soc ié t6  o r ig ina l e  pour l a q u e l l e  l a  nouveauté e s t  un 
élément q u ' i l  faut t o u j o u r s  prendre en  considQration.Les 
Noundang ne re fusent  pas ,come l e s  Xatakam,l 'h is toire  des  
a u t r e s , i l s  s'y i n t èg ren t  t o u t  en l* in t ég ran t .Les  anciens 
encore vivants pa r l en t  vo lon t i e r s  de l e u r s  expédi t ions 
contre  l e s  v i l l a g e s  Foulbé e t  font  encore de temps en  temps 
un voyage B L6ré ; les  adu l t e s  sont  nombreux qui a f f i chen t  
l e u r  i s1amisa t ion ; les  jeunes vont à 1 ' é c o l e  e t  f réquentent  
l e s  missions ch.rétiennes.Et t o u t  cela, cohab i t e ,va i l l e  que 
v a i l l e .  

Historiquement o r i en té s  ve r s  1 t e x t é s i e u r , e t  te%ant 

CHap.V,Orientation h i s to r ique  e t  formes de reproduct ion 
des Foulbé 

Le groupe l e  plus nombreux du Cameroun septen-kio- 
na1 e s t  sans conteste  l e  groupe Peu1,que l ' o n  peut  es t imer  
à 300 .O00 individus .C e st auss i  l e  plus important p o l i t i -  
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quement,car t o u s  l e s  groupes,dfune manière ou d'une au t r e  
( spatialement ,poli t iquement,  idéologiquement), o n t  eu e t  ont  
encore B se s i t u e r  p s  rappor t  &. 1ui.Ainsi l ' a c t i o n  des  
Foulbé a contr ibué $ renforcer  1 'enracinement montagneux 
des  Natakam e t  de leurs voisins.Par a i l l e u r s  l e s  Mouiidang 
se sont  posés  en s i tua t ion  de concurrence vis-à-vis d'eux 
e t  ce l a ,pa r  cont$-coup,a joué un r 6 l e  dans l ' u n i f i c a t i o n  de 
l e u r s  t r a d i t i o n s  e t  dans l a  valor isat ion ethnique du chef 
de Léré. 

L e s  Foulbé ont  d e r r i è r e  eux une longue t r a d i t i o n  
d*adap ta t ion  aux al&s de l ' h i s t o i r e , m a i s  avec c e t t e  par t i -  
c u l a r i t é  q u ' i l s  s 'en sont trouvés,$ chaque tournant , t rans-  
formés dans l e u r s  s t r u c t u r e s  m a i s  renforcés  dans leur iden- 
t i t é .  

L e s  Peul  de L'Bdamawa camerounais d i s t i nguen t  eux- 
mêmes ( c f  E.Moha-amadou:Les t r a d i t i o n s  h i s t o r i q u e s  des  Peul 
de L'Adamawa.) I_ t r o i s  grandes pér iodes  dans l e u r  h i s t o i r e  
précédant l '&poque des  Blancs.Tout d'abord Yoororde:les - eFih 
g ines  e t  l e s  mig-rations qui  l e s  mènent dans l e u r  t e r r i t o i r e  
actue1;puis  K i t a a k u  ( l e s  temps anciens)  ou b i e n  jaahilaaku: 
l 'époque pré-islamique de l ' i gnorance  r e l i g i e u s e  oÙ les 
pas t eu r s  Peu1,pratiquant un Islam peu approfondi,vivent en 
complémentarité économique avec des  a g r i c u l t e u r s  an imis tes ;  
c e t t e  époque correspond en  g r o s  au XVIIIème s ièc1e ;puis  
v i e n t  l e  %emps de l'Islam (Zamanu Di ina) :c ' es t  l 'époque de 
l a  guerre s a i n t e  qui  permettra  de se débarrasser  des  d i f f é -  
r e n t e s  t u t e l l e s  e t  f e r a  l ' u n i t é  de l a  na t ion  Peu1,Elle per- 
met t ra  aussi l a  domination p o l i t i q u e  des a u t r e s  groupes par  
l a  c o n s t i t u t i o n  d'un Etat , l 'empir ,e  de SokotQ (actuellement 
en  Nigeria) ,avec s e s  d i f f é r e n t e s  provinces,dont l'ddamawa. 
Para l lè lement , la  grande major i té  'des Peul passe de l ' é l e v a -  
ge nomade à l ' é l e v a g e  e t  & l ' a g r i c u l t u r e  sédentaires,pen- 
dant que s f  &abore une nouvelle s o c i é t é  p o l i t i q u e  , c e l l e  des  
grandes c i t é s  que s o n t  l e s  c a p i t a l e s  des grandes c h e f f e r i e s  
(Yola,Bey-Bouba,lVIaroua,etc.. . ) .L 'organisat ion de ces  c i t é s  
d o i t  beaucoup au modèle Haoussa  a lors  que l ' o r g a n i s a t i o n  
m i l i t a i r e  s ' e s t  i n s p i r é e  du modele Bornouan. 

que des pr inc ipautés  Peul  ( d o n t  c e l l e  de Maroaa sur laquel-  
l e  a p o r t é  principalement notre  é t ~ d e )  a reposé sur l e s  
r a z z i a s  opérées dans l e s  champs e t  l e s  g r e n i e r s  des  Kird is ,  

- 

Pendant t ou t  l e  XIXème s. l a  reproduct ion économi- 

i, 
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sur l e s  t r i b u t s  imposés  aux populat ions a s s u j e t t i e s  e t  sur 
l e  servage: les  esclaves, toujours  p r i s  chez l e s  Kirdis ,é-  
t a i e n t  regroupés dans des v i l l a g e s  de cu l ture  (rumde)quand 
i l s  ne serva ien t  pas t e l  OU t e l  maftre.Ce fu t  l 'époque b r i l -  
l a n t e  du le t t ré-guerr ier-chef  ;pu is  ce fu t  l l époque des  
Blanc s. 

d'Afrique noi re ) :  ?Let t ré  g u e r r i e r , t e l  f u t  l t i d é a l  du XIXème 
s .  , i d é a l  qu'a traiismis l ' éduca t ion  peul  aux jeunes géngra- 
t i ons . l e  Pullo l i b r e  consacrai t  son temps 'a 1*6hnde,B l a  po- 
l i t i q u e  e t  8. l a  guerre,pendaiit que s e s  s e r v i t e u r s  cultinsaicm 
va ien t  e t  t rava i l la ien t .En  réduisant  l t a c t i v i t é  po l i t i que  e t  
en f a i s a n t  dispay'aftre l a  guerre , l a  co lonisa t ion  a accentué 
l ' o r i e n t a t i o n  des  Foulbé ver s  1' étchde e t  l a  spéculation.C* 
e s t  a i n s i  que s ' e s t  formé un grand  nombre de l e t t r é s  l'aux 
connaissances étendues e t  f o r t  b i en  assimilée ~ '~(P .P .Lacro ix)  

t r a n s i t i o n  qu'ont opérée l e s  Feu1 d'une soc ié t é  reposant  sur 
l'Islam,la guerre e t  le servage 8. une soc ié té  lafque,I8l ibé-  
r a l e "  e t  marchande, t o u t  en conservant; leur suprématie?C'est 
en analysant  l a  s t ruc tu re  de l a  s o c i é t é  Peul e t  en cher- 
chant l ' o r i e n t a t i o n  h i s to r ique  de s e s  d i f f é ren te s  formes de 
reproduct ion que l ' o n  p o t "  progresser  dans ce sens.  

Peul  f u t  c e l l e  daune soc ié t é  l ignagère de pas t eu r s  nonades, 
prat iquant  un  I s l a  peu orthodoxe,à une soc ié té  é ta t ique  
conquérante,centrée sur l8Iss lam.La recherche perpé tue l le  de 
p$turages,donc une v i e  a l é a t o i r e  dépendant d 'un espace Qco- 

nonique tou jours  à conquériir,a f a i t  place à l a  conquête m i -  
l i t a i r e  d'un espace po l i t i que  o& l e  Feu1 n * e s t  plus dominé 
m a i s  dominant,et 06 l'Islam a s e r v i  'a l a  f o i s  d'argument 
idéologique e t  d ' instrument d 'unif icat ion.L '  évitement per- 
pé tue l  dans u n  espace in- f in i  a f a i t  place au contrôle  m i -  
l i t a i r e  d'un espace déf ini .L 'ardo,chef  - de l ignage e t  guide 
des  troupeaux a été remplacé pay' l e  laamido,chef po l i t i que ,  
m i l i t a i r e  e t  religieux.De l a  dépendance vis-à-vis des  so- 
c i é t é s  d 'agr icu l teurs  o n  e s t  pass6 à l a  destsuct ion,au re-  
foulement ou  à l ' i n f é o d a t i o n  de ces  soci6tés .C'est  dans l e  
renversement de ce r appor t  de domination ( s p a t i a l e  e t  so- 
c i a l e )  que l ' o n  peut v o i r  l ' e s s e n t i e l  de l a  t rans i t ion .@e 

Comme 1 I é e r i t  R .Santerre ( i n  Pédagogie musIllmane 

Dans ces  conditions,comment peut-on comprendre l a  

L a  première t r a n s i t i o n  h is tor ique  opérée par  l e s  
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sont l e s  a c t e u r s  ( l e s  l i g n é e s  des  chefs  de guerre-en g&é- 
r a l  l e t t r é s  e n  Islam) e t  l e s  moyens de ce renversement ( l a  
ba,nnière de l'Islam e t  l ' o r g a n i s a t i o n  m i l i t a i r e )  qui seront  
l e s  éléments c o n s t i t u t i f s  déterminants de l a  soc ié t é  de 1' 
âge c lass ique  .Pendant les périodes coloniale  e t  a c t u e l l e ,  
t ou te s  l e s  s t r a t é g i e s  de l a  soc ié t é  Peul seront  axées sur l a  
préserva t ion  ou  l e  renforcement de ce rapport  de domination. 
C e  n ' e s t  pas par hasard que l e s  Européens ont é t é  considérés  
avant t o u t  comme des concurrents,  

si la soc ié t é  Peul  c lass ique e s t  a r t i c u l é e  autour 
du chef,guide des croyants  ( laamido djoulbe) e t  possède une 
h i é ra rch ie .  de statuts t r è s  d i f f é r e n c i é s  avec un  t r è s  grand 
nombre de s t & i e s  socio-professionnelles come chez les Ha- 
oussa de Za r i a , l e  c l ivage e s s e n t i e l  e s t  c e l u i  qui sépare l e s  
homes  l i b r e s  des au t r e s ,  éléments a s s e r v i s  ou é t rangers  as- 
s imilésaLes homes  l i b r e s  appartiennent aux l i g n é e s  des fon- 
da teurs  des c h e f f e r i e s  e t  sont  l e s  t enan t s  du savoir corani- 
que qui fonde e t  organise l e u r  pouvoir ( l e  Coran e s t  t o u t  à 
l a  f o i s  code re l ig ieux ,code  m o r a l  e t  code jur idique) .Les in- 
dividus non-libres cons t i t uen t  une catégorie  soc ia l e  t r è s  
complexe que nous n' analyserons pas i c i  .On peut néammoins 
d is t inguer  l e s  esc laves  (maccube) e t  l e s  a f f r a n c h i s  (rimaybe) 
qui r e s t e n t  de condi t ion i n f é r i e u r e  .Ges éléments a s s e r v i s  
peuvent accéder 8. des charges t r è s  é l e d e s  dans l ' en tourage  
des chefs  e t  s o n t  u t i l i s é s  dans l e s  s t r a t é g i e s  qui  opposent 
l e s  l i g n é e s  des prétendants  au pouvoir e t  qui forment l ' e s -  
s e n t i e l  du jeu  p o l i t i q u e . I l s  peuvent posséder aussi leurs 
propres esc laves  .Les ét ranger  s (Haoussa,Bornouan,NMandara e t  
K i r d i s  i s l a m i s é s )  forment l e s  d i f f é r e n t e s  corporat ions pro- 
f e s s io ime l l e s  (commerçan-bs,tanneurs,bouchers,e%c.. .) .I1 y 
a donc l 'a , r is tocra-bie  du pouvoir ( e t  du s a v o i r ) , e t  l e s  au- 
t r e s .  

Cet te  s t ruc tu re  soc ia l e  fonctionne sur  l e  modèle de 
l a  reproduct ion Qla rg ie  .Sur l e  p l an  s t r ic tement  démographi- 
que, la  s t é r i l i t é  r e l a t i v e  des  femmes Peul e s t  compensée par 
une p o l i t i q u e  de mariages systématiques avec des  f e m e s  K i r -  
d i , p lus  prolibfiques.0utre ce métissage o r g a n i s 8 , i l  y a capi- 
ta l isat ion soc ia l e  d ' ind iv idus  a s s i n i l é s  ou a s s e r v i s  à par- 
tir du microcosme familial ( saa re )  e t  v i l l a g e o i s  (wuro) .En- 
f i n  il y a extension du cont r6 le  p o l i t i q u e  des r a p p o r k s  so- 
ciaux dans l e s  zones non-Peul par l a  d i f fus ion  de l a  s t rue-  

- 

- 



t u re  e t  du vocabulaire de commandement Peul.Actuellement,ce 
type de reproduct ion fonctionne beaucoup p lus  f ac i l ehen t  
qu'au XIXBme s . , e t  c e l a  paradoxalement du f a i t  de l a  dispa- 
r i t i o n  de l a  guerre qui a en t ra îné  une mise en r e l a t i o n s  
généra l i sées  des d i f f é ren te s  ethnies.En e f f e t , l e  modèle po- 
l i t ico- idéologique d ' i n t ég ra t ion  8. l a  nat ion Peu1,que l ' o n  
peut  appeler  l l fou lan isa t ion l l , es t  une a l t e r n a t i v e  a f r i c a i n e  
à 1 *européanisat ion,  e t  ce modèle e s t  d r  au tan t  plus  prégnant 
que tous l e s  rapports  1 ' E t a t  a c t u e l  sont justement média- 
t i s é s  par l e s  Peul.Par a i l l e u r s  l e s  r a p p o r t s  contrac*tuels  
impliqués par  l e  salariat  dont usent  beaucoup l e s  Peul  appa- 
r a i s s e n t  b ien  entendu plus l i b r e s  aux K i r d i  que l e s  rappor-ts 
c o n t r a i n t s  du servage. 

Toutefois  l e  passage des  Seul  de l a  domination de 
1 'Eta-b  pré-colonial  à La quasi-annexion ( t o u t  au moins en 
ce qui  concerne l e  Word) de 1 ' E t a t  néo-colonial n ' a  pu se 
f a i r e  que par une' invers ion  de l a  s t ruc tu re  sociale .@e ne 
sont pas l e s  enfants  des  Foulbé l i b r e s  qui peuplent actuel-  
lement l ' a p p a r e i l  d e E t a t , m a i s  ceux des  affranchis(r imaybe) ,  
e t  c e s  de rn ie r s  n 'ont pas pour au tan t  r en ié  l e  systbme de 
va leurs  de l ' a r i s t d c r a t i e  d 'autrefois.Au c o n t r a i r e , i l s  l a  
reproduisent  dans l e  contexte  de L ' E t a t  na t iona l .Cves t  l a  
seconde t r a n s i t i o n  h i s to r ique  des  Peul.  

, (Thap.VI.Les s t r a t é g i e s  face à l 'enseignement. i 

Gomment s * e s t  opéré l e  contact  avec l e  co lonisa teur ,  
dans quel le  conjonctare socio-économique l ' d c o l e  a é t 6  in- 
t rodu i t e  , que l l e s  ont é t é  l e s  r é a c t i o n s  k l ' impact s co la i r e ,  
que l le  e s t  l a  nature  e t  l e  sens des  s t r a t é g i e s  qui ont  é t é  
é laborées ,  t e l l e s  sont l e s  quest ions auxquelles nous tente-  
rons  de répondre dans ce chapî t re .  

1)Za mise en contact  
Dans l e  sud du Ctameroun,et en 

p a r t i c u l i e r  dans l e s  s o c i é t é s  c Ô t i & r e s , i l  y a v a i t , b i e n  a- 
vant que l a  conquête ne s o i t  en t r ep r i se  en 1890 par  l e s  A l -  
lemands,ar t iculat ion avec l 'Occident sur  les pbans économi- 
que ( l e  commerce de t r a i t e )  e t  id6ologique ( l e s  missions 
chrét iennes implantant écoles  e t  d i spensa i res )  .De p l u s , l e  
pouvoir co lon ia l  n ' a  pas  h é s i t é  par l a  s u i t e  ?i bousculer l e s  
soc ié t é s  en place e t  à c o n t r a r i e r  l e u r  reproduct ion déjà  
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transformée :utilisation du travail f o r c é  pour les grands 
travaux d* infrastructure et reproupements de population, 
pendant que l'action missionnaire était soutenue et même fi- 
nancée en ce qui concernait les écoles. 

Dans la région Nord il n'y eut pas de préalable éeo- 

nomique et idéologique à la conqp&te,mais seulement des in- 
cidences & longue distance,en particulier sur la montée et 
la chute du commerce des esc1aves.Le contact avec l'impéria- 
lisme occidental a donc coïncidé avec son irruption armée. 
La domination puis l'apprivoisement ayant été difficiles à 
mener,du fait du refus durable de l'intrusion du Blanc par 
certains groupes et des antagonismes anciens entre Nusu-lmanE 
et ICirdis,c'es% la maintien de l'ordre ou plutÔ% de la paix 
qui primait.Après une conquête violente,une colonisation 
s'est instaurée qui s'est appliquée & ne rien bouleverser. 
Pas de regroupement de population,pas de grands travaux,pas 
de grandes plantations,et surtout aucune action scolaire 
réelle avant 1945,et pa& d'implantation missionnaire avant 
1950 .Toutefois,la fiscalité avait été introduite dès l'ori- 
gine,et un certain effort avait été fait pour la culture de 
l'arachide comme "mode de production de l'argent". 

r l  1 

En procédant de la sorte,l'administration coloniale 
faisait plus ou moins consciemment le jeu de ceux qui ont 
dominé l'histoire de toute la région au XIXème si6cle:les 
Peu1,Mais ce qu'elle a fait au Nord-Cameroun,elle l'a fait 
également au Dahomey,en Ha.ute-Volta,au Sénéga1,dans la tra- 
dition instaurée pm Faidherbe (et les Anglais n'ont pas 
procédé autrement au Nord-Nigeria) .L* administration fran- 
çaise s'est appuyée sur  les pouvoirs coutumiers quand les 
structures de ces derniers s'y pfiaient .Cela fut particulièm 
rement le cas en milieu nusulman oÙ prévalaient des @truc- 
tures hiérarchisées,et par ailleurs l'Islam était considéré 
comme ;In stade plus avancé de civilisation en regard des 
sociétés animistes.11 y eut ainsi au Nord-Cameroun un glis- 
sement t r b s  net vers lt1Indirect Rule" sur la base des strue. 
tures politiques Peul.Les conséquences en ont été:Ie res- 
pect de l'Islam et donc l'introduction retardée des mission: 
l'effort scolaire n'a longtemps visé que les llfils de chefe! 
les services administratifs et techniqaes coloniaux ne pou- 
vaient utiliser qu'une élite locale très réduite et durent 
recourir aux services de fonctionnaires formés dans le Sud; 

t 
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l e  pouvo i r  des  Peul  s ' e n  e s t  trouvé renforcé e n  même temps 
qu 'a  é t é  revigoré l e  t radi t ionnal isme de 1 ' a r i s t o c r a t i e ; l e s  
Xirdis ,auxquels  l a  r é s i s t ance  armée n"tai t  p l u s  permise, se 
sont vus dans de nombreux cas  encadrés par des  chefs  adminic, 
t ra t i f s  d'obédience Peu1,avec l a  caut ion  des Blancs. 

2.&iïkxxkmi2x~kx Tel le  fu t  ,globalement, la manière dont 
s ' e s t  opéré l e  contact.Nous voyons que de l a  par t  de l a  p a i e  
sanee coloniale  l e s  préoccupations p o l i t i q u e s  passa ien t  dane 
l a  rég ion  P?ord avant les impéra t i f s  économiques,$ l ' i n v e r s e  
de ce qui  p r é v a l a i t  au Sud.On peut  d i r e  q u ' i l  y a eu deux 
types de co lonisa t ion  dans l a  zone française  du Cameroun. 

2)Lr in t roduct ion  de 116co le  e t  l e s  r éac t ions  
En 1945,dans l a  foulée de l a  Conférence de Brazza- 

v i l l e , l e s  Fran$ais se r end i r en t  compte de l ' absence  dans l e  
Nord d'une é l i t e  au t re  que t r a d i t i o n n e l l e  ( e t  P e u l ) , e t  des  
conséquences p o l i t i q u e s  que c e l a  pouvait avoir dans l e s  rap- 
p o B t s  Nusulmans-Kirdis e t  Nord-Sud.L1on entreprend donc de 
démult ipl ier  l e s  1 2  écoles  pr imaires  (gour environ un m i l -  
l i o n  d 'habi tan ts )  qlxi foxictionnaient en 1945,dans l e  cadre 
d'un p lan  dOenseignement massif en  20 ans.. . 

En 1969, le  dgcalage ?Tord-Sud sur l e  p l an  s c o l a i r e  
é t a i t  encore l o i n  d ' ê t r e  combl6.11 se traduisait  par  l e s  
taux de s c o l a r i s a t i o n  primaire suivants :  56 élèves pour 1000 
h.dans l e  Nord,contre 1!37 $o pour l e  r e s t e  du pays. 

@ependant,ni l e  type de co lonisa t ion  n i  l ' anc i en -  
ne té  de l ' imp lan ta t ion  sco la i re  n ' en t r en t  s e u l s  e n  l i g n e  de 
compte.En e f f e t , c e s  ch i f f r e s , en  p a r t i c u l i e r  c e l u i  du Nord, 
masquent une hét6rogénéi té  de f a i t  dans l a  p a r t i c i p a t i o n  des  
d iverses  formations soc ia l e s  8. 1 yenseignement.I1 y a ainsi  
des  groupes K i r d i  de p la ine ,come l e s  Moundang,oÙ- l a  fré-  
quentat ion sco la i r e  par l e s  enfants  f a i t  p a r t i e  in tégrante  
du reprodui t ;d 'au t res  comme l e s  K i r d i  des monks  du Mandara 
(ainsi  l e s  Matakm) q u i  se sont  tou jours  r e f u s é s  B i n t é g r e r  
1 ' 6co le ;d ' au t r e s  enfin,comme l e s  Peu1,dont l e s  rappoyts  in- 
t e rnes  font  que c e r t a i n e s  stra't;zes ont  adopté l 'enseignement 
o f f i c i e l  ( l lo f f ic ie l l l  par  opposi t ion à 11coranique") comme 
élément de l e u r s  s t r a t é g i e s  i n t e r n e s  e t  ex t e rnes , e t  d f a u t r e s  
non. 

3)Nature e t  sens des  s t r a t é g i e s  
?Tous avons maintenant tous l e s  éléments pour in-ber- 

p r é t e r  l e  comportement s co la i r e  des  soc ié t é s  du nord-Came- 
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roun : l ' o r i en ta t ion  h is tor ique  e t  l e s  formes de reproduct ion 
de ces  s o c i é t é s , l e u r s  r appor t s  pré-coloniaux,le contact  avec 
l e  colonisateur  , l a  nature  du systèmei( e t  de 1 appare i l )  sco- 
1aire .C'est  d i r e  que ce comportement ne se r é d u i t  pas 8. l a  
seule  présence( ou absence) 8. 1' école .Nous avons v u  auss i  
quels  é t a i e n t  l e s  e f f e t s  o b j e c t i f s  du fonctionnement de 1 ' 6 -  
co1e:séparation des  énfants  de l a  production e t  du mil ieu 
éducat i f  ; inculca t ion  d t u n  savoi$ étranger  e t  l t p o s i t i f l '  e t  
d k n e  idéologie  e x t r a v e r t i e  ; c o n s t i t u t i o n  de l a  c l a s se  pos- 
sédant l e  pouvoir po l i t i que  e t  économique e t  qui  e s t  exté- 
r i e u r e  au mil ieu r u r a l  pa r  son mode de v ie  e t  s e s  s o l i d a r i -  
tés .0n peut  se rendre comp-te que c e s  e f f e t s  ne sont pas si- 
multanés e t  qu' i ls  se  r é p a r t i s s e n t  au con t r a i r e  sur l e  tempE 
d'une générat ion 8. p a r t i r  du moment oÙ l * é c o l e  a co.mmenc8 8. 
fonctionner,La r é a c t i o n  d'une soc ié t é  donnée dépendra donc 
de sa s e n s i b i l i t é  8. c e s  d i f f é r e n t s  e f f e t s  e t  peut  a i n s i  va- 
r i e r  en  fonc t ion  du temps m i s  par c e s  r é s u l t a t s  8. se pro- 
duire.Cependant ces  r éac t ions  p l u s  ou moins d i f f é r é e s  ne 
solit pas excl-asives d'une autre,imr&diate c e l l e - l h , e t  qui  
dépend de l a  s i g n i f i c a t i o n  globale e t  d i f fuse  qu'un groupe 
donne à 1 '6cole  en  r e l a t i o n  avec ce qui l'a i n t r o d u i t e  ma- 
t é r ie l lement .  ( 1 ) T o u t  c e c i  pour  dormer une idée générale de 
l ' ana lyse  que nous mherons  pour s i t u e r  l e s  s t r a t é g i e s  sco- 
l a i r e s  des  s o c i é t é s  &tudides ,  s t r a t é g i e s  que nous rgswnerons 
brièvement come suit :  

a)Les Matakam 
Considdr6e comme mettant  en  cause 8. l a  foi! 

l a  survie  économique du groupe par  l e  dégagement des  enfanti  
de l a  product ion e t  son devenir h i s tor ique  par  leur détour- 
nement des  t r a d i t i o n s  c o l l e c t i v e s  e t  l e u r  départ  8. l a  v i l l e  
( o h  i l s  ne pourront que devenir des  Peul ou ê t r e  l e u r s  ser-  
v i t e u r s )  1 ' 6co le  ne s ' e s t  jamais vraiment insérée  chez l e s  
Mat&a.m.Comme du r e s t e  aux autres in te rvent ions  de l * E t a t  
(dont l e s  Peul  t i ennent  l i e u  e t  p lace)  sur  l e s  plans écono- 
mique e t  po l i t i que ,des  s t r a t é g i e s  c o l l e c t i v e s  de r é s i s t ance  
multiforme se sont  progressivement é laborées  à son e u o n -  
tre.?Tous en  verrons l e s  conséquences dans l e s  chap.suivants 

(1)Il e s t  8. noter  que l ' o r d r e  de l * e s p o s é  e s t  inverse  de 
c e l u i  dans l eque l  nous avons mené not re  recherche,Cet te  der. 
n & h e  e s t  p a r t i e  du cons ta t  de r é a c t i o n s  d i f f é r e n t i e l l e s  & 
1 impact sclirlaira . 
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b)Le s Noundang 
%ES D'emblée l e s  Noundang ont  répondu fa- 

vorablement à l f i n t r o d u c t i o n  de l*école.Traditionnellement 
sens ib les  aux i n c i t a t i o n s  de l ' e x t é r i e u r  , l e u r  ouverture 8. 
1' école s i g n i f i e  l e u r  volonté d ' i n s e r t i o n  dans l e  "nouveau 
mondeI1,L'impulsion a é t é  f a i t e  par l e s  Blancs,qui"ont donné 
l a  route" .C'est  l l é c o l e  gui permet de suivre  c e t t e  rou te , ca r  
" e l l e  ouvre l e s  yeux" (il faut noter  qu'en langue Moundang 
d iv ina t ion  e s t  désigné par l e  terme kindani ,qui  s i g n i f i e  lit 
téralement bâton( de l 'aveugle)  ,Ge d é s i r  d 'ouverture se trou- 
ve favor i sé  par p lus i eu r s  6léments:c 'est  l ' occas ion  de se  
confronter  une f o i s  de p l u s  aux Peu1,mai.s sur un au t r e  t e r -  
r a i n  que c e l u i  q u ' i l s  imposaient ,e t  c e e s t  l e  moyen de se li- 
bérer  de c o n t r a i n t s  coutumiBr@ mul t ip lg ,  ,en p a r t i c u l i e r  dans 
l e  domaine po l i t i que  (vis-à-vis des  chefs )  e t  économique ( l a  
p o s s i b i l i t é  d 'un enrichissement autonome) .Cependant, si 1'6- 
cole  e s t  u t i l i s é e  par l e s  Moundang comme un moyen d ' inser-  
t i o n  dans l ' e x t é r i o r i t é  dominante (de même que l e u r  ouvertu- 
r e  aux missions e t  à l a  cu l ture  a t te lée) ,ce  n ' e s t  pas dans l e  
but  de dominer c e t t e  ex t6r ior i té .En  e f f e t , l e u r s  s t r a t é g i e s  
s c o l a i r e s  r e s t e n t  marquées par l a  perspect ive d'une rentabi-  
l i t é  à cour% terme:malgré un taux élevé de s c o l a r i s a t i o n  p r i  
ma,ire,139 %o,tr&s peu d 'é lkves Moundang poursuivent l e u r s  
é tudes au-delà du BEPC,Nous en  verrons dgaleraent l e s  consé- 
quences dans l e s  de rn ie r s  chapftres .  

c)Les Peul  
Les chefs  Peul s ' é t a i e n t  montrés des  col la-  

borateurs  a c t i f s  de l a  pol i t ique  adminis t ra t ive d-es Français  
gui  leur f o u r n i s s a i t  l ' occas ion  inespérée de se re-conforter  
dans l e u r s  pos i t i ons  passablement ébranlées  par  l e s  guerres  
du XIXème si8cle.Ces r e l a t i o n s  p o s i t i v e s  avec l ' adminis t ra -  
t i o n  f rança ise  l e u r  permet ta i t  a u s s i  de garder 1' autonomie 
de l a ,  reproduct ion de l e u r s  r a p p o r t s  internes.Cepepdant,pour 
garder l e u r  carac tè re  à ces  r e l a t i o n s , i l  f a l l a i t  également 
l e s  e n t r e t e n i r , e t  donc donner des  gageS.Dans l e s  débuts , les  
chefs  P e d  s t  opposèrent fortement B un enseignement extra-  
r e l i g i e u x  de l e u r s  enfants.Comme l e s  =angais ne t r ans i -  
geaient  P ~ S  sur l e  recrutement s c o l a i r e , i l s  se décidèrent  à 
n'envoyer à 1'éCOle des  Blancs que l e s  enfants  de l e u r s  es- 
c laves  O U  de l e u r  affra,nchis.Pendant l e s  44 ans de l a  pré- 
sence fraaçaise,i'aristhcratie Peul  a vécu dans un t r a d i t i o n  
nalisme renforcé 8. l a  f o i s  par l ' oppos i t i on  q u t e l l e  nourr is-  



sai t  à lF6,gar& du Blanc-chsétien-concurrent e t  par  l e  fonc- 
tionnement p o s i t i f  de l a  reproduct ion Qla rg ie  de l a  na t ion  
Peul.La transformation qui  s ' e s t  opérée l t a  é t é  pour a i n s i  
d i r e  à son insu,e-b à ltIndépendance ceux qui ont  vér i tab le-  
ment p r i s  l e  r e l a i s  des  Français  é t a i e n t  dans l e u r  major i té  
ceux qui dans l e u r  enfance ont é t 6  s c o l a r i s é s  par  d6fau;D. 
Nous en verrons aussi l e s  conséquences plus l o i n .  

X 

X X 

Troisième pmtie.Enseignement e t  production de l a  soc ié t é  

Ghap.VL1 .Cadre na t iona l  e t  t ransformations s o c i a l e s  

Les s t r a t é g i e s  é laborées  face 8. l * é c o l e  ne sont  pas 
séparables  de c e l l e s  qui  sont é laborées  face aux antye% in- 
te rvent ions  de l * E t a t , c a z  l e  p r o j e t  s co la i r e  n ' e s t  qu'un 
élément p a r m i  d ' au t r e s  du p r o j e t  n a t i o n a l m e t e s t  ce p r o j e t  . 
natkonal que nous analyserons i c i  . 
manquent sur l e  développement de l a  formation soc ia le  came- 
rounaise e t  sur l e s  d i f f é ren t s  niveaux de l a  s t r a t i f i c a t i o n  
socio-économique .Il s e r a i t  aventureux de notre  pa r t  de nous 
lancer  dans c e t t e  analyse globale qui souffr i ra i t  justement 
de l ' ê t r e  trop.@e que plutÔ% nous ten terons  de f a i r e , c ' e s t  
une analyse des  tendances qui se dessinent  en  fonc t ion  du 
poids  e t  de l ' impact  des  d i f f é ren te s  forces  qui op&rent.Et 
1 ' 6cue i l  8. é v i t e r  i c i  ne se ra  p lus  une g l o b a l i t é  excessive,  
m a i s  l a  bana l i t é  de l a  %&isposition d 'analyses  f a i t e s  sur 
des pays s i m i l a i r e s  qui  e x c l u r a i t  l a  p r i s e  en  chmpte de l a  
s i t u a t i o n  o r ig ina l e  du (3ameroun.Cela d i t ,  si nous nous l i v r e -  
rons à une étude comparée des  diff8rents"opérateurs  nat io-  
naux",ltenseignement en r e s t e r a  l e  p i v o t , e t  t o u j o u r s  par sa 
fonct ion de r évé ia t eu r  e t  sa valeur  r é c a p i t u l a t i v e  que nous 

évoquions en introduct ion.  
Ce que nous voulons montrer ,c 'es t  l a  mise en place 

dans l e  cadre na t iona l  de r appor t s  d.e domination qui f o r -  
ment système.Le carac tè re  de système de ces  rappor t s  e s t  as- 
suré  par ce qui en 5kaxt~e cons t i tue  l a  clé de voÛte,le pou- 

Les informations,  s t a t i s t i q u e s  e t  sociologiques,  



voir d*Etat.La mise en place de ces rapports est réalisée par 
l'action de différents facteurs de production d'inégalités, 
inégalités qui d'une part sont fonction du dégré de partici- 
pation au pouvoir d'Etat -ce qui comporte bien évidement des 
aspects Bconomiques, étant donrié la place privilégiée de l'E- 
tat non pas dans la propriét6,mais dans le contr?jle des mo- 
yens de productiorz-,et qui d'autre part manifestent une ten- 
dance 8. la reproduction.@e dernier trait n'a pas moins d'im- 
portance que le premier,car il peut être l'indice de l'appa- 
rition de clivages socio-politiques fondamentaux pour 1' évo- 
lution ultérieure des structures sociales nationa,les,car gé- 
nérateurs de contradictions, 

du pouvoir d'Etat sera pour nous primordiale.Elle se fera & 
plusieurs niveaux. 

1 )En regar@ du contexte international, nous considé- 
rons que ce pouvoir &#Etat n'est pas la simple expression 
du mode de production capitaliste.Bous serons donc amen& i c i  
8. discuter la thèse de Mongo Beti (in Bain basse sur le Ca- 
meroun) selon laquelle ce pouvoir d'Etat est un pouvoir fan- 
tÔche.Certes,il a été mis en place par le co1onisateur;certeE 
des liens de dépendance existent avec l'ancienne puissance 
coloniale ,liens économiques et aussi idéologiques comme nous 
l'avons vu dans la première partie;certes il contribue B dé- 
velopper une économie marchande centree sur le profit et o- 

rientée vers llextérieur;certes il se place en position d t  
exploit&& des masses rura1es;cependan-t on ne peut le ré- 
duire 8. une simple courroie de transmission,et c'est la com- 
posante nationale de ce pouvoir d'Etat et les forces sur les- 
quelles il s'appuye qui permettent d'argumenter dans ce sens 

2)Si la nation 8. construire a ét6 et est toujours le 
trait fondamental de l'idéologie légitimante ,il faut recon- 
naître que d'une part il repose sur un sentiment authenti- 
que gui a été 8. la base des luttes pour l'indépendance et 
que d'autre part il anime indéniablement l'action des jeunes 
cedres de l'appareil d*Etat.Gela dit,il n'Bn va pas forcé- 
ment de même dans les milieux ruraux. 

On comprendra que dans cette pzerspective l'analyse 

i 

Par ailleurs,on peut avancer que ce ne sont pas 
les milieux dîaffaires &rangers ou camerounais qui inves- 
tissent l'appareil d'Etat,mais 1'inverse.Le rôle que remplit 
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l a  Société  Mationale d*Investissement e t  l e s  mesures systé- 
matiques de llcameroIA"sationt' des  cadres  sont éloquents h 
c e t  dgard. 

3)Autrement d i t , l e  pouvoir d ' E t a t  ne modifie pas 
l e s  rappor t s  d 'exploi ta t ion,mais  l e s  reprend 
e t  contribue par là-même 8, l e u r  consol idat ion e t  h l e u r  d i f -  

fusion.@e pouvoir d ' E t a t  e s t  détenu par  un groupe d'exten- 
s i o n  r e s t r e i n t e  que l ' o n  peut appeler  bourgeoisie d f E t a t  e t  
qui regroupe l e s  cadres  de l ' a p p a r e i l  pol i t i ,que e t  adminis- 
t ra t i f  ,au móde de v i e  u rba in  e t  o s t en ta to i r e  .Cette bourgeoi- 
s i e  d 'apparei l  e s t  en  pos i t i on  de c l a s se  dominante e t  h6g& 
monique e t  d o i t  donc reproduire  l e s  condi t ions p o l i t i q u e s  e t  
idéologiques de c e t t e  pos i t i on  pour y demeurer. 

Sur l e  p lan  po l i t i que  c e l a  cons is te  à f a i r e  a l t e r -  
ner  l a  coopérat ion, la  manipulation e t  l a  r ép res s ion  pour  
empêcher que d 'au t res  groupes (ou mil ieux)  plus ob- ao ins  
proches de l ' a p p a r e i l  d ' E t a t  n'en viennent à acquérir  une 
foyce po l i t i que  ou une cohésion suscept ib les  de renverser  l e  
rapport  de domination.11 faut a i n s i  que l e  P a r t i  r e s t e  une 
Qmanation du pouvoir d ' E t a t  e t  non41t inverse- ;que l tarm6e,par  
un savant dosage ethnique dans son recrutement , res te  à l a  
f o i s  B l ' image de l a  d i v e r s i t é  nat ionale  e t  f6ale;que l e s  
mil ieux d ' a f f a i r e s  so ien t  contrÔl8s par  l e s  p a r t i c i p a t i o n s  
de 1lEtat ;que l e s  assoc ia t ions  d ' é tud ian t s  e t  l e s  syndicats  
professionnels  so ien t  des  machines du P a r t i  e t  non l ' ex-  
press ion  de l a  base;que l e s  promus du système s c o l a i r e  
so ien t  n a n t i s  de charges par l e u r  isntégration 8, l a  hiésar-  
chie  pol i t ico-adminis t ra t ive e t  bureaucratique ;que l e s  pou- 
vairs t r a d i t i o n n e l s  deviennent des  rouages de l 'adminis t ra-  
t i o n  e t  non plus l ' express ion  de fo rces  t r i ba l e s ,pour  que 
l e s  mil ieux ruraux,qui  forment l e s  trois-quarts de l a  popu- 
l a t i o n ,  so i en t  subjugués. 

son compte 

\ 

cl s i  S i  l ' impos i t i on  e t  l e  maint ien du pouv%.!r %e f l ap -  
~ p a r e i l  d ' B t a t  e s t  ce gui permet de désigner l e s  ac t ions  au 

niveau p o l i t i q u e , c * e s t  l ' i n t é g r a t i o n  nat ionale ,gg%xj&&& 



O n  peut remarquer au passage que ces  fonc t ions  d'in- 
t ég ra t ion ,d ' i ncu lca t ion  e t  de s o c i a l i s a t i o n  sont  Bgalement 
c e l l e s  que Durkkeim at t r ibuai t  à t o u t  système d '  éducation, 
e t  c ' e s t  a u s s i  i c i  qu ' i n t e rv i en t  l ' é co le ,ma i s  pas  seulement 
1'école.En ef fe t ,d 'une  pa r t  tous l e s  enfants  e t  8. plus f o r t e  
raison l e s  adu l t e s  ne sont  pas  touchés pm l ' é c o l e , e t  il 
faut que tous so ien t  imprégnés,et d 'autre  par t  
résume pas tou te s  l e s  ac t ions  idéologiques que nécess i te  l e  
maintien de l'hégémonie du pouvoir d'Etat.L'écoLe n'a pas 
l e  monopole de l ' a c t i o n  idéologique.11 y a aussi c e l l e  du 
Pa r t i , de  l a  radio(avec des  émissions rég iona les  dans l e s  
p r inc ipa le s  langues vernaculaires)  ,des  o f f i c i e l s  en tournée,  
des  sec teurs  de modernisation agr ico le  ,des  opérat ions de dé- 
v e l o p p e m e n t , ~ x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , d e s  soc ié t é s  spéc ia l i s6s s  
dans l a  d i f f u s i o n  e t  l 'encadrement de l a ,  cu l ture  du coton, 
du tabac,des  coo@rat ives  a g r i c o l e s , e t  de l a  monnaie(1'ac- 
t i o n  idéologique conséquente à l ' i n t r o d u c t i o n  des  r a p p o r t s  
monétaires ,e t  dont l ' o r i g i n e  se trouve dans l V i m p 8 t , e s t  
beaucoup moins mani fes te ,e l le  se r é a l i s e  néammoins en pro- ' 

fondeur) .Nous analyserons l e s  e f f e t s  r e s p e c t i f s  de ces  d i f -  

f e r en te s  act ions.  
4)La r e p r i s e  de l a  d i s t i n c t i o n  d'Althusser en t re  Ap- 

p a r e i l s  Répressifs  d ' E t a t  e t  Apparei ls  idéologiques d * E t a t  
e s t  malaisée dans l e  contexte  camerounais.En e f f e t ,  t ou te s  
l e s  ac t ions  idéologiques que nous avons Qvoquées peuvent 
ê t r e  ca rac t é r i s ée  avant t o u t  par  l e u r  mode v i o l e n t  d$ incu l -  
cation,autrement d i t  par l e u r  carac tè re  r é p r e s s i f  .Cela 
t i e n t  à notre  avis h deux raisonS. la  première e s t  q u ' i l  y 
a (comme en  Guinée,ainsi  que l e  note CT.RiviBre) conjonc- 

l ' é co le  ne 

t i o n  de l a  fonc t ion  d'hégémonie idéologique e t  de l a  fonc- 
au iv au d * t a  r o  n a ' s  t i o n  de domination po l i t i que  .Ea gecon8e:c& hég@'fe 8e  ?a 

premi&re,est  q u ' i l  n ' y  a pas un degré s u f f i s a n t  d'intégxxkxa 
~EXEPII r i o r i s a t i o n  de l ' i d é o l o g i e  dominante e-t donc pas  de 
c l a s s e s  cons t i t uées  en dehors de c e l l e  qui impulse c e t t e  
ideologie  .Mous pensons que c e t t e  c l a s se  dominante ( l a  bour- 
geois ie  d ' E t a t )  e s t  const i tuée c a r  e l l e  commence & se re-  
du i re  en t a n t  gue telle.CFela veut d i r e  a u s s i  que l e s  a u t r e s  
groupes sociaux,di&f&enciés en  fonct ion de c r i t è r e s  m u l -  
t i p l e s ,  se reproduisent  en  t a n t  que dominés. 

5)L'école n ' e s t  pas l a  matr ice  de l ' i n t é g r a t i o n  ni: 
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de l a  d i f f é r e n c i a t i o n  soc ia l e s  à l 'oeuvre,mais  c ' e s t  dans 
l 'accumulation du savoir  acquis  en son s e i n  que repose l e  
pouvoir du groupe qui s ' e s t  cons t i tué  en c l a s se  dominante 
( l e  savoir du Blanc détermine l e  pouvoir du Noir).Ce groupe 
tend à préserver  son pouvo i r  en l i m i t a n t  l ' a c c è s  8. ce sa- 
v o i r . 1 1  commence à manipuler l e  système sco la i r e  pour  orga- 
n i s e r  des  f i l i è r e s  propres  de reproduct ion simple .Ces mani- 
pulat ions,qui  v i sen t  8. résoudre l e s  cont rad ic t ions  gui op- 
posent l e  fonctionnement du systèlne aux o b j e c t i f s  de l 'appa-  
r e i l ,  seront  exposées en d é t a i l  dans l*ouvrage.El les  contr i -  
buent essent ie l lement  8. rdkorcer  l e  c l ivage mil ieu ru ra l -  
mil ieu u rba in . l f6co le , i s sue  de l a  v i l l e  e t  o r ien tée  vers  l a  
v i l l e , d o i t  r é se rve r  l ' a c c è s  de s e s  f i l i è r e s  supérieures  aux 
seu l s  c i t a d i n s ,  

I Chap,VIII .Unif icat ion po l i t i que  e t  d iv i s ion  soc ia le  

I 

Dans ce dern ier  chapî t re  nous Qtudierons l a  mani- 
è r e  dont l e s  t r o i s  soc i é t6s  gui sont  à l a  base de notre  re-  
cherche s t  in sè ren t  dans l e  cadre nat ional-état ique .Ctest  un  
ensemble de fsansformations,  autrement d i t  des  t r a n s i t i o n s  - 
imposées ou volontaires ,manifestes  o u  subreptices- que nous 
essa ie rons  de mettre  en lwni&re,dans une période oh s f e f f e c -  
tue  un t r a n s f e r t  de socidtés globa,les.Ce t r a n s f e r t  se tra- 
du i t  par l ' u n i f i c a t i o n  po l i t i que  de soc ié t é s  coutumières 
d i f f é r e n t e s  e t  l ' a p p a r i t i o n  d'une nouvelle d iv i s ion  sociale  
oÙ se d i lueront  ?i t e rne  les anciennes s t r a t i f i c a t i o n s  in t r a -  
ethniques.En in t roduct ion  nous d i s ions  que nous xoulions 
dégager d e s  schémas de t r a n s i t i o n ,  ou (dans l a  seconde partie) 
esquisser  des  modèles idéal- typiques de r é a c t i o n  e t  de 
transformation.11 faut soul igner  que l a  v a l i d i t 6  (si t a n t  
e s t  q u f i l  en a i e n t )  de ces  s c h h a s  ou modèles ne correspon- 
dra qu% l ' é v d l u t i o n  propre de chacune de c e s  t r o i s  socié- 
t é s  e t  non 8. l 'ensemble de l e u r s  pos i t i ons  respec t iTes  dans 
l e  nouveau contexte.11 s ' avère  en e f f e t  que la t r a n s i t i o n  
d'ensemble,$ l ' image de l a  d iv i s ion  soc ia le  qui se dessine,  
n ' e s t  que l a  simple k rans l a t ion  des  pos i t i ons  pré-colonia- 
l e s s e t  nous ne voulons pas donner une valeur  générale  3i une 
ad.dition de p a r t i c u l a r i t é s  géographiques, sociales e t  h i s t o -  
r iques.  

Nous avons brievement exposé dans l a  secolade p m t i e  



coment  l 'accumulation an tér ieure  des  réponses drune soci6té  
donnée 8. son environnement donnait  B s e s  formes de reproduc- 
t i o n  une o r i e n t a t i o n  h is tor ique  p a r t i c u l i è r e  .La combinaison 
des  deux (formes e t  o r i en ta t ion )  ouvre un r e g i s t r e  d é f i n i  de 
r éac t ions  possib1es.C'es-t 8. l ' i n t é r i e u r  de ce regis,$re, ty- 
pique d'une société ,que se r e a l l s e n t  l e s  t rans i t ions .Les  
s t r a t é g i e s  s co la i r e s ,  qui nous se rv i ron t  de f i l  d i rec teur  
dans ce chap?tre ,se  s i t u e n t  dans ce r e g i s t r e y e t  e l l e s  XE I% 
r e s s o r t i s s e n t  donc B une s t r a t é g i e  globale , face B un i n t e r -  
vent ion globale.  
1)Les nilatakain 

gine opposées à 1IQco le  font  qutactuellernent i l s  sont  dans 
l e s  groupes l e s  moins s c o l a r i s é s  du Cameroun.Gependant ces  
r é s i s t a n c e s  à l 'enseignement,  s ' i l s  en ont eu historiquement 
l ' i n i t i a t i v e , d o i v e n t  & t r e  associées  au f a i t  qu o b j ectivement 
l e u r  s c o l a r i s a t i o n  ndest  pas ( n ' e s t  p l u s )  favorisée paa- l e  
pouvoir ,e t  que d 'ax t re  p a r t  i l s  n 'ont  pas grand--chose 8. en 
at tendre,dans l a  mesure O Ù  ne l e u r  e s t  transmis qu'un sa- 
vo i r  i n s u f f i s a n t  par des mgîtres  sous-qual i f iés ,e t  dans l a  
mesure aussi o h  ceux qui  parvienrtent aux diplômes sont  PE 
s o i t  n e u t r a l i s é s  par une a f f e c t a t i o n  &ointaine,  soit a s s i m i -  
l é s  par. l e  groupe dominant,c'est-à-dire par l e s  Peul.11 8- 

père donc chez, l e s  Matakm une dialxect ique du r e fus - r e j e t  
dont le r é s u l t a t  e s t  que s ' o f f r e n t  2 eux t r è s  peu d 'oppor tu-  
n i t é s  de s ' i n s é r e r  nationalement pw l e s  chemins du nouveau 
savoir. 

Par a i l l e u r s  l e s  mécanismes démographiques ( l a  
dens i f ica t ion  continue de l a  populat ion)  e t  économiques 
( l ' é l a ~ g i s s e m e n t  de l a  période d-e soudure) de l a  reproduc- 
t i o n  Matakam conduisent à une paupérisat ion c ro issante  .Celle 
c i  provoqme nécessairement une l i & é r a t i o n  de l a  force de 
t ravai l  (qu i  n 'ava,i t  pas é t é  obten* par I t a c t i o n  s c o l a i r e )  
par 1' 6migration.Une force de t ravai l  sans q u a l i f i c a t i o n  ne 
peut que mener h l a  p r o l 6 t a r i s a t i o n : l e s  Matakam émigrés san 
f o r m a t i o n  s co la i r e  sont  s a l a r i é s  ag r i co le s  chez l e s  Nusul- 
mans de l a  p la ine  de Maroua,domestiques ou porteurs d'eau 
dans l e s  v i l l e s  du Nord,manoeuvres dans l e s  e n t r e p r i s e s  a- 
gro- indus t r ie l les  du Sud (par e x ,  dans l e s  p l a n t a t i o n s  de 

L e s  r é s i s t a n c e s  que l e s  Ma-takam ont  dès  l ' o r i -  



cannes à sucre de l a  SOSUCANI). 

t a i r e  des Matakam qui  deva i t ,  se lon eux, leur  permettre de 
garder ~'stutonomie de l e u r  reproduct ion économique e t  socia- 
l e , l e s  a mene& 2t une impasse his tor ique.Leur  r e f u s  de toute  
domination l e s  conduit  8. une pos i t i on  de dominés.la répres-  
s ion  exercée par  l e  groupe dominant pour maintenir  l a  s i t u -  
a t i o n  n ' e s t  pas  u n  va in  mot:les prisoiis du Nord-Cameroun 
sont  peuplées par un grande majori té  de K i r d i s .  

sont nombreux,gardest encore l t i l l u s i o n  d ' e n t r e t e n i r  un mo- 
de de vie  préserv6,IVIais l& aussi s*exerce l a  domination,cas 
l e  pouvoir entend également preserver  ce mode de Qie c o m e  
r ichesse  tou r i s t i que .  

t i o n  fo lk lor ique  de 1 'au t re : t rag ique  des t in .  

On v o i t  a i n s i  que l'enfermement géographique volon- 

/ 

Ceux qui  r e s t e n t  8. l ' i n t é r i e u r  des montagnes,et i l s  

Paupérisat ion e t  p r o l é t a r i s a t i o n  d'une p a r t  , r é i f i c a -  

2)Le s Moundang 

Leur volonté  d ' i n s e r t i o n  dans l e  "nouveau 
monde" a coïncidé pour  l e s  Moundang avec l a  p o s s i b i l i t é  de 
saisir l a  double occasion de concurrencer l e s  Peul e t  de see 
couer l e  joug de l e m s  cheffer ies .0n peut d i r e  q u ' i l s  ont 
r éuss ix  dans l e  second cas,mais pas dans l e  premier. 

Dans l e  second cas,il é t a i t  s u f f i s a n t  d 'ut i -  

l i s e r  l'écale pour acqu8ri.r des  emplois q u a l i f i é s  e t  donc 
rémunérateurs ( l e s  nombreux anciens combattants Moundang de 
l a  2ème Guerre Mondiale ont  eu 8. c e t  6gaY.d une inf luence 
décis ive)  ,Dans l g i d é o l o g i e  Moundang, seu l  l e  chef peut  $ t r e  
r i c h e , e t  il e s t  & même de cont r8 le r  t o u s  l e s  réseaux de la 
c i r c u l a t i o n  économique, ou p l u t ô t  tous  l e s  réseaux aboutisxg 
sen t  8. l u i , e n  dehors de ceux de l a  reproduct ion f ami l i a l e  
simple.TJn emploi q u a l i f i é  à l ' e x t é r i e u r  permet donc un en- 
r ichissement  hors du contrôle  du chef .Cepeiidant c e t  enr i -  
chissement n ' a  de sens que dans l a  mesure o h  il s ' i n v e s t i t  
dans l e s  s o l i d a r i t é s  l ignagères  e t  dans l e s  c i r k u i t s  i n t r a -  
famil iaux (case tô l ée  pour l e  père,moulin 8. m i l  géré  par l e  
f rè re ,char rues ,e tc . .  .) .De ce point  de vue,ces s t r a t é g i e s  
sont  parfaitement c i r e  onscr i  t e  s soc i o-ggographi quement, e t  
donc l i m i t é e s  en ce qui chncerne 1 'extér ieur .On peut v o i r  
1$ une des  raisons p r inc ipa le s  au f a i t  que l a  major i té  des  



raux.A ltopposé l e s  milieux "jeunes PeulIl ont essaim6 dans 
l e s  v i l l e s  e t  dans l e s  p e t i t s  cen t r e s  urba ins  e t  c e t t e  cou- 
che soc ia l e  moderniste j o u i t  d'une su r - sco la r i sa t ion  r e l a -  



dience islamique comme les Kotoko,constitue le tout de la 
bourgeoisie politico-aaministrative du Nord.Elle sait aussi 
profiter de sa proximité du pouvoir politique pour accroître 
son pouvoir économique (main-mise sur le commerce à g r o s  ca- 
pitaux et s u r  les transports). 

Cette nouvelle bourgeoisie,à la charnière de l'Etat, 
de l'économie marchade et des formations rurales n'a pas pow 
autant renié ses a'ctaches traditionnelles,en particulier 
id6ologiques.Si le chemin de leur pouvoir est passé par le 
savoir occidental,l*Isla,m n'a pas pour autant 6té rejeté qui. 
était le levier idéologique de l'ancienne aristocratie:il 
est maintenant le sien,et elle cherche 8. la propager.Toutes 
les forces montantes,individuelles ou collectives,et qui au 
depart ne sont pas dPobédience Peul devront $tre ou réduites 
à néant ou passées au moule de l'Islam. 

Ainsi,dans la r&on Nord,ce groupe des "jeunes Peul;': 
joue le rôle et occupe la place de cette classe dominante e 
hégémonique dont nous avons esqui ssé 1 analyse au chapftre 
précédent pour l'ensemble du Pays:il tient les rênes du PS 
ti,il domine les milieux d*affaires,il canalise l e s  forces 
montantes,il tient les chefs tsaditionnels à sa merci et il 
contrôle la reproduction des milieux ruraz;lx qui lui servent 
de base &conomique .Quelles possibilités d'action 'pour tous 
ceux qui n'en sont pas? 
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