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Ce travail a pour origine une étude dont le 
proje-b a é-té htabli avec l'accord du Comité technique 
de sociologie et de psycho-sociologie de lt.ORSTCol\! et 
qui porte s u r  les catégories socia,les les plus avancées 
en matikre de développement au Congo-Brzzzaville. Un tel 
sujet recouvre des problèmes t r è s  différents et peut 
etre abordé  dans des prrspectives très v a r i é e s .  Dans le 
présent travail, on a. voulu  exposer plus en détails qu'on 
ne pourrc? $e faire dans le rzpport finc?i un certain nom- 
bre de problèm;.s soulkvés par cette étndt! :' le premier 
concerne la problh"que, les définitions et les hypo- 
théses, et l e u r  rôle effectif dans la. recherche. On 
s'est efforcé ensuite de définir les buts idéaux en 
"re d'application, c1 est 8. dire drutili."cd socizle, 
que pouv?.it viser une telle recherche et les conditions 
A remplir p o u r  les atteindre. On a été ainsi amené B 
tracer les cadres d'une recherche globale qui ne pou- 
vait être le fait que d'une équipe pluridisciplinaire. 
Dans c e  cs.dre l a r g e ,  on a a . l o r s  situé li? place de la 
psycho-sociologie et les ambitions limitées de la pré- 
sente' 6tude. Concernant IC? société don)yolaise, et les 
catdgories sociales plus ?m.rticulièrement dtudiéeg,  XE 
2. développé un certain nombre de considéretions qui 
ont p a r u ,  5 ce stade de l?. r eche rche ,  suffisamment irn- 
portantes et suffisemment générales. Dans une dernigre 
partie enfin on a expos6 l e s  techniques d'observstion 
utilisees. 

travail présente des lacunes qu'il faut souligner : ls! 
bibliographie e s t  incompl&te et ne tient p s s  compte de 
certains travaux rdcents ; certaines questions théori- 
ques doivent de même etre dSudi6es p l u s  8. fond. Q u m t  
izux considérctions sur le sujet et sur l a  population 

',-., elles correspondent aux impressions riches et 
multiples que l'on a. 2i ce' stade de la rechercln_e oÙ la. 
collecte des materiaux est pratiquement achevée. Elles 
ont donc des,cha.nces d'être corrigdes , étendues ou com- 
p l é t é e s  RU cours d@ l!élaboration de ces matériaux. 

Bien entendu, rédigé en cours d' enquête, ce 



I. - DEFINITIONS ET HYPOTHESES 

A .  - La notion de développement qui sert de 
base 2~ cette ét-u.de, peut revêtir plusieurs significa- 
tions et il convient de préciser en quel sens nous 
1' entendons ici. La conception la plus habituelle 
demeure toujours peu ou prou culturocentrique et uni- 
linéaire. Pour elle, le développement, la modernisa- 
tion, le progrès, sont des processus de msme type, 
procèdant toujours, et en particulier dans les pays 

archaïque 8. la modernit6 (1). Certes, des différences 

(1) Même sities définitions proposées semblent se situer 

I . non industrialisés, par le passage d'une tradition 

en dehors de ce contexte culturel res-treint. Ainsi, 
la revue tfPropective" (MO13 9?1*Afrique en devenir" 
1966) définit-elle le développement d'une manière qui 
peut paraître 'Ineutret1 sur ce plan '!comme l'accès d l  
un nombre plus grand d'individus 8. un plus grand 
volume de biens matériels et intellectuels, (p.81). 
Nais on amit pu lire auparavant dans ce même texte 
que les sociétés africaines p a s  B choisir 
entre tradition et modernité, car elles sont d é j à  con- 
duites pour des raisons idéologiques et économiques 
B se d6finir de façon irréversible dans la modernité" 
(p.19). Cette opposition entre tradition et modernité 
ne peut avoir de  sens que sous-tendue p z r  une autre 
opposition entre africanité et occidentalité. C'est 
cet%e dichotomie radicale que l'on se propose ici d' 
assouplir car elle risque de cacher tout ce qui se 
passe entre les deux cadres, les ambivalences, l e s  
conflits, les compromis, les créations - et qui nous 
Parait au contraire l'essentiel. 
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apparaissent dans le contenu donné 8. cette dernière no- 
tion, selon qu'on se réfère à des doctrines socialistes 
ou capitalistes. Ma.is, au niveau de llopposition ar- 
chaïsme/modernité, elles sont finalement peu importantes 
et on trouve souvent, et jusque chez les thdoriciens 
africains du socialisme une attitude ndgatrice 8. 1' 6 -  
gara des formes de vie et des cultures traditionnelles 
qui s'apparente paradoxalement aux doctrines euro- 
péennes de la colonisation assimilatrice. I1 est 
d'ailleurs de fait que, si on se limite 8. ce qui oppose 
,%s conceptions et les modes de faire des sociétés 
indusitrielles 8. celles de L'Afrique traditionnelle, la. 
diffgrence des conceptions politiques peut être tenue 
momentanchent p o u r  nggligeable. 

On considérera donc, au niveau global de 
comparaison qui est celui de la présente recherche, que 
les oppositions entre les divers pays industrialisés, 
quel que soit leur r6gin:e politique, ,et ceux B mode de 
vie traditionnel, s'opèrent SUT les mêmes points et 
dans les mgmes directions. On ne cF3rait toutefois s'en 
tenir à cette conception maximaliste du développement 
et, moins encore, en €aire une loi historique inéluc- 
table ou un jugement de valeur sur la "sauvagerie" et 
la ttcivilisationf'. Y!ais il serait également antiscien- 
tifique de la rejeter dans tous les cas car elle repré- 
sente, parnli les possibles, l'une des foriyes les p l u s  

\ 

I 
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s o u v e n t  v é r i f i é e s  dans l e s  f a i t s ,  de  t r a n s f o r m a t i o n  d e s  
s o c i é t é s  a f r i c a i n e s  contempora ines .  mows la r e t i e n d r o n s  
donc e n  t an t  que degré  extrême d e  développement,  dams 
l a  d i r e c t i o n  d e s  s o c i é t é s  i n d u s t r i a l i s é e s .  

T o u t e f o i s ,  s i  ce  modèle e s t  n e c e s s a i r e ,  il 
n ' e s t  p a s  s u f f i s a n t  21, l u i  seul pour  e n g l o b e r  t o u s  l e s  
phkilomènes q u i  nous  i n t é r e s s e n t .  E n  e f f e t ,  l a  n o t i o n  
d e  dkveloppement e t  c e l l e s  q u i  l u i  sont  a s s o c i é e s  de 
s t a g n a t i o n  e t  d e  r é g r e s s i o n ,  r e c o u v r e n t  dans l a  popu- 
l a t i o n  obse rvde ,  a u s s i  b i e n  que pour l e  s o c i o l o g u e  q u i  
l ' o b s e r v e ,  d e s  i n t u i t i o n s  e t  d e s  f a i t s  de t r e n s f o r -  
mat ion  q u i  ne s o n t  pas c o e x k c n s i f s  B ce modèle e t  q u i ,  
cependan t ,  semblent  b i e n  p o s s e d e r  avec  lui un ddnomi- 
n a t e u r  commun. ' i n s i ,  l ' o r g a n i s a t i o n  de  l a  p r o d u c t i o n  

* *  

e t  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  du nianioc ou du p o i s s o n  sa lk ,  
b i e n  qu ' appa rue  8. l ' i n t 6 r i e u r  d'un c a d r e  t r a d i t i o n n e l ,  
d é s i g n e  2, 1 ' 6 v i d e n c e  un  phénomène de  d-éveloppement, 
tandis  que l'usage q u i  e s t  f a i t  dans  c e r t a i n s  de l ' . a p -  
p a r e i l  j u d i c i a i r e  ou s j~ndkical ,  n f  e s t  q u ' u n  r e t o u r ,  
s o u s  d e s  f a m e s  apparemment iliodernes , 8. d e s  comporte- 
men-ts t r a d i t i o n n e l s  non p r o d u c t i f s ,  

Pour essa.yer c?e c e r n e r  c?z! d é p a r t  les fa i ts  de 
développement ,  il a donc paru n é c e s s a i S e  d e  r e t e n i r  les 
f a i t s  d'I scqiden-ixli sa.ti on" aonf  o c m e s l ~ c o n c e p t  i o n  maxi- 
m a l i s t e  d 6 f i n i e  c i - d e s s u s ,  et d ' y  a j o u t e r  ceux q u i  
c o r r e s p o n d a i e n t  aux c o n c e p t i o n s  e n  l a  m a t i è r e  d e s  popu- 
l a t i o n s  é t u d i é e s ,  e t  ceux q u i  nous  p a r a i s s a i e n t  - d ' u n e  
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f a ç o n  encore  t o u t e  i n t u i t i v e  - e n t r e r  également  dans  
c e t t e  c a t é g o r i e .  Pour c e t  ensemble de fai:':? a.ppa- 
remment h é t é r o g & n e s ,  l e  dénominateur  comiiiun de n a t u r e  

les c a r a c t é r i s e r  comme f a i t s  de développement ,  
a p p a i s s a i t  d ' o r c s  e t  d 6 j à  s i t u é  .h un  n i v e a u  p l u s  pro- 
fond  que c e l u i  de l ' o b j e t  d ' a p p l i c a t i o n .  ou de  l ' e n v e -  
l o p p e  c u l t u r e l l e ,  

fS 

Une p remiè re  c o n s t a t a t i o n  g é n é r a l e  e s t  que 
c e s  f a i t s  r e l è v e n t  de deux domaines : l a  p r o d u c t i o n  ou 
la g e s t i o n  d ' u n e  p a r t ,  l a  consommation de b i e n s  maté- 
r i e l s  ou c u l t u r e l s ,  d ' a u t r e  p a r t .  I1 nous  a p a r u  que 
l e  second o r d r e  de f a i t s  é t a i t  une conséquence du pre-  
m i e r ,  même s ' i l  p o u v a i t  - n o u s  v e r r o n s  p l u s  l o i n  en  
q u e l l e  manière  - e x e r c e r  une a c t i o n  en  r e t o u r  sur 
c e l u i - c i  e t  q u ' e n  t o u t  c a s ,  s u r  l e  p l a n  de l ' u t i l i t é  
p r a t i q u e ,  l ' d t u d e  d e s  f a i t s  de consomaat ion p r g s e n t a i t  
un c a r a c t è r e  d ' u r g e n c e  moindre que c e l l e s  d e s  f a i t s  de 

p r o d u c t i o n  p a r  l e s q u e l s  on a t t e i g m i t  8. l e u r  s o u r c e  
même d e s  p r o c e s s u s  v i t a u x  pour  l a  v i e  d ' u n e  n a t i o n .  
Pour c e t t e  r a i s o n ,  on a p r i s  coinme p remie r  cad re  l i m i -  
t a t i f  de la r e c h e r c h e ,  l ' e n s e m b l e  d e s  a c t i v i t é s  de 
p r o d u c t i o n ,  de d i s t r i b u t i o n ,  d ' o r g a n i s a t i o n  e t  de ges-  
t i o n .  Dans c e t t e  p e r s p e c t i v e  u t i l i t a i r e ,  la c a r a c t é -  
r i s t i q u e  comrriune B r e t sen i r  d e  t o u s  ces  f a i t s ,  c e l l e  
p a r  q u o i  il a pa ru  u t i l e  de l e s  é t u d i e r ,  é t a i t  l e u r  
a s p e c t  t echn ique .  La p r 6 s e n t e  r e c h e r c h e  p o r t e r a  donc 
sur l ' é v o l u t i o n  techniqu.e d e s  a c t i v i t 6 s  de p r o d u c t i o n ,  



d i s t r i b u t i o n :  o r g m i s a t i o n  e t  g e s t i o n  (1). L'étuude s e  
t r o u v e  d ' a u t r e  p a r t  l i m i t é e  aux s o c i é t é s  u r b a i n e s  - 
pra t iquement  8. c e l l e  de B r a z z z v i l l e  - 06 s e  r e n c o n t r e n t  
cles élgmen-bs s i t u é s  parmi l e s  p l u s  avancés a u s s i  b i e n  

tc2Lt. 
c u e  ceux chargés  des  p l u s  grandes  r e s p o n s a b i l i t é s ,  
dans l e  domaine a d m i n i s t r a t i f  que p r i v é  I 

E. - Le domaine c o n c r e t  de l t k t u d e  a i n s i  f i x é ,  
1.e problème e t a i t  de d6 te rmine r  un cadye t h é o r i q u e  
permet-l-ant de d i s t i n g u e r  s u r  l e  p l a n  de l a  t e c h n i c i t é ,  
l e s  fa i ts  de d6veloppemen-t des  f a i t s  de s t a g n a t i o n  ou 
de r d g r e s s i o n ,  de l e s  c l a s s e r  p a r  deg rés  e t  de f a i r e  
a p p a r a f t r e  les f a c t e u r s  a s s o c i é s  a.ux d i f f é r e n c e s  cons- 
t a t é s .  Pour inener & b i e n  c e t t e  é t u d e ,  on a adopté  une 
t h é o r i e  de l ' a c t i o n  ou de l ' a c t i v i t é ,  empruntée 8. la 
cybei-n6tique ou p l u s  exactement  aux p o s t u l a t s  de la 
cybern6t ique  e t  aux c o n s i d é r a t i o n s  d ' o r d r e  t h é o r i q u e  
pa.r l e s q u e l l e s  e l l e  d d f i n i t  son domaine, son o b j e t  e t  

(1) Technique s D o p p o s e  i c i  à p o l i t i q u e ,  ce d e r n i e r  terme 
-IF*.-. ~. .C."-__--_---- .-.--- 

etan-t; p r i s  au s e n s  l a r g e  d ' o p t i o n s  fondammentales 8.. 
c h o i s i r ,  d.e b u t s  e t  d ' i d é a u x  8. r é a l i s e r .  Le t echn ique  
repr6sen-Lant au c o n t r a i r e  l e s  moda l i t é s  p r a t i q u e s  de 
r g a l i s a t i o n  de c e s  o p t i o n s ,  de c e s  b u t s  e t  d e  ces  
idéaux .  C e t t e  r é a l i s a t i o n  est couronnée paz la r éus -  
s i t e  oil par l léqjhec,  Louis  DUTvTONT ( YL'Afrique n o i r e  
e s t  mal p a r t i e "  ~ ~ ? ~ ï . ! g ;  - 19579 chap. V I I )  oppose de l a  
so r - t e ,  B propos de l ' a f r i c a n i s a t i o n ,  l ' a s p e c t  p o l i -  
t i q u e  q u i  peut  e t r e  immédiat dans l a  mesure oÙ il 
p o r l e  SIAY les choix  2ì -?cire à 1 ' a . s p e c t  t echn ique  qu i  
ex ige  au c o n t r a i r e ,  expé r imen ta t ion  e t  fo rma t ion .  



ses concepts de base (1). En dépit de son caractère 
apparenent -très spécialisé, et au prix des ajustements 
et des extensions nécessaires pour l'adapter k l'étude 
des niveeux techniques peu évolués, cette théorie 2. 

fouLrni un cadre qui a paru cohérent et exhaustifs 
pour analyser les fa.its de développement, et des crith- 
res p o u r - l e s  classer dans un ordre logique, 

Cette conception telle qu'elle est exposée 
par Couffignal, part de la notion, d'action ou d'activité, 
que l'auteur ne precise pa.s mais que l'on peut définir 
comme une séquence cohérente de comportements orientés 
vers un but prédéterminé (2). Plus que la définition, 
c'est la méthode d'analyse des modalit6s de cette 
action et le critère d'appréciation des moyens emplo- 
y&, qui nous intéressent ici. Ce dernière crithre, ------------------------- 

(1) .PA ce stade de la recherche, on s'est appuyé sur les 
ouvrages suivants : - A.SHBY ( R o s s )  : Introduction h la Cybernétique - 

Paris, Dcnod 1956. - COUPFIGP7A.L (Louis) - La Cybernétique - Paris, PUP, 
1956, 2e&?.-:'. revue. - DAVIO (Aurel) : L~g(&bernétique et l'humain, Paris - 
Gallimard. - G?3l33ÏIEWBKI (Benryk) :: La Cybern6tique sa.ns Plathéma- 
tiques - I. P a r i s ,  Gauthier-Vilars, 1965. - GUILLL.~UKAUD (Jacques) : Cybernétique et Matérialisme 
dialectique - in IlLa Pensée", nouvelle série, 
no 117, Oct. 64, pp. 3-20. - RUYZB (Raymond) : La Cybernktique et l'origine de 
l'informa.tion, Paris Pla.mma.rion, 1954. - WIEIY&R' (Norbert) :: Cybern6tics3 Paris, Hermann, 1948. 

(2) cp. cit. p.  23. A. propos de l a  cohérence d'un compor- 
tement voir également l'intéressante analyse de 
BUYTENCIJK, in "L'Eommc et llk.ninralfl MRP, 1965, pp 16-20. 
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11.1 oriente L'BnalysG ost-'li efficncite, la cybernétique 8 
étant pour l'auteur 
Cette efficacité peut être définie en termes gdnéra.ux 
comme l'dconomie plus ou! moins graiide des moyens et la 
probabilité variable de la réussite pour a.ttendre un 
r6sulta-k conforme aux prévisions. Le modèle echevé de 
l'action ainsi conçue, est l'automation avec laquelle 
nous retrouvons la conception industrielle maximaliste 
du .d&veloppement précédemment définie. .A ce niveau, 
l'homme a totalement ma.ftris6 les facteurs de variation 
susceptibles d'intervenir dans son activité et peut la 
confier entigrement ?i la machine. A l'autre extrêmité, 
complétant le schéma de Couffignal, on placera au ni- 
veau le p l u s  inférieur les actes conduits B un niveau 
psychologique 'vcrépusculairetv, sans but pré-défini et 
sans technique, et, dans une position médiane, les 
comportements " p a r  essais et erreursfF. D8ns le pro -  
cessus d-e cette analyse, o h  le progrès se fait dans 
le sens d'une maîtrise croissante de l'action, 
Couffignal distingue quatre phrases a.pl;araissznt dans 
un ordre chronologique irréversible, mhie si, une 
fois enga.gées, elles se recoupent et se conditionnent 
mutuellement. Ces quatre étapes, dont les moda.lités 
permettent de déteriiiiner le niveau de technicitg de 
l'action, sont par ordre d'intervention : 

tif ; 

de rendre effica.ce lfactionft(l). 

. ./-- 

- la définition du but ou choix de l'objec- 
----------------- 

COUPPIGTTAL opi, ' cit. p. 23. 
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- la préparation de l'action ou program- 
mation qui devra conduire B la réalisa.tion du but ; 

- la prise de décision gui fait passer du 
projet 8. Ilexécution ; 

- l'exécution proprement dite, sous les 
formes exclusives ou associées du guidage et du com- 
mandement, 

On a adjoint ici aux catégories très géné- 
rales y de Couffignal, des subdivisions permettant de 
distinguer les si tua t i ons '"zi ture lle s 
clans les societds étudiées. Par exemple, ag but n'est 
po'us le cybernéticien qu'un donné à, partir &que1 
s'exerce son activité. Ici, RU contraire, les moda- 
lit68 de définition de ce  but ont une grande impos- 
tance, On a donc distingud deux cas, selon que ce 
but avait déjà ét6 réelisé ou non (soit en g é n é r e l ,  
soit par le concepteur). 11  est^ h noter que l'inter- 
prgtation de cette distinction en termes de progr&s 
est am'bigüe, le dépassement( allant alternativement du 
p a s  encore.réalis6 au x-éa.li$&9 et de celui-ci 2~ UE 

nouve2.u projet qui, une fois atteint, est dépassé 8. son 
tour. La seconde phrase est celle de la prépa.ration -x'.. "...cl̂sI de 
-.___..- l'action ou programmati.on, P un sta& é l z b o r é ,  exle 
"dgcrit un ensemble d'actes élémentaires dont la 343.- 

lisation successive e s t  prdsumge accomplir l'action"( 1). 
Cette description implique une double connaissance, de 
la technique et du milieu, q u i  est sous-entendue ici. 

r enc ont rd e s - 

On a établi deux catégories selon que cette connaissance 
-Y------------....--- ;Cf7 GOUPFIGITAL, op. cit. p.  19, 
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était claire ou confuse. 112: prise de d6ciLZo2, que 
.h, cybernétique hésite & intégrer dans son domaine, 
constitue au contraire un noeud de problèmes dans 
l'&tuile de modes d'action & faible technicitd. E l l e  
est précédée d'un jugement de valeur qui est lui-même 
IC produit d'une élaboration complexe dans lesquelle 
interviennent des 6léments sociologiques et psycholo- 
giques. On a distingué deux cas extrêmes selon que cette 
d6cision était ferme ou ambiguë, mais la réalit6 est 
beaucoup pïus complexe et peut comporter d?s-hgsitations, 
des changements et des retours en a.rrière. Les inter- 
fgrences et les conflits liés B la disparité des tecli- 
niques, des cultures et des  groupes en présence, sont 
gdn6ra.teurs d'incertitude au même titre qu..- les situa- 
tions anomiques ou issues de circonstances iuprévues. 
La dernière phrase  - qui e s t  1'8xdcution - est une modi- 
fication de l'environncncnt (1) visant à atteindre le 
but fix&, confor~iément au programme établi. Si, dans la 
rka.lit4, la. prépasetion d e  ï'action comporte.des zctes 
concrets (installation d'un atelier, formation de main 
d'oeuvre, etc.,.), le passage  de la programmation 8. 
l'exkcution est - dans l'ordre propre d.e l'zction - ce- 
lui de l'id6e B l'acte, d e  la théorie & la pratique. 
Couffignal distingue trois cas selon l e s  réactions de 
l'environnement, c'est-à-dire du cadre danx lequel 

précisée plus bas. 

-c------------- --_--.-_ 

(1) La notion d'environnement au sens cybernétique sera 
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s ' opè re  l ' a c t i o n .  Le comportement du m i l i e u  peu t  e t r e  
p a s s i f ,  d é t e r m i n i s t e  ou a l é a t o i r e .  Nous ne  d i s c u t e r o n s  
pas  c e t t e  t e rmino log ie  qu i  a l e  m e r i t e  de d i s t i n g u e r  
des  s i t u a t i o n s  b i e n  d é f i n i e s .  Le premier  c a s  e s t  c e l u i  
oh f f l a  r g a c t i o n  du m i l i e u  e s t  c e l l e  que prksume l e  
programme"(1).  La tecl inique e s t  au p o i n t  e t  la matiBre 
d o c i l e .  I d é a l e  s u r  le plan d e  l a  f a b r i c a t i o n  i n d . u s t r i e l l e ,  
c e t t c  s i t u a t i o n  e s t  a u s s i  c e l l e  des  p r a t i q u e s  de l a  v i e  
q u o t i d i e n n e ,  B l e  l i m i t e ,  e l l e  ne pose p l u s  de probl$me 

au soc io logue  e t  e s t  8. c e  t i t r e  i n i n t é r e s s a n t e  pour  l u i .  
On l'a donc l a i s s é e  de c ô t é .  On conserve  p a r  c o n t r e  l a  
d i s t i n c t i o n  - q u i  e s t  de degré e t  non de n a t u r e  - e n t r e  
comportements d é t e r m i n i s t e s  e t  a l é a t o i r e s  e t  permet 
d ' i n t r o d u i r e  dans l e  schéma l e s  comportements en v o i e  
d e  per fec t ionnement  ou de t r a n s f o r m a t i o n ,  Le premier  
ca.s e s t  celui où "la r é a c t i o n  du m i l i e u  n ' e s t  pas 
nécessa i r emen t  celle que prés1.xnie le programaie 
( r e s t e )  l i é e  aux actes p o s s i b l e s  des  a g e n t s  d ' é x 6 c u t i o n  
-par: des lbis connues" (2 ) .  S i t u a t i o n  du thermost  
r é g u l a t e u r ,  du servo-m6cai?isme sur l e  plan d e  l a  m~.- 
c h i n e ,  c ! e s t  a u s s i  c e l l e  d e  l'homme dans l a  p l u p a r t  de 
s e s  a c t e s  q u o t i d i e n s ,  oÙ il d o i t  a d z p t e r  son  a c t i o n  au 
m i l i e u  pour a t t e i n d r e  l e  b u t  f i x é ,  ma . i s  o h  il c o n n a i t  
l e s  r g a c t i o n s  de ce m i l i e u  e t  oh il e s t  capable  de les 

mais 
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maîtriser. Les notions de guidage et de commandement, 
deviennent ici des notions-clés, L'effica.cit6, qui 
se ra .  définie p l u s  loin es t ,  sous cet angle, l a  p l u s  ou 
moins gra.nde czpacit6 h guider l'action vers  le but 
fixé, en sachant répondre a.ux rba.ctions de l'envi- 
ronnernent. 011 p a s s e  de cette situation B la sui- 
v a n t e ,  qui e s t  celle de comportement nléatoire du 
milieu, lorsque, précisdment la capacite de guidage 
de l'holnme ou de la machine est insuffisante pour r k -  
pondre aux variations du milieu et oÙ ils sont si 
l'on peut dire débordés p a r  13. Situation, C'est aussi 
le cas, lorsqu'cn ne conna.it p2s les lois exprimant les 
réactions de ce; .milieu, situation qui se rencontre 
lorsqu'il. s ' agit d'une action effectuée s u r  l 'homme ou 
sur l e s  ê - t r e s  vivants. On conçoit que le progrès techni- 
que consistera B auginenter l'efficacité du guidage - et 
de la programation - pour pa-sser de situations a l é a -  
taires à des situations déterministes, voire passives. 

En sdalite,, pour appliquer de la façon l a  
p l u s  nuancée et la mieux adaptée aux fins pratiques de 
cette étude, la théorie qui vient d'etre exposée,.il 
faut considérer non pas  chaque -&grsa"sdpar6ment? mais 
l'ensemble, l'enchaînement de ce phases. Si l'on se 
rappelle que celles-ci sont lii'es p a r  une relation chro- 
nologique, la r e l a t i o n  entre l e u r s  diverses kventua- 
lit6s peut se représenter par une structure d'a.rbre. 

, 

; ; ; ':, ( - 0  * !  t '  ) . .  , ,  $ ' j :  ..i!.;, 1 1,, . . I ,  1 j [ ' ' f ) ! , .  t -  

i 1 r Z  , i. i . ,  , I ! i ,  I : I I  I t I *:. ,1 711: 

i'. 

1 I i ; ! ' ) i..,: !' -1, 1 2 ,  , I  ' 1 : i ; [ , J i  ,: (lí'. 
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Seize cas s o n t  tbéoriqueaent possibles, qui permet- 
tent en principe d 1  ordonner les diff érenit6 types 
d action, des plus incertains aux mieux maîtrisés. ' 
ITous appellerons ces différents cheminemsnts des 
.licc&&d@tf.. Toutes ces catknes ne sont cependant pa.s 
8. prendre en considération, certaines contenant des 
contradictLons tenant à l'inter-action entre les 
phases alors que d'autres ne nous ont pas paru corres- 
pondre 2, des situations très courantes ou très 

icatives. Après l e s  avoir éliminées, il reste 
un nombre lirriitd de cas, correspondant 8. des chen- 
tuzlités bi.en connues, et qui fournissesnt un cadre 
logique et ordonné pour situer les principes situa- 
tions rencontrBes en cours de recherche. On peut 
représenter c e s  situations - et les cathqs corres-. 
pondantes - sous forme de tableau (voir p. 14) 

La cat8% no 1 reprhsente l'action cyber- 
nétique parfaite, que l'on pourrait à la .  rigueur 
confier 8. une maxhinc. Des: actions de ce type se 
rencontrent certes dans le d-omaine industriel où 
elles r e l è v e n t  de 1'a.utomation. Ma.is on les trouve 
aussi dans les tâches artisanales ou domestiques les 
plus quotidiennes et les plus parfaitement maîtri- 
sées, aussi bien dans le doimine coutumier que moder- 
niste, Elles relkven-b, sur le p l a n  de la psychologie, 
de l'habitude. Une r g f l e x i o n  au niveau d-u choix de' 

D 0 J. s 



l'oh jectif et de la programma.tion y est pratiquement 
inexistante. Une décision quasi-réflexe est prise et 
les actes s'enchafnent automatiquement s o u s  un con- 
trôle réduit au minimum. Ce type d'action constitue 
un aboutissement sur le p l a n  de l'efficacité, mais 
trcwJS sz. limite dans la $outine et, fréquemment 
aussi dans la résistance & l'innovation. La cstène 
no 2 est une vasiante de la premikre avec cette 
différence que l'exécution y est encore imparfni- 
tement maîtrisée. En fait, la plupart des actions 
énuméjGes ci-dessus oscillent entre ces deux modè- 
les avec des progrès et d e s  dgressions. Ceux-ci 
caractérisent pas ailleurs aussi bien des actions 
individuelles que collectives, 
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La. catène no 3 désigne une action parfaite- 
ment maîtrisée sur 1~ plan teclinique (et analogue en 
cela B la. ca.t&ne no 1) mais dens laquelle intervient 
uno ambigtiité 8.u niveau de la décision, associée à 
une incertitude sur le p l a n  extra-technique. Les 
a.ttitudus ambivalentes liées per exemple. un conflit 
entre valeurs trzditionnelles et occidentales, inter- 
viendront h ce niveau. Dans le cas d'ections collec- 
tives, l'indécision peut ,se situer B différents ni- 
veaux et entraîner des e e t 8  différents, voire des 
conflits entre niveaux. catèlie no 4 fait intervenir 
de surcroît un manque de maîtrise s u r  le plen techni- 
que qui peut être entretenu -sinon crée - par'1'incer- 
titude s u r  la vsleur de l'action. Ces cas pzwent 
$tre aussi ceux d'individus assimilant une technique 
ou un mode d.'nction etrangers B leur culture coutu- 
mière. 

La catène no 5 pect définir un type d'action 
très voisin de ceux définis par les modèles 1 et 2, 
mais caractérisant plus pasticulièremknt les actions 
artisanales ou domestiques acquises par apprentissage 
direct et irnitation et non par le passage préalable 3, 
la tliéorie, l'action se d6finissant elle-même au couss 
de eon dkroulement. P l u s  encore que les cstknes 1 et 
2, ce mode opératoire joue un râle extrêmement étendu 
dans l e s  phénomènes observés au cours de cette étude, 
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Le changement, en s a u t a n t  B l a  c a t h e  n o  10 ,  
e s t  c a p i t a l ,  ca.r on p a s s e  d ' a c t i o n s  d é j à  exécutées  - e t  
r é u s s i e s  - dans l e  passé, B des  a c t i o n s  ja.mais enso re  
e n t r e p r i s e s  ou condu i t e s  à, l e u r  terme,  du moins pa r  l e s  
a c t e u r s  en cause .  Dans ce modèle,  t o u t e f o i s ,  l a  tliéo- 
r i e  e s t  connue e t  en p r i n c i p e  p a r f a i t e m e n t  m . a î t r i s é e ,  
l a .  d é c i s i o n  e s t  ferme,  e t  il ne  r e s t e  qui,à p a s s e r  B 
l ' a c t i o n .  Ce peut  ê t r e  l e  c a s  d 'une  technique  a p p r i s e  
s u r ' l e  p l a n  t h é o r i q u e  e t  jamais  encore  exécut6e ,  oppo- 
s a n t  l e  s a v o i r  " l i v r e s q u e f !  B l a"pra t i .gue l l  dans une 
s i t u a t i o n  exa.ctement i n v e r s e  de  c e l l e  d é c r i t e  p a r  l e  
modèle n o  5. Ce peut  $ t r e  a . u s s i ,  s u r  l e  plan c o l l e c -  
t i f ,  l e  ca s  a l u n  p r o j e k d é c i d é  p a r  un S e r v i c e ,  d é f i n i  
p a r  un Bureau d ' é t u d e  e t  pour  l e q u e l  il s'?!git d e  
former  l a  m i n  d 'oeuvre  e t  de p a s s e r  ?i l ' e x é c u t i o n ,  
s i t u a t i o n  d ' u n  p r o j e t  d ! i n d u s t r i a l i s a t i o n  ou de  moder- 
n i s a t i o n  r u m l e  2 l a .  pha.se du démarrage. 

La c a t è n e  n o  14. d é f i n i t  une s i t u e t i o n  iden-  
& t i q u e ,  m i s  une phase encore z n t é r i e u r e  : la t h é o r i e  

n ' e s t  pa.s encore connue, ou pas encore a p p r i s e ,  l a  
programmation pas  encore é t a b l i e  m i s  l a .  d é c i s i o n  
d ' a b o u t i r  RU b u t  f i x é  e s t  fe rme,  On e n t r e  i c i  dans l e  
domaine de l a  r eche rche  s u r  programme ou de la .  p l a n i -  
f i c a t i o n  d ' o b j e c t i f s .  I l  e s t  à n o t e r  que c e t t e  s i t u a -  
t i o n  e s t  a u s s i  c e l l e  de l a  r eche rche  s c i e n t i f i q u e  de 
type  fondamenta l  o: l e  bu t  e s t  inconnu,  l a  prc7tique e t  
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1 1 e x 6 c u t i o n  B d é t e r m i n e r ,  S e u l e ,  1' " i n t e n t i o n  de 
f a i r e  quelque chose" e s t  a f f i r m é e .  

E n f i n ,  la ca tkne  no 16 d é c r i t  un  cas  extr$me,  
r n t é r i e u r  pratiquuQiei1-t &, l a  p o s s i b l i t e  de l ' p c t i o n .  On 
s 'y t r o u v e  dans  l e  domaiiie d e  l a  r e c h e r c h e  "pour voir", 
de l ' a c t i o n  "pc7r essai.$ e t  e r r e u r s "  spns que l ' o b j e c t i f  
s o i t  encore  connu. P ~ t e x t r ê i ~ e ,  on r e n c o n t r e  msme l e  
domaine ' s c r é p u s c u l a i r e l f  d e s  r e v e r i e  faxtasma t i q u e s  o h  
dos v e l l 6 i t é s  d ' a c t i o n  n a i s s e n t ,  d ' u n e  i n s a t i s f a c t i o n  
ou d "t rmla i se  i n f  ormulable  e 

C. - Au d 6 p a - t  d ' u n e  r e c h e r c h e ,  c o n "  c'est l e  
ca s  i c i . ,  une t h é o r i e  m u t  s u r t o u t  pa r  ss v e l e u r  de sug- 
g e s t i o n  e t  de  ~ 9 p r o v o c a t i o n ~ ~ .  C e l l e - c i  nous  a p roposé  un  
c a d r e  dlana1,yse e t  des c r i t k r e s  de c l a s e i f i c a t i o n  p o u r  
l e s  f a i t s  6e .ddveloppemsnt  é t u d i é s  sur l e  p l a n  t e c h n i q u e .  
Mais le ps.ssage d e  ces  concep t ions  g d n 6 r a l e s  8. l ' i n t e r -  
p r é t a % i o n  de  la r é a l i t é  n'est pas p o w  a u t a n t  Eutomati-  
clue e t  immédiat.  Les phases  s u c c e s s i v e s  de l ' o p é r a t i o n & -  
# l i s a . t i o n  de la recherclze vont ma in tenan t  $ t r e  pc7ssées 
e n  r evue  j u s q u ' a u x  p l u s  c o n c r è t e s ,  q u i  s o n t  les t e c h n i -  
ques  d ' e n q u ê t e .  Ce s c r a i t  t o u t e f o i s  une e r r e u r  de c r o i r e  
que c e  développement s ' e s t  e f f e c t u é  dans  l'ordre u n i -  
l i n 6 5 i m  e t  apparemment i r r é v e r s i b l e  s e l o n  l e q u e l  il 
e s t  exposé i c i .  S i  son cheminement g6néra . l  s ' e s t  b i e n  
f a i t  du p r o j e t  l a  t h é o r i e ,  e t  de la .  t h é o r i e  au  con- 
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c r e t  de noclbreux problkines s e  s o n t  posés siimiltc?n& 
ment e t  l'e justeiiient d e  1' o b s e r v a t i o n  c t  d c s  c a d r e s  
d ' i n t e r p r é t a t i o n  s' est opéré par s d a p t a t i o n  r 6 c i p r o g u e .  

Lz prerii ière & t e p e  dams l a  v o i e  de l ' o p é r a -  
t i o n  a ï i s c t i o n  a é t é  l a .  d é t e r p i n a t i o n  d e s  c n d r e s  con- 
c r e t s  daias lesquels s e  s i t u a i e n t  l e s  f a i t s  de d h e l o p p e -  
ment, Saisipl: sur l e  p l a n  ,de l a  p r o d u c t i o n ,  etc.. .. selon 
l t o p t r i o n  q u i  a v a i t  ktgp&Se, c e s  f a i t s  sont appa rus  
comine s e  ra . t tacha.nt  dans t o u s  les c a s  2i d e s  u n i t é s  
s o c i a l e s  d i s t i n c t e s ,  posskdan t  une e x i s t e n c e  reconnue  
d2n.s l a  s o c i k t é ,  e t  d&Bes pa.r elle de s t a t u t s  e t  d-e 
f i n a l i t 6 s  q u i  1 b u r  é t e . i e n t  propres, C ' é t a i t  p a r  exemple 
.u11 commerce, une i n d u s t r i e  ou un S e r v i c e  p u b l i c .  On R 

d é s i g n 6  c e s  u i i i t 6 s  s o c i a l e s  d i s t i n c t i ; s  p a r  l e  terme 
gkn6-ml d I entrep.-.:' .les 
n e u r ,  q u i  p o u m i t  $tre lui-m$me i n d i v i d u e l  ou c o l l e c -  
t i f ,  5' e n t r e p r i s e  é t a i t  alors la é--.+zLjiinconsciente e t  

F ' z u i v i e F 1  de 1 i e n t r e p r e n e u r  d o n t  e ' l l e  c o n s t i t u a i t  l ' . ins-  
t rumen t  d c? c-t i on,  

chz-.:q-me animées pa r  un c n t r e p r e -  

,~ 

Assumant- dsns toute son é-tendue l a  d e f i n i t i o n  
de  l i a . c t i o n  a d o p t é e ,  l a  n o t i o n  d ' e n t r e p r i s e  a é t 6  p r i s e  
en un 6r .m t r h s  l a r g e . ,  eng1oba.n-t t o u t e s  l e s  a c t i v i t é s  
d. e p r  o duc t i on d i  s t r i  bu t i on 
t o u t e s  a c - t i v i t é s  ayant un caractkre s o c i z . 1 ,  iwis d3ns 
l e s q u ' e l l c s  une i r l i t i a t i v e  i n d i v i d u e l l e  ou c o l l e c t i v e  
2ouva.i t  s e  m a n i f e s t e r  e t  e t r e  jugée s e l o n  sa. p l u s  ou 

o rga.ni  s i;? t i on g ci s t i  on ,  

.. . 
.. - I _  

I I 
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moins grande e f f i c s c i t é ,  C e t t e  d é f i n i t i o n  t r è s  l a r g e  
de l ' e s p 5 c e  " e n t r e p r i s e "  e t  l a  méthode d ' a n a l y s e  q u i  
l u i  é t a i t  a s s o c i é e ,  ont  permis  d ' embrasse r  dans un même 
codre  d ' é t u d e ,  des  c a t 6 g o r i e s  s o c i a l e s  e n t r e  l e s q u e l l e s  
l o  l i e n  n'6ta. i- t ;  a p r i o r i  pas  é v i d e n t .  Ces c a t é g o r i e s  cnt 
en o u t r e  le m é r i t e  de correspondue .& d e s  formes d ' o r -  

g a n i s a t i o n  b i e n  r & e l l e s ,  q u i  s e  remènent B q u a t r e  t y p e s  
dont  deux c o n s t i t u 6 s  p2.r l e s  e n t r e p r i s e s  p r i v é e s ,  arti- 
s e n a l e s  ou conimcrc@les, s u b d i v i s é e s  elles-mêmes en  
deux groupes s e l o n  leur importance e t  l e u r  mode d ' o r -  
g a n i s a t i o n ,  e t  les deux a u t r e s  ~(-31' les o r g a n i s a t i o n s  
o h  i n t e r v i e i i t  l a  pu i s sance  pub l ique  : e n t r e p r i s e s  d' 6- 
t a t  d ' u n e  p a r t ,  s e r v i c e s  p u b l i c s  e t  a d m i n i s t r a t i o n s  de 
l ' e u t r e .  

I 

1) Les p e t i t e s  X n t r e y r i s e s  ne  dépassen t  p r a -  
t iquement  pas  l e  c e r c l e  f a r n i l i a l .  Pour  c e t t e  m i s o n ,  
l e  r ô l e  de l a  s o c i k t 6  t r a d i t i o n n e l l e  a t o u t e s  les 
chances d ' y  c o m e r v e r  un r o l e  prépondérant  a u s s i  b i e n  
d p n s  l a  concep t ion  que dans l e s  m o d a l i t é s  de l a  ges -  
t i o n .  Les a c t i v i t é s  de c e s  e n t r e p r i s e s  peuvcnt demeurer 
dans un cad re  coutumier  ( f a b r i c a t i o n  d' ob j e t s  locpL?x 
ou d ' i n s p i r a t i o n  l o c a l e ,  t e l s  q u ' o b j e t s  r i t u e l s ,  a r t i e -  
t i q u e s ,  e t c  ..., le commerce du mpnioc, d e s  c7rnchides, 
e t c . , . )  ou,  au c o n t r a i r e ,  ê t r e  d ' o r i g i n s  e x t é r i e u r e  : 
m e n u i s i e r s ,  u d c p n i c i e n s ,  b o u t i q u i e r s  vendant  d e s  pro-  
a u i t s  impor t é s  p s t c . .  , 
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2 ) Xes Entreprises plus importantes, emprunten% 
beeucoup plus que l e s  précédentes aux moG8les ex%- 
rieurs : par leur urganisation, p a r  l'emploi d'une 
main d'oeuvre salesiée Et non plus familiale, par 
l e u r s  techniques de fabrication et de gestion. Elles 
concernent uniquement des types d'activité d'origine 
ktrangkre, mais qui se sont également rencontrés dans 
la catégorie pr6cédente : entreprises du bktiment, 
menuiserí,c-~meublement, trmsport, chafnes de bou- 
tiques., etc,. . 

3 )  Les Entrepgises d'Etet se distinguent de 
celles du secteur privé par l'imgortanc+e' qu'y prend 
l.'apparefl d'arganisation et de gestion et par l r i  
fo rme bureaay e de celui-ci, Mais leur but est !Le 
même et concerne égelerrLent la production et la. commer- 
cia contre, ea t a n t  qu'-oPgan 
elles sont conçues jusque dans le détail B partir d'un 
projet d'ensemble BlRboré B l'avance, et gérées pal: 
des règles imperatives soigneuseme définies, Toute 
r.daptati0r-t aux circonstances est, en priricipe, une 
dgrogation à la règle et peut appeler une s 
Une autre différence avec le secteur privé tient au 
fait que le but de ces entreprises est social, et - I------------ 

t '$~ù~eia-j.nt ici a:s cntrt:prdses. or&Gcs et gérées 
Congalais. On a éliming les Entreprises 6tra.n- 

gères - en dépit de leur 
conomis congoleise - du fzit qu'elles posent des probl$-  
mes trks particuliers, relevant de techniques de recher- 
che différentes. 

rôle très important dams 1'6- 
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n ' z .ppc l l e  p a s ,  e n  t l i 6 o r i e  du-n@mst- l e  p r o f i t  i n d i -  

v iduc l - ,  .mis c e l u i  de l * E t a t ,  d e u t i n é  à r e t o u r n e r  3.. l a  
c o l l e c t i v i t é .  Ces e n t r e p r i s e s  p r e n n e n t  une impor tance  
p a r t i c u l i è r e  dans l e  rBgime h o p t i o n  s o c i a l i s t e  du 
Congo : les p r i n c i p e s  r é a l i s a t i o n s  a c t u e l l e s  son t ,  8. 
B r a z z a w i l l e ,  l e s  e n t r e p r i s e s  n a t i o n a l i s é e s  de d i s t r i -  
b u t i o n  d ' e e u  e t  d ' é l e c t r i c i t é ,  l a  f i l e t u r e  de 
K I H S O U N D I ,  l e s  h 6 t e l s  s o u s  Régie  d ' E t a t ,  llOFI!TFCOl!l, 
e t c . .  . 

4 )  Les S e r r i c e s  p u & l i c s  e t  l e s  Adriiinis- 
t r a t i o n s  ne  v i s e n t  p l u s  c e t t e  f o i s  l a  p r o d u c t i o n  OU l a  
c o m m e r c i a l i s a t i o n ,  mais uniquement l e :  s e r v i c e -  ou lz ges-  
t i o n .  A c e t t e  d i f f é r e n c e  p r è s ,  i l s  sou1Bven-t les mêmes 
probljmes q u e . l e s  e n t r e p r i s e s  d ' E t a t ,  du f a i t  q u ' i l s  
sont également  conçus e t  g6r6s s e l o n  un p l m  d'ensem- 
ble p r é b t - c b l i ,  peu a d a p t a b l e  e t  a ~ u q u e l ,  p a r  p r i n c i p e ,  
aucune s i t u a t i o n  ne  d o i t  échapper .  Dans ces  deux der-. 
nières c a t é g o r i e s  - e t  & l a  d i f f b r e n c e  d e s  e n t r e p r i s e s  
p r i v é e s  - l e s  phénomènes à d t u d i e r  conce rnen t  s u r t o u t  
l e s  relations e n t r e  le .  r h g l e  e t  les s i t u a t i o n s  de f a i t ,  
l e s  phbnomènss d ' a d a . p t a t i o n  P _._ ~ '.-- ' I  i m p l i c i t e s  ou 
s z n c t i o n n é s  e t  l e s  c o n d u i t e s  d é v i a n t k s .  Le deg ré  d ' e f f i -  
c a c i t é  de l'appareil b u r e a u c r a t i q u e ,  son c o n t k n c t  plus 
ou x o i n s  é t r o i t  avec  1z.s s é a l i t h s ,  son pouvoi r  réel sur 
lex c h o s e s ,  e s t  l e u r  psoblbrïe e s s e n t i e l .  Cela  e s t  kg?.- 

lement v r a i  dos e n t r e p r i s e s  d ' E t a t  au n i v e a u  de l a  ges- 
t i o n ,  m.is e l l e s  o n t  en o u t r e  qn commun avec  les e n t r e -  
p r i s e s  p r i v é e s  - avec  l e s q u e l l e s  e l l e s  s o n t  en  concur- 
yence d i r e c t e  - l e  s o u c i  du gain ou de 1~ p e r t e  de  c l i e n -  
t è l e .  



- 22 - 

D. - La théorie de l'action qui vient d'être 
exposé est insuffia-n% pour p o t p  prpjet bn' cï!, qu'elle 
s e  limite à proposer un plan d'analyse de l'activitg 
d e s  entreprises et un al8ssc:ziient de c e s  e.ctivit6s p a r  
niveau de technicité, Si l'on veut aborder une expli- 
cation des différences constatées, il faut s'efforcer de 
définir - par hypothèse et par observation - les fa.c- 
teurs en corr6lation fonctionnelle avec ces inégalités. 
Ces facteurs sont en relation, d'une part avec l'entre- 
prise, d'autre p r t  avec l & , m i l i c u   COB SOB, .r4z.cti.ons 
8. l'action subie par l u i .  L'étude concrète de cette 
double influence s o u l h e  des problèmes 8. la f o i s  théo- 
riques et pratiques, Sur le plan théorique, les cyber- 
naticiens opposent deux termes, le mécanisme (ou l'in- 
dividu) et le inilicu. Un troisième terme est,ainsi mis 
entre pasenthèses : le cybernhte qui crée 3.e mécanisme, 
oul'progra.mii?e" l'individu, Dans ce sclie'ma simplifié 
l'individu (être humain ou mecanisme) est la donnée 
premiGre B laquelle s' oppose le milieu, celui-ci étant 

simplement ¿idfini par COUFPIGBAL. 'fComïìie tout ce qui 
n'est pas partie l'$tre humain". (1) Une interfaction 
& la €ois physique et informationnelle - existe entre 
cet individu et son milieu. Cette inter#xction permet 
de d63imiter, à l'intérieur de cette notion vague de 
milieu, un preuiier cadre p l u s  restreint, 1' environ- 
nement, qui est l1la partie du milieu extérieur qui se  

..................... 
(1) op. cit. p. 14. 
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trouve en situation d'agir s u r  l'être humain ou deflson 
actiont' (1). I1 va de soi que cet environnement est 
variable d'un $ t r e  à l'autre et que, pour un rnême indi- 
vidu ( q u i  peut d'ailleurs 6 t r e  sin@lier ou collectif), 
il se modifie d'un moment 5 l'autre et, en particulier, 
avec l'6tat de la teclinique. D'autre paxt, cet environ- 
nemcnt n'est pas un donné, un objet de conna.issance 
iramédiate : l'individu en à une certaine connaissance,. 
mais celle-ci est toujours incomplete, parfois fausse 
et, sur certains points, un physicien ou un psychanalyste, 
pay exeuple, en a u r o n t  une trhs différente .. A Is! limite, 
li! dkfinition de l'environnement .t;o'tal d'un individu est 
impossible dans la mesure o h  elle suppose, de proche en 
proche, 13. connaissance de toutes les forces existant 
dans l'univers, Le !'phénomkne socinl totalvr est 2~ ce 
point d e  vue une espgce d.6 genre environnement-et souli?-, 
ve, quznt  8. sa connaissance exhaustive, des problkmes 
analogues. C'est l'action ou l'ensemble des actions au 
sens prdcédeumen-$ d.6f&~isur qul elles soient de 1' environ- 
ne ment sur 
toujours pour centre de référence cet individu - qui 
d6fini-b un second cadre, cette fo j - sh  1' intérieur de 
l'environnement, le domaine de l'action qui est Illten- 
semble des. circonstances (de temps, de lieu, d e  personnes, 
etc ...) qui s'attachent $, cette action'' (2). 

ce,u5- 
jAy.+ty,Mu~-$*q.* $E/ c e lu i -1 3, ma i s en pr eiiaii t 

>T 

I-------------------- 

(1) COUPPIGNLL op. cit. p. 15 
(2) COTTTF'BIGKAL op. cit. p .  16 
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La n o t i o n  d'environnement (e% de domaine d ' F e -  
r e&at ' t i o n )  a i n s i  p r é c i s é e ,  l a  Qou%Yn/entre c e l u i - c i  e t  le 

mgcanisme f 'environnésl soulève une a u t r e  ques t ion  q u i  e s t  
c e l l e  du sens exac t  de l e i i b i n t e r a c t i o n .  Kurt Lewin a 
d é j à  pos6  l e  problème d 'une  manisre Bnalogue lorsqu'il 
& m i t ,  e n t r e  le comportement ( B ) ,  12% p e r s o n n a l i t é  ( P )  
e t  l 'environnement ( E ) ,  l a  r e l a - t i on  : B = f (l3). On 
p o u r r a i t  Bcr i re  de meme e n t r e  l ' a c t i o n  ( A ) ,  l e  méca- 
nisme-individu (YI) e t  1' environnement ( E )  l a  formule : 
A = f (Pira). Ces express ions  v i s e n t  & met t r e  en évidence 
l e  processurs d ' i n t e r a c t i o n  qu i  condi t ionne l ' a c t i o n  
ou l e  comportement, mais s i  e-l les ont l e  mér i t e  de l a  
c l a r t é ,  e l l e s  ne r é s o l v e n t  r i e n .  Signa.lons d 'abord ,  e t  
b i en  q u ' e l l e  ne touche f inalement  pas su fond de n o t r e  
problème, une d- i f férence e s s e n t i e l l e  e n t r e  le po in t  de 
vue d e s  cybernét ic iLns e t  c e l u i  du psychologue Lewin. 
Pour l e s  premiers, ,  l ' a . c t i o n  s e  dgroule dans l e  monde 
physique ( i n c l u a n t  1 i n f  ormz!.tion-signifioation) alors 
que Lewin i n s i s t e  s u r  la di . f fé rence  e n t r e  l ' e s p a c e  - 
physique e t  le "spa.ce of  l i f e "  oÙ il s i t u e  son obser- 
v a t i o n  du comportement (1). ?!ais, en d6pi-t de c e t t e  
d i f f é r e n c e ,  l e s  deux concept ions soulkvent  une d i f f i -  

e u l t 6  coiniiiune : e l l e s  prennent cormie c e n t r e  de r é f é -  
----I------------------ 

(1) o f .  VIET (Jean). Les  methodes s t r u c t u r a . l i s t e s  dans l e s  . 

sc i ences  sociales, Plouton e t  Co, P a r i s ,  Lo. l iaye,  1965, 
pp.  44.45. 
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rence principal 1 élément 91internef9 de 1' interaction, 
mécanisme ou personnalité. Lewin lui-même n' omet pas 
d'insister, en dépit de la difficulté que cela représente 
par sa conception d u  "space of life", sur le caractère 
de système relativement c l o s  de la personnalité(l). 
Dans ces conditions, l9intér3t n'est pas repar.tij3 de fa- 
çon &@L-e entre les deux termes de Ifinteraction. ~l'en- 
vironnement nf apparait plus que comiiie un contenant d'un 
ordre structurel inf&rieur, un l'fondt9 faiblement orga- 
nisé a u t o u r  d'une "forme f o r t e m e n t  prégnante ( 2 ) .  II 
n' est, autour de cette structure dominante, qu'une 
f ramge d'interfkrence, d'inter-influence, p l u s  BU moins 
étendue mais toujours ddfinie 2 partir de cette struc- 
ture centrale et en fonction d'elle. On retrouve là la 
tendance au '~~ycho-logisme~~ t r è s  généralement rgpandue 
dans les sciences sociales en Amgrique. 

L'attitude symdtricjue est le 9fsociologismet9 
qui met a.u conimire l'accent s u r  les cadres naturels ou 
colluctifs, mais ex 'c6r ieurs  en tous cas aux individus. 

(1) op. git. p.  43. Cette formule est à ra .pprocher  - avec 
la différence signsl4e précédemment, de celle de 
?!système quasi-isol6lr de Grenievski, (op. cita p.  1). 

(2) On sait le rÔ16 que la Gcstalttheorie joue dans la 
conception lewiniennc du "space of life". 
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C e t t e  f o i s ,  c e  sont  c e s  d e r n i e r s  q u i  e u b i s s e n t  une ré- 
d u c t i o n  d ' o r d r e  e t  q u i  kendent  & n ' a p p a r a î t p &  que comme 
d e s  é léments  8. peu p r è s  p a s s i f s ,  i d e n t i q u e s  ou, au mieux, 
d i a t i n g u 6 e s  en quelques gramdes c a t e g o r i e s ,  d é f i n i e s  
d ' a i l l e u r s  p a r  des  c a r a c t é r i s t i q u e s  e x t e r n e s  (1). 

On peu t  c e r t e s  en p r é s e n t e  de deux a t t i t u d e s  
&GQ.$ibLk 

& c c  poiz i t  dogmatiques, c o n s t a n t e s  a u s s i  dans l e u r  paral- 
l è l i s n ~ o ,  t o u t  au long de l ' h i s t o i r e  des s c i e n c e s  humai- 
n e s ,  se demander s ' i l  est p o s s i b l e  de f a i r e  a u t r e  chose 
que de r e g a r d e r  é l e e t i v e m e n t  l ' u n  ou l ' a u t r e  des t e rmes  
dc l ' i n t e r a c t i o n  : s o c i o - c u l t u r e  ou P i n d i v i d u  e t  que de 

C e t t e  tendance  z .ppara î t  d uyle- manière p a r t i c u l i h r e m e n t  
e x p l i c i t e  dans un  p r o j e t  de r eche rche  p l u r i d i s c i p l i n a i r e  
6 t a b l i  p a r  un groupe de che rcheur s  du Cent re  ORSTOM de 
J4a.dagascar. E t u d i a n t  dans les soc i6 tBs  r u r a l e s  segmen- 
t a i r e s ,  l e s  i n t e m e t i o n s  e n t r e  l e s  deux modes de  pro- 
d u c t i o n  en p rdsence ,  l ' u n  fondé sur l e  l i g n a g e ,  l ' a u t r e  
de type  c a p i t a l i s t e ,  i l s  s e  p roposen t  deIfdégager  l e s  
modes de  passzge d ' u n  système ds p r o d u c t i o n  l ' a u t r e  
e t  l e s  i m p l i c a t i o n s  de  c e t t e  é v o l u t i o n  sur les autres 
plc?ns de l a  r 6 a l i t é  s o c i a l e "  e La. f fprobl&mat ique  comiau- 
ne" q u ' i l s  clierc,hent ?i d t a b l i r  s e  l i m i t e  & quz.tre d i s -  
c i p l i n e s ?  t o u t e s  "socialesf' : a n t h r o p a l o g i e  économie ir 
gBographie e t  sociologie, exclua.nt  a i n s i  de leur pro  j e t  
d ' e x p l i c a t i o n  t o t a l e  t o u t  Blénient d o rd re  psycbologi -  
quc  - c f  h ce propos infra, p n r t i e  B. 
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se limiter ?i des scliémns explicatifs unilatéraux. En 
réalitg, et pour nous en tenir au cas de la prgsente 
étude, c'est la notion d'interaction qui, par son 
cc?ractère t r o p  étroit, ne permet p s  de pos;er correc- 
tciment le problème. L'interaction nf est p a s  m t r r  choae 
cj~itul-i.l : c t i o n  r6ciproque et étalée dans le temps entre 
deux terries : J. agit sur B qui réagit s u r  A, etc.. . ou 
ltinverse, ou les deux ensemble. L'interaction peut 
wvoir un effet régulateur ( c a s  du themosta.t d' ambian- ' 
c e )  ou au contreire progressif, dans un sens (A ampli- 
fie' 13 qui amplifie A... etc) ou dans l'autre (A réduit 
B qui rgduit etc). Dans le cas de l'interaction 
entre la personnalite et l'environnement, le cas 
si lion p ~ u t  dire, simple et se limite B c e s  deux termes 
qui agissent rgciproquement l'un s u r  l'autre. Ilorsqu'il 
ssagit dI6tudier une entreprise de la manikre dont on 
s e  propose de le faire ici, la situation est plus com- 
plexe en ce qu'elle fait intervenir trois termes au 
lieu de deux (cornn.?e si, dans le cas du servo-m&canisme, 
on faisait réapparaître le cybernéticien) : 1' envriron- 
nement, l'entreprise, l'entrepreneur. La difficulté 8 

n'est d'a.illeurs p a s  théorique en ce qu'elle ne met 
pas eli c a u s e  le mod.$le de liaison causale défini par 
l'interaction, m i s  op6ratoire en ce que le sehém. 
d'interaction ne rend .p,as compte d e  toutes les liai- 
SOES entre les trois t e r m s  : chacun agit immgdiatement 
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b. 
sur chacun des deux autres, et réciproqufment, mais il 
agit aussi médiatement par l'interm6diaix-e du troisième, 
I1 ne s'agit pas l h  d'une complication logique gratuite 
niais d'un schéma capable de rendre compte des phénomknes 
observés dans la rebité et qui orientera directement.la 
conduite de l'observation. 

c?. 

E- M6me si 1' 0x1 prend pour ob jet principal de 
1'Btud'e un seul de ces termes - ici l'entreprise consi- 
dérée dans son dynamisme propre et en tant qu'instru- 
nient de la stratégie économico-sociale de l'entrepye- 
neur - il faut 6tablir une distinction entre une re- 
cherclie g l o b a l e ,  tota.le o et cap.ble d' gelairer une 
intervention soit au plan politico-économique de la 
société soit B celui de la psychologie et de la forma- 
tion technique des entrepreneurs et'une recherche limi- 
tée, c0mm.e c'est le cas ici, aux possibilités d'analyse 
d'une seule discipline. Dans les deux cas, toutefois, 
si l e s  moyens pour y parvenir sont ínéga.ux, l'intention 
est la m$me et consiste $i vouloir d6pns&l.:r 1:- Toc.c:liza"- 
tion excessive de l'objet de ?echerehe signalée chez 
Lewin et chez les cybernéticiens, afin de rapporter h 
l e u r s  cadres d'interpretation r é e l s  (ici, la soci6t6 
et lz personnalité de 1 'en j j repr : lneur  ) les 8a.cteurs  
opérant sur la marche de l'entreprise. Par ce ïaoyen, 
une recherche ''il1 application'! vraie devrait a.boL1ti.r 

B des diagnostics d'une valeur op6rationnelle qui les 
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compara l e s  

rendu (3 .I' I $16 
son malade. I1 

2 ceux par exemple d'un-médécin sur 
va sans dire qu'un tel r4sultat est 

difficile 8. atteindre et necessiterait, l'intervention 
de nombreux spécialistes aussi bien politiques que 
"techniques" 8. caté de ceux des disciplines classiques 

da.ns cette perspective d'une recherche fttota.lef', le 
Be,s  sciences humaines. Fort heureusement, même 

problème à étudier est limité, et tous l e s  ph6nomènes 
zyant pour s i è g e  l e s  trois termes %efi%is ici,/ l'en- 1 * e t r e .  r.ene.ur. 

treprise et l'environnement et toutes-les formes de 
liaisons existant entre eux ne sont pas d'un é g a l  int6- 
r e t .  Dans le cadre de la présente recherche on peut 
se limiter, 8. partir de chacun de ces trois termes, 
aux principnux centres d'intérêt suivants 

a) 1te.ntrepreneur 
1- degré d'information sur les possi- 
bilités du milieu et aptitude à s ' y  
sdapter. 
2- degré d'aptitude B négocier - 8. son 
profit ou 8. ses dépens - ses relations 
avec son milieu immgdiat, familial en 
particulier. 
3- degré de compgtence technique,et 
formes de cette comp6tence. da.ns les dif- 
férents domaines de gestion de son entre- 
prise. 
/(- í.:2:;y-e ( ' ~ ~ - ~ - ~ l - ~ ; ~ l ~ ~ ~ ~ i . ~ ~ ~  
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4- degré d'ego-involvement (1) dans son 
entreprise et place de celle-ci dans la 
constellation d e  ses centres d'intérêt. 

5- évolution g6nkrale de 1' entreprise 
depuis sa formation : périodes de sta- 
bilité d'expansion, de regression, 
types de probl&mes qui y 'sont apparus.  
6- phénomènes lids B tous les zspects 
techniques de son fonctionnement (équi- 
pement et organisation mstérielle, f o r -  
mation et fonctionnement de sa main- t 3 . --? 

d'oeuvre, activités d'approvisionnement 
-l-- - * -  fabrication, distribution, gestion éeo- 

nomique et financière, etc...), en rela- 
tion avec l'entrepreneur, l'environne- 
ment et lesphénonines dont l'entreprise 
est le siège. 

b) l'entreprise - _- : 

(1) Cette notion ne nous parait pas recouvrir exactement les 
problèmes soulevés ici. La question s e r a  étudiée plus en 
détails deux le rapport final, Disons simplement que les 
conceptions du N o i  sur lesquelles elle repose, demeurcnt 
très passives, que ce soit celle de Freud ou p l u s  encore 
de G. PJead. E l l e s  insistent plus sur un Moi composant entre 
les exigences du Ca et du Surmoi, ou form6 de l'extérieur 
dans sa relation & autrui, que s u r  l'aspect dyna-ínique, 
créatif d.e ce Noi. Or, ce que l'on rencontre ici, d e  la 
part des entrepreneurs, ce sont des stratégies d'ettaque, 
des inégslités de "volonté de puissancess, si l'on ose 
dire, davantage que ses r"5canismes de défense". Cf éga- 
lement l'ouvrage de Ruyer déjà citi! en ce qui concerne 
le rôle compar6 de l'individu et du mdcanisrne dans la 

er6 a ti onft de 1 ilnf orma. ti on e 
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e )  - 1.1' environnement socio-culturel : 

CI - Au nivkau de la société globale : 
7-Potentialit4s du milieu eli matière de créatisn 
d'entreprises : formes et évolution de la demande. 
8-Nodèles culturels relatifs B l'organisation e-t; à 
la gestion technique d'une entreprise : diverses 
formes d'efficacité technique et place de celles-ci 
dans la société, 

C2 - Au niveau du ou des groupes restreints caractérisant 
1' entrepreneur :. 

9-TJature et action des réseaux de relations tradi- 
tionnelles, en gén&al, et dans le cas particulier 
de l'entrepreneur : aides financières ou en main- 
d 1  oeuvre $ ''parasitisme", etc.. o 

1 O-Modhles culturels en matière de direction, d or- 
ganisation et de gestion d'une entreprise ayant cours 
dans ce groupe et action sur l'entrepreneur, 
ll-idn en matière de modèles culturels concernant le 
niveau de consommation, le genre de vie, etc.. o 

On a parlé, il y a un instant, de la nécessité, pour 
aboutir des diagnostics réels, d'une Exkx?ac"?he- pluridisci- 
plinaire et non menée par un seul chercheur d'une spécialité 
limitée. Sans doute,le cadre qui vient d'$tre proposé scrait- 
il fortement remanié par une telle équipe, On peut cependant 
indiquer ici le domaine d'une recherche limitée aux méthodes 
de la psycho-sociologie et ceux qui relèvent d'autres disci- 
plines, Appartient en propre à la psycho-sociologie, tout ce 
qui concerne l'entrepreneur (points I à .t) ainsi que l e s  m ~ -  
dèles, représentations, images et réactions affectives collec- 
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tives intervenant dans 1' environnement (points 8 , 1 O et ;11) .. 

Dans la mesure, toutefois, oh ces phénomènes doivent 
être rapportés 8. la personnalité des entrepreneurs et &, ses 
différents types, sur le plan de leurs aptitudes, de leur per- 
méabilité aux influences du milieu et de leur "créativité1' 
propre en tant que concepteurs et animateurs de leur entsepri- 
se (particulièrement le point 4), l'intervention d'un psycho- 
logue serait légitime surtout s'il s'agit dt'orienter une pd- 
dagogie de la foraation et de ltinformatinn de ces entrepre- 
neurs. Les aspects proprement techniques du fonctionnement 
des entreprises, la nature et la valeur de l'acquis technique 
dans ses aspects modernistes, sa conservation, son progrès ou 
sa dégradation selon les cas, la réaction entre l'acquis tech- 
nique théorique et le niveau de la production, entre le pro- 
jet et le résultat, ne pourraient être réellement approfondis 
qu'avec la collaboraticn de spécialistes des différentes caté- 
gories dIentreprises étudikes (menuiser ie-QI-ènis ter ie ,  méca- ' 
nique-auto, etc.,.) ou de l'organisation et de la gestion 
(points 3 et6) 
la situation dconnmique globale, d e s  possibilités effective- 
ment exploitées par les entrepreneurs Congolais et de celles 
qui leur seraient'offertes (points 5 et 7 ) ,  ne pourrait $tre 
le fait que d'un éconcmiste ou d'un socio-kconnmiste. Enfin, 
tous les aspects du problème faisant intervenir la société et 
la culture traditionnelles (plus spécialement les points 2, 
3, 5, 8, 9, 10 et II) relèvent des méthodes et des interpré- 
tations de llanthropologie. De cette manière, b, l'intérieur 
d'un cadre théor.ique cohérent et efficace (I), construit 

Une interprétation réellement qualifiée de 

(1) Celui qui est proposé ici n'a certes d'autre prétention, que d'être 
un essai en ce sens, 
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autour du prcblème à étudier - ici, l'entreprise privée 
congolaise - on peut espérer dégager les problèmes réels, et 
dtudier chacun d eux sous plusieurs angles, et en' particulier 
sous celui de la technique dont il relève en prppre. A cette 
condition, en pourrait parvenir à c e s  'ldiagnosticsf' prdcg- 
demment évoquds, devant aboutir 8. une intervention à la fois 
qualifiée dans son domaine et adaptée à l'ensemble de la si- 
turtim. 

P - Sur l e  plan concret des conditions particuliè- 
res que la société congolaise crée à ses entrepreneurs, une 
première remarque tout 8. fait générale dpit etre faite sur 
les conditions socio-culturelles que l'histoire y a fait 
na2tre et qui caractérisent d'ailleurs tous les pays ancien- 
nement c?lcnih&s. Le projet d é j à  cité des chercheurs de Ma- 
dagascar définit cette situatim ccmme le rapport de forces 
en équilibre prcvisoire de deux niodes de production, "le pre- 
mier' fondé sur la parenté (*.,) oÙ l'ensemble des grnupes 
et des relations de parenté joue un rBle dominant, tant au 
niveau éconcmique qu'au niveau social et religieux; tan+is 
que "le second' , que l'on pourrait appeler 9node de produc- 
ticn capitalistett a commencé sa pénétration par le biais de 
la colenisaticn et dcmine maintenant de plus en plus l'en- 
semble des activités économiqueslf (I). Cette fnrmulation 
EL le mérite de la clarté et de l'exactitude s u r  le plan his- 
torique et l'on ne peut qu'y souscrire à, conditicrn toutefois 
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que la définition des trois niveaux de  la réalité sociale 
et de leur relation soit prise comme une hypothèse de tra- 
vail et non comme une vérité de degme. En outre, une in- 
terprétation trop mécanique de l'opposition faite ici entre 
les deux modes dd prcductions (I) ou, d'une manière p l u s  
large, entre l e s  deux organisations socio-culturelles 
qu'elle oppose, aboutirait aux difficultés soulignées au 
début de ce travail (2 ) ,  et risquerait de faire apparaître 
s o u s  un jour inexact 1' "ambiancett dans &quelle se déroule 
ltexistence de tous l e s  jours. En effet, si une hétéro- 
généité de base existe entre les 616ments d'origine tradi- 
tionnelle et ceux d'origine ltoccidentalell, ils ne sont que 
dans certains cas bien particuliers, vécus comme contra- 
dictoires ou conflictuels. On assiste au contraire à d'in- 
nombrables ajustements, choix, faits de symbiose, qui s'o- 
pèrent sans heurts. Certains Bléments ont même"chang6 de 
camp'!, le pagne et la bassine émaillée portée sur la tête 
étant par exemple, bien que d'origine eurcpéenne, devenus 
les symboles du mode de vie africain. Et même si les gens 
deineurent capables, dans la plupart des cas, de rattacher 
avec certitude chaque Blément de leur univers socin-cultu- 
re1 B l'un ou l'autre des fonds culturels en ploésence, ils 
nlont que dans certaines situations, ICS oppqsant par exem- 
ple aux Européens, cnnscience du caractère conflictuel pos- 

(I) Les quelques analyses, quoique tres résumées, citées en exem- 

(2) Of. supra, partie A. 
ple, montrent.que les auteurs nnt su kiter cet écueil. 
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sible de certains choix et de lt"engagementff au sens f w t  
du terme qu'ils peuvent représenter. I1 semble, en d'au- 
tres termes que - dans les milieux urbains tout au moins - 
un homme.nouveau soit en train de se créer et pour lequel 
l'hétérogénéité des éléments culturels nu d'organisation 
sociale, placés 8. sa disposition, ne mette pas vrafment en 
cause l'unité de son  univers (1). 
cas plus possible d'écrire, dans le cas du moins du Gongo, 
que l'les hommes politiques, les intellectuels et les ar- 
tistes ressentent souvent aujourdlhui que leur situation 
entre les cultures africaine e t  européenne est équivoque" 
(2) et que l e s  Africains Ilse sentent 5 la fois accultur6s 
et décultur6sl' (3). Pas plus d'ailleurs que la suite du 
chapitre,dont la signification est pxlxLoulièrement ambi- 
güe, >k;.--$ telle image, vraie des essayistes et des militants 
africains à l'époque de la décolonisation, et sans doute 
encore aujourd'hui des Africains cultivés, vivant depuis 
de longues années 8. l'Etranger, cesse de ltC?tre - sau'f 
dans certains cas ou dans certaines circonstances bien 
déterminds - d'hommes politiques ou de techniciens supé- 
rieurs revenus depuis un temps assez long dans leu:- pays 
et y exerçant des responsabilités, Ce changement peut 
d'ailleurs etre le fait des mêlaes hommes placés dslns des 
cisconstances différentes. Le haut fonctionnaire chargé 

I1 ne parait en tout 

-----_-----------__-___ 
( 1 )  En dépit même dv fait que la situation intermédiaire du Gongo 

dans ses relations avec l e s  pays socialistes et capitalistes, 
peut créer une coupure supplémentaire au sein des 6Iéments mo- 
dernistes qui s ' y  affrontent. 

(2) Prospectivebfl, op. cit. p, 44. 
( 3 )  Ibid. p b  45 
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de r e c r u t e r ,  de former  po l i t i quemen t  e t  d ' an imer  une équi -  
pe de jeunes  t r a v a i l l a n t  dans une Usine  d ' E t a t ,  c e s s e  ra- 

e n  t a n t  q u ' A f r i c a i n  m i l i t a n t  e t  t e c h n i c i e n ,  pour s e  t o u r -  
n e r  en t i è remen t  v e r s  l ' a c t i o n ,  Les  n é g o c i a t i c n s  snuvent  1 

l abox5euses  qu il d o i t  mener avec des  a s p e c t s  p o u r t a n t  
a u t h e n t i q u e s  des  s o c i é t é s  ooutumikres  - e t  nous p r i o n s  de 
n e  v o i r  dans c e t t e  remarque aucune d é r i s i o n  - l u i  f o n t  
a p p a r a î t r e  CES a s p e c t s  sous  un  j o u r  t o u t  8. f a i t  a u t r e  que 
l o i n . d e  son  pays ,  e t  p a r é s  d e s  a t t r a i t s  de l ' é l o i g n e m e n t .  
On observe même chez c e r t a i n s  r e s p o n s a b l e s  ou m i l i t a n t s  
c e s  a t t i t u d e s  n é g a t r i c e s  8. l ' é g a r d  des  s o c i é t é s  coutumik- 
r e s ,  s i g n a l é e s  au début  de ce t r a v a i l  ( I ) .  

. pidement de se  p c s e r  des  q u e s t i o n s  s u r  son a u t h e n t i c i t é  
\ 

I 

Ceci  d i t ,  il e s t  b i e n  é v i d e n t  que c ' e t t e  impres-  
s i o n  d ' u n i t é  d 'ensemble,  de g l o b a l i t & ,  que semble donner ,  
en opp*-s i t ion  r a d i c a l e  avec l ' a n c i e n n e  s o c i é t é  c o l o n i a l e ,  
l a  s o c i é t é  dans l a q u e l l e  T i t  l e  Congola is  d ' a u j o u r d ' h u i ,  
n l c x c l u t  pas  l e s  i n c e r t i t u d e s ,  les cho ix  d i f f i c i l e s ,  les 
i n c o m p a t i b i l i t é s  e t  l e s  c o n f l i t s .  L 'un des  o b j e t s  de c e t t e  ' 

e t u d e  sera préc isément  de mcn t re r  la m u l t i p l i c i t é  d e s  stra- 
t é g i e s  adoptées  e n t r e  deux mcjdes de v i e  encore la rgement  
hé t é rogènes  e t  constamment en c o n t a c t  dans l e s  m i l i e u x  u r -  
b a i n s ,  Lorsque c e t t e  s i t u a t i c n  e s t  imprévue,  hors des  
c a s  prévus ,  ancmique, ce  q u i  e s t  d t a i l l e u r s  de mcins en 

( I )  Cf. s u p r a ,  début  de la p a r t i e  A .  
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moins fréquent, 8. mesure que se précisent des traditions 
urbaines, l'adaptation se fait par invention ou, plus 
exactement, par une sorte de rlbricolagel' sociologique au 
cours duquel l'individu fait appel aux outils culturels 
dont il dispose - sans se soucier parfois de leur origi- 
ne - pour faire face 8. la situation telle qu'il la cnmprend, 
Des sqlutions diverses et parfois complexes peuvent inter- 
venir selon que, par exemple, l'individu essaie d'adapter 
St. une si%uati.cn inoderne des modèles  coutumiers qui lui pa- 
raissent adéqua%s, ou, au contraire, qu'il croit pouvoir 
insérer, réinterpréter, des modèles modernistes dans une 
situation coutumière stéréotypée. A un stade de maîtrise 
cul-burell6 plus avancé, nn observera au contraire des cas 
PÙ il emploira délibkr&m&t une attitude ambigüe entre les 
deux registres, le inoderne et le coutumier, pour y trouver 
au mieux sen intérgt. 'Pel est, par exemple, le cas de 
nombreux conflits utilisant les contradictions entre le 
droit coutumier avunculaire et le droit Ilfrançais" pater- 
nel. En tout cas, ces h6sitations ou &es ambigui'tés condi- 
tionnent d'une manière extrGmement profonde, encore que 
pas toujours facile B déceler, le fonctionnement de la so- 
ciété et l'efficacité des activités qui s'y déroulent. 

G - L'une des caractéristiques marquantes de 
la société brazeavilloise observ6e B quelque dix années ~ 

modernisation, particulièrement visibles au plan de la 
consommation, la reprise d'initiative et la pénétration 
dans des secteurs modernistes de certaines manières d'agir 
CU de penser, empruntees à la société coutumibre, La pre- 
mière consiste en la persistance d'un mode de technicité, 

i d'écast, est peut-etre, ?i caté de faits indiscutables de 
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d'efficacité, que nous appellerons magico-religieuse ( I ) ,  
plus spécialement emprunté amx conceptions coutumières, 
e t  que nous cpposerons au mode d'efficacité empïrico- 
r:stiotnncl qui est en propre celui des civilisations indus- 
trielles, Certes, les deux modes d'activité eo-existent 
dans toutes les sociétés. Mais le Itdosagetr, les drmaines 
et les conditions d'intervention de l'un & de l'autre, va- 
rient considérablement des sociétés industrielles aux so- 
ciétés traditicnnelles. Les auteurs anonymes de "L'Afrique 
en devenir'' signalent brièvement le problème lorsqu'ils 
écrivent que l e s  sociétés africaines cnt été intéressées 
plutÔtf'dans le maniement des signes et des symboles que 
dans la maîtrise des objets" ( Z ) ,  tandis que les sociétés 
techniciennes sont fondées sur la recherche (.,&) d'un as- 
servissement de la nature à l'homme et d'une domestication , 

de la.matièrEJI.(3) 

Cet état de chose réclame quelques dclaircisse- 
ments, Le mcde de connaissance et d'action - cn serait 
tenté de dire &e "crnyanceft empkrico-ratirane1 - repose, 
dans les sociétés industrielles, SUT une conception déter 
ministe du inonde ou plus exactement sur une conception 
selon laquelle la nature ne comporte pas de principe trans- .................... 

(I) Les théories s u r  la magie, la religion, les mentalités "primi- 
tiveft et "civilisée'l, le tsbricolage" et la science opposant la 
recherche du contingent à celle du nécessaire, ete,.., ont don- 
né lieu en anthropologie, à une littérature particul'ièrement 
riche et abondante, On se contentera de poser ici le problème 
de la manière dent il se présente au point de vue du rBle et 
des conséquences respectifs de deux modes dlefficacité tech- 
nique b 

(2) "Prospective!13, NOI3 , op. cit. p. 82. 
( 3 )  op. cit. p; 81, 
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cendant 2, la connaissance et 6, l'acticn de l'hclmme et 
peut être entièrement domestiquée par lui. Cette concep- 
tion repcse au fond sur une confiance totale de l'homme 
en lui-même et en le l lProgrès ' f  qu'il crée. Les c-nsé- 
quences en sont importantes au plan de l'efficacité tech- 
nique. En effet, en présence d'une difficulté, l'hamme 
"industriel1' es-t convaincu qu'il tient en mains les condi- 
tions de la réussite et que le succès final n'est pour 
lui qu'une qu'une question d'heures de travail. Rien ne 
lui semble inaccessible et l'indiscutable réussite tech- 
nique qu'il n'a cessé d'accumuler depuis le lgème siècle, 
ne peut que l'encourager dans cette voie. Le domaine re- 
ligieux n'a certes pas disparu chez lui, mais il es-t 
pratiquement toujours repoussé au-delà, du connaissable : 
il est l e  principe d'une explicatipn dernière du monde, 
l e  garant des valeurs morales; s'il réapparait dans la 
vie quotidienne, ce n'est que comme un ultime recours 
lorsque les techniques déterministes se sont révélées 
inefficaces : Si vous êtes croyant, priez, dira le méde- 
cin aux parents d ' u n  malade incurable. La mentalit6 
magico-religieuse, au contraire, si elle n'admet pas da- 
vantage d'effet sans cause, conçoit plusieurs ordres de 
causes commandant des comportements différents, A c6té 
dlun domaine Ggalement empirico-rationnel, correspondant 
8. la plupart des activités quotidiennes, elle conçoit 
la présence de forces personnalisées, douées d'an pnuvnir 
et d'une volonté ccnçus sur le modèle humain, quoique le 
dépassant dans ces domaines et capables d'intervenir 
directement s u r  la ma,rche du monde. La pluie ne vient 
pas seulement dans telles ciroonstances, la germination 
ne se fait pas seulement lorsqu'un certain nombre de 
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conditions, pouvant être reprod-uites en laboratoire et 
toujours susceptibles df6trre modifiées par l'homme, sont 
réunies. L'une et l'autre sont liées B la volonté d'une 
divinité déterminée - susceptible d'etre satisfaite ou mg- 
contente - et qui peut exercer son pouvoir dans un sens 
ou dans l'autre, Pace B un tel état de faits, l'homme, au 
lieu de s'acharner B la réussite en se fiant seulement à 
lui-même, aura t6-t tendance à s'adresser aux fo,rces per; 
sonnnlisées qu'il. croit en jeu, s o i t  pour intescbder ou 
faire intercèder aupres d'elles, soit pour les vaincre ou 
les contraindre. I1 recourra a l o r s ,  généralement par per- 
sonne interposée, à un rituel stér6o.typé dont il ne mdtri- 
se pas et ne prétend pas d'ailleurs 5, maf-triser le résul- 
tat (ce qui est une autre différence avec le comportement 
industriel, En C R S  d f  échec, on Rccusera 
le pouvoir insuffisant de llintercesseur, du llngangaff, la 
force supérieure de l'adversaire ou une faute inoonnue 
contre l'ordre du monde ou de la société qu'il faudra dé- 
couvrir et r é p a r e r  avant d'obtenir le résultat souhaité ( 1 ) .  

(I) c'est volontairement que l l o i ;  traite ensemble ici mztgie et re- 
ligion, cultes locaux et cultes importés. Sur le plan du re- 
cours qu i  y est fait en matière d'efficacité technique, on veut 
ainsi souligner l'usage identique, simultané ou alternatif qui 
est fait des uns et des autres, I1 peut évidemment en aller, 
autrement, dans d'autres cas e t  % d'autres niveaux, sur le plan 
des valeurs morales ou des convictions, par exemple, 



H - Un second ensemble de traits empruntés aux 
sociétés traditionnelles est également apparu au cours de 
cette recherche comme jouant un rôle important et multi- 
forme dans la vie de la société, souvent d'ailleurs en re- 
lation Rvec les aspects magico-religieux qui viennent d'@- 
tre BvoquQs, Il s'agit cette fois des modes traditionnels 
de relation sociale, empruntés aux cadres de la famille 
élargie, du lignage et de lfeth.nie. 

Les travaux récents d'anthropologie - surtout 
ceÚx d'inspiration marxiste - ont insisté sur le rale do- 
minant de la structure lignaghre dans l'organisation et 
le fonctionnement des sociétés Segmentaires, et le projet 
déjà cité des chercheurs de Madagascar en a fait la carac- 
téristique du mode de production coutumier, Mais si le 
rôle de cette structure demeure important dans les socié- 
tés urbaines, sous sed aspects traditionnels, il y rgappa- 
rait également sous des formes nouvelles qui sont le ré- 
sultat de transformations profondes et complexes. 

Les relations familiales de type coutumier de- 
meurent très vivantes entre les citadins et les parents 

' du village ( 1 ) .  Ces derniers n'hésitent d'ailleurs pas  
?i les faire perdurer - lorsque les sentiments réels qui 
les smstendent normalement font défaut - p a r  la crainte 
de la réprobation sociale ou, surtout celle de punitions 
magico-religieuses (2). La vie en ville offre certes des 

------------------i 

(I) Avec certaines différences, tenant par exemple à 12 distance. 
(2) La crainte d'un !'murmure'' de l'oncle ou, dans les cas extremes, 

d'une malédiction, n'est pas une chose que l'on prend & la l6gt"- 
re, sauf dans de t r k s  rares milieux. 
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échappatoires, mais - et c'est une des raisons de leur 
durabilité - ces relations sont & double sens et tel indi- 
.a7idu qui cherchera à se soustraire aux contraintes et aux 
exigences des afnés, revendiquera au contraire & son tour 
les privilèges que lui oonfère son d r o i t  d'afnesse (1). A 
caté du très réel Ilparasitisme'l dont se plaignent les cita- 
dins, et abondamment décrit par les auteurs, on a moins 
insisté sur le rôle de la 'fclientèlell qui se crée ainsi 
autour d'un homme possbdant des moyens d'existence, et 
comme c'est fréquemment le cas pour les entrepreneurs étu- 
aiés ici, s u r  les avantages variés qu'il peut en retirer. 
Au niveau des fainilles conjugales vivant en ville, toutes 
les situations posgibles & 1'6gard du lignage se rencon- 
trent, Si la Ynontée du droit paternelf' déjà signalée par 
BALANDIER il y a. -vingt wns continue & 6tre IC rhgle, il 
slagit rerement d'une conversion absolue et irrévocable, 
mais le plus souvent d'un cas particulier et limité & une 
seule gén6ration. T e l  homme se coupsra,  8. la suite dlun 
conflit, des arnés de son lignage mais exercera ses droits 
sur  ses cadets. Ou bien il séparera sa femme et ses en- 
fants du leur, mais ses î i l s  reconstitueront avec leurs 
soeurs des relations de type coutumier, etc.,, Le mode 
de transmission des biens est un des dmainmÙ le droit 
cou-bunier - matrilignage+ pour la plupart des ethnies - 
et le dToi+  français, officiellement utilisé par les Tri- 
bunaux, s'opposent le p l u s  exactement. '11 est alors f r é -  

1 

4- - W. - I - ..., - - -c -"." - - -- - - 
(I) Cî, DFYAUGES ( R , )  - IlLe Chamage B Brazzaville", Cahiers ORSTOM 

1962 

I 
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quent que des héritiers - fils ou neveux - se croyant,, ou 
étant effectivement lésés, essaient de négocier un suppld- 
ment d'avantage en s'adressant à l'une ou 8. l'autre des 
formes de justice. 

A cbtk de ces cas oh il s'agit simplement de va- 
riation s u r  l'observance des règles classiques, il existe 
d-es formes nouvelles de r&La,tions sociales qui paraissent 
être des réinterprétations, des réadaptations dans des ca- 
dres nouveaux, des formes anciennes de solidarité, On ob- 
serve ainsi souvent, EU niveau d'organismes modernes ceri- 
traltsés - administrations ou entreprises - une difficulté 
réelle à maintenir la structure hiérarchique et à, lui conser- 
7Ter son efficacité, ce qui aboutit parfois 8. une 'Icrise de 
1' autorité", Plut6t sul8 une simple carence, il semble que ' 

l'on assiste 18. à l'opposition de deux modes culturels d'or- 
ganisation, l'un centralisateur, l'autre segmentaire, le 
second tendant irrésistiblement 8. se reconstituer au sein 
du premier. Sous une forme plus étendue et consciente, ce 
processus prend la forme de ce que les 3eaders.politiques 
dénoncent souvent sous le terme de lltribalismefl, Nais 18. 
encore, il semble qu'il s'agisse d'un phénomène essentiel- 
lement nouveau, d'une création originale, comparée aux an- 
ciennes rivalités entre villages ou entre etjhnies, Ltillu- 
sion vient de ce que les memes clivages et l e s  memes senti- 
ments de rivalité sont r6utilisés, même si la guerre a éGé 

sublimée en les formes modernes de lfopposition politique. 
Mais le processus est nouveau en ce que le groupe "tribal1' 
se constitue nun pas autour d'un chef traditionnel, mais 
autour d'un homme nouveau, influent dans le nouvel ordre 
des choses, né de la modernisation. Si un tel groupe est 
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composé méthodiquement et à des fins politiques par exem- 
ple, il doit comporter, d t u n  côté des 6léments placés à 
des postes efficaces, de 1fAdministration par exemple, 
de lyautre des individus influents sur des fractions im- 
portantes du groupe ethnique. Même sans etre ainsi or- 
ganisés, des réseaux de relations 2 base familiale ou 
ethnique, spontanés et parfaitement yyinnocentstl peuvent 
contribuer sans même le savoir, ?i des processus globaux 
de segmenta~isation et 8. l'asphyxie des organisations 
c entralis ée s. 

II LES TECmIQUES DE RECHERCHB 

Comme on l'a déjà. signalé, un ajustement 
constant s'est opéré ilu cours de ces vingt mois do 
recherche entre les considérations théoriques et les 
résultats progressivement accumulés par les enquêtes, 
La sélection des techiques de travail - parmi l'arsenal 
de celles possédées par le chercheur - a éte' Le produit 
à e  cette double exigence. Sur le plan le plus  général, 
l'importance dohnée aux phénomènes d'origine coutumi6re 
a fait partager les recherches entre deux groupes de po- 
pulation aussi lyopposées'yl que possible 8. l'intérieur 
de l a  nation congolaise dans ce domaine, le groupe 8es 
"lbochi au sens l a r g e ,  et celui des Balali-bassoundi, 
En effet, sur l e  plan de la structure lignagbre, les 
premiers sont 2i dominance patrilinéaire a l o r s  que chez 
les seconds, le mztrilignage joue un rôle prédominant, 
La différence de distance - au sens géographique - entre 
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les Qlémeiits ruraux et urbains est également maximum 
entre les deux groupes, les premiers se trouvant à deux 
jours de camion de leur pays d'origine alors que, pour 
les seconds, Brazzaville est installée en marge de leur 
territoire traditionnel. Seules, des raisons de temps 
et de possibilité matérielle n'ont p a s  permis dlobserve's 
cette 'symétrie en ce qui concerne 1d-z.ebueil et 11x,n$lgsc~~ 
des traditions orales, mais elle a ét6 exactement respectée 
pour toutes les enquêtes, 

En ce qui concerne ces dernières, on a re'sold- 
ment donné la préférence - sauf pour une enquete annexe 
sur les femmes - aux recherches en profondeur sur les son- 
dages au moyen de questionnaires prgalables. En effet, 
en termes de psycho-sociologie, l'objectif final d'une 
telle recherche est la déterinina,tion d'attitudes, c'est- 
à-dire de prévisions de comportements dans des situations 
bien détermin&es, Or, l'attitude n'est pas un fait d'ob- 
servation mais un concept inféré à partir de div8rses don- 
nées, s o i t -  drllopiniont', soit de comportements, ees der- 
niers devant toujours être complétés par des explications, 
c'est-à-dire aussi des données d'opinion. On se contente 
souvent du premier type de matériaux, mais la relation 
entre ceux-ci - entre ce qu'un homme dit qu'il a fait ou 
pense qu'il fera dans une situation donnée - et les compor- 
tements réels, est trop grande pour qu'on s'en contente 
lorsqu'on a les moyens dbopérer autrement. 
beaucoup plus efficace de partir de comportements réels, 
de situations directement observées, et d!obtenir les 816- 
rnents d'opinion SOU,G f o m e  de commentaires de ces $onnées 
de fait9 afin de construire ensuite les attitudes par- 
tir ae cette double série de matériaux, C y 7 :  1, - r  n:ll--,i 

2 

I1 paraft 
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C'est ce qu'on s'est efforcé de faireici avec les entre- 
preneurs. Toutefois, la, méthode a rencontré des obsta-- * 
eles pratiques tenant 8. la difficulté de garder sous ob- 
servation continue et pendant un temps assez long, un. 
nombre assez grand d'entreprises, On a donc da réduire 
les prétentions de la méthode 2 Btablir des monographies 
reposant sur des interviews orientées B partir des cen- 
tres d'intérêt définis ci-dessus. Ces interviews qui re- 
présentent plusieurs heures de conversations, générale- 
ment en plusieurs séances, ont été complétées par des en- 
quêtes auprès de certains organisfbes officiels, profes- 
sionnels ou syndicaux, et des principaux fournisseurs de 
CI;S entreprenburs, On sfest efforcé, par ce moyen, de 
préciser la situation de l'entrepreneur, ce116 de la 
branche, 1'6ta-t général du marché, etc.., Soixante-quinze 
entrepreneurs - tous Congolais - ont été ainsi pris pour 
objet d'observation. 'Ils appartiennent à sept catégories 
différentes, choisies, pour leur importance numérique et 
llancienneté de leur type d'activité : bars-dancings, 
commerçants (en boutique), entrepreneurs du h&timent, 
mécaniciens-auto, menuisiers-ébénistes, tailleurs, et 
transporteurs. 

lies prohlbmes créés p a r  la pénétration de la 
modernité, par les conditions de la vie en ville, ceux 
concernant le rale de la société coutumière, débordaient 
largement le cadre de,la société des entrepreneurs, et il 
était peu probable que ce soit parmi eux que lFon  -trouve 
les meilleurs informateurs sur ces sujets, On a donc com- 
mencé les recherches par des interviews qui se sont pour- 
suivies pratiquement tout au long de ces vingt mois 8vec 
des fréquences variables, faites parmi des informateurs 
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variés, qui se révélaient particulièrement qualifiés, 
On a travaillé de la sorte avec des groupes dfélèves des 
grandes classes des lycées, dlétudisnts, garçons et fil- 
les, appartenant aux deux fonds ethniques retenus'. C'est 
avec eux en particulier que l'on a défini les Problemes 
importants, les formes et les dléments de la société 
coutumière intervena.nt dans la vie des citadins et les 
stratégies variables adoptées par ceux-ci 2t leur égard, 
Toutefois, parfaitement capables de saisir l'intér$t de 
12 question, parfaitement au courant des tendances moder- 
nistes existant dans la population et des obstacles 
qu'elles rencontraient du caté des Bléments traditionnels, 
et directement concernés d'ailleurs par ces problèmes, 
ces grandg élèves et étudiants ne connaissaient finalement 
de leur société et de leur culture d'-origine que des 616- 
ments fragmentaires et décoordonnés. On s'est donc adres- 
sé également à des informateurs qualifie's pour leur con- 
naissance de la coutume. Afin de ne p?as s'égarer avec 
eux dans un domaine trop vaste, on a orienté les séances 
de travqil sur les sujets dégagés au cours des interviews 
avec les étudinnts. Une manière particulièrement, objec- 
tive et efficace de recueillir des Iltranches de viel! met- 
tant en jeu, dans des situations imaginaires mais inté- 
ressant l'ensemble des structures et des croya.nces de la 
société, a été le recueil de contes, orientés dans la 
mesure du possible sur les thèmes intéressant l'enqugte : 
les relations hommes-femme's, celles h l'intérieur du li- 

solidarités familiales, le r81e des llngangasf! et des 
lfndokisll, les domaines et les formes de leurs interven- 
tions et les moyens de défense employés contre eux, etc.. 

.gnage, le respect ou le dbu-respect de l'autorité, des 



Des façons collectives de penser, des sentiments collec- 
tifs, ont été également mis B jour 2, partir d'un matériau 
qui avaití, du fait du caractère stérko'hypé de ces  contes, 
le trhs grand mérite de l'objectiyitk, 

Sarallhlement B ces contes, on a recueilli de  
la bouche d'hommes ayant vécu une partie de leur age 
adulte h la période coloniale, la manière dont ilq oonser- 
vaient et transmettaient leurs souvenirs sur cette époque. 
Dans une société qui a subi, 2 une période encore toute 
récente, une mutation profonde, la faisant paSser de La 
colonisation 8. l'indépendance, mais qui a également dd 
conserver -'qQe ce soit en matière de culture, d'équipe- 
ment e-t'd'organisation - la plue grande partie de l ' h é r i -  
tage de son ancien colonisateur, et meme la présence d'un 
certain nombre de ses représentants, il était intgressant 
de savoir quelles ttimagesfl étaient associées à ces divers 
éléments, 
apparemment contradiotoires, et qu'elles réapparaissaient 
les unes ou les autres, evec des colorations affectives 
diverses, en fonction des circonstances, Le matériel mis 
8. jour par ces récits se composait de silhouettes stéréo- 

de personnages de la sociétk coloniale, redoutés, 
aimés, moqués ou respectés selon l e s  cas, 
r é v é l é  des h é r o s  du peuple, associés & des aventures fa- 
milières, tragiques ou merveilleuses, ou le tout à la 
fois. (I) 

On s' est aperçu que celles-ci étaient multiples; 

11 a également 

Tel est particulièrement le cas de Matsoua 

(1) Rappelons que les contes et les récits auxquels il est fait 
allusion ici, cone-ernent seulement Les B a l a l i  et les Bassoun- 
di. 



dsnt la l'gestefv telle qu'elle est racontée aujourd'hui,, 
révèle des espoirs, de 
nir, mêlés de I 
teinents quotidiens n'auraient ,sans doute que difficilement 
r év6lés. 

attitudes, une croyance en l ' m e -  e 1 et que l'observation des compor- 

Oncitera seulement pour mémoire une enquete par 
auestionnaire portant SUT 130 femmes entre vingt et qua- 
rante ans, Lari et M'bochi par moitiés, et qui étaib-5 
pour une partie la reprise d'une enquête faite il y a dix 
Ens (I). Cette enquête concerne la présente étude à titre 
comparatif en ce qu'elle décrit les attitudes des femmes 
2, l'égard de certains de ses grands thèmes : les relations 
dans le ménage conjugal et avec le lignage s u r  le plan de 
la vie quotidienne, de l'autorité, de la gestion des biens, 
de leur transmission p m  ?oie d'héritage; elle fait appa- 
raître des attitudes B lldgard de certains aspects de la 
modernité et de la tradition, particuliBremen5 en ce qui 
ccmcerne celle-ci, dans le domaine des croyances et des 
pratique3 "positives1I ou mzgico-religieuses . 

, ( 1 )  Cette ktude a été faite avec la collaboration de Mme 
STRAESSER, de l'université d'Amsterdam, 
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