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(LOO) 
Notre travail s'intitule : Modèle rl'e~?seig~?e~ilei?t des lrri?gz~es i,rutei-iiellrs oi-riles n'iciis 

i 'idtrciition [le bo.w < I I I  C'~~~?zei.oiin : Recherche et r/i'i~eloppen?e>zt en zone bzi111. Sur la base d'iiiîe 

série de recherches menées dans la zone bulu, l'ét~ide clierclie à satisfaire deux pi-éocciipatioiis 

ioiidamei~talss : peut-~II eiîseiyner les L M 0  dans 136d~:ca~ioc de base'? 1st si o~ii:  coiiînîeiît '? 

I<épondre à la première q~iestion revient à étudier la faisabilité d'tine telle enireprise. 

Notre étiide se fonde sur I'liypotlièse de base que I'enseigiieiiient des LA40 à l'école prirnaire au 

Caiileroun est désirable et réalisable et prend appui sur la tlièse selon laq~ielle des ~~résiipl~osés 

culturels, socioliiiguistiques et pédagogiques sont nécessaires pour la mise en place d'iiii iiiodèle 

fiable. A cet effet, ui~e recherche préalable dans la perspective d'évaluer les paramètres y 

afférents s'avère iiécessaire. 

Après avoir fait le point sur la question qui ixous occupe, la première pliase de notre 

travail est aiilsi consacrée à une étude des prérequis cult~irels et socioliriguistiqueç. Le but est de 

déteririii~er la qualité des ressources culturelles locales, la viabilité de la situatioiî iinguisiique et 

le degré de soutieni de la communauté. Cette étape s'acliève sur une pi-é-expérin~entation de la 
G 

d 
pratique à I'issli de laquelle les attitudes et représeixtations des maîtres sont s~llicitées dans le but 

-3 
d 

de déterinilier l'opportuiîité d e l a  pratique et de dégager les éléinents de base de sa mise en 

oeuvre. Dans I'eissemble, la recherche s'est avérée concliiante pour tous les préalables évalués : 

la première préoccupation est satisfaite 

Mais cette premiére réponse, quoique positive, suscite interrogations et inquiétudes : 

Coirimeiii e~ivisager  LI^ eiiseigiieiiieiit des LR40 qiii puisse aider les élèves à devenir perforinai~ts 

dans la l..M et les maîtres conipi;teiits dans la pratiqtie pédagogique ? Autreiiient dit> comment 

coiicevoir ~ i i i  eiiseigiieiilent efficace des L M 0  ? Quels dispositifs pédagogiq~ies faut-il poiir 

travailler l'oral ? Quelles foriiies d'oral faire pratiquer aux éIèves ? Quelle progression suivre ? 

Qiielle approcl~e pédagogique adopter pour I'eiiseigileii~ent et l'évaluation? 
t 1 

La dsusi~iiie phase dri travail est ainsi consacrée au développeinei~i d ~ i  inodèle. Fort des 1 
. . 

présiipposés culturels. socioliiig~iistiques et pédagogiques, présupposés qui ont validé la 

faisabilité di1 pl-ojet et en ont f o ~ i n ~ i  les données de base. iine plaiiificatioh judicieuse peut 

désonliais êrre eiîvisagée. C'est ainsi que des propositions sont faites sous forme de dispositifs 

curriculaire et didactiqiie et qu'un plan de mise en euvre est proposé. Déjà prouvé possible et 

désirable. I'eiiseigneiiîznt des L M 0  est ici rendu généralisable grâce à Ilne approche étoffée qui 

I sous-tendra l.action pidagogique et des orientations claires qui en guideront la mise en pratique 



l'he tiile of ihis researcli work is : Orrrl flifotlrer Tolrgtre Trtrclri/ig iPlor/rl for Elr~irriitrr~j~ 
'IV! 

Editcofior~, Lon~rroon: Re.serircli cr~id D e v e l o p ~ ~ t e ~ ~ t  in tlze Birlrr Arrrr. 011 tlie b a i s  of a series 

of inves ? igatioia carried out iil the BLIILI area, tlie research tries to satisfy two criicial 

preocciipaiions: Caii the teachiiig of oral tiiother toiigues (OMT) be practiced in Caiiieroori 
;L. 

priniary scliools7 Aiid if yes: how? 
L i  L C L ~  

'1'0 ailswer tlie first question, a feasability study is carried out. The study is based ori il-ie 
+46*kîr 

111aiii Iiypo iesis thar the teaching of OMT is desirable and possible in Cameroon priiuiary 
JO 1 

sçhools aiiii ilir ihrsis tliat ciiliciral, socioliogiiistic and pzdagogical prerequisiies are neceisary 
s- 

for a developniei~t of a reliable MT inodel. To this effect, researcli destined to evaluate the said - 
paraiileters is carried out. 

Apai-t froiil tlie state of the art, the first part of our work is tlius focused on a study of 

cultural and socioliiiguistic preii uisites. Tlie aim is to deteriilirie the quality of tlie local cultiiral 4 
ressources, the viability of the socioiiiilinguistic situation aiid the poteiltiai support of the 

% 
coiiliiiuriity. This stage ends with a pre-experimentation of the practice at the concl~isioii of 

which a type of evaliiatioii using teachers' representations is conducted. The aim is to determine 

the advisability of the practice, to draw the basic elerneiits of its implementation and to bring out \ 

basic iiisights into pedagogical priiiciples and practices. 011 the whole, tliç 

concl~isi\,e for al1 tlie prerequisites considered: the first preoccupatioil is satisfied. 
r- -. 

But tlie answer to t1ie first question, thougli positive, gives rise to other questions and - .  

n 

worties:,_pw caii we plan a pedagogical process vvliich can Iielp the student ecome ce.:,/ -~ - 
perforniani in tbeir MT and tlie teacher t beconle coiiipeteilt in the teaching practice? In otlier - b' 
words, how can we conceive an efiic nt teachii~g of OMT in Çaineroon? Whicli teaching 6 \ 

1 
devices are ileeded? Which foriîls of oral Should be practiced by the students? Which progression , 

..,-- . 

to adout? Which teachiilg and testing approaches are silitable? - - .- 

Tlie second staze of this work is thus focused on thr developime~it of the model. In a ? y ?  - - . i ,  

becaiise of the cultural. socioliiiguistic and pedagogical preiequisites whicli have 

validated the feasability of the Iang~iage project and provided us with basic necessary data, a 

judicioiis plaiiiiiiig can iiow be developped. Thus, relevant propositioi-is are illade in retins of. 
< 

syllabus, teacliing approacli and iiiipleinentatioil procedure. 1-iaving been proved possible aiici 
i . . 

desirable. the Ieazhii~g of OMT iiow proves applicable geiiera!l-11 '\ 
Jl,--- 1 

which \ b i l l  ~iiiderlie its praçiice, and clear orientatioi~ç wliich will guide its iiiipleineiltatioii: the 1 

seconci preoccupatioil is satisfied 
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CHAP. 1 : INTRODUCTION CENERALE 



1.1 Le contexte de l'étude 

La présente étude a pour thèine &lorlèle cl'enseig1zer7ietzt cies Irr~zgires 

rle'veloppenzent en zone bal~r .  La recherche se situe dans un contexte 

macrolinguistique pai-ticrilièreinent exaltant - le contexte camerounais - qu'il 

iinporte de présenter au préalable. 

Situé au cœur de l'Afrique, le Caineroun est limité à l'Ouest par le Nigeria, 

au Nord-est par le Tchad, à l'Est par la République Centrafiicaine, au Sud par le 

Congo, le Gabon, et la Guinée Equatoriale. L,e pays a une superficie de 

475 442 km' et coinpte une population de 14 000 000 d'habitants répartis en dix 

provinces. On y trouve une pluralité de tribus, une diversité de modes de vies, de 

croyances, d'ethnies et de langues : c'est une véritable Afrique en ininiatiire. 
'['\a\ 

Le Carneroun est situé dans une zone de fragmentation linguistique de 247 
3k4 . -4 ;J TC' 

langues locales (Breton et Fohtung, 1991: 11) appartenant à toutes les grandes ' 

.-- 
familles linguistiques africaines (afro-asiatique, nilo-saharienne, et niger- 

cordofanienne). A cela s'ajoute une lingua franca d'origine européenne, le pidgin- - 
english, et deux langues européennes héritées de la colonisation, le francais et 

l'anglais. A ce propos, le pays est souvent considéré coinme un marécage 

1inguistiqu.e. 

l,e Cameroun compte des langues nationales ou transnationales véhiculaires 

(fufuldé, beti /fang, duala, pidgin-english.. .), inais sans langue nationale 

doininante. Sur le plan institutionnel, c'est Lin Etat bilingue qui a érigé les deux 

langues héritées de la colonisation en langiies officielles. En leur qualité de langues 

de l'adininistration et de l'éducation, le fiazçais et l'anglais bénéficient d'un 

traitement favorable de la part de 1'Etat à la faveur de sa politique proclainée de 

"bilinguisine officiel"; porii-tant, elles ne sont utilisées que par une infime part de 

la population et leur usage ne s'exerce que dans les comrnunicatioi~s publiques, 

l'essentiel.,des coinmunications sociales se faisant en langues nationales. 
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Seules les deux lang~ies officielles sont enseignées à L'école primaire. Au 

niveau du.-secondaire, cinq langues étrangères sont enseignées à partir de la classe 

de quatrième (espagnol, allemand, iralieri, arabe, latin) coinine matières 

optionnelles. L'enseignement des langues nationales reste proscrit de fait, inalgré 

une ouvei-tui-e idéologique dans ce sens. Cependant, une trentaine de ces langues 

est enseignée à titre expériinentai dans cluelques écoles dans le cadre du 

prograiniîîe PROPELCA (ANACLAC, sd. : 9- 10). 

La distribution des langues fait apparaître une domination des langues 

nationales dans les zones rurales. Dans les zones vrbaines, le français domine sur 

les langues nationales et sur l'anglais ; l'utilisation des langues nationales est 

liinitée aux relations interpersonnelles entre i.essortissants de la rnêrne ethnie. 

Quant à l'anglais, supplanté par le pidgin-english et le fiançais dans sa fonction 

véhiculaire, il voit son utilisation réduite à des situations formelles. L'attitude des 

Cainerounais demeure cependant très favorable vis-à-vis des langues nationales 

(Gfeller, 2000) ; et une étude des attitudes et représentations linguistiques en zone 

urbaine 1-evèle justement un attachement aux langues locales, une attirance pour 

l'anglais, et une certaine aversion pour le franqais (Bitjaa Kody, 3001). 

1.2 Le peuple et la langue d'étude 

L'étude poi-tant sur l'un des contextes les plus rnultilingues du monde, il 

nous a sei~iblé nécessaire de limiter la recherche à une aire linguistique précise. 

Notre choix s'est porté sur l'aire désignée béti-fnng, et plus précisément sur la zone 

bulu. il iinpoi-te de faire une brève présentation de la population de cette zone qui 

nous servira de référence et de la langue qü'elk parle. 

1.2.1 Le peuple 

La présentation du peuple se limitera à son identification et à un aperqu de 

ses origines et de sa vie sociale. 



1.2.1.1 Identifie a t' ion 

La corninunauté qui se situe dans la zone qui nous occupe appartient à un 

peuple dont on affuble de vocables aussi noinbreiix que divers. 11 est tour à tour 

désigné "Fâi?" (Trilles, 19121, "Yaoundé-fang" (GutliriS, 1953), "Pahouin" d 
'4 

(Alexandre et Biner, 1938), "Beti-bulu-fang" (Alexandre et Binet,l958), "Beti- 

fang" (Breton et Fohtong, 1991). Ces appellations, impropres pour la pl~iparr, 
L. 

inettenr à inal l'identité du peuple, parce que provenant de considérations 

fantaisistes et erronées dont la plus flagrante est celle d'Alexandre et Binet 

Il n'existe( ...) azrcune désigncition c$ii:aine s'ippliq~iunt ri I'enseinble riu grozrpe 

de poplilations étudié ici (...), c'est pozirq~ioi je préfireparler cle Puhozrin. 

Alexandre et Binet, 1958 : 4 

1 &.i 

Le terine "pahouin", qui "sonne inal à l'oreille" (Keuko, 2000 : 3 l), n'est ', 
qu'une déforination phonétique du terme "ilifa:j"(", noln originel du peuple qui, 

au vu des difficultés de prononciation des européens, aurait évolué en "far]". Pour 

éviter de contrarier les "Beti" et les Bulu qui préfèrent être désignés par ces 

ethnoiiyines, Alexandre a inaladroiteinent déformé "far)" en "pahouin", sous 

l'influence probable du terine "mpongwé" qui poui-tant désigne une langue 

voisine parlée dans la région gabonaise. Le peuple ne se reconnaît pas dans cette 

étrange appellation, encore moins dans celle de "beti-bulu-fang" ou de "beti- 

fang", 1a.première étant grossière, et les deux dernières représentant les pôles 

linguistiques actuels du continuuin dialectal ; or ces pôles linguistiques qui ne se 

sont constitués que tout réceinment à la faveur de l'évangélisatiori ne sauraient 

désigner un peuple vieux de plusieurs siecies. 

Keuko (7001 : 31) et Mveng (1963) proposent de rejeter l'appellation 

"pahouin", terixe avilissant, et de la reinplacei- par "beti". Cette propositioil 

constitue une avancée importante par rapport au "délit culturel" perpétué dalis les 

l ( I '  "iiifaij" et '.bsti" (siiigiiliei. "iiti") signifient In mênie cliose : seigiicur, iroble. ii1iirti.e 



options p16cSdeiites ; cependant, cette appelation ne saurait désigner que ie groupe 

"beti-fang" au Caiiîeroun, encore que inêine à l'intérieur de ce contexte, son 

accepiatioi~ n'est pas acquise . Par ailleurs, il convient de considérer le souci de 

Pierre Alexandre, celui d'éviter des dénominations différentes à un inêine peuple. 

Toutefois, contraireinent à ses allégations, il existe bel et bien une "désigi~ation 

africaine" s'appliquant à cet enseinble de populations et dans laquelle le peuple se 
> > ( I I  reconnaît : c'est le terine "Ekag , noin mythique et historique de la tribu, q~ i i  se 

doit d'être réhabilité. C'est cette dénoininatioil que rlous utiliserons dans ce travail. 

Le peuple Ekaq est un enseinble de popuiations qui, il y a environ deux 

siècles, a envahi plus de 175 000 km2 de terrain dans l'Ouest de l'Afrique 

Equatoriale et qui depuis lors occupe cette immense zone (Keuko, 2001 : 27). Les 

Ekag du Cameroun comptent plus d'un million d'habitants et occupent environ 
7 

60000 kin' dails la partie centrale du Sud-Caineroun. On distingue : 

- Le sous-groupe occidental qui se trouve dans la province du Centre et en 

partie dans la province du Sud. Il est foriné des Ewondo, Evuzok, Eton, 

Manguissa, Mvele, Yébekoio, Yézuin, Bene, et Mbida-inbani. 

- Le sous-groüpe austral qui se trouve dans la province du Sud et qui 

déborde sur le Congo, le Gabon, et la Guinée Equatoriale. II est constitué des Bulu, 

Fog, Yeinvag, Farj, Ntuinu et Mvaé (voir annexe 3). 

1.2.1.2 Origine 

L'l-iistoire des Ekarj, à l'image de l'liistoire des peuples du Cameroun, "est 

une succession de batailles et de migrations entre groupes ethniques qui se 

pourchassaient, se fuyaient, ou cherchaient à entrer en contact direct avec les 

Européens dont ils appréciaient les biens manufacturés" (Keuko, 2001 : 27). 

L'origine des Ekag n'est pas conriue avec exactit~ide. Les données 

1 essentielles sont fournies par la tradition orale : généalogie, récits de migrations.. . 

"' Significatio~i proclie de .'beri'' et de iirfaiig" ; "ekang" iigirifie louange. 



Cepei~dai~t,  toiites les sources concordent a une origine septeritrionale Les Ekaq 

proviendraient d'une iégion vers le Nord (nifk'a ok~iu)"', Pays Ekag dont parle le 

rnvet. Ils viendraieilt du Royaume d'Axouriî fondé vers le début du premier 

iiîillénaire avant Jésus-Christ. Ils auraient migré vers 350 avant Jésus-Christ pour , \<% w 
s'installer au Bar-ElGazal dails le Haut Nil (Ango, sd. P.7). C'est cette région --- 
qui est considérée par certain coinine le véritable lieu d'origine des E l<a~ .  Des 6 

8 

éléments cult~irels, des affinités sociologiques, philosophiques, inétaphysiques, 

religieux, linguistiq~ies et artistiques forident cette hypothèse : 

Les Fbn. II zrne époqzre de lezir histoire hnbitirient probableillent sin. les hcr~rt~ 

plote~rirx el les i~trllées qui lin~itent II l'Ouest le btrssin cf11 B L I ~  EI GLIZIIJ ; celte 

i~pinioil concorde d'ailleurs uvec ce qiie noi.is suilons des Mombutu, ~ilixq~iels les 

Fin Jonf zini~, rrnthropologiqz~enzei~t parlrrnf, d'zine niantère étroite 

Trilles, 191 2 : 1 14-1 15 

Les El<ar~ seraient partis de ce site vers le VIIZ siècle après Jésus-Christ pour 

le Darfour, situé entre le Lac Tchad et le Nil, puis se seraient installés dans 

l'Adamaoua actuel où ils furent déguerpis par Ies Vuté et les Gbaya (les géants 

rouges dont parle le invet ?) à la fin du XVII': siècle. Ils se seraient ensuite installés 

dans la région de la Sanaga entre 1635 et 1775. D'aucuns estiment que c'est plutôt 

là qu'il falit situer l'origine des Ekag. 

Nazis estirnorzs que l'on ne saurt~it renzon/er très I7nut tinns l'histoire des 

inipirtions cies Fring, et qzi'il,fi~tt se contenrer u"an'n?ettre coilliile vririsenzbluble 

.- qu'ou débzir dzi 19'siècle. les Fting (... j  se ~roz~vc~ient d i r ~ ~ s  le nor.~l de lu Kudéi et 

de In Kc~tite Sailgir, c 'est-6-ilire ?I Ici Iiiizite Nord de lti grande forêt, pezi r i ~ l  nord 
7 

iie la Dozimé (...) et qu'i1.s azrraient été atfnyués par les Fozilbé qui envahirent 

1 Aci~rrizcto~tn, soit en 1813 (Bnrthj, soit en 1826 (hfizon) 

Bruel, 1935 : 297-8 



Selon la ISgende, les Ekai] traversèrent le fleuve sur Le dos d'un pyhon  inysrique 

(Ngan Meja) aux eAvirons de Nnanga Eboko. Des sources Iiistoriques et 

anthropologiques coin'ïrtnent cette traversée de la Sanaga qui indiquent cependant 

que cette traversée s'est effectuée en vagues successives à la iin du 19' siècle. 

@toi il" 'il en soit. les iri~cêire.~ des I'ciho~iiizs thirent ti.ailersei. ICI Stiniign en 

plii,sieiir.s i~rtg~ies, ~1~ j rox i i~~r i t i i ~e117e l? l  entre Alncrnga Ehoko et le coilflzienl i f i i  

hfhmn, iie pari et LI  'iliilre ile.~ chiitez A!:2~!1tigi11. 

Alexandre et Binet, 1958 : 13-14 

C'est égalelnent en vagues que les Ekaq progressèrent vers le Sud. Trois 

colonnes pénétrèrent dans la forêt en bons successifs vers la iner qui était leur 

destination finale : D'abord la colonne formée par les Faq et les Ntuinu qui 

s'enfonça dans la forêt en direction du Sud et pénétra le nord du Gabon actuel ; 

ensuite la colonne formée par les Bulu qui quittera les bords de la Sanaga un demi- 

siècle plus tard pour se diriger vers l'Ouest ; enfin !a colonne des Eton, Manguissa, 

et Ewondo qui suivra !'axe Nnanga Eboko-Akonolinga-Sangrneliina, puis déviera 

vers Kribi après s'être heurtée aux Bulu qui l'avaient précédée (voir annexe 2). 

Dans leur progression, les Ekaq durent livrer plusieurs batailles contre les 

peuples autochtones qui se trouvèrent sur leur cheinin et clu'ils n'eurent pas 

beaucoup de peine à vaincre et à asservir. 

Vérit«.ble~~conquérants, les Fang s'enfot~cèreni dans la ,forêt telle Ilne arnîée -. 
d'élite, écrcis,srrni iozli sur letir passuge, msujettissrtnt les premiers occzipn17ts des 

lieitx dont ils fuisuient lezirs esclui~es (~izinkiiu). Teijiil le sort des Njen?, M~ikn, 

Ak'goirn~bti, Konziiné, Bakilé, Gulivn ... Reiloutcrbles giierriers décidés u s 'in.siniler 

sur ies bords de l2tlc1ntique qui leiir uiinit été prése~zté connne le paradis sur 

iei.ie, 1e.s Pnhoiiir7.v étitierzt précédés prir leiir f2rociié qui senmit lu terreiir chez les 

peiiples ciuizt ils rlllcrieizt ixioler I'espiice. Cezix yiii les sentirientproches.fipnient et 

les dicrii>rriei?t L I C I ~ S  letir R'eroziie t:oii?rne cies êrim szirh~imc!ins soi!s leiirs 

i71i011es ... 

Keuko, 2001 : 37 



Mais les groupes d~ireiît subir des disiocatioiîs au gré des obstacles. Cei-taiiis 

revinrent ~ ~ 1 1 .  leur pas à la suite de confrontatioiîs avec I'Adininistration e~iropéeilne 

o u  d'un échec militaire. II en est ainsi des Nturnu du Nord du Gabon qui furent 

refoulés en partie au Nord du Ntein par un recul des Fa9 ; c'est aussi le cas des 

Mvaé, installés entre les Buiu et les Nttiiilu, qui f~ireilr rejetés vers l'Est et I'O~iest, 

le long de la vallée, du fait du rectil cies Ntliir~~l (Alexandre et Binet, 1958 : 15). 

Les Ntuinu et les Fai) arrivèrent à Mitzik au début du 19's, au Haut-Ogoué u 
CRI\ 

en 1868, 6 Lainbarené vers 1875, puis au Bas-Ogoué vers 1893. Les Bulu furent 

stoppés dans leur progression par les Allei~iands, alors qu'ils livraient une guerre 

atroce aux Bané pour les einpêcl-ier de gagner le Sud. Vers 1895, tous les peuples 

Ekai) qui aujourd'hui comptent près de 3 ini!!ions d'âmes seront définitiveineni 

installés dans le~irs zones acttielles. 

1.2.1.3 Vie sociale 

La société ékag est organisée en clans ( a y q ) ,  sous-clans (mvok) et fainilles 

(ndii bot). Les clails peuvent jouir d'une autorité territoriale ; ils peuvent également 

se trouver à cheval entre plusieurs clans ou lignages à la suite des dislocations 

sociales issues des migrations. Les clans sont alliés à des clans étrangers par uile 

parenté à plaisanterie caractérisée par des actes grivois (avuso) qui avait inspiré la 

pratique de   lais an te ries de mauvais goût (etsabat) répandue dans le Sud du pays. 

Outre leurs noins, les personnes et les cians possèdent chacun une devise d'appel 

sous foriî~e de juron (ndan), et s'identifient individuellenient à travers des sources 

généalogiques (endan). 

Les Ekag croyaient en un dieu créateur du ciel et de la terre et maître de toutes 

choses dénoinrilé Zbb5yo Maba'a riz5 Nkpi.vaév6, encore appelé Z~t??ba yn Maba'a, 

qui a donné le noin Zrrnzb5 qui actuellement r ~ f è r e  au dieu des chrétiens (Yavé). 

Les Ekag aujourd'hui sont essentiellement des chrétiens catholiques ou protestants. 

Leur conversion au christianisme a été facilitée par l'adoption du Blanc à ~ i i  ils 



touaieilt une grande adiniration. Mais les Eltail n'en deineurent pas moins 

aniinistes (pratiquants). 

Les Ekring I I  'oizr (...) pct.s trhrrndonné leiri. o ~ o ~ ~ c i ~ z c e  trris,fi>i.ces de ( L I  17tirrii.e. II.\ 

c(iiilinitei7r tle priiliqiiei. de in»i~zbreiis riie.s rioi~r crrrrtiiîs oni lin ciirucrèi-c 

holiteiiiei7i re1igieir-v (eii réfSife,.tii~t pii!$i.r r;u dieil d'/si-iril qi~ ' i ls  lozieizi tori.s 1e.s 

dii7zirnches el ù Itr pi.ière dii iiiririiz !). Il en esi tiin.ri d11jii17zbti (rile et L I U I ~ S L '  ~1e.s 

l:o,)>tiiirs ~ O I U  tiépi~iei. les prodiiirr /z7aléfiqzies el leztrs il&/en/eitrs), ri14 nielon (ri{? 

tl'iiivocriiioii poiir voii. les fiiiz16iiie.s ei ierii. l~rii.lei>), rlzi iili>i 'i oii hiiti (/.ire poiii. 

tiéco~ivi.ir les so,-ciers initléfiq~~e.~), dzi niiongo ei so (rile polir chii.ssei. le.? mrriivcii.~ 

esj,i.i/s et pul-ij'ier le villiige OLI le clunj, dl 1igoi7ibo er d7,1 lneei~zingli (cerén7onie.s 

d'initiorion des jeunesJiIles) etc ... 

Yanes et Eyinga Essain, 1987: 783 

La société ékag coinprend sept catégories sociales: le patriarche (Mbi 

Nr~im), le clîef ( ~ k i k z i m n ) ,  les notables (bauzyah boto), les aînés (nqintol), les 

adultes (banclow~cin), les femmes (binga), et les jeunes (bjulgo). Cependant, cette 

stratification cache inal une révolution sociale ou les fe~nines s'iinposent de plus en 

plus dans tous les doinaines de la vie et sont associées dans les décisions, même au 

plus haut niveau. Elles font désorinais inontse d'une insouinission grandissante et 

gagnent en autorité. Cette situation s'explique par la perte progressive de l'autorité 

des chefs de familles de plus en plus v~!lnérablzs sur le plan éconoinique et de 

inoins en moins présents sur la scène sociale. Par ailleurs, la disparition précoce 

des homines fait place à un nombre impressionnant de veuves rebelles qui défient 

sans façoi~s l'autorité des successeurs (&lba'ula elik) et s'autonomisent au point de 

constit~ier une sérieuse menace pour l'autorité légendaire des homines. 

A côté de I'insouinission que l'on retrouve tant dans les milieux des jeunes 

que dans ceux des feinines, i l  existe deux autres fléaux de taille: l'individualisine et 

I'alcoolisi~~e. L.'individualisine tue à petit feu les solidarités sociales et l'esprit de 

groupe : les "cases à palabres" (ab;) sont de inoins en moins fréquentées ; on ne 

s'y retrouve plus qu'à l'occasion des litiges ; l'enfant a cessé d'être l'enfant de la 
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qt coinnlui~auté pour devenir l'erifant de son' père ou de sa mère ; on a cessé de 

iuailger dans la inêine assiette et toute interveiition dails les affaires de la fainille 

riucléaire est désormais ressentie cornrne ilne ingérence, bref; désorinais, "to~it le 

inonde soufile dans sa cuillère". L'alcoolisme quant à lui fait de plus en plus des 

ravages dai-is la société : i l  rend les hoinines défaillants, irresponsables, paresseux, 

agressifs, et abrutit les jeunes générations qui n'arrivent plus à se stabiliser, à 

s'assumer, à se réaliser. A I'iinage de leurs aînés, elles se cachent derrière une 

fausse f ie i~é ,  et se croient en droit de tout tourner en dérision. 

Les Ekaq vivent de l'agriculture. La principale culture de rente est le cacao. 

Les cacaoyères sont léguées coinine héritage de générations en générations, et des 

nouvelles plantations sont crées par des jeunes planteurs. A côté du cacao qui est la - 
chasse gai-dée des hoinines, les feinmes cultivent des produits vivriers dans les 

champs inixtes (arachides, maïs, manioc, canne à sucre.. .) et de la banane plantain 

ou du concombre dans des chainps de courge. En plus de l'agriculture, les Ekaq 

vivent de la chassz et de la pêche. Ils chassent à l'arbalète ( n h n ) ,  au fusil (ngbl), 

aLix chiens (en7ghhsh), aux pièges (i~~alcim) ; ils pêchent a la ligne (nîinjp), à la 

nasse ( I T ~ W U ) ,  à la volée (rî~asamsa), et à la digue (albk). 

1.2.2 La langue 

Le peuple Ekaq utilise une douzaine de dialectes dont les noins sont à la fois 

ethnonymes et glossonyines. II est installé dans une chaîne dialectale qui couvre la 

majeure parrie des provinces du Sud et du Centre au Cameroun, notainment les 

départements de la Lékié, du Mfoundi, de la Mefou, du Nyong et So, de la Mvila, 

et une partie du Département de la Haute Sanaga, du Nyong et Mfouinou et de 

l'Océan, puis s'étend sur toute la Guinée Eq~iatoriale et au Nord du Gabon. L'aire 

linguistique déborde sur le Département du Mbam et de la Djerein et au Kord du 

Congo. Elle comporte plus de cinq inillions de locuteurs et couvre une superficie 

de 200 000 lcin' qui va de la moyenne Sanaga (4"30) à l'einbou-chure de I'Ogoué C 



(Io20) en latitude, et de l'Atlantique (9"30 E j  à la Moyenne Sanaga (14%) en 

longitude (Onguene Essono, 2000: 594). 

La lang~ie, q ~ i i  n'a pas de dénomination propre, inais est coininunéinent 

désignée "beti" ail Caineroun et " f~i j"  üu Gabon et en Guinée Equatoriale, 

appartient au phylum Niger-cordofan, sous-phylum Niger-congo, fainille Bénoué- 
/ 

congo, sous-famille Bantoide, branche Bantou, sous-branche Bantou-équatorial, 

groupe Basaa-beti (Die~i et Renaud, 1983 : 358-9). Deux pôles d'attraction 

organisent le continuuin dialectal beti-fag au Caineroun : 

- L'éwondo qui rassemble autour de lui les dialectes éki, éton, inanguissa, 

mvele, yébeltolo. C'est cet ensemble qui constitue lazone éwondo. 

- Le bulu autour duquel gravitent les dialectes foq, nturnu, invaé, faq et le 

yébeltolo qui subit de la même façon l'attraction de l'éwondo et du bulu (voir 

annexe 3). C'est cette aire que nous désignons zone bulu. 

Ces aires d'influence de l'éwondo et du bulu sont délimitées par la rivière 

Nyong: I'éwondo domine au nord du nyong et le bulu dans la partie sud où il étend 

son influence à l'ouest et à l'est de la région où il est véhiculaire (voir annexe 4). 

L'é~ivon~lo fend à devenir l n n g ~ ~ e  véhiczdaire duns tolite la zone befi, ren7plaçcint 

les idioiiies non codifiés, tels le har!é, 1efo:zg I'éton, le nzrrngzrissa, etc. Le hulzi en 

,firit uritnnt dans ICI zone fang d ~ i  srid Ccrnzeroun, et déborde mênie dans le Nord- 

Gubnn, reniplirçan/ ie ntlimzr er le fang. L 'éléinenr religielis jolie éguleiiienr : 

E~I~oM(Io  014 Bcrné pi.otes/nn/s renn'Crwf Ci n'écrire que biilzl, iuncfii'ir que Fung et B11111 

i~iri7ol1i~ire~ écrivent pliilôt 1 'éicaotxfo 
< .E ,'G 

Alexandre, 1965 : 12 

La langue betiifaq a le privilège d'être l'une des deux langues cainerounaises 

à protection presque assurée de par son extension géographique, sa véhicularité, sa 

inasse critique (Bitjaa Kody, 2004 : 42), et d'avoir été l'une des rares langues 

cainerouiiaises utilisées dans l'évangélisation et l'éducation scolaire. 



1.3 Genèse du projet 

L'iqtérêt suscité en nous par le projet PROPELCA nous a incité A adhérer à 

l'entreprise de promotion des langues et cultiires camerounaises, à contribuer à la 

sauvegarde de notre patri~noine linguistique et culturel et à la préservation If+ ce que 
Y 

i 

nous avons de plus cher, notre identité, en aidant à faire revivre des langues et 

cultures qui se ineurent dans l'indifférence des pouvoirs publics et l'iinpuissance 

d'un peuple visibieineiît déseinparé. Ce projet a fait naître en nous le désir de 

répondre par la science à l'expression passionnée d'une vision, à contribuer au 

développeinent d'un modèle de gestion du multilinguisine qui calmerait les 

instincts de repli et éloignerait le spectre d'une guerre linguistique, facteur d'un 

potentiel inalaise qui mettrait en péril la fragile cohésion sociale nationale. 

Nous avons ainsi développé et soutenu un projet de thèse dans ce sens, avec 

au centre de nos préoccupations le sort du bulu, l'une des lai~gues cainerounaises 

en détresse. Etant donné que la recherche demandait beaucoup de temps et de 

moyens à caruse de son volet expérimental, nous nous soinines proposé au départ 

de nous rendre dans des localités où nous avions des ainis, afin que ces derniers 

intercèdent en notre faveur auprès des directeurs d'écoles et des maîtres. Notre 

intention de départ était d'obtenir des arteiirs pédagogiques qu'ils nous accordent 

quelques minutes pendant ou en dehors des heures norinales de cours, et surtout, 

qu'ils participent pleinement à l'expérience en se souinettant à la pratique 

pédagogique et en se inettant à notre disposition pour les interviews. 

C'est lors de la soutenance de notre projet de thèse que notre travail va 

prendre une nouvelle diinension. Très intéressé par le projet, le professeur Maurice 

Tadadjeu qui dirigeait notre travail et qui se trouve être le président de 

I'ANACLAC va nous proposer de nous rapprocher de cette institution. afin de 

pouvoir bénéficier de l'appui du projet "Généralisation II" qui s'occupait de la 

généralisation du modèle II de PROPELCA - devenu prograinine - dont 

I'ANACLAC assure la mise en ceuvre. Grâce à des facilités accordées par cet 



organisme, nous pouvions assister aux stages de forination des ~ n a î t r e ~  et 

descendre régulièrement sur le terrain pour effectuer nos activités de recherche. 

Mais avant notre première descente, 1,;. fait déterminant viendra modifier 

nos plans, c'est l'avènement des nouveaux prograrnines de l'enseignement 

primaire, mis en application dès l'année scolaire 2000-2001. Ces derniers 

coinportent une innovation de taille : l'introduction de nouvelles matières, entre 

autres la czlltuve nationale et les activités p~atiqzles. Désorinais, nous pouvions 

éviter le "inaquis" et utiliser le temps réservé à ces matières pour expériinenter 

une pratique qui, à nos yeux, relevait de la culture nationale, d'autant plus que les 

maîtres, mal préparés à l'innovation, n'étaient pas prêts à assurer les 

enseignements de  ces nouvelles disciplines. Nous n'aurons donc pas eu beaucoup 

de mal à convaincre les autorités éducatives et les maîtres à adhérer à l'expérience. 

En 7001, I'ANACLAC fait de nous le Coordinateur Scientifique Provincial 

du Sud pour le prograinine PROPELCA. Ce nouveau statut nous donnait une 

nouvelle inission, celle de la inise en œuvre de l'extension de l'expérience dans le 

Sud. Une fois tous les deux mois, nous descendioris sur le terrain pour visiter les 

écoles. Au cours de ces visites, nous organisions des séances de travail avec les 

maîtres, des séances d'observation des ciasses, des carrefours pédagogiques, et 

menions des entretiens et interviews non seulement auprès des maîtres, inais 

égalenient auprès de tous autres acteurs sociaux. C'est au cours de ces différentes 

activités que notre projet va définitivement prendre corps. 

1.4 Formiilation du sujet 

Au départ, le titre de ce travail était : Plnnijïcntiorî polir l'intégrntion du 

brrlcr rlans le systènze scolaire nu Cameroun, sujet de notre projet de thèse. Notre 

ambition était de faire une proposition de planification de l'enseignement du bulu à 

l'école dans le complexe linguistique beti-fang au caineroun. Il était question 

d'évaluer la faisabilité du projet de langue et d'en envisager la mise en ceuvre. 



Mais une telle planification nous a paru trop théorique. Car, qu'il soit 

envisagé sous la triple perspective expérimentafion - extension - générn/isation 

(Tadadjeu et Mba, 1996) ou alors sous la quadruple perspective recherche 

sociolingzi~stiqzie des données -formzilation de In polifiqzie - mise et1 oezivre de la 

politiqlie - adoption de la politique (Ch~iinbow, l984), le plan de généralisation du 

bulu nous aurait laissé sur notre faiin. 11 serait resté abstrait, sans perspectives 

concretes d'applicatioil éventuelle. Au lieu de servir la corninunauté, les élèves et 

les iiiaîtres, le projet n'aurait servi que la théorie qui aurait servi à le développer, 

alors qu'il s'agit d'aider à résoudre les problèineç qui se posent dans 

l'enseignement des langues, objectif majeur de la linguistique appliquée. 

D'autre part; le constat que l'oral, qui devrait être la préoccupation majeure 

de la recherche en pédagogie des langues africaines en est plutôt l'enfant pauvre 

nous a décidé à nous intéresser à ce doinaine pour réparer une injustice qui 

provient, chez certains, de "l'impi-éparation à bien aborder la question et, chez 

certains, de la volonté de détourner la jeunesse africaine de la richesse de sa culture 

et de l'exploitation de son patrimoine linguisticlue traditionnel pour asseoir un 

développement véritable" (Sadembmo, 20C3 : 17). Cependant, en abordant à la 

fois l'oral et l'écrit, la recherche aurait coinporté trop de matière pour un travail 

approfondi. D'ailleurs coinment aurions-nous pu expérimenter l'écrit sans inanuels 

et sans grammaires pédagogiques? Nous aurions tout siinpleinent développé une 

planification stérile sur la base de données fragiles et qui n'aurait satisfait ni les 

attentes dù chercheur, ni celles de la communauté éducative. 

A ce propos, tout en gardant la même orientation, nous avons décidé de nous 

limiter au volet oral, c'est-à-dire à nous consacrer à l'évaluatioil de la possibilité de 

la pratique des LM orales et à rechercher les voies et moyens de sa inise en œuvre. 

Nous en soiilines ainsi arrivé à la formulation suivante : Gé~zérrrlisation (le 

I'enseigr?enzerzt ortrl (111 blrlir drrns I'édirc(rtiorz scolaire nu Cnrîieroiin. 

Mais tout de suite, nous nous soinmes rendu compte que ce titre aussi faisait 

problème. Tout d'abord, l'enseignetîlent oral du bulu ne fait pas ressoi-tir 



clairement que l'objet de l'enseigneinent est la langue orale et non la langue de 

manière générale. Ensuite, l'enseignement du leri bulu ne pose aucun problème 

majeur quand il s'agit de l'écrit, le bulu étant la variante utilisée de tous ; alors que 

l'enseigne~went oral du bzrlzi signifie que les locuteurs des autres variantes 

devraient apprendre à parler le bulu. Les inaîtres et les locuteiirs de ces variantes ne 

sauraient admettre une telle forme de "colonisation": dans une zone qui compte 5 

dialectes et où les dialectes en présence sont utilisés indifféremment par les uns et 

les autres à l'oral, en iinposei- un serait inopportun ; la ineilleure option serait de 

laisser cl~acun utiliser son parler, le degré d'intei-coinprélîension garantissant un 

'multidialectisme" scolaire harmonieux et l'objectif devrait être la maîtrise de la 

langue ora!e et non celle d'une variante particulière.. 

Par ailleurs, la situation de la zone bulu étant peu différente de celle de la 

zone éwondo, et compte tenu du fait que cette situation est en plusieurs points 

siinilaire à celle des autres zones du pays et qu'il serait iinpossibie et superflu de 

mener la même recherche dans tous les micro-contextes camerounais, la recherche 

devait, au-delà de l'extension de la pratique dans l'ensemble du coinplexe 

linguistique, situer cette entreprise dans Gne politique globale qui rentre dans les 

orientations éducatives, curriculaires et didactiques générales, à partir desquelles 

de nouvelles propositions seraient faites, en vue d'une généralisation de la norme 

pédagogique développée au niveau nationale. 

Au vu de ce qui précède, nous soinmes passé à la forinulation Plnn~jïcation 

de l'enseignement des langues maternelles orrrles générnlisnble dans i'éhcntion 

de buse rrrr Cnnîeronn : Recherche et pré-expérimentntion en zone blrlu. 

Cependant, la planification d'un enseigneiïient signifiant le développement 

d'un inodèle, tout inodèle étant généralisable, et l'expériinentation fasant partie de 

la recherche, c'est finalement le titre Modèle d'enseignement cles lang~les 

mnternelles orïrles rlnns I'érlrrcntion cle base au Canzeïonn : Reclzerche et 

déi~eloypement en zone blrlrr qui sera retenu coinme sujet d'étude. 



l 
1.5 Formiilation du problème 

La situation des langues betiifaq est à l'image de celle des langues 

cainerounaises ; à la limite, elle est plus pathétique. On serait tenté de dire aux 

premiers abords coinine 1,uc Bouquiaux (Essono, 2000: 5 )  qu'elles ont de la 

chance : alors que la plupart des langues cainerounaises attendent d'être 

répertoriées oudécrites, l'éwondo et le bulu, dialectes de référence de cette langue, 

bénéficient d'un nornbre iinpressionnant d'études scientifiques, d'une longue 

tradition d'écriture, d'une littérature écrite reinarquable, d'une longue expérience 

d'utilisation à l'école, d'un matériel didactique de base de qualité etc. .. 

Mais en réalité, leur état actuel laisse à désirer. Parlant du bulu dont la 

situation n'est pas différente de celle de l'éwondo, Mendo Ze (2001 : 299-302) fait 

le triste diagnostique suivant : La langue n'est plus enseignée à l'école; les jeunes 

ne peuvent ni lire, ni écrire leur langue, et la langue qu'ils parlent est 

approximative ; beaucoup de locuteurs ne possèdent ni une grainmaire, ni un 

dictionnaire de leur langue ; la langue n'est plus étudiée coinine au temps jadis 

avec des devinettes et des contes au cours des veillées où l'on acquérait 

vocabulaire et valeurs culturelles; la langue ne bénéficie pas de l'orga~lisation de 

séminaires et stages d'apprentissage pour former les jeunes générations. 

A en juger par l'outillage juridique (constitution, loi d'orientation de 

l'éducation, Loi de L'enseignement supérieur), les dispositions administratives 

(textes réorganisant le MINEDUC, programines de l'enseignement primaire, 

textes de la réfoi-ine universitaire), les déclarations des hoinines politiques (Ahidjo 

1980, Biya 1986), la promotion des langues et cilltures nationales semble être une 

préoccupation majeure de 1'Etat camerounais. Mais en réalité, la situation des 

langues et cultures camerounaises laisse perplexe : on a l'iinpression que l'intérêt 

des pouvoirs publics s'arrête au stade idéologique. En effet, si les déclarations 

d'intentions que sont les textes et les discours politiques représentent une attitude 

favorable avouée, aucune action concrète ne les matérialise. 



On heinbi~~ 4-gaIen1eiit elltlete~llr volontiers Lin ~ ~ O L I  artistique dans ie 

doinaine de l'éducation lingtiistique par des dispositions insuffisantes et peu claires 

qui posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. C'est le cas des nouveaux 

prograinines du primaire qui auraient dû déclencher une action officielle de grande 

envergure inais qui se sont avérés Line disposition scélérate, volontaireinent 

tronquée, qui ignore les langues nationales et reste inuette sur la langue 

d'enseigneinent de la czrltzil-e nationale. Les concepteurs du prograinine semblent 

d'ailleurs avoir été incapables de définir les orientations et la didactique de cette 

matière : les objectifs, les contenus et la méthode sont évoqués dans une 

désinvolture qui rend hasardeuse toute action pédagogique. Non préparés à la mise 

en pratique de l'innovation et dépourvus de tout outillage didactiq~ie fiable, les 

inaîires ont tôt fait de ranger le prograinme dans leurs tiroirs. 

La raison de ce fiasco est tout sirnplement l'absence de forinulation claire de 

la politique d'éducation linguistique nationale et de sa inatérialisation par une 

architecture inéthodologique adéquate !! ncus seinble que les responsables 

pédagogiques n'avaient ni le savoir, ni le savoir-faire nécessaire pour concevoir et 

mettre en œuvre Lin projet aussi complexe. Ce handicap aurait pu être coinpensé 

par une réflexion mûrie en association avec les chercheurs et les acteurs 

pédagogiques, ou tout siinpleinent une étude approfondie de la question sous- 

tendue par un enseignement expérimental. Malheureuseinent, à un processus 

inéthodiq~ie, on a préféré une décision administrative. 

D'autre part, le programme semble avoir souffert de la inaigre place réservée 

à l'oral dans la recherche et dans l'enseignement. En effet, l'oral qui est le plus 

souvent ignoré dans la pratique pédagogique et dans les prograinines scolaires se 

trouve égaleinent etre l'enfant pauvre de la recherche linguistique. Sinon coininent 

expliquer qu'après un q1iai-t de siècle de recherche, le projet PROPELCA n'ait 

réussi qu 'à  presciire de inanière vague, sans recherche préalable et sans aucune 

théorisation significative, "l'utilisation orale des langues materi~elles"? Comment 

expliquer qu'à ce jour quatre travaux de ieciierche seuleineiit (deux inémoires et 



deux articles) aient tté publiés sui I'oial? Dans ces conditions, er en I'abence d'une 

réflexion pédagogique significative, les concepteurs des nouveaux prograinmes du 

piin-iaire ne pouvaient que prétendre que la czrltzrre 17utionnle n'avait pas de 

inéthodologie précise, ce qui inalheureusemeilt veut dire qu'elle ne peut pas être 

enseignée : 

.. Ler irnu1)ir.e~ n'es n.specls /i.c/ililioni7els ne son1 pns ,fhites. Oii ilenzcrnde N 

I'e~i.~eign~r~?t qui est hobiizré 21 des iîzérhodes el N 1/17 conzpoi.fen7ent ~.écep!ifi et 

re,i~~.otlliciifs cile firire ses propres "recherches ",  le participer ucti~~enient ti ln 

consrl-zrcrion (Je., c017nnissitncrs Li enseigner 

Gfeller, 3000 : 188 

Coinine i l  fallait s'y attendre, la inise en pratique de l'innovation est une 

véritable catastrophe. Dans toutes.les écoles, le spectacle est désolant. La plupart 

des écoles ignorent la cztlture nationale dans leurs emplois du temps. Dans les 

écoles où elle y figure, une écrasante inajoritP de maîtres n'y fait pas allusion, 

tandis q~iequelques-uns de leurs collègues s'y essayent sans trop savoir coininent 

enseigner 110s cliaiits, nos proverbes, nos devinettes.. ., dans la langue de Voltaire. 

D'aucuns confondent culture nationale et culture générale. Le savoir en la inatière 

n'ayant pas été crée, aucuii stage, aucun séininaire n'est organisé pour édifier les 
'ii 

acteurs pédagogiques, horinis quelques velléités encourageantes mais insuffisantes 

observées dans l'eiiseignernent privé catholique. 

De ce qui précède, il découle qu'une solution salutaire pour la survie de la 

langue devrait être envisagée, les pouvoirs publics et les chercheurs devraient être 

interpellés de inanière forte, les acteurs pédagogiques devraient être aidés par une 

initiative allant dans le sens de leur édification par rapport à leur mission, et les 

jeunes mériteraient de bénéficier d'un dispositif qui leur permettrait de 

s'approprier efficacement leur langue et leur culture. Telle est la préoccupation de 

la présente recherche. 



1.6 Objectifs de la recher-che 

L'un des objectifs majeurs de l'aménagement liriguisttque est le rilaintien 

des langues. c'est-à-dire la proinotion des langues dkjà en usage, qii'elles soient 

doininantes ou ininoritaii-es (Daoust et Maurais, 1987 : 25). La  proinotion des 

langues s'effectue suivant les objectifs spécifiques que l'on s'est fixé au départ. 

Ces objectifs peuvent être spécifiqueinent linguistiques (lexique, terininologie, 

morphologie . . .), serni-linguistiques (écriture, ortliographe, prononciation.. .), ou 

exrralingciistiques (einploi des langues). 

Notre projet rentre dans cette dernière catégorie. En effet, l'étude se veut une 

contrib~ition à la pi-omotioil de l'usage des langues nationales. L'école étant l'outil 

par excellence de culture des langues, le salut de nos langues passera par leur 

intégration dans le système scolaire. Le but de ce travail est donc d'envisager la 

prornotion de nos langues à travers l'éducation scolaire. L'enseignement de la 

forme écrite ayant déjà été planifié, il s'agit pour nous d'envisager la pratique de la 

forme orale qui revêt une iinportaiice capitale dans l'éducation linguistique à 

l'école éléinentaire, et qui se trouvera revalorisé par ce travail. 

Toute inilovation requiert un certain noinbre de préalables si l'on veut éviter 

les échecs qui résultent souvent de l'improvisation. La présente étude se propose 
( \ . ~  

de déterminer les conditions de mise en œuvre le I'ELMO, partant du principe de 
7 

base selon lequel cette pratique est généralisable à l'école primaire au Cairivroun. 

Pour ce faire, elle se penchera sur les facteurs essentiels qui sont susceptibles 

d'influencer ledit processus. A cet effet, i l  s'iinpose une évaluation des paramètres 
$ 

culturels, sociolii~guistiques pédagogiques, éval~iation qui débouchera sur une 1 
politique raisonnée en terines d'orientations, de structuration des apprentissages et 

des savoirs, et de régulation de l'intervention pédagogique. 

Ce travail se veut donc, d'une part, une mise en évidence de la fiabilité des 

acquis et prérequis de la L M 0  et de l'oppoi-tunité de sa pratique, et, d'autre pai-t, 

une conceptualisation de son insertion aans ie processus éducatif. C'est en fait une 



démonstration de la 116cessitS de la piise en compte de la LM0 dans 

l'apprentissage, afin qu'elle soit non plus subie ou tolérée, mais légitimée et 

reconnue comine instr~iinent privilégié d'apprentissage et d'appropriation du 

savoir, instrument dont l'utilisation est envisagée à travers une planification de 

son intégration dans I'éducation scolaire, un projet de généralisation orale, un 

modèle d'enseigneinent de la L M 0  dans l'éducation de base. 

L'iin des préalables à cette généralisation doit être pris isoleinent, parce que 

constituant à lui seule la pierre angulaire du projet : il s'agit du dispositif 

pédagogique. La finalité de cette étiide est de définir claireinent l'oral, en tant 

qu'objet d'enseigneinent de la LM, et de développer une théorisation didactique 

qui permet de conceptualiser cette approche. A cet effet, des objectifs, des 

contenus, et des procédures de leur mise eil œuvre devront être déterminées dans 

une construction théorico-didactique, afin de incttre fin au "vide pédagogique" 

qui donnait lieu à toutes sortes d'iinprovisations, quand il ne paralysait pas tout 

sirnpleinent l'enseignement de la culture nationale dans l'éducation scolaire. 

Le but de la présente recherche est donc de mettre fin au désarroi des acteurs 

et autorités pédagogiques. Des dispositifs didactiques développés sur la base d'un 

enseignement pré-expérimental rendront désorinais possible et facile la pratique 

des langues et cultures nationales en permettant à tous de  se fainiliariser avec 

l'innovation, d'intégrer directement une masse ériorrne de connaissances nouvelles 

provenant d'un domaine peu familier. Les conseillés pédagogiques comme les 
C 

'i 
maîtres pourront ainsi de la inêine façon accéder au savoir ainsi créé. Cette 

ambition qui constitue la diinension pédagogique de l'étude se situe dans une vaste 

entreprise de planification dont l'objectif est de proposer des conditions de inise en 

œuvre du modèle oral, modèle qui se veut applicable au-delà de la zone dans 

laquelle il a été élaboré et qui se propose de constituer une orieiltation adéquate 

pour la généralisation de la pratique au niveau national. 

En fin de compte, les objectifs de ce :ravzil cadrent avec les deux tâches 

essentielles du linguiste planificateur : 



Les 1ingzris1e.s jo i ieni  1112 i .Olefo i~ei r~ i~ ienln l  tlcrns ICI illise en cr1rvr.e ci'zine pol i r ique 

/ i ~ z i . / i q e .  Et7 <fil./, ci. soi71 ezia- q u i  p rz i i~en l  N î ~ i i q ~ l e ~  ce qzii es1 rechniq~ren?eni 

pos.c.ihle  le le~ic11i.c.ei- el ce c l~ t i  e.c.1 so~~i i r le iner î l  nccepicrble peu- les loczrieurs. 

Tabi Manga, 2000 : 10 

1.7 Motivations et importance de la recherche 

Ce travail a des inotivations à la fois scientifiques et pragmatiques. La 

présente recherche est née du désir d'apporter notre contribution à la recherche sur 

la planification linguistique au Cameroun, notaininent dans le domaine de la 

gestion du inultilinguisme scolaire, ou plus exactement de l'enseignement des 

langues, et de l'ambition d'aider notre pays à résciidre ses problèmes linguistiques, 

à perfectionner son systèine éducatif, et à rénover son système pédagogique. 

Ce travail répond à l'intention de faire avancer la recherche en linguistique 

appliquée dans le doinaine de l'enseignement des langues nationales en Afrique et 

au Cameroun. L'Affique est un continent qui connaît une diversité de situations et 

de préoccupations linguistiques, et des diversités dans l'avancement des recherches 

et des politiques linguistiques nationales (Dieu et Renaud, 1983 : 118). Les pays 

qui ont intégré l'enseignement des langiies nationales dans le systèine éducatif sont 

plus intéressés par la recherche en linguistiq~ie appliquée, tandis que ceux qui, plus 

noiilbreux, tardent à se décider sont plus soiicieux de mener les études descriptives 

de base et des analyses. Ainsi, la plupart des travaux sur les langues africaines en 

général et camerounaises en pal-ticulier se sont limités à des études pureinent 

linguistiques, notaininent à la description et à la classification, sans se soucier de 

leur utilisation et des problèines y relatifs (Ansre, 1974). 

La langue étant avant tout un instrument de corninunication, il nous semble 

utile de réfléchir et d'agir sur son statut, sr? rônctions, ses doniaines d'utilisation, 

et les coilditions de son usage. La recherche en linguistique appliquée est la 

seconde diinensioii de I'ALAC dont les principaux objectifs sont: la 



standardisation de la fornie écrite des langues nationales, l'inventaire des méthodes 

d'enseignement des langues africaines, l'inventaire des méthodes existantes de 

développeinent du matériel didactique en langue africaine, et la proinotion des 

inodes de pal-ticipation du public au développement des langues africaines (Dieu et 

Renaud, 1983: 119). C'est dans ce sens que PROPELCA a entrepris des recherches 

sous forille d'expériinentations-applications dont les résultats sont consignés dans 

un riombre impressionnant de publications. C'est égaleinent dans ce cadre qu'il 

faut ranger ce travail qui poi-te sur la proinotion et l'intégration des LM dans les 

systèmes éducatifs, et qui se situe à l'antipode de l'aventurisine dans la gestion et , 8 ' 
des langues. L'engouement pour la recherche en linguistique appliquée est 

A. 

nouveau et ~ î l é ~ i t é  d'être encouragé. Les efforts de la SIL, de I'ANACLAC, de la 6 
Ip. 

CABTAL, des départemetlis de linguistique des universités et des chercheurs 

isolés, dans la perspective des réformes orthographiques, de la standardisation des 

langues, de l'alphabétisation etc, doivent faire tâche d'huile. 

Ce  travail répond égaleinent à l'ainbition de participer au traitement des 

problèines linguistiques du Cameroun, dans 1- perspective d'un aménagement 

"Ii planifié des langues dans ce pays. Le Cameroun de par sa situation linguistique .. 
--' " - 

complexe est un contexte à la fois exaltant et préoccupant pour la planification 

linguistique. S'il offre une abondante matière aux chercheurs, il n'en reste pas 

rnoiris vrai qu'il constitue un puzzle dont la coinplexité pousse parfois au 

découragement, quand il ne suscite pas des analyses siinplistes ou hâtives. La 

plupart des chercheurs se contentent de décrire ce "fouillis linguistique", d'autres 

de relever les obstacles à son aménagement (Breton, 1991), de justifier le choix 

"raisonnable" des langues européennes au détriment des langues Cainerounaises 

dont la culture serait un rêve impossible (Todd, 1983). Ces analyses contrastent 

avec I'optiinisine de certains chercheurs psür qui le "défi de Babel" peut être 

relevé au Cameroun grâce à la science (Tadadjeu, 1990 ; Tabi Manga, 2000). 

Plutôt que de poléiniquer, il convieilt d'adopter une approche constructive faite de 



propositions nouvelles à base d'études sciei~tifiques rigoureuses, dails la 

perspective d'une gestion rationnelle du pl~iriliiiguisine au Caineroun. 

La présente contribution a également à cceur la sauvegarde du patrimoine 

liiiguistique et culturel. La recherche doit aider la cu!ture et les langues 

camerounaises à vivre et à s'épanouir. Le patiirnoine culturel et linguistique est 

actuellement en péril, et le rôle de la recherche est de trouver les voies et inoyens 

de le sauver. Les chercheurs doivent agir coinine des médecins au chevet d'un 

malade, ou coinine des pharinacologues face à une endémie. L'Etat de santé de 

nos langues est inquiétant, et la situation sociolinguistique générale, préoccupante. 

S'il est désolant de constater la dégradation du français et de l'anglais parlés au 

Caineroun (Mendo Zé 1999), il est parhérique d'assister à l'agonie des langues 

camerounaises dont la plupart est soit en danger notable, soit en grand danger de ' .- ci.. . - dispaiitioii, soit en voie d'extinction, soit inorte (Bitjaa Kody, 2004 : 42-44). 

En effet, du fait de l'urbanisme croissant et de la modernité, les Camerounais 

utilisent de inoins en moins leurs langues. Le snobisme et le complexe aidant, les 

jeunes générations ont tendance à délaisser le "patois" que certains trouvent 

dégradant. En fin de compte, elles finissent par devenir des estropiés de la 

communication parce que ne maîtrisant ni les LM, ni les langues étrangères. D'où 

le noinbre impressionnant d'illettrés que l'on retrouve dans la zone bulu : illettrés 

en fiançais, mais aussi et surtout dans leur LM. II en résulte une extraversion de la 

société et une rupture de coininunication non seulement entre les anciennes et les 

jeunes générations, inais également entre la masse et l'élite. La recherche peut 

déclencher un processus de revalorisation qui garantirait la suivie de ces langues, la - Y 
déinocratisation de leur usage, et la réconciliation de la société. 

Enfin, ce travail tient de la volonté de larticiper à la norinalisation du 

système éducatif camerounais et de la pratique pédagogique dans nos écoles. Le 

système éducatif colonial était un projet de déculturation où les "indigènes" 

étaient des objets de l'éducation et non des sujets, et dont l'objectif était de 

façonner les peuples sur le modèle de la culture occidentale. Il a écarté les langues 



et la civilisation africaine au profit des langues et de la civilisation des "Blancs". 

11 s'en est suivi une désorgaiiisation sociale émanant des valeurs véhiculées par 

cette éducation (individualisine, inatérialisine, snobisme . ..), et un déracinement 

cul(urel (Tchegho, 2000). Le système éducatif actuel qui émane de ce cadre 

organisationnel reproduit iinpertuïbableinent les fondernetîts de l'école coloniale. 

la langue d'enseignement reste le fi-ançais ou l'anglais, la culture nationale 

deineure à la traîne. ALI-delà de la mort des langues et cultures cainerounaises, 

c'est la inoi-t du Cainerounais qui est ainsi progralninée : 

Q~innii on veuf promouvoir tine lcingue, zine ciilfiire, Lin scivoir, on lci/le nzer ù 

iëcole. Q~iand on veiif ruer zme iangrie, une culrine, un suvoir, oi? l'exclut de 

1 'école. Enseigner Irr langue, In civilisalion, le savoir des cilitres dans nos écoles et 

en exclzrre les nôlres, c'est pronîoztvoir l'riulre el ino~.irir en l ~ i i  pire, c'est 

.. dispuxiître roiir sin?plriitenlpo~ir céder le pas à d'aiitres. 

Tchegho, 2000 : 82 

II s'avère donc que le système actuel conduit au déracinement social de ses 

produits : les Camerounais continuent à porter et à nourrir l'instrument de leur 

servitude. Il est urgent de roinpre avec cette faillite coloniale en assignant de 

nouvelles inissions à notre système éducatif, entre autres, celle de la maîtrise de 

notre réalité et de la culture de nos valeurs, celle de produire des cainerounais 

authentiques, enracinés dans leur culture. Un système éducatif exolingue ne saurait 

réaliser cet objectif: la langue est à la fois le principal objet culturel et la condition 

de l'exercice de la culture ; exclure les langues nationales de l'école, c'est 

prograininer à la fois la inort de nos langues, celle de nos cultures, et notre propre 

inon : la cuities, c'est I'âine d'un peu,&)uand un peuple perd ceite âme, il 

' < ineuit Nous entendons par cette étude h h b u e r  à l'avènement d'un système 

éducatif cainerounais inonolithique, encré dans l'espace de vie du peuple c( 
??- 

caineroui~ais, 0uve1-t aux réalités africaines et enrichies des appoi-ts positifs des 

autres peuples, sans exclusive" (Tchegho, 2000: 94). 



Les travaux sur I'eiiseigneinent des langiies au Cameroun sisent en priorité à 

déclencher une action officielle en faveur de l'intégration des langues nationales 

dans le système scolaire. Notre travail sur l'oral, dans la mesure oii il démontre que 

cette entreprise n'est pas iinpossible, qu'elle est rnoins coinplexe qu'on le pense, 

tout en pioposant des inodalités de mise en eiivre clairelnent conques, peut 

déclencher ce 'déclic tant attendu. Car en fait, il ne s'agit pas d'une simple 

proposition d'intégration de nos langues et de nos cultures dans le système 

éducatif, il s'agit d'une innovation réfléchie qui en ferait de puissants instrutnents 

de formation de Cainerouilais authentiques : il ne suffit pas de faire de la langue et 

de la culture des objets d'étude, il  convient surtout de les intégrer dans une 

construction inéthodologique, un programme qui décrit et propose des objectifs, 

des contenus, des supports, et des modalités de réalisation de l'action pédagogique. 

Habitués à un cornpoi-tement réceptif, les camerounais ont longteinps 

attendu qlie l'initiative vienne des "autres". Bon gré, inal gré, la décisioii 

d'introduire la culture nationale dans les prograinmes scolaires est tombée. 

Cependant habitué à un coinportetnent reproductit; on semble attendre en vain un 

inodèle iinporté. Nous osons croire qu'avec ce travail, cette longue attente prendra 

fin. Mieux vaut, tard que jamais.. . 

1.8 Orientation théorique 

Pour mener cette étude, nous avons choisi l'aménagement linguistique 

comme approche scientifique de travail. Au-delà de la profusion synonymique, 

l'aménagement linguistique représente toute forme d'intervention humaine 

consciente sur les langues, au moyen a'ufi triseinble d'instruments, de dispositifs 

juridiques, administratifs, d'approches scientificlues et d'actions sur les langues, 

dans la perspective de la proinotion linguistique, sociolinguistique, socioculturelle 

ou socioéconoiniq~~e d'une variété linguistique, d'une langue ou de plusieurs 

langues (Daoust et Maurais 1987 : 7-13 ; Tabi Manga, 2000 : 8). Cette définition 

cadre avec celle de Eastman Carol dont nous apprécions la siinplicité et la clarté. 
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Eastinan Carol, 1983: 58 

L'améiiageinent linguistique coinporte deux inodes d'interventions sui- les 

langues : l'aménagement du corpus et I'ainénageinent d ~ i  statut. L'aménagement 

du corpus est un type d'intervention qui touche la nature de la lang~ie, dans la 

perspective d'un changement au niveau de sa forme. Les objectifs ici sont 

strictement linguistiques ou sémi-linguistiques. L'ainénageinent du statut, quant à 

lui, porte sur la détermination du statut social de la langue par rapport à d'autres 

langues, la réorganisation ou la réadaptation des fonctions sociales de la langue. 

Les objectifs ici sont surtout extra-linguistiques (Haugen, 1965 ; Kloss, 1969). 

L'enseinble des LM d'un pays constitue soi1 patrimoine linguistique et 

culturel. L'ainénagement linguistique est une entreprise conceptuelle et politique 

qui vise Lin projet de sauvegarde et de proinotion du patrimoine linguistiqi~e 

national (Tabi Manga, 2000: 199). La réalisation d'un tel objectif passe 

nécessaireinent par la culture de la langue ; or ce processus ne peut s'opérer 

effectiveinent qu'à l'école, "l'outil de standardisation et d'ailleurs de culture de la 

langue le plus iinportgnt et le plus agissant [étant) incontestableinent l'école, non 

seulement à I'occasiori des cours de langue maternelle et autres, mais aussi dans le 

cadre de tous les autres cours." (Frantisëk Danes, 1987 : 483). 

Au-delà de la préservation et de la proinotion du pati-iinoine linguistique et 

culturel, I'ainénageinent linguistique à orientation éducative (Lunguclge planning 

for Ianguage educution) répond à tout besrj'n d'éducation linguistique: 

alphabétisation, enseignement des langues maternelles, secondes et usuelles : 

Chicfly, edirciction ,figzires in lung~inge plirnning when there is ci need for 

bilingiiirl Irniuling, estcrhlishing lireracy, rrnd leo,-i?ir?g ce sccor?ti Icing~ccige - ceil 

foin7s qf etlirci~tion thcet nie in sonîe ~ ~ ~ i i y s  tjyles oflongiiicge ploi?i?it?g. 

Eastinan Carol, 1983:83 



Le contexte d'ii?ter\entioii de l'ainénageinent linguistique est l e  plus souvent 

1111 contexte bilingue ou multiliilgue. Ce deriîier est très colnplexe à cause de 

noinbreux facteurs extra linguistiques qui  entrent en jeu, notainineiit l'aspect social 

dont i l  falit tenir coinpte : 

E~hicntioi? ir uccuiiiplished iil bilingzirrl irrid ~ ~ ~ ~ i l f i l i n g ~ i i i l  settings und reyzrire.~ ri 

. innglriige plirniling perspectii~e if i f  hopes to inrerpre, the socicil i i~pecf  of 
1 1 g / . t i  o j i  1 7  iieciiling lhe r-oie !!f' eirch longircige in the ecl~~cittioi7 

prote r r 

Eastman Carol, 1983:83 

Dans un tel contexte, le rôle de l'a~i~énagernent linguistique est d'orienter 

la gestion des langues de manière à éviter tout conflit linguistique, et à tirer le 

rneilleur des ressources en présence. Cette gestion se fait soit en faveur des langues 

dominantes, soit dans le sens d'une utilisation liarinonieuse des langues 

majoritaires (officielles) et des langues minoritaires (maternelles). Le contexte 

recèle souvent de nombreuses pesanteurs, notainineilt' les obstacles politiq~ies, 

éconoiniques, psychologiques, techniques.. ., qu'il convient de contourner : 

There nziiy be financial und pradicul problertzs il7 szrpplyitig first lirnguage 

ecIz~~~iiio.n~~l mciterinl. There nzriy be ioo f e ~ v  st~rdents .~jxilking certain o f  the 

Irrnguirges, or there nzay be too ~ i ~ n n y  $rst lurtguages to 1710ke instruction in 

'everyone of them,finsible. 

Fishman (éd), 1968: 694 

A~other problenz ivith , f is [  lcingcige instr~tctiorz is thcit lhe teuchers fhemselves, 

hcrving heen ed~rccited und professionully trcrined in c( second Iungztage (not the 

first lnilgzrnge), hrrve to lecrrnz to fench in fhe first lcingzrage. They ure thzrr p~it  in cr 

posiiion qf'hriving to rio sornething they have not beei7 rrai17ed to do. 

Eastrnan Carol 1983: 84 



L'aménagenlent lii~guistique préconise Lille étude du contexte cible, 

préalable à tolite décision ou processus d'iinplantation de la politique. Cette ét~ide 

se fait S L I ~  la base d'iine enquête socioli~~giiistiquc. 

The fer111 ~ziri~ey in o so~iolingi.iisfic contex rejers fo  "reseur.ch ciirried ouf in 

r.e.cpecr io un eiziire pop~~liiiion", ihe res~ilts of' tvhich ure inreniled io be I 

gerzerciliseil io thnt populatio~z. The sïtrveji reseiirch is cizcrrcicterised rir "socio- l 
5 1 

li~igziitic" beciriise infornzci!iorz i . ~  p/he;erl abozil the sociiil orgirni.~iiiion of- 
==- ¶ l 

La reclierclîe sociolinguistiq~ie est essentielle dans tout projet 

d'aménagement. La connaissance du contexte cible conditioiine la forinulation de 

la politique d'aménagement et les stratégies dc la inise en œuvre. De même, elle 

évalue les chances de réussite et d'échec du projet, en testant son degré 

d'acceptation par la coinrnunauté cible. En un mot, l'enquête sociolinguistique 

perinet de déterininel- les prérequis sociolinguistiques, condition sine qua non de la 

réussite du processus d'implantation. 

Foi. pF>laiiizing to succeed, no1 only planners need ro zrnderstnnd prevuiling 

larzgïiirge lise ,147ere the plan ivill be put inio <fiet ,  bu-IY /&~ 
1' ~ ~ ~ ~ v ~ ~ P , F ( ~ ~ K  

&, bill lhey cclso izeeti ( O  knoiv hoiil people feel nho~il previiiiing li~nguuge lise 

nt7~f hoiv rhej~ ore likely to rerrct to chnngi-!' ... Sz(i.i>ej, i.esenrch in the inie~eil of' 

l~ingzicige planning occ11i.s irt b o ~ h  "nzncro " und "rnicro " levels cind lookr ut 

both language use und behrrviors toii>ard lungucige use. Szirveys assess hoiii nzuch 

ihe liinguuge is actually used. Szirveys ysrilso reveals hoiv people feel nboul 
Z 

Icirrgurige being rised and how these,feelings rire shoii~n. 

Eastman Carol, 1983: 203 

Pour conduire une enquête sociolinguistique, l'ainénageineilt linguistique 

utilise des méthodes sociolinguistiques. Le chercheur doit opter pour une ou 

plusieurs méthodes d'analyse en fonction de ses objectifs : i l  a le choix entre 



l'observation direct (sans interveiltion dans les échanges langagiers), l'observation 

participante (iininersion dans le iiîilieu d'étude) et l'observation indirecte 

(questionnaire ou entretien). L'enquête porte généraleinent sur deux catégories de 

faits que l'on observe en sociolinguistique : les pratiques linguistiques, ce que le 

sujet fait et dit réellement, et les représentations linguistiques, attitudes exprimées 

recueillies par le chercheur et qui poi-tent sur ce qu'il pense faire, ce qu'il pense 

qu'il fait (Duinont de Maurer, 1995 : 7). 

L'ainénageinent linguistique recoinmande !'expériinentatioii, préalable à 

toute réforme linguistique par l'innovation. Généraleinent utilisée par les sciences 

expériinentales, les sciences de l'éducation, la didactique, l'expérimentation 

s'avère également nécessaire en linguistique appliquée, domaine qui de plus en 

plus trouve en la linguistique et la didactique deux disciplines solidaires l'une de 

L'autre, doinaine d'étude où "théorie et pratique se juxtaposent, s'inteipénètrent, se 

coinplètet~t" (Ngiiétio, 1981 : 10). C'est une illéthode scientifique de recherche qui 

part de l'observation rigoureuse des faits, pour dégager une hypothèse qu'elle 

souinet au contrôle de l'expérience, afin d'arriver à la connaissance de la loi 

générale des phénomènes ... Celle-ci, dans le sens scientifique du terme, est 

toujours précédée d'une observation directe plus ou inoins organisée qui la 

prépare, d'un teinps plus ou inoins long d'action, et des contacts avec les 

problèines pratiques d'où surgira l'hypothèse, idée anticipée sans laquelle aucune 

recherche expérimentale ne saurait être entreprise. 

L'expériinentation prendra des forines différentes suivant les sciences et les 

hypothèses. Elle peut être réalisée directement par la nature ou provoquée par 

l'expériinentateur pour vérifier une hypothèse, à l'exeinple de l'étude des lois de 

l'apprentissage (Lafon, R. 1979 : 443). C'est une activité de recherche en trois 

articulations essentielles : l'hypothèse, la procédure, et les résultats. La procédure 

utilise les inêilîes instruments que ceux de l'enquête sociolinguistique. 

La recherche en ainénageinent liiiguistique est suivie d'un plan 

d'ainénageinent ling~iistique ou de proposition de gestion des langues ou de la 



langue, c'est-a-dire d'iine difinition de la politique et cie la procédure de i-ilise en 

œuvre. Chez Haugen (1965) et les autres (Fisinan et al, 1971 ; Jernudd, 1973), la 

recherche est extérieure à l'implantation de la politique ; chez Chuinbow (1987), 

les deux activités constituent deux étapes indissociables du processus 

1, / ~ o / ~ c ) , / ? J I . I ? ~ I I I ~ I ~ ~ ~ ~  
cl. Sociolinguislic fiict/ii~di~?g inplil 
b. Policy i1eci.sions 
c Oz1llii7e ofeinpleri7entcriion 
'1. Cost benej%irnirlJJsis qf[d(im7N7,g 
e. Ei>ril~iiitioil 

Chuinbow, 1987 : 17 

En aménagement linguistique à orientatioi~ didactique, la recherche sur la 

1 réforme linguistique doit être iinrnédiaternent suivie d'un plan de généralisation de 1 
I l'innovation à l'école. C'est à l'école que se inesure l'efficacité d'une politique de l 

réforine linguistique et la volonté d'un Etat à s'engager dans cette démarche. Les 

modalités de conduite de ladite réforine n'étant pas toujours élucidées, il appartient 

à I'ainénageinent linguistique de produire un ensemble de propositions 

inéthodologiques claireinent forinulées et de proposer des axes fondainentaux de 

développeinent de stratégies de réussite de projets de réforme linguistique (Tabi 

Manga, 2000 : 201). Il lui appartient également de développer des inodèles de 

méthodes didactiques, pour les mettre à la disposition des maîtres le pllis souvent 

pris de coui-t par la brutalité des décisions. C'est dans ce cadre qu'il faut situer le 

trilinguisine extensif de Tadadjeu (1980), et le projet PROPELCA. 

Notre étude se situe dans la recherche et le développeinent des inodalités 

d'enseigneinent des langues au Cainei-oun. L'orientation générale suivra le schéma 

de Chumbow (1987). L'étude se situe ail niveau de la première phase de ce 

45  
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caneLa>, plus exacteineilt au niveau des trois premières étapes de cetre phase, les 

deux autres et la phase suivante dépassant les liiliites de cette étude. Tout pai-tira 

d'une iecherche préalable, laquelle permettra d'analyser tous les parainètres 

susceptibles d'influencer, de conditionnti, de justifier et d'orienter l'intervention et 

d'obtenir des données adéquates en vue du développeineilt d'une théorisation 

pei-tineiite, une approche pl~is inéthodologique que théorique, qui décrira les 

principes ainsi que les faits et gestes à poser par tous ce qui seront itnpliqués dans ! 

la inise en ceuvre de l'innovation 

1.9 Méthodologie 

La inéthodologie utilisée dans ce travail est essentiellement éclectique. * 

Cependant, la recherche a généralement été menée sui la base de la méthode ,eh )"\ " 

ethnologique, approche de recherche fondée sur une observation non structurée et 

non systéinatique qiti suscite des questions et des hypothèses sur la base des 7; faits 

observés. La recherche s'effectue sans catégories d'analyse prédéterininées, sans 

idée pré-construite, sans à priori. C'est une approche globale qui n'exclut rien au 

départ. Elle procède par découverte : l'ii~vestigation fournit des données et des 

variables qui n'auront pas été anticipés et qui peuvent servir à la construction des 
1 

hypothèses, lesqlielles peuvent alors être étudiées et vérifiées dans une enquête ou 

dans une expéi-irnentation (Spradley, 1980 : 26). 

L'approche ethnologique permet d'étudier les caractéristiques d'un groupe 

dans un inonde réel et non dans L I ~ I  laboratoire. Les données proviennent des 

pai-ticipants, des non participants, de leurs systèines de croyance et de leurs vues 

subjectives qu'il revient au chercheur de structurer. Cependant, il doit se garder 

d'isoler OLI de inailipuler les phénoinènes sur lesq~ielles porte l'investigation. 

The resecir,ch iukes place in context, iiliil7 (in ~1trei77pr to ini12inzise the disrlpiion 
.. crii~sed hy Ilîe rese~ircl~er's iiî(riu.ion The rcsenrcher does nui iilten7pr (O contr-ol 

or mnnipliiirte the pheno~nl'n~~ 21ncler i~îvestigillioi? . The re.seirri-ch is relorively /oi?g 



. tei.!ii, iiiking pliri'e uvel. sevei.~il ~ieeks,  l!ton/i~s, 01. ei,e17 ye~irs. II ri?ini/.s ihe 

co//cib»rirtii~c ri7i~o/i'e1i7enl of'sevrr-o/ [~~ii.rici~)ui?l~., incliiding fi?e resecircher-, the .fi 
w 

iencher cint1 f/ze lecii.ne~..s. Fir?trllj). g&ni'i.~ili.srr/ions und hj~jx~ihe.ri.r. einerge hiring - .. ,--.,-- 
lhe coio.se (?f'rirrrii L . ~ / / ~ ~ I ~ < J I I  LIIIC! inierpr.eilllioi7, rcllhei. ~ ~ I L I ) ?  heing p/.ede/ei.rniiwd 

by rhe resein.chri.. 
1 

Nunan, 1992: 56 l 

La méthode cyclique qui contraste avec les méthodes analytiques ou 

linéaires est recoininandée pour les recherches ethnographiques. Au lieu de définir 

au départ les parainètres qui constitueront la recherche, on les cherche dans les 

contextes cibles. A pal-tir d'un thème vague, des parainètres, des variables, et des 

hypothèses sont générées sur la base d'une séi-ir d'interactions orales, d'activités 

de groupes, et d'observations. Au cours de la recherche, des données peuvent être 

obtenues qui ne vérifient pas i'hypothèse ou ne répondent pas à la question de 

départ, inais en suscitent d'autres ou répondent à d'autres préoccupations y 

relatives. L'itlvestigation s'effectue donc par des cycles plusieurs fois repris, 

consistai~t en questions, récolte des données, enregistreinent et analyse des données 

observées (Gfeller, 2000 : 31). 

L'approche ethnologique convient coinine méthode de recherche à notre 

projet. En effet, l'objectif de ce travail n'est pas d'évaluer une hypothèse, inais de 

construire un modèle sur la base de principes ordonnateurs nés d'une multitude 

d'iinpressions et de faits observés. Nous avons choisi iin site à observer, des 

interlocuteurs, un contexte socioculturel et des situations pour l'interaction. Au 

départ iious n'avions ni sujet, ni hypothèses, ni parainètres, ni variables ; inais un 

thèine : l'enseignement des langues maternelles orales à l'école primaire au 

Caineroun. L'observation a suscité des interrogations ; des questions ont suscité 

des réponses, lesquelles ont conduit à de nouve!les observations, cycle plusieurs 

fois repris. Au fur et à mesure de la recherche, l'objet de la recherche a pu être 

spécifié, le sujet foimulé, les hypothèses, les parainètres et les variables dégagées uc 
et évalués en fonction de leur valeiir généralisable 

.E.h 



La collecte des données ne s'est donc pas effectuée dans un ordre 

chronologique. Les parainètres et les variables ont été définis et évalués aLi fur et à 

mesure que nous avancions dans nos investigations, sur la base des faits observés. 

Des questions et des hypothèses résultaient de ces observations qui le plus souvent 

appelaient une nouvelle investigation. La recherche s'est donc située dans une 1 ,,(- 
perspective cyclique, sang déterininaiion préalable ni déliinitation des cycles. Les \ - : .. . .  -7-1 . ~ 

l.... Js3 
parainètres et variables qui ont subi un "traitekent c y c l i q ~ ~ t a ~ a i l l e u r s  été à 

l'intérieur d'une orientation générale dont :es frontières très perméables 

n'empêchaient ni anticipation "accidentelle", ni retour en arrière "conscient". 

Notre étude s'articule autour de trois types d'activités de recherche : 

l'activité conceptuelle, I'activité empirique, et l'activité formelle (Herinan, 1986 : 

4), auxquelles nous ajoutons l'activité constructive. Les trois premières cadrent 

avec la première phase de l'aménagement linguistique (recherche), alors que la 

dernière correspond à la deuxième (inise en œuvre). 

La recherche corninence donc par l'activité conceptuelle, source inaugurale 

de toute déinarche scientifique : 

Dons le cndre ii'tine problén~iltiq~!e de !-vecherche, il s'agit d'élaborer des nlodèles 

théoriques dont dériveront des concepts descriptif, des hypothèses tesrables ei 

des niu~lèles explic~~tiJS. La trciclïrction des concepts en vrtrioble ~îjoil tenir conîpte 

des exigences sémcinfiques de pertinence qui grircrniiront lit vulidité et Irr 

cohéience de l'interprétation de.? résliltiirs. L'orgrrizisrition des i~ariahles et de 

leiirs nlodi~liris en nonzencluiaire constituerci le chiirr~p de réjerrnce conceplzlelle 

cie loi~le 1 'enqziêle. 

Herinan, 1986 : 4 

L'activité conceptuelle de ce travail coininence par la reviie de la littérature. 

Cette dernière sera faite sur la base d'une étude bibliographique (Borg et Gall, 

1983). Nous avons cûnsulté tous les travaux, études et textes possibles consacrés à 

1 la langue, au peuple qui la parle, au cadre théorique et au sujet. Cette recherche 



concepts descriptifs et hypothèses testables potentiels. Elle nous a également 

permis de relever les lacunes et les liinites de ces travaux et de d2finir un cadre de 

référence théorique et des concepts descriptifs. 

Puis, nous soinines descendus sur le terrain pour une première observation 

globale, dans la perspective de voir ce qui se fair, d'en apprécier les mérites, et 

d'en déceler les liinites et lacunes, raisons et points potentiels d'iiiterventioii. Nous 

avons pu dégager d'autres hypothèses et variabies non seulement à pal-tir des faits 

observés dans et hors des salles de classes, inais aussi à la faveur des entretiens que 

nous avons eus avec les acteurs pédagogiques et sociaux. C'est alors que rious 

avons pu formuler clairement le sujet de l'étude, définir sa problématique, ses 

l orientations, ses objectifs et traduire les concepts en variables. 

La recliercl-ie se poursuit par l'activité empirique, traduction opérationnelle 

de l'activité coi-iceptuelle. 

(...] MoinenI essentiri de 1''investigcilion, [elle] requieri lir cor?.rlruclion die bnses 

de données opércrtionnelles. Les données sont isszies de i)ti.spositifi ti'ohservuiions, 

(le (lireslioni~aires 011  proroco!~~ ~!'e~pé(.ii??enfufion, qui pernzeltei?r la prise 

tl'injbr~nirrions sélectionnées er sirrndc~rtiisées. Lu construcfion d'échelles 

q~~alitutives, nonzinales oz( ordinales, ou d'échelles quuntitutives 6 inrervcrlles 

permet Lie nzes~irer les phénomènes. Cetre instrun~entation es/ l'interface 

rtrisonnée de la rhéorie er  de l'expérience. 

Herman, 1986 : 4 

L'activité empirique de ce travail porte sur la recherche des informations sur 

le matériau pédagogique brut, la situation liriguistique dans le contexte cible, et la 

norine pédagogique à promouvoir. 

La prise d'information sur le matériau pédagogique potentiel du milieu s'est 

faite sur la base d'une investigation sur les ressources de l'esthétique orale 

traditionnelle. II s'est agi de répertorier les types de textes parémiologiques 

existants. Nous nous soinines servi de la revue de la littérature et de l'histoire orale 

que Sitton définit cotnrne " the process of interviewing historical inforinants to 



record the reii~eriibered past" (cité paï Wi?iiney, 1987 : XII) Nous abons approché 

les savants traditionnels, sources orales inépuisables, qui nous ont fourni l'esseiltiel 

des données. De inêine, nous nous soinmes largeinent servi de notre inéinoire pour 

produire nous-même une quantité impoiTantes de données, fruit de nos souvenirs 

d'eilfance Le teinps ayant fait son effet, nous nous somines parfois tourné vers des 

informateurs pliis aguerris pour compléter certaifies données. 

Les données portant sur la situation linguistique ont été collectées sur la 

base d'une enquête : 

Contr.aireinei?t à 1 'investigation expériinenriile en luboiatoire, l'enquête nzi sens 

lilrge (sznvey) porte sza les situations nnilirelles. Déiniirche compcrrutii>e 

synchroniqrte, elle s 'inréresse ir~ijezi sin~ziltaizé de noiiîhre~~x-fiicle~iis hétérogènes 

. siir  in échnnlillon szgisont de ctis. Ses insflzii.ne/~r~ principc~zix sont le 

(l!~estionn~iiie (nol,~r l'inten~ie>v) et la grille d'crnolyse @o~ir Ici recheiche 

tluc1rmentnire). Ils sysrémhtisent les i~urinbles z~/ili.rées, objectii,eni er 

.riunilnr~lisent les ob.rervcitions, ce qui en favorise la nzeszrre et la con~pnrrrbiliré. 

Les objetr d'observirtion pen~lent éf;e très vnrié.r : ciircrctéristiqves $ictuelle.r, 

con~poriements lingliistiqries, opinions, situations obrerinbles, réponses verbales 

oir éci*ile.~. 

Herinan, 1986 : 1 

Ainsi définie, l'enquête est sans aucun doute une approche fiable dans la 

constitution d'une base de connaissances 

.TL/ ccll>ocité N oi-gnniser el k ~rairer les ~10nnée.s de 1'LI.Yte.E ei?senzbles avec LI/? 

noilîbre élevi de variiible en fiiit zin ~ i~o t l e  d'investigciiion irrenîpln~uble polir les 

.sciences socin1e.r et cle cco?portei~zent ainsi ~ ~ ~ ' L I I I  guide précielix poor Ici décision 

el l'iictiori. 

Herinan, 1986 : 1 

Pour évaluer la situation linguistique, nous avons procédé à une enquête de 

type sociolinguistique portant sur les attitudes et représentations des acteurs 

sociaux, composantes essentielles dans l'analyse et la saisie du profil 



sociolinguistique, des pratiques et usages linguistiques. La connaissance des 

attitudes linguistiques permet de coinprendre les changements linguistiques et le 

degré d'acceptatioiî d'une norine par la corninunauté. 

' Dnnr .son nccep~cition lu plits liirge, le fertile d'ciirirlitle lii~g~iistiqiie esr einployé 

~ ~ ~ ~ ~ l l è l e i ~ ~ e n i  ei SIIM.I véritiihle 17ziiince de seiu, ii représei7rutioi?, xornle 

.siil?jectii;e, É i l i c ~ i o i  szihjectii.~e, jugenieni, ol~inior?, pozir ~1é.signer 1ozi1 

pl?ii?oilii'ne ii cariictère é~~iIingziisfiq~ie qui LI lr~rif cizi rcipporf à Ici long2;e ... 

L'éilide cles irififiic~es conrfiiiie ainsi irne c»n~i,o.;unie i~~zporrciizie de Ici 

conipréher?.sion rlu changeinen/ lingiiisriqzie iiri?i 6 lin niveciu générctl (pourquoi 

cericrii7es vurietés chpuriiissent, subsisteni, s'éiendeni, eic.), qzie sur les points 

très précis ... cette Étzide per~net de mettre au jour les rciisons pur lesqzielles les 

iiic/i~~itl~is ozr les grotpes sont prêfs ou non à rrcloyfe~; voire L? cpprendre, telle 

i~crricrnte ou i>crriéié lingziisfiqzie, ozi encore ielle lcing~ie ( A n s  le cii.~ de 

ii~zrliilingzrisme ou d'apprer7lissuge de lang~~es  secondes.) 

, Lafontaine, 1998: 56-60 

l 
Dans I'irnpossibilité d'obtenir les données de toute la population cible, nous 

l 
avons procédé par échantillonnage, technique utilisée en sociolinguistique dans 

l l'évaluation qualitative et quantitative des coinporteinents et attitudes linguistiques 
l 

des usagers, pour les caractériser, à partir de l'observation des locuteurs et de 
l 

l'analyse de leurs déclarations. Nous aurions souhaité avoir un échantillon qui 
1 

réponde aux règles de relevance, de complétude et de représentativité. Il aurait 

fallu pour cela en déterminer la taille suffisante et la coinposition pour obtenir une 

proportion einpirique de réponses qui soit un stimulateur satisfaisant pour 

l'inférence. Malheurruseinent la complexité des présupposés inéthodologiques, 

l'hétérogénéité de l'ensemble cible, l'absence de listes fiables dudit ensemble, la 

coinplexité du questionnaire etc, nous en ont empêché. Il a donc fallu procéder par pl 
.zz- 

un échaiîtillon prélevé au hasard (vandonz snmple) sur la base des inforinateurs 

disponibles et accessibles, partant de notre milieu de vie iiilinédiat à notre terrain 

de recherche, en passant par nos milieux de résidence temporaire. 



Les informations ont été essentielle~nent obteniies par questionnaire, 

iiistrumeiit de lnesure de la pratique concrète de rnesurage que constitue une 

interview et que le chercheur-observateur utilise pour enregistrer les indices de 

l'intensité des propriétés, des situations observées (opinioil, attitude, co~inaissance 

des traits objectifs de la situation), résultant des répertoires cainpoi-teinentaux et 

cognitifs discrets, finis et limités des acteurs sociaux (Herinan, 1986: 23) 

L'observatioil des faits linguistiques et sociolinguistiques, en tant qu'expérirnenta- 

tion de l'existence d'une réalité à travers les sens afin de la rendre explicite, 

viendra s'y greffer pour confiriner, nuancer, ou itlfiriner les faits déclarés. 
II 

Les doilnées sur la norme pédagogique ont été obtenues grâce à l'utilisation 

de la méthode expérimentale. Cette dernière coilsiste à collecter les données à 

travers une expérimentation et à procéder à l'analyse desdites données à travers 

l'usage des statistiques inférentielles, lesquelles permettent aux chercheurs de faire 

des généralisations à propos d'une popüldlirn à pai-tir de données dérivées d'un 

échantillon. En réalité, nous avons conduit une pré-expérimentation. A la 

différence de l'expérimentatioil, la pré-expérimentation peut avoir un test préalable 

ou terininal, inais sans groupe de contrôle (Nunan, 1992: 25). 

Pendant deux ans et dans quatre classes de quatre écoles de la zone, les 

maîtres se sont essayés à la pratique de l'enseignement de la LMO. Pour recueillir 

les données, nous avons procédé par observation directe dans les salles de classes, 

dans la perspective de savoir si la pratique était désirable, c'est-à-dire si un 

développernent langagier effectif et efficace pouvait avoir lieu dans la classe à 

travers la inanipulation des textes authentiques de l'art oratoire traditionnel dans la 

LM pour l'enseignement de la LM et de la culture traditionnelle. 

Nous nous soinines également servi de deux autres techniques d'enquête : le 

questionnaire et le test. Le questionnaire était destiné à relever les attitudes et 

représentatioiîs post-expérimentales des enseignants, et le test les performances des 

élèves, de manière à déterminer si des tâches et objectifs pédagogiques pouvaient 



1 .., 
i: 
,:, et les eriseignai~ts peuvent ou ne peuvent pas faire dans la langue. 
.. . . , 
., : .. , Le troisièine stade est celui des activités formelles, phase de inanipulation 

des règles de codage qui conduisent à la structuration adéquate des données. 

C'ei.ioii7.s 11i0~1èlrs soi71 pi~ésiipposis pcir ioii[e trnirl~~se de cionnies : iim~tèle 

pi.ohiihi/is/~', 1770dtile en.reinblisie p»iir les ~loniîées q z i ~ i l i ~ ~ i ~ i ~ ~ e s ,  inoc/@le 1iniirii.e 

. f'ozir les iionn6e.s qzinnlilnlives. Lci rzoiiienclulzrt-e conslirrre tri? S ~ S I ~ I I ~ ~  de rigles 

ile codiigr, ii'iizierpi.érciiion el de iegroiipeilzenl de ~ioni?ies. Ces règles sont 

dé~eriizinnhles et niod$crhler en,foi?ction cles diverses slrulégirs i~zérhoclologiqzies 

e/ cies részrltois prirriels ohteniis à dijiérei71es étiipes (le Ici reckei-che L'ncrivité 

foriiiellr ne doit pas s'exercer grcifziiteiizei7t, elle est nli service de l'inteiligei~ce et 

tle l'cipplicribilité. Les nio(1èles iizuthén~nticl~res et sictrisriclries so11r irir service iles 

scierîce.r.,ficlzielles. 

Herman, 1986 : 3 

Les activités forinelles se sont réduites à deux tâches : le dépouillement des 

enquêtes et la présentation des résultats. Pour contourner la difficulté de la 

I disparité des questionnaires et des réponses, nous avons procédé au préalable à une 

harinonisation des questionnaires et à leur report sur un bordereau de saisie dans 

lequel s'est effectué le classernent des doilnées. Ces dernières ont été classées 

1 suivant une hiérarchisation des variables à l'intérieur de chaque paramètre 

Nous avons essayé d'obtenir des résultats scientifiquement évalués pour des 

ensembles qui s'accominodaient à ce genre de traitement, inêine si l'on "peut 

mettre en doute l'utilité des résultats statistiques dans un contexte où le syrnbole et 

I l'événement syrnbolique constituent le système des valeurs" (Gfeller, 2000 : 29). 

1 Des considérations qui se dégagent des signaux forts des représentations 

I symboliques des faits observés ont été prises en compte dans nos analyses et nos 

I conclusions, malgré leur caractère subjectif, l'erreur étant de se contenir 

"d'appliquer un procédé graphique siinple, le tableau ou les statistiques [. . .]; à 

l'étude des 'syrnboles' dans les cultures orales" (Goody, 1979, cité par Gfeller, 



7000 : 39). La préseiltatioii et l'analyse des données ont suivi une approche à la 

fois qualitative et quantitative, "l'oppositioii de la qualité et de la quantité étant 

artificielle si on la cantonne au plan empiricliie de la inesure et de la collecte des 

données" (1-ierinan, 1986 : 15). 

L'ailalyse q~ialitative qui traduit la réalizé du inonde socioculturel, réalité 

construite par des cornporteinents multiforines (individuels, collectifs, 

institutionnels), a rendu coinpte des phénomènes socio-psychologiques, qui sont 

par nat~ire qualitatives, tout comme les opérations conceptuelles, logiques et 

interprétatives (I-lerinaii 1986:lS). L'analyse quantitative: quant à elle, a servi à 

assurer une meilleure inesure à travers les statistiques inférentielles, avec une 

forinule de calc~ii des moyennes qui n'a pas tenu compte des écarts types, un seuil 

de validité statistique n'étant pas nécessaire pour établir nos jugements. 

Nous nous sommes servi de i'anaiyse des mots clés pour générer des 

catégories à partir des énoncés des enquêtés. Ces catégories à leur t o ~ ~ r  ont été 

regroupées en fonction des variables auxquels elles réfèraient. Les réponses aux 

questions fermées ont été quailtifiées sous forme de tableaux, immédiatement 

suivis de leur interprétation. Les réponses aux q~iestions ouvertes ont été réduites à 

des propoi-tions facilement maniables et traduites sous forine d'énoncés coui-ts, 

synthétisés, de inanière à relever facitelnent les tendances. L'interprétation des 

données a suivi iininédiateinent leur présentation. Les constantes dégagées ont tenu 

coinpte à la fois de l'observation et de l'interprétation, de la description et de 

I'explicarion, du point de vue des enquêtés et de celui du chercheur. Les 

corninentaires forniulés à la fin des questionnaires n'ont pas été p consignés de 6 d 

inanière détaillée. Ils n'intervenaient que dans la inesure où ils étaient pertinents 

pour l'interprétation des données. 

La recherche s'achève par l'activité constructive qui, en aiaénageinent 

linguistique à orieritation didactique, cadre avec la conceptualisation du processus 

pédagogique. Dans le cadre de ce travail, il  est justement question de développer 

un modèle d'éducation linguistique et des stratégies opérationilelles de son 
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application dans l'enseignement scolaire. Ainsi, après avoir défini la norme, nous 

avons envisagé les conditions dans leçq~ielles devrait fonctionner un modèle 

d'enseigneinent de la LMO. Cette forinulation s'est fiaite sur la base des données 

de la recherche et des prescriptions théoriques en la rilatière. Nous nous serons 

donc démarqué des théories qui imposent un décalage entre les perspectivesdes 

linguistiques et celles de didacticiens et pédagogues, la linguistique et les sciences 

du langage étant toutes susceptibles de mettre en œuvre les moyens de provoquer 

une modification profonde dans les représentations des langues à apprendre chez 

les enseignants et chez les apprenants (Coste, 1994 : 13). 

1.10 Division di1 contenu 

NOLIS avons divisé notre travail en sept chapitres correspondant aux sept 

grandes ai-ticulations de I'étiide. 

Le premier, intitulé "introduction génkrale", est une entrée en matière 

consistante destinée à la présentation du contexte général et particulier de l'étude, 

du sujet et de l'objet de l'étude, de la problèinatique et des motivations de la pc 
4 

recherche, du cadre théorique, de la inéthodologie, et du plan de l'étude. 

Le deuxième, intitulé "éducation, langues et culture au Cameroun", traite 

de l'étude de l'arrière-plan historique et actuel de la question qui nous occupe à 

travers la consultation de la littérature et des sources orales. Il présente l'inipact 

des facteurs historiques et actuels et l'apport des travaux antérieurs relatifs à notre 

sujet d'étude en tant que paramètres susceptibles de justifier, d'éclairer, d'orienter 

notre travail, et de lui fournir une base scientifique fiable. 

Le troisième Chapitre qui s'intitule "prérequis culturels" procède à un 

inventaire des ressources culturelles locales, base de l'esthétique orale 
C) 

traditionnelle. II présente les différents éléments culturels relevant de l'o~ature et 
r-.x--- 

des traditions orales qui font de I'oralit c riche et spécialisé et qui, justement, 

constituent les contenus disciplinaires potentiels de la LMO. 

* - 
3 > 



Le quatrième chapitre s'intitule "prérequis sociolii~g~iistiques". 11 vérifie la 

viabilité du contexte cible en procèdant à utle étude de sa situation linguistique et à 

une évaluation des acquis et du crédit dont bénéficient la langue et la culture au 

sein de la corrii~i~inauté lii?guistique.'Pour ce faire, il procède à   in inventaire des 

variantes de la lailg~ie et à une étude des rapports entre les dialectes, du degré de 

connaissa~~'ce de la langue et de la culture, de l'attitude envers ces dei-nières et 

1 envers leur utilisation coinme objets d'enseignement. 

! Le ciiiquième chapitre est intitulée " pré-expérimentation de I'enseigneinent Dc 
-F- 

de la LMO". Il se propose d'évaluer la norine pédagogique sur la base de deux 

années de pratiques pédagogiques expériinentales daris six classes de trois écoles 

primaires de la zone bulu. Des constances sont dégagées à pal-tir des données 

d'observation et d'une enquête auprès des maîtres expériinentateurs qui 

déterininent les prérequis des enseignants, l'adéquation de la norine, 

l'appropriation de l'approche, la qualité de l'éducation, l'adéquatioi-i des contenus 

et de la charge Iloraire, et l'acceptabilité de la nouvelle fonction de la norine. 

Le sixième chapitre qui s'intitule "orientations et didactique de 

I'enseigneinent de la langue inaterneile nrale" est consacré au développeinent du 

inodèle. C'est une proposition de conceptualisation de la pratique de 1'ELMO à 

travers ui-i ensemble de bases idéologiques et de principes didactiil~ies qui en sous- 

tendraient la pratique pédagogique en classe, et un enseinble de stratégies 

opérationelles d'aménagement pour sa généralisation dans toutes les écoles du 

Pays. 

Ide septième et dei-nier chapitre est celui de la conclusion générale. Il 

rappelle l'objet de la recherche, la déinarche suivie et les conclusions obtenues ; 

puis, il dresse le bilan et dégage l'appoi-t de l'étude, tout en indiquant quelq~ies 

perspectives pour les recherches à venir. 



CHAP. I I  : LANGUES, CULTUliE ET EDUCATION AU 

CAMEROUN 



Çe cliapitre fait le poiiit sur I'utilisalioi~ des Iai~gues el rle la culture rlaiis 

I'étl~icatioii ati (~'a~iieroiin, avec iii i  acceiil ~îartictilier siir iiolrc zoiie tle référeiice. 

'::. . I,'objectiS est de iiioiitrer le rôle crucial de la larigue inaleriielle (orale) el de la 

c~iltiil.e claiis I'étliicatioii nii Caiiieroiii~, les gestioris tle ces éléiiieiits par les 

adniiiiistrations qni se soiit succéclées à la tête du pays, et les limites et avancées 

claits les reclierclies et expérieilces en la iiiatière eil laiit cllie raisoiis el coiiclitioiis 

rl.'iiiie iiitcrveiitioii iiécessaire et tl'uiie coiitribiitioii noiivelle. l,a reclierclie est 

basée s ~ i r  les tloiiiiées cl'observatioii, notaiiiiiient I'exploitatioii de sources écrites, 

latliielle sera coiiil~létée claiis la iiiesiire clu possible par des so~irces orales et les 

I,a sitiiatioii liiig~iisticliie actiielle dii Ca!iieroiiii - celle de deiix laiigues 

étraiigères oflicinlisées par iine voloiité poiitiqiie brutale eii sitiiatioii de diglossie 

avec 248 laiigiies nationales saiis statut spéciliq~ie - lie peut êti-e coiilprise que si 

1'011 iiiterroge I ' l i i soi ie  Celle-ci iioiis révélera les difféi-erites gestions tloiit les 

laiigiies et la ciilt~irc oiit fait I'oljel au co~irs cles trois périorles cliii ont pdiictué la 

vie cles laiig~ies au Caiiieroiin : les périocles ],ré-coloniale, coloiiiale et post- 

coloiiiale. 

2.1.1 La péi-iode pré-coloiiiale 

C:'esl I'é[7ocliie de I'éd~icntion ti.atlitioiiiielle afi.icaiiie. IA'éd~icaiioii eii 

Ali.itliie ii'est pas liée avec I'avèiieiiieiit de "I'iloiiiiiie I3laiic" ; cles ~iialiq~ies 

tl'étl~icatioii fori~ielle, ilon roririelle et iiilorilielle existaieiit bel et bien daiis la 

société tratlitioiinelle ('l'aiiyi Mb~iagl~wa, 1984). IJe pays Eltang ~loiit relève 



2.1.1.1 Ol),jcctil; ciiili-e et vecteiiis tlc I'étliiçatioii tra<litioiiiielle 

1,'école (r:iditioiinelle vise 21 I;ic;otiiier les jciiiies seloii Ic iiioiile social: L x  b i i~ 

est de leur iiiciilr~~ier ~ i i i  savoir, iiii savoii. être, et i i i i  savoir-Saire; le savoir 

siil~lx)s;iiit iiiic coiiiiaissaiice apl>roSondie cle sa réalité, le savoir être I'acloptioii dii 

cocle de coinl~orteiiieiit social, et le savoir-Faire la rnaîli.ise des tecliiiicliies diverses 

('l'clieglio, 2000). Ilails le systèiiie édricatif traditionilel, cliaqiie iiistitiition sociale 

est iiiie Zcole. Aiiisi, le foyer, la friiiiille et le village coiistit~ieiit (les iiistit~itioiis 

~>étlzigt:giqiics; Ici iiiaisoii, la case à palabre, le clair de Iciiie, cles iiioyeils 

péclagogiq~ies ; les iiioiiieiits de la vie (cleuil, iiiariage, pêche, cliasse, ...), tles 

leqo~is ; I'liistoire, les iraclilioiis, la langue ..., cles iiialièrcs ; et les aîiiés, les 

e ~ s c i g ~ ~ i ~ t s  l i y i  i\/lb\vagOa, 1984). Les prel1iici.s Soriiiatriirs soiit les parelits ; 

ces clcriiiers béii&licieiii (le I'appiii tle toiile la coiiliii~iiiaiité. A psi-tir tl'uii certniii 

âge Ic g:irqoii iic cliiittc pliis soi1 p&re ; i l  eii va tle iiiêiiic <le Izi lille poiir sa ii~kre. Ils 

r c i i l e  hire eii les iegarcl:iii: !-lire 1.1 en s'essayaiit par la siiite so~is  I'ceil 

vigiiaiit cles aitiés cliii  jo~ieiit avec eiitliousiasiiic leiii. r6lc cle iiiaîli-es. 

2.1.1.2 C:oiii(~os:iiites (le I'é<liic:itioii ti;itlitioiinelle 

I,'édiicatioii tratlitioriiielle a ~~lusieuis  coiriposarites (Wliilney, 1987) qiie 

iioii.; po~ivoi~s iegioiil~er sous cleiix catégories esseritielles : I'enseigiieiiiciit généial 

et I'ei~seig~ieiiieiit tecliiiiclue el proSessio~iiiel. 

1,cs coiiteiiiis de I'eiiscigiieiiieiit géiiéral soiil : la géograpliie, les scieiices 

V iiniiirelles, I'liistoirc, les iraclitioiis etcoiitiiiiies, In géiiénlogie, la laiigiie, I'orature, 
,--, 

la pliilosopliie, l'é<l~icatioii civicliie et iiiorale, la religioii, les iiiathéiiiatiq~ies, la 

iiiiisicliie et le spoit. 1,'enseigiieinent géiiéral vise le tlévelol)peineiii liaiii~onieux dii 

coi.11" cle I;i perx)i~iiaIité et tle I'iiitelligeiice, poiir ~?ernielti.e la foi.iiiatioii tle 

I'itientiii. et I'Cpnno~iissciiieiit pliysicliie, social, e.t iiikellectiiel de I'eiilàiii. 



L'liistoire, les traditions, les co~ittiiiies et la géiiéalogie s'eiiseigiieiit peiidaiit 
j: 

( 1 )  les iiioinents cle caiiseric (hlit~/ti!l) . [AI  toiir tle g:irilc eil est le iiioyeii pétlagogitl~ie 

yr exeellèiice. Ces ciiseigiiemeiits ~>e~iveiit égaleineiit être clispeiisés sur le clieiiiiii 

tlii cliaiiip, peiiilniit les voyages oti peiidaiit le travail. [,'aîné iie parle jainais atix 

jeiiiies "juste pour causer", i l  iiieuble tot!joui-s le teiiipsj~ar des leçoiis tl'éducatioii 

gciiéi-ale. Le, pltis so~iveiit, i l  pa1.t tl'iiiie sit~iatioii, t l ' i i i i  Ski1 ol~servé, cl'iiii  iiicideiit, 

" 'tl'liiie cluestibii ..., polir se laiicer rlaiis iiii cours iiiagistral" cltii lieut dtirer des 

Iie~ii-es, peiiclaiit cllie le sileiice se Sait subitetiietit daiîs soi1 entourage. 

La gEogr:il,liic el les scietices tle la vie et de In teri-e sont eriseigi-iés à 

I'occasioii tles "pr»riieii:idcs" daiis la foi.êt, sur le cliemiii tle la cliasse, de la pêclie 

ou ( I L I  cliaiiili. L'est I'occasioii des leçoiis tle géograpliie i>liysiqtie, d'liydrograpliie, 

<le botaiiiq~ic, tlc zoologie ..., au cotii.s tlescliielles l'eiîfant apprend à coiiiiaîti-e le 

iiiilie~i ~iliysicliic et Ii~iiiiaiii qiii I'eiitoiire, les saisoiis, les sols, les iioiiis et les vertus 

cles cliflereiites esl.~èces dispoiiibles poiir iiiieux choisir ses alinleiits, ses plaiites 

ni6tlicinales, ses inat6riatix de coiistr~ictioti.. . 

1.1 I i i ~  e s  I I  S~icleiir très iinliortaiit tlaiis la vie sociale. 131 eSSet, les 

ii~oniciils tle la vic soiit esseiltielleiiierit coiiflictiiels. Ces conllits se trad~iiseiit par 

tles jo~ites verhales oii les artistes de  la parole rivalisent de taleiit. A la fin, la vérité 

sera tl i i  coté cle celiii des joutetirs c l ~ i i  dispose clii pliis grailcl stock de proverbes, 

pai.aboles, aiiecclotes, coiites ..., cliii en Sait I'iisage le plus adroit, le pltis iîialicieux, 

Iç liioiiis 'prévii. l,n coiiil3éteiice lingliistirliie slippose tloiic ati  réalab able iiiie 

coii~l>étqice culttirelle, c'est-à-clire Liiie boiiiie coniiaissaiice (le ia l'orature et des 

trnilitioiis oi.;iles. l,e inoyeii pédagogique phi- excelleiice, c'est la case tle passage, 

1 'trhci, oii les jeiiiies ohserveilt Ics oiatetirs dans clcs situatioiis réelles. Eii iiiême 

teiiips clu'ils eiiiicliisseiit leur vocabtil;iire et leiir exprcssioii, ils étollèiit leur 

coiiil>étciice ~ti l t~i icl le  p:ir I'apl>rciitissagc clcs coiiles, 1x11 holes ,  piovci Iies 



I.'oratiire est riclie el variée. Soii apprentissage se fait claiis la case à palabre, 
': 

aii coindii Ièii, oii aii clair tle lune. I.,e "cniii t l i i  kii" et le "clair tle lune" soiit des 
. , ,  

iiioiiieiits $e pi-étlilectioi~ des veillées de contes, lesqiielles sont le pl~is soiiveiit 

précétlées tl'iiiie sé:iiice tle tleviiiettes qiii sert ci'eiitrée eii iiiatière ; les berceiises 

s'alqxeiiiient peirtlaiit les céréiiioriies ile iiiariage, au cliairip, à la pêclie ...; les 

cliaiits gyiiiiiiq~ies s'appreiiiient claiis des groupes de cantate (ozila) ; les textes 

si(riels coiiiine I'iiicaiitatoirc tl'exl>ii.atioii, d'exoreisatioii ori de béiiédictioii soiit le 

privilège des cliek (le rainiIles : les je~ities iie les alilweiiilent qiie quand ils 

siibissfiit tlcs rites iii;igicliies oii religietix; les épopées ét~iiit exçlusivemeilt 

réservées aiix joiie~1i.s de nivet, le~ir aplisentissage ne peut s'ef'fect~iei- qu ' à  la suite 

cl'riiie loiigiie iiiitiatioii ],saticlue et iiiystiq~ie (a'cli i ~ i v a l )  ariprits tle ces dei-iiiess. 

I.,a pliilosoliliie eii Laiil q~i':iiiit)i~r rle la sagesse s'aplirentl toute la vie, qiiel 

cllie soit le iiio~iieiit O L I  I'eiiclroit, iiiCiiie si la case à palrilii-e reste le lieu le pliis 

iiitlicliié. 'I'oiitc siiii;itioii c l ~ i i  Iàil ~ir»hl~i??e ap~~elii:iit Lin clébat oii i i i i  discoiirs siii. le 

f'oiitlcineiit, Ici raisoii (l'être o ~ i  la linalité <le telle o ~ i  telle cliose. Les réflexions le 

pliis solivent preiiiieiit apliiii siir la sagesse aiicesti.ale. I,e tliscorirs s'ouvre 

géiiéi~aleiiieiit s~ii. iiii  coiite oii iiiie 13arabole el se referirie siir Lin j1roverbe. l,a 

réllexioii ii'est jaiiiais abstraite : elle.ràit toiijti~~rs I'ajmlogie des valeurs qu'il Taiit 

proi~ioi~voir 110111- le bieii (le la société et tle I'li~iiiiaiiité et coiitlainne les iiiodes de 

peiisée q~ i i  co~~il~i-oi~~ettei i t  le deveiiir de la coiniii~iiialité. Le but tle cette étl~icatioii 

est à la rois tl'eiiseigiies l'art tlii rnisoiiiieiiieiit, et d'iiiciilqiier la sagesse @/O, 
aititiide jouable, par o~positioii à I'i~ilpertiiienee (hWO) et a la sottise (ok~ilclrt) q~i'oii 

assiiiiile In folie ( r ! k l j / ) .  

I..'édiicntioii civicliie et ii~orale porte sur le code tle coiidiiite et la moralité 

iiidivid~ielle et sociale. 011 véiière le xzdso6 rwol n,  hoiiiiiie intègre, « zbsai, >> 

sigiiiliaiit à 121  Pois Iioiiiiêlelé, iii~pnr.lialité, équité et iiltégrilé ~norale. L'iili tirs 

objectif's iiiajeiirs tle I'étlucation tradiiioiiiielle est de pioduire des Iioiiinies de 

hoiiiic iiiuiciliii.. Ccs rleriiicis doivciil eii ouire obéir c~iix itglcs (le coiiipoileiiieiit 

i~iiposées p a -  la société, nolaidiiieiil !ez règ1r.s (le politesse, tle bienséance ..., tout 

6 l 



eiilàiit se devaiit cl'être i.espcctuetix (escbi~é), affable (e.~o.r), aiiiiable (nnyeb). 

1~'iiic~ilcciti~ii tlii siivoir-vivre est avniit toiit l'affaire clcs 1)arents. Les propos, actes 

et allitticles c!es 11arents soiit observés la loiipe pour être imités plus tard. De 

niCine, ceux des ciifants sont surveillés tle trks prés ; seloii qii'ils sei.oiit sages oti 

tléj,lacés, I ' e i i ~ i  recevra cles eiico~ii.ageineiits ou cles sepi-oches. L x  inauv:iis 

coinporteiiieiit tle I'enfaiit ineltant eii catise I'éduca~ioui tlii'il a reçue. de ses pal-eiits, 

tout écart de conduite est rél~riiiiaiitlé avec la tlei.iiière énergie. 

I~,e petit garçoii appreiici a tleveiiir  in liori-iii~e" (i11o1, Jiitii). On t i t i  apprend 

A se coiijporter tleviiiil les aînés, les Seniiiies, les étrziiigers,. . . 011 lui ii-iculque le 

seiis cles valetirs : i l  appreiitl qu'il cloii être fbrL, coiiragetix, Ii.availletir, respoiisable, 

atlroit, respecl~ietix, liospitalier ..., cle peur tl'êlre traité tle zaza joiii (ri'iinporte 

qiioi), ou, cli~and i l  tlcvieiidra giaiitl, [le r~yrihilzolo aiu~t  (arlulte iiiiiiiatiire), Qiiai~t à 

la jeliiie lille, c'est iine fiit~ii-e é13,oiise ~iiie Siitiire iiière cj~i'oi~ prépare. Elle 

al,l~reii(i à tlcveiiir iiiie "fciiiiiie", c'est-à-dire h 6li.c cligiie, respeclueiise, cliscrète, 

ti-availleiise, . . .  I)aiis tout acte clii'elle pose, claiis toi l~ prolios qu'elle tient, la 

cléce~ice ( c j i j i l l )  est tle i.igtie~ir, et la légèrelé oti la viilgai-ilé (oltla~7cf0, ezazaiii) ,. ' 

coiicl:iii~iiée, parcc cllie tléslioiioraiil ses parelits et tcriiissaiit sa réjxitation. 

I..'édiicatioii religieiise porte sur la coi-iiiziissance clc I'Dtre Siiprêine, ainsi que 

siir la coi-iiiaissi~~ice et l'acco~iiplissenie~it de sa voloiité. 1~'eiiT;iiit doit savoir rlii ' i l  

exisle i i i i  dieu, iiiaître tle to~ite cliose ( z o I T I ~ ~ ) ; ) ,  a~iprks (le qui les aticêtres 

( / 1 ~ ~ 7 ~ ~ ( i i i ~ h ~ ? )  iiitercèdeiit jioiir lui. A cet eStèt, i l  doit se sotiiiiettre i uii etiseriible tle 

liraticl~~es sI>ii.ittielles. I'onr ce faire, i l  cloit sc i.al,pi.oclici. tles iiiitiés ; ii-iais tléja, i l  

doit i.especter le sacré el ses syiiiboles et obsei.ver titi eiiseiriblc cl'irilerdits : 

s'al~stetiir (le riiniigei. tle Iri viaricle tle vij~èi-e ;iva~it qti'oii iic la I ~ i i  tloiiiie, lie pzts 

coiiclicr avec iiiie fciiimc le jotii., s'nbsteiiii- de iiiaiiger (le ln viaiicle (le Oiclie ~iotii' la 

jeiiiie lille, . . . I'ohservniioii du sacré coiitliiit à Liiie coiriiiiiiiiioii iivcc In i-iat~ire ei 

I'iiivisible. Ces tleriiiers vous parlciil ati travers des syniboles pour vous préveiiii. 

tl'iin tlaiiger (cai-casse tle varan, cliaiits de certaiiis oiseaux, géiiiisse~iieil~s de 
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I 'ea~i. .  .), oii iiilei-vieiiiieiit tlaiis vos rêves polir V O L ~  blâiiîei., vous coiiseiller, vous 

iiiclicliier i i i i  ~iiéclicaii~eiit, vokis psoiéger etc. 

I,'esseiiiicl tle I'enscigiteiiieiit des iiiatliéinatiques est centré sui. l'~id<lili«i-I 

( I r / / ) ,  la so~tslr-aclic.)ii (vtrc~), et la tlivisioii (rîgccp), apprises aupiCs cles parei-its et cies 

antres ~rietiibi.es'<le In coiiiiriiiiia~iié, h la suite d'expérierices poiict~ielles dérivaiit 

dcs sii~i:itioiis praticl~ies. I<lles soiil égalenielit al>l->rises à I'occasioii cle cert;iiiis jeux 

(111; ~ililiseiil iioii sè~i!eiiieii[ les procéclés péclagogiqiies cités, ~iiais hieii d'ncitres 

eiicore 'icls ilne la i:iestise, la tlécoitipositioii, la rcconipositioii, I'estiiii;itioii, la 

classilicatioii, 1;i pei-iii~itati~~ii, I'asraiigeii~eiit, I'6qiiivaleiice, la conversion etc. Ilcs 

jeiix tels l 'c i i~o.~ (grotil~eriieiil cle cailloux), le sn/@ (hai~ibo~i ci.eiix tlc 14 

coiiipai.tinieiils coiiil~taiit c,iiicl pioiis cliac~iii). . . soiit de cette nature, tout coi-iiiue 

certaiiis jeiix cliaiiiés, qiii ~>çi.~iieileiit Ic gi.oiipeirieiil, I'éiiiiiiiéralioii et la 

clas~it i~atioi i  tlcs objels. 

1.a iii~isicl~iecst l'une tles acliviiés tle prétlilectioii clu peulilc et 1'1111 des 

oL)jeis'd'eiiseigiieiiieiii de l'école traditioiiiielle. 'l'oiis les iiioiiieiits tle la vie soiil 

~~oncltiés PX la iii~isique : naissaiice, inariage, décès, fiiiiéraifles, travail etc. Dès sa 

iiaissaiice, I'eiifiiiit est clialeiii~e~iseiiieiit accueilli par cles yo~iyo~is et (les besce~ises. 

Ces deriiières seront soi1 tïdèle coiilliagnon jusclii'h l'âge de deux ans. Au-deli clc 

cci âge, i l  coiiiiiiciice 5 iiiiiiier scs l,rcriiiers clraiits, ovaiit de se joiridi-c aiix 
" classes de cliaiit" clti clair tle I~iiie, et plus Lard aiix clirriirs des partis de pêclie, du 

travail en groupe, cles çérétiioiiies. 1% l'âge de dix ails, il peut iiitégrer les groupes 

(le tlaiises et les "orc!iestres" cfu village. Dès lors, i l  ne Scra p h ~ s  rien saris clianter. 

Eii iiiêilie teiiips clu'il chante, i l  apprend 5 jouer cles iiisti.~iii-ietits. Ida jeutie 

lille coiliineiice par la rivière oii elle appl-eiid à produirc cles soiis et des iiiélodies 

cil battaiii cle l'eau, ~iiiis s'initie à protluire plus de soiis et de ~i~élodies i l'aide de 

inorceaux de bniiiboii <le cliiite q ~ ~ ' e l l e  fi-appe s~ i r  Io sol (~irl~bli(jC), iiiniiier des 

çastagiiettes ( 1 7 ) ' ( 1 ~ ) .  Ide jeune gai.c;on, clnai~t à lui ,  appreiicl très tôt à battre le 

~aiiii;iiii.. le taiiibo~ii., et à joiiei. allx ba!zhiis, po::r accoiiîpagiier les chaiils el les 
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tliiiise~ii.~. l'lus t;ir<I, i l  alq~reiiclsa à baitre le taiiitaiii polir ti-ai~siiietire des messages 

(cléces, ciilte, iiiaringe.. .) 

La rni~sit[trç et le cliaii( rytliiiiei~l ILI darise. Ati iiiomeiit oii i l  s'iiiitie à la 

daiise, I'eiilàiit coiitineiice par observer les aîiiés, pilis s'eiitraiiie à les iiiiitei. toiit 

selil OLI eii groupe, avant d'iiitégrer progressiveinei~t les groupes de danse, tl'ahoi-d 

5 l'occasion des séniices de sépétioiis, eiisuite à I'occasiori des prestations 

i~iiblicliies Ilors (les grancles céi.éii~oiiics, I l  iiiaîtriserti riiiisi le b5:>4 I'obislco, 

1 o ~ .  1 o ~ i s  1 'oziln, 1 ' e l  le &ul; le i~~holci,. . ., d'autaiit pllis vite qu'il 

béiiéficie gracieiisemei~t ile I'assistai~ce cies spécialistes et tle tous les aînés. 

) , ' é<l~ca~ioi i  pliysicliie et spoi.!ive sc fàit esseiilielleiiiciil à travers des je~ix 

visaiii ii ciiltivci. I;i Ioi.ce pliysicliic, I'eiicl~ii-aiice, I'iigilité et l'adresse. Dès le bas 

âge, les jcuiies sorit soiiiiiis à des activités sportives à la liiveur des jeiix tels I'ei.?r.iy 

qui consiste à "chasser" ses caiii;ir;i<les c!c jr:ix aiix ïiiis tl'alteiiidre I ' L I I I  d'eiix par 

i i i i  cliifhn soigi~euseirient eiiiballé ; le. r l jalr qui coirsiste h aligiier 1111 gi-oiipe (le 
. . 

jciiiics,or~iiés tle s:igaies oii de piq~iets laillks eii pointe ( i i rh<i~l )  et laiicei. tlevtiiit 

eux iii-ie brille tle lijlak, gros li.iiit sauvage i-«n<l à coque dtii, que le'vaii~queur 

i.6iissirn i troiispercer tle sa sagaie. Les jeiiiies s'iiiitieiii aussi aiix sporls de coiiibat 

doiit le pltis coiiiiii est la lutte ti-ailitioniielle (~~as iq )  cliii  dcii~aiide une Iorce 

~ ~ I i y s i ~ ~ u e  1ioi.s tlii coiiiiiiiiii et Liiie iiiaîli.ise cic la tecliiiiq~ic et tics i-Cgles cle I'ai.1. Dès 

le bas fige, on  orgaiiise (discréteiiiei~t) cles iiiiiii-coiri~îktitic)i~s ; pl~is tai-il les plus 

iiiéi.itanls soiit reteiiiis polir repiéseiiter la contrée aux fii~ales régionales. 

s'agit t l ' i i i i  eiiseiiible d'activités daris lesqiielles les jeiriies gens peuvent se 

spécialiser poiii- sc iio~ii.sir, se loges, oii po~ii. gagner leiri. vie. Les conteilus cle 

I'eiisrigiieiiieiil tecliiiiqiie et pi.ol,ssioni~el soiit : I'agric~iltiire, 1 2 i  cliassr, la pêche, 

1 1  ai . tisaiiai, . la iii~isiqiie, le spoi 1, la daiise et la inédeciiie. 



ld'agriciiltiire 1.1 la 1,êclie soiil des riçtiviiks qtic I'oii eiiseigiie h t«us les 

,jctiiies, car totit le inoi~dc daiis la s,c>cié(é est agi.icultciii- el ~ièclieiii.. '1.1-ès tôt, les 

jcuiies apprciiiieiit à coiiiiaître les saisoiis et les diffkreiits types de pratitliles 

agricoles, tle pêclie et tle cliasse corresl~ondaiiis. De i~iêiiie~ ils appreiineiit à 

coiiiiaître les djllëreiits il~ilieux, leurs vertus, les différeiiies iitilisatioiis qu'on peut 

eii raise, ci? iiiêiiic tei-iips qu'ils npl,reniiei-it les teciiiiicl~ies agricoles, les tecliiiicl~ies 

de cliasse ci .(le liêclie. I-'al~l)re~tissage s'effecliie tlniis le tas, sous l'ail vigilant cles 

iiiiiés ; se~iles cles activités spécialisées, f \  I'i~istar de la cliasse à l'arbalète, 

iikcessiteiit le suivi tl'iin spécialiste. I~,a i-iinîtiise tle l'art est reiidue facile par des 

~mi iques  siiiitilkes niixcluciles oii se livre (lès le bas âge : pêclie tlaris les rigoles, 

p;xties tle coLirse, cliaiiips siiiicilés derrière les cases.. . 

Ati <15p;wi, lotis les ciilaiils s'iiiitir::: iiiclillCreiiiiiieirl à I'ai.tisniiat :iiil>r&s clc 

lelirs parents et cles aîiiés < I L I  village. 011 eiiseigiie aii jeiirie gai-çoii la fabrication des 

ol~jeis . . tl'ari, tles oiiiils agricoles, de cliasse, de pêciie, des instr~iiiiciits tle iiii~sicliie, 

cles iisteiisiles de ciiisiiie.. ., el à la jeuiie fille la conreciioii des plats traditiolitiels, 

la coiff~ire, la lkbrication tle ceriairis iiistriiinents de ~~Ecl-ie et de iiiiisiclue, la 

vaiiiierie.. . Avaiit tl'atieiiidre I'adolescerice, tous les gasçoiis tloiveiil être capables 

de réaliser iin certain iiorribre d'cixivres belles et utilitaires (nattes, cailiies à pêclie, 

séclioir, ilasses.. .), et to~ites les lilles h inênie cle rktissii- toiil Lype tle tresses et de 

iiicts. l>liis lard, cciix cl'eiitre eux qiii tii11 dii talent j~oi~rroiit se spécialiser auprès cie 

I'ariiste tie leiir clioix, poirr deveiiir les artisans professioiinels t l ~ i  village daiis ieiirs 

spécialités respecbives : iiiétiers dii bois, des iiiéta~ix, clci rotiii, elc. 

La iiiiisiqiie el l'art oratoire coiliiiie arts spécialisés iiécessiteirl. Lin loiig 

appreiitissgge, I>«ur être [in ii-istiuii~eiitiste professioiiirel, i l  falit avoii. loiigteiiîps été 

aiiiateiir et s'être distiiig~ié avaiit tl'iiitégi.er ~ i i i  groiipe pi-ofessioriiiel oit [l'être 

coiisacré p;ii. la coiiiiiiriiiauté : les joue~irs de balaforis, les batteiirs de lariitaiii el cie 

tainboiii., les jotieiirs d'accordéoii, soiit <;CL, EL-IIS qui ont excellé dans ces ails et qiii 

0111 ~011s ICLI I .  rcs~~o~isabilité ( I C S  r i  qiii c ~ i l o ~ t  la iclkve ou iiloinent 



Les iiiétiei.~ (le coiiteur el de joiieur de mve! exigeiit uiie maîtrise à la filis de 

la iiiusirliie, de la ilaiise, de la lai~g~ie,  et Liiie iiiéiiioirc iiifiiillihle. Ile iiiêirie, I'élkve 

cloit appi-enclre à tàbricluer lui-iiiêiiie ses iiistriiiiients de iiiiisiqiie et à les réglei:. A 

cet efSetl i l  cloit resler sous la tutelle de soi, iiiaître peiidnnt des aiiiiées, et le suivre 

pnstout oii i l  va. Quaiic! le iiiaître le seiit suffisaiiiriieiit prêt, i l  le souiitet à un rite 

iiiystique (iiii eiitcrren!ent). I I  eii soi-t iiaiiti (l'une "scieiice iiif~ise" et tl'uii certaiii 

iioiiibre cl'iiiterdits et peut alors coiiiiiiençer A exercer eii prokssioi~iiel. 

1.n claiise piolèssioniielle s'exerce soit eii groupe (~i?hirllz, oziit 7 . . . ) ,  soit 

iiidivicliielleiiieiit ( ~ l t k ~ t ]  111/7(1) .  Cei-tailles danscs coinilie le t~îhtr/n cieihaiicient j~iste 

i i i i  apprentissage assiri~i poiir ~>arvenir i ~iiic expressioii ccirporelle Iiors dii coiiiiri~iii 

et ii la iiinîtsisc ile cliorégral->liics co!iip!cxrs. D':t~itrcs, coiiiiiie le 17dorig I ~ ? / I C I  

deiiiai1deiii iiiie loiigue iiiitiatioii, la claiise étaiit poiictiiée tle toiii-s iiiystiil~ies (pie 

selil ~ i i i  iiiiiié peiil réaliset.. Son appseiitissage n'est doiic pas I'al'l'aiie t l i~ coiiliiiun 

(les inorlels, iiiais cles iiitliviclus dotés d'une certaiiie psopeiisioii. 

1.c sport est iiiie activité ~~i.olèssioiiiielle pour les I~it(eiiss et les joueurs i l i i  

1 1 j a l <  qui kpiseiit à i-clxéseiiter la coiitrée loi-s dcs cliaiiipic~iiiiats iiiter-etliiiiqiies. 
L ' l.es jeuiies sportil's qui se soiit distiiigiiés au iiiveau local eiitrent eii stage 

bloc~tié'' ij~ielq~ie teinps avaiit la conipétitiori sous l'encaclreiiient cl'iiii "directeiis 

tecliiiiqiie" soucie~ix de renlorcer leurs capacités, leur al~pseiiclre tle iiouvelles 

lecliniqiles cle coiribat, les prépasei' psycliologiq~ieiiieii~, et leur ei-iseigiier des 

stratégies d'iiitiiiiiclatioii cle I'atlversaire. ils sont ço~iiiiis à uii iégiiiie aiiineiitaire 

rigo~ireiix et à i i i i  certain nonibre d'iiiterdits et cle rites. 

Ida inédeciiie est l'lin des iîiétiers les plus réservés daiis la société 

traditioiinelle. Toiit le nionde a uiie assez boniie coiiiiaissa~ice de la pl-iarniacopée 

ti.atlitioiiiièlle à la faveur de I'instriictioii des paseiits et tles autres ineiril~res de la 

coiiiiii~iiiac~té. 'frès tôt, 01-1 s'initie aux ve:t::s. tics pla.!?tes inédiciiiales et de ceriairies 

éco~.ces. On aiira doiic aucune difficcilté à soigiier soi-iiîêine iiiie colique, une 

inigraiiie, u n  accès palustre, dès l'âge cle 8 ais. Se~ileiiieiit, la spécialisatioii dans 

tel 011 tel doiiiaiiie ( soi-t, ei~voûteiiieiit, fractiii-es, inorsiires de seipeiits.. .) cleiiiantle 
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~iiie certaiiie propeiisioii et liiie lorigue iiiitiaiioii. Le giiérisseiir cloil avoir u n  certaiii 

,cloii cl tiiic cerlaiiie vocalioii. Celtc cleriiière est, soit révélée claiis i i i i  rêve par les 

aiicêti-es,$soit I~éréclilaire. Eii deliois des cas de révélalioii oii la compositioii et les 

vertlis cle tel oti (el iiiétlicaiiieiit soiil niystiqueiiieiit iiicliq~iées, la i~iédéciiie 

tleiiiancle cles aiiiiées dlap)ireiitissage auprès des spécialistes saiictioiiiiées par des 

rites clc sortie (a'ti'i irgcrq). 

2.1.1.3 Moile tl'6tliicatio11 

Ides cliialie iliodes d'idiicatioii ti-acliiioniiels repertoriés par Wliitriey (1987) à 

savoii- les inodes iiili)i.iiiel, for-i-nel, tecliniqiie, et les rites, peuvent être regroupés en 
J 

tletix j)riiicipntix iiiodes d'éd~ication: le iiiode inroriiiel el le iiiode forinel. 

I,e iiiotle iiiSoiriiel est le pltis ~isité. 1,'enfaiit al~preiicl il'aboicl eii observanl 

rittciitiveiiieiit les aînés tlaiis leurs altiilides, Ielir co i i~~~or ic i~ ie~ i t ,  1eui.s actes, leurs 

tliscours et leiirs pratiqiies quoticlieiiiies. 1,es aîiiés étant cles iiiodèles, I'eiifarit va 

clieiclier à Ics iiiiilei, à le~ir- iesseniblei. I I  pourra le faire to~i t  seul ou alors en 

groupes, lorsqii'il se décide avec ses paires à créer- iitie sitriatioii (jetix, dziiise, pal-lie 

rle chasse.,..). I I  ai-rive sotiveiit aux enfants d'organiser une activité parallèle 

~~uic'leiit iiiie pres"t"ioii tles aîiiks à Inquelle ils sont aiiloi-isés à rissister, s'exéc~itant 

aii iiii.iiie iiioinciil qtie les :iîiiés (loiit ils essayeiit de relxocluire la pei-lùrniarice. Peu 

h ~ C L I ,  'ils servit( iiivités à participer aiix activités des nîiiés qui leur serviioiit de 

iiioiiitciirs. I>rogressiveiiieri1, ils voiii :iiiiéliorer le~ir pei-forii~aiice jusc\ti'à égaler le 

iiivenii cle lierroriiiniice cle leiirs aînés o ~ i  à làire iiiie~ix qiie leurs iiiaîtres d'liier. 

Lde iiiode forinel intervient pour des activités coi-iiplexes, lorsque seule 

I'iiliitalioii iie siiffit pas ; c'est le cas cles eiiseigiieirierits spécialisés. Le forii-iateiii 

passe a!oi.s à iiiie vkritah~e iiisti.nction avec des objectifs pétiagogiqites précis, des 

iiioyeiis e t  des olitils pédagogiq~ies t~ieii cléteriiiiiiés, des iiiétliodes et des écliéances 

d'évaltiatioi~ bien établies. I,a 1\11 cle la Sorinatioir est géiiéraleiiieiit sarictioi-inée {>ai' 

1111 rite cl cles iiiterclits atixq~iels es1 so~iiiiis l'aj,preiiaiit. Certains sites corisiiliienl à 
:kt/. . 

ctix setils cles écoles au seiis stricte dit terine ; c'est le cas ,Y«, rite de Iiasszlge d u  
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stacle (le l'atlolesceiice aLi stade adulte i travers iine So~.iiiatioii en coiiiiaissances 

esseiitielles el eii iiial~ii.ilé i'liysi<liie et tiiorale. I'eiitlnril clcs iiiois, les jeui~es soi~t  

isolés dii inoiicle pour être iiiitiés aux ris et coiiluiiies, à la cliasse, à la pêclie, à la 

vie sexiielle et a ~ i x  secrets <le la tribii ; eii o1iti.e «ri criliive eii eux I'eiicliiraiice p:ir 

rine suite d'exercices et d'ér>reuves péiiihlcs, Iiuiiiiliaiîtes et tla~igereuses. Au rite s6 

s'aiorite le i . i k  ~i~alirnï~,  école spécialisée tlnns I'liistoire des aiicêlres, la géi~éalogie, 

la pliariiiacol~ée traditiorinelle et la pratique de la guérison (voir Bertaut, 1935). 

Les. deux iilocles d'écirication ~itiliseiit I'alîproche participative clans la 

loi-ii~ation (.l'cliéglio, 2000). L'édiicaticiii est. assurée par I'eiiseiiible des inenihres 

tle la coiiiiii~iiiaiilé, tl'abord ail iiiveau c:c !t, famiile, preiiiier espace de vie de 

I'iiidividii, eiis~iite oli ilivea~i cles espaces coiiiiiiuii:i~itziircç oii tl'autres structiires et 

iiistaiicc,~ soiit cliargées de coiiipléier I'écliicatioii ~>ai.eiitale, de rectilier et 

cl'iiitégrer les cliflei-eiites làcettes de I'édiicaiion (le base. I~,'éclucati»ii poi-Le sur les 

objets de la coiniiluriauté et s'effectue dalis l'intérêt de la coiiiiiîiii~arité. Ides 

ailtiltes, les arlisles tle la localiik, les savanls trariitjonnels, tléteiitetirs tlii savoir et 

du savoir-Saire el inodèles à suivre, se iiietteiit tous eiiseiii-ihle. I,'eirfant contribue 

pleii~eiiiei~l à I:I coiistrticlion tle soi1 savoir eii 11articipaiit activeinei~t acix 

expérielices pédagogicliies poiictuées de procédures explicatives, de rectifications, 

et de i~el,i.otliictioi~s iriclividtielks et collectives. 

Eii conclusioi~, I'éciucation étant le nioyeii par excelleilcc de coiiliaîti-e soii 

passé et d'asseoir soi1 préseiit pour niieux eiivisager soii aveiiir, l'école 

traditioniielle periiiet à ses proci~iits cl'avoir des oiitils qiii leur pesinetteiit 

d'exploiter le registre (111 passé, aliii de inieiix coiistr~iir-e le registre du piéseiil par 

I'ai~~éliriratioii tlii passé, pour 1111 avenir cei.taiii. En dépit de soi~caraclère statique 
1 e( oral, sa iioi-i oiiverture siir le inonde ..., ,c sysièiiie éducatif traditioni~el a le 

iiiérite d '~ssi irrr  I'eiiraciiieiiieiit (le ses 12rotluits daiis le~lr société tle par " 0 "  

organisation, ses contencis, son support, ses inétliocles et ses vecteurs. 11 si cadre ,( 
aiiisi avec la iiiissioii pieiilièie de I'éducatioti. 

O 



1.1 1 . S O L ~ L I I L '  e . Y i l i i 1 1  ~ i i i ~ / i I e . s  el I L I  rllrc /'6~/i1~111;01?, 

/ii.o<,r!,s.sri.r Oc Ï I I ~  ( I I I  ~ I I I I I I ,  ilil . S I J I / ~ ~  el tlii s t r~~oir  ~VI.L>, rioil 

/ ) < I I I I ~ I J ~ ~ .  f i ~ c  2 / i i i i  iircrlil~i.e. A i ,  />orri. I I  I~oii~ie Ircii.iiroi?ic sociiilo, 

clirrrliir ii~c,iilhi.e </(>il hicii c ( I I ~ I ~ < I ~ / I . L '  .T ( I  coi~i~iiilii(iii/i', (loi/ (ll'oii. (/ex éIiiii?e~ii~ ( 1  ' I I I I L ,  

I I ~ I I I I L ,  iiii<:,q~.(ili~ri , S ~ I C ~ ( I / < '  (11  C1i.e (i/>/e 1l /i~rrii.s/oi-11ici. oir iirieits .$O!? C I ~ I ) ~ Ï O I ? I ~ L > I I ? C I ? ~  

I J I J I I I  u~ii<:lioi.ei. S L " . ~  c o i i 1 ~ i 1 1 1 1 ~  ~/ 'CX~,T/CIIL 'E.  I l  <loi/ (1017~ i ~ ~ i i j i i g i ~ t i .  

/i~i~~rrioiiici~.veiiieii/ Ic . Y ( I I ~ o ; I . ,  I C  S L ~ I ~ O ~ -  ê ~ r e  el  le S C I I > ( I ~ ) . -  ,fiiil.e. 1. ' ~ L I I I C L ~ I ~ ~ I I I  L'.SI cfoiic 

~ , I I .  (:,Y.\L,IIC(! I I I I  /Ji'llc/l/i/ ~ I ' e i i i ~ ( i ~ i ~ l c ~ i i e ~ i ~  .s~cictl, c 'e,s~-ii-~lii~c~ de .socic~li~~(i~ioii / . . . )  

i i l i  /ll'lJC~,ï.Yif.Y /71iI' /ei{ii?/ le.7 ~ ~ l ) l f i l i l l l i ~ l i i l ~ ~ , ~  /liiillL~;iil!,T, (i'ilili! /)iil./ ( f ~ l ' ~ ~ l l / ~ ~ l ~ i l /  

.. c(i/~cir'i/r~.v el . l ~ i i l i f l c i / / .  L '  / c i  l / i ~ 7 i ~ > i . e ~ ,  lrfiii ' i Y 1 l Ï  leiil' 
, . 

~ ~ / ~ i ~ i z i ~ i i i , ï . ~ ~ ~ ~ i ~ t i i /  i i i ( / ; ~ , i ( / i r ~ ~ l  i~~i!t*c!i;, L ! ' ( ~ I I ~ I , ~  p(ii . f  ( ~ , ~ , ï i ~ i v i i /  /ci /161.e171?;/6 (/e 1cii1. 

cfllil'c~~ilil~li el (/c /l,iii, l~i .Si l l i1  1/11 lllOi7iil! ... 

'l'clieglio, 2000: 1-2 

I 

D ' a ~ i t i . ~  part, l'csseiitiel dti sovoii. ii.aiisiiiis tle gé11C~ilioii eit géiiéi.aiioii est 

culturcl et I'éd~icatioii se <Iéro~ile excl~isiven-ieiit eii LM. Celle-ci est soit inédi~iin 

(tolites les inntièi.es), soit iiiatièrc (vocabulaire, oratoire et rhétorique). 1,'usage de 

la LM préseiite ~ i i i  triple avaiitage polir l'erihril : 

I I  i i  e I I  e l i ~ l ~ ~ i i i ,  elle r.epi.isr17/c rili .s~is/C)~ie il? ,s)'i~ihoIes q i t i  

/ i i i i c i i ~ ~ i i ~ ~  ~ I I I I ~ ~ I I ~ I I ~ I ~ I  tllrii.~ S I  S I  i o ~ ï r i r ' i l  ilei11 S ' I I I ~ ~ L ~  or i  

I I L I I !  ; L I  I I  / I I  ,sr~c.ioi(i,qic/rlc, r~l le  I<, i . i~ i / (~c/ ie  ~ / I . I ~ ~ I C I I I C ~ ~ /  ii 111 

'~0>111111,i~~111/1~ dOll /  ; / , / i l , /  /liii,/i? ; ilil ])<liill il<, l'Ill! /)4~/li ,qogif/ l ie,  (,/le I i l i  / lL~i . i i lL~l  

i / ' i ~ / ~ / ~ i . e ~ i l h . e  / J / I I . Y  i ~q ) id i , i~ ic ,~~ /  1/11 ';/ l i e  /e /il;/ i/(~ii.s ~ I I I ~  l l l l / l ~ c J  Icii~,yr~e I I I ( ~ /  ~0i71iiie ilc, 

iiti. 

(JNESCO, 6 . 15, cité par '1 <:liegho, 2000 . 22 - 4 4 

2.1.2 L,a ~ ~ é r i o t l e  coloriiale erii-op6rninc. 

La période coloiiiale a été riiarclliée par I'iiitrod~rçtioii tle "l'école des 

blaires" ( .~i /<Olo 11,iiîtOy~iiî). I-'e~~viroi~i-ie~-i>enl de l'école, telle c(u'on le conrinît 
. . 

ai~joiiicl'li~ii, est stirto~it I'ccti\/r.e des inissioi-iiiaii.es solicieux de diffiiser la boiiiie 

iloiivelle ; c'est Egaleineii( 1't~livt.e (le I'adiiiiiiistiritio~~ coloriiale tlésiie~ise de 

Ibiiilcr cles e~nployés de huiea~ix..  ., et (le "civiliser" les iildigè~ies. Deux 



plaiiiliciiteiiis essentiels auiorit aiiisi iiiarclué l'usage de la LM dails L'écliicalioi: 

scolniie : les iiiissioiiiiaires et I'adiiiiiiistratio11 coloriiale. 

2.1.2.1 Les iiiissioii~i:~ii.es 

'l'iois gruiilics cle inissioiiiiniies oiit inaiqiié la vie liiigiiisliqiie iiatioiiale 

peiida~it la péiiode coloi~iale : la liaptisl Missionaiy Society, la Missioii Protestaiite 

Ainéricaiiie, et les pèiesi'allotiiis. 

2.1.2.1.1 La Bal~tis i  Missioiiziry Society 

1,es Portiigais qui décoiivreni le Caiiicïoiiii eii 1472 iie s'iiitéressei~t clu76 la 

traite tles'esclaves. ALI début du XIX""'"~, I'Ai~gleterre, priiicipal défeiise~ir <le 

I'abolilioii de l'esclavage, s'iii~pl;iiile sur les rives clu Wouri. Les inissioi~iiaires 

aiiglais eii prolitent poiir etitrel>reii<li-e Liiie vasle caiijpagne tl'évangélisatioii. Partis 

tle I:erdiiiai~do Poo, les iiiissioiiiiaires tle la i\/lissiuiiory 13aptist~Society de i,oiiclres Oc 

s'iiistalleiit siir le liiioral cnniei.o~inais el enlreprenrient iiiie importarite activité 

évailgélisatrice avec iiiie pi-einière paroisse crée par Josepli Mei-rick à Biiiibia, P( - 
siiivie de jîliisie~irs autres par Alfred Saker (Stiiriipf, 1979). 

I'aiallèleiiiei~t à son i~iiiiistère, Alfred Saker se lance dans une iiriportaiite 

' euvie  linguisticlue. a zorie duala daris Iaq~ieile i l  exei-çe coiripreii<l des 

poP~~lati'oiis diiala de çouclie, ii~ais aiissi d'aiitres corninuiiautés lirigiiistiques. Saker 

clioisit la langue duala coiiiii~e laiigue d'évangélisatioii. Dès lors, i l  s'attéle à sa 
d 

B.. 
Y 

staridardisation, iiotatiiiiieiit à la niise sur piedvsa Soriiie écrite, Soriiie clans laquelle ./c 

i l  traduira la Rihle. De iiiCiiie, i l  s'atlacllie à I'é<lticati«il scolaii-e avec le duala pour 

iiiédiiiiii. I I  est rloiic tout à fait coiniiiocle q ~ i e  le (Iiiala soit Erigé cil 1:iiig~ie dc iravziil 

et rl'érliicatioii scolaire par to~is les iiiissiuiiii;t;,-es exerçani daris la z,orie. 29 écoles 

seiorit ciées, clorit 24 oit I'ciiseigneit~eiit se Sait eii laiig~ies iiationales, et 5 oii 

I'ai~glriis est ~itilisé coiiiitie riiérli~itn (Tocld, 1983 : 161). 

Le d~iala va ceperidai~t coliabitei. avec ~ i i i  conciiiicnt de taille : le pidgiri- 

eriglisl,. S~i~ic t~i ie l lc i~~ei i t  coiistitiié sui. la base G I I  paradigine de I'aiiglais, cette 

laiigiic qiii s'ciiriciiit tle l'apport clii rraiiçais, de :'alleiaantl, tlu poitugais et des 



laiig~ies locales prend de I'eiripleur sur la cote caineioiinaise à la faveur des 
rr 

r! 
i~égociatic~ns comiiierciales au cours <lescluelles elle établit la coii\l~rélieiîsioii eiitie 

les iiiiei~lociite~iis. Elle coniiail uiie expansion vertigiiieuse au poiiit d'iiilégi-ci 

d'atitres hi-iiies tle coiiiiii~iiiicatioi~s sociales et tle Caire son entrée dans le chaiap 

Ix>liticlL;e ait poiiit ciii des traités l~oliliqiies soiit concliis daiis cette laiîgue. 

l.,'iiiiplaiitatioii tle I'aclniiiiiçli.atioii alleiriaiide eii 1584 eiiti.aîite Ic départ <le 

la Uapiisl Missionary society, reiiiplacée par la Missioii de Bâle. Cetle clerliière 

~ ~ r ô i i e l a  I~i-iiiiauté cle I'eii\ire évnngélisstrice et le respect tle la spécificité tlcs 

pei~ples q u i  acciieillcnt la religion clirétienne sur la iîiissioii civilisatrice et politique 

(le la tutelle. 

< 'c i.e.v/)<".l lie ILI C I I / I I I ~ . C  L/?.Y IIII/I.C.(. .te riirn~ifi.slc 10 [~~.o i i ro l ;o i i  0c.r /iiiigrii~.s 

I I  el ,; /CI />/ilr,c <lui ferr i  ?.cl ~.r;.c.ci~@e ri / ' i g / i v ~ ,  el  iI l '6i 'ole. A~i.>,si /CI  

J\ l iss i<~i l  / i i î[e e l  Ici ~\,{i..c.sior~ I>re.si~yk;i.ieirr,r Ai!ic;iic~<rii~e s '~r~~~~i~yciieii/-e/le~s .si/r le.\. 

lor7g11e.s c~~iiircr.o~ri~oi,se~v O l i s  1 ' é ~ i i g l e ,  i c i i ~ ~ c i ï  iicï17~ ILI C I I / / I I I . C  

ci/?ic~~riiri,. Ltr Itriigcii,, rrri i-r,jyr.c/ r l r .  /ri /~/ i j l ,~.c.o~pl~ic <le ciJ.v iiri.v.vioi7.<, e.sr le .sj~riiliolr 

c ~ . ~ . t o ~ / i i ~ l  clcii léii1oigi7e I/L, 1'cxi.vlcric~e (Ic /ri i i l t l i l  I I  I I I  ("e.sl 

~i~r~c/~riir~~r~/<tleii~~'i~f l e  sigi~if icoi l  (l'criie c.iillr~r.e. C: 'csl ce scrils qrioi e l le  ne peii l Li11.e 

rif~f?i'6lil~i?f1l;e rltri7.s .SLI ricliesse el ses iillrriï<:es. 

O Tahi Manga, 2000 : 20 

Fort <le ce que l'école est L I I ~  ~ I I S L ~ L I I I I ~ I I ~  essentiel polir le succ&s cle 
r, 

I'Evni>gélisatio~i - la lecture de la Bible et la Iriniiatioii des catécliistes et p 
a"e1"" 

iitligèiies iiécessitaiit ~ i i i  elil,reritissage de la lecture et <le l'écriture - les Bâlois 
- 

iitrepreiiiieiit d'ouvrir tles écoles. Ils se !ieurieii; cepeiiclaiit 6 I'liétérogéiiéité 

1 'iigiiistiq~ie (ILI inilie~r qui coiiipro~iîel I'eCficacité el. la célérité de leur iiîissioii. 

[rivés à Do~ialii (Caiiier~iii-Siad), les 13âlois se rencleilt coiiipte que le tluala 

~ric~ioiiiie coiriiiie uiie lingtia fraiica sur toute la bande côiiére LIU lilloral et clu'il 

it l'objet d'uiie staiidardisatioii avancée, avec une ortliograplie noriilalisée et Lille 

racluction rle,la Ril,\e dails le langue. C'est ainsi qu'ils adhèrelit a la propositioiî tle 

'atliiiiiiistiatioii allemande de faire (lu diiala la laiig~ie de I.'Etat et de l'école. 

7 1 



Cette tlécisioii révolte cepeiidani les Iiabitaiits ile Victoiin alpliabéiisés cil 

aiiglais et qiii iiouirisseiit u i i  conil~lexe tle siipériol.ilé envers les peuples cle 

l'arrière-pays, les "Orisliiiieii". Ils s'olq>oscnt donc au diial;i, laiigiie q~ i i  ii'esl pas 

le~ir LM, iie tloniie pas accès à I'eiiiploi coinine I'aiiglais, et resseiiible clans ses 

stiuctuies à la laiiguc des Baliweri, les "bro~issai~tls". Ceiiaiiies voix s'éléverit 

égaleiaeiît du coté de l':idiliiiiistratioci pour dénoncer le inoiiopole c l ~ i  duala el la 

ii~argiiialisatioi~ d e s  autres la~igties et recoiriniander l'usage de I'alleinaiid qui a V(I 
, - 

l'avantage de la iie~itrcilité. Mais la iiiissiciii c!on'lie iie l'eiiteiicl 1x1:; de cetLe oreille. 

Ltr ( l i i . ec i io i~  (le 1'1 iitis,sioiz ' l e  I Iô le  12 'tr~icili.str p c t v  cel ie o l~ t io iz .  Elle soiiiir7i (III ' iriie 

1 i 1 e  e o e r e  I I  r i  o ~ i . ~ / i / r e i  1 s e  I I  I<,ylise c / i ~ ~ P l i e i i ~ ~ e  

i ~ e ,  /lri,ssi rl12ciiln-/-elle <I 'c ivoi i .  i i i ie i c o l c  ~i / i l i .c.~r i , l  le c~~ ic r l i i  e l  I I IW (rri1i.e * .  
~ ' l l l / ~ / O ) ~ ( ~ i l /  / ' ( l / ~ ~ l i l ( l l ~ i ~ .  A ~ I I , ~ . ; ,  /C.Y !~( lk l l tCi ' ;  l / i l i  ,Y 'O/J / lO.~ i l~~ i7 l  ( j  /'li,YcigC! 

/ ' r i I / e i i ~ ( i i r i /  ~ i / ; / i , s ~ i i e i ? ~  /1/11/6/ l e  d11rrk1,   ilo or,^ q ~ r e  /es ~ . ~ i c / o ~ ~ i ( ~ t r . ~  qui /,eje/(rte!?/ Il! 

( / I I L I / ( I  .Y? / i ~ i i , e i i /  (> / ~ r / / e ~ i i i i i i ~ /  i i i i  c1611~i117ei71 de 1'111ig1~ii.~. 

Tahi Maiigzi, 2000 : 22 

La iCgion plonge aiiisi clans iine teiisiori liiigiiistiiliie, l'adiiiiriistratioii l 
alleiiiaiitle vo~ilant sai~ctioiitier iiiie etliiiie politicliiemeiit iii~polx~laire et cliiriiiiuer le I 
iiionopole dii trniisit coniinerci:il cles duala, les duala voularit s'accroclier à leurs I 
avaiitages acquis, les ii~issioniiaires voiilant consoliclcr les béiiélices d'~iiie I 
politiclue liriguisti<lue endolingue polir L'cuvrc évangdisatrice, et les Caiiîeroiiiiais 

l dfsii.c!ix il'acckcler In iiiocleriiilb. 

2.1.2.1.2 L,:i Missioii I'i.otcst;iii(c Atii6i-icaiiic (ME") 

l i i i  jiiillei 1850, les premiers iiiissioiiiiaires de la MI'A s'iitstalleiil dans l'île 

dc Cori;sc» cri ~irovciiniice i l i l  h b ~ r i a .  ils eiitrel>reiiiieiit iiiie iiiilioriaiiie [ciivre - 
tl'évaiigElisntioii oii C;aboii, cii (iiiiiiée I?il~iatot.iale et au Caiiieiouii. L'uii cl'ecix, le 

Docteur Acloll~lie Cleiiieus Ciood, baptisé Ngciio Zotizha'(Ciood, ineçsager de Dieri), 

s'installe à Balaiiga en 1892 (Fariie Ndoiigo, 1989 : 15) oii pl~it6t eil 1893 (Yaiies 

" et Eyiiiga Essain, 1987 : 329), p~iis sillonrie le pays biilu. I l  coiniileiice par l'axe 



Kribi-E\~olo\va el? passai11 par Akoin Il ,  axe qui aujourd'l~ui porte le rioin Nj5l 

Ngbfu (In rriiite cle Ciood). I I  clioisit I 3a t  colnilie vill:ige pilote des i~iissioiiiiaires, 

inais préfère lui-iriêi~ie s'installer à IJCotilaii. 11 coiitiiliie soi1 cetivre eil clirectioii cie 

Saiigineliina jiisqu'i la rivikre l.»ho. C'est alors clii'il crée In slation iiiissioiiiiaire 

tle loiillissi. 1'ar:illi.Ieiiieiit à soli uîuvse tl'évaiigClisatioii, Go»tl eiitrepreiid tle 

inettre par écrit la Iniiguc l)iilu, laiigiie qii'il truii\/c sel~-rl>lable 5 la lai~glie fang qu'il 
,- avaii ti-aiisci-itç ;ILI Ciaboi1 et eii Ciiiiiiée :s:liintoii:tie. i l  eii établit I'all~li:il>et et les 

lxiiicilxs oi.tliograpliicl~ies, puis eilire~ii.eii<l de tiridliire la bible dans cette I:iiiguc. 

Grâce à I'tz~ivrc dc Good ei à celle des i~ciiiibre~ix ii~issioiiiiaires cllii ai.riveiit 

claiis la sépioi~ par la siiite, de iionibreuses paroisses soitt iinl~lailtées: Efoiilaii 

( 1  893), Elal ( I X95), I3il)ia (I X97), L,olodosf ( 1  857), Metel. (,I909), l~oulassi (19 16) ,, 
Sakabayeiiic ( I020), Y :ioriiidé ( 1022), IIalia ( 1924) Nl<oliiivol:iii ( 1929). . . (i7aii1e 

)Z 
I o  (1 9 : 16). Ilaiis letir criivre tl'évaiigélisaiioii, Ics i~iissioiiiiaii.es ~itiliseiit 

le I - > ~ i l i i ,  à l'oral coiiiiiie I'Eci.il. C'est ainsi qiic le hulii accliiiert le statut cle Iaiigiie 

véliiculaire et voit naître Litte varialite claiis l'est [ILI  pays, le hiilu I>cdili\a (le b u l ~  

(les clia~il'Set:!.s) coiiii~i actiielleiiieiit S ~ L I S  1 1  I I O I ~ I I I ~ ~ ~ I I  M.~IIK(~ L ' I V O J I L ! ~  (pelit 

é\yoiido). T>iirallèleiiieiit à I'irnplaiitatioii des paroisses, la MI'A crée de iioiiibreuses 

écolcs pi,i~naii.es doiit lti preiiiièrc est l'école d'Elat, et iiile écule bil>liqrie, I'Ecole 

tle 'l.liéologie de nibia (1921). En 1941, la MPA coinj->le 41 j~asieui-s africains 

I'orinés iioii seulemeiit eii tlréologie, inais tlaiis la lecttire et l'écriture du bul~i, leur 

liii~ii.c Iniiglie cl'Cvaiigélisatioii, laiigiie clails incl~ielle soiit &crites la l'3ible, les 

caiiticlues, les évaiigilcs, la litiirgic ... 

Ayant été clioisi coiiiiiie laiigiic <le l'église p;rr Ici MI'/\, le I I L I ~ L I  va 

iiattirelleineiit cleveiiir la laiig~ie (le l'école. C'est ainsi qi'il arborera le pi-estigie~ix 

siailit de langtie tle I'éclucatioii daiis toutes les écoles priinaires crée par la ol - 
M1)A et au ceiitre bibliclue cie Uibia. 

/ ) I J~ I ,~  / o ~ ~ J ,  ~ ~ : ~ I I ~ ~  ,~[;o[cI, ,~ et SOC;~I~<>, [C,Y I ~ ~ ; , Y , S ~ C J ~ I I I ~ J ~ ~ ~ ~ . S  ~ i~ t i i~~ic [ l i~~s  coti?t~ic>~q[ii[!i~/ 

pcff. i~i,slf,f~iiz  le.^ <<i!fii,f/,s cil l~ i~igf~e /~Ic(I/c, (:c.s i i r i , ~ ,~ io r~ i ?~ i i~~~~~  CIIVI~I!J?/ choi.~i le hid11 

J J J J ; ~  ' J C J .  Cii i,fJc(, c 'crsi oi ltrri~ilc hi;!r~ 



<lue /<,.Y o ~ / h i ~ l r  6gé.r rlcj 2 ir 8 rri7.s ri/)(>r~etrcrir!ri~ CI lire, i r  éciYre et CI cori~/i/er.. llrre 

' f ~ ~ i s  les ctiseigt~eiiieiit.s i 1 1 r 1 1 1 x  I S I S ,  lcr 1 ~ 1 1 . s  L I L : L : ~ ~ L I ; L ' J I I  

,ii~»g'.e.~~ii~ettr~.?l il  111 I~lilglle fi.nrz(.~ri~e. l'(if. celle i / i l e ,  les iiri.u.sioirtrtrii-es 

~ ~ I I I L ~ ~ . ; C ~ I ; I ~ , Y  I~i17oigiiiiiei1l (le /el/i. i ~ o l o n ~ d  ii'ci/)/~Iiqtiei~ Ili /ig;,~Icrtio/? L ~ I ?  i~;~qite~ii., le 

'. /i.iiii(,rii,~ (lei~c17iri1 1/11 11111)~eii ~/'i11.~tri~cIi1117 / ~ o r i i ~  1e.y d l@i 'e ,~  (ILI; (ii~iriei?/ ,firi/ / ~ i , e f / i ~ e  

<1'11rle soliile cor~ri~iissrrrrce cfc lii Irirlglie h t i l ~ .  LI , ~ ~ . I T . I ~ I L ~ ~ ~ » I I  L I ~ S  niclilres C I  de.\ 

~~r116~,/1;.\te.s (111 ce17tt.e cl<! lIi11i~1 r</lit~rit cette ~ ~ ~ ~ i l o . ~ o ~ ~ l ~ i ~ ~  : el1 ,firit, 1e.s c i ~ i ~ é ~ ~ i c f i i i ? , ~  

e~1,se;gi?cr;ei71 le ,/fcr~~qli;.r /1e1rc/fit7t liiie ( / ~ I ~ I I ~ ; ~ L I I ~ I I ~ ~  c j 1  / ' ( ~ ~ i i i , e  rIet~?i~;c~ii~~~?i;e 6tiriI 

c,oi~.srrci.<: N I ' i ~ r t e i i ,  tle Irr Ilihlc el (le 1'11i.sioii.e .stricl/e eiz Ii~tl~r. C'cst  i (17  pririci/~e 

il'6~l1iilihi.c </es 1triig~1e.s illti c.sl i1L;Ji~iiciii t / r r t l . ~  celle cit~/~r.oclie. cliii r?'e.tl II i1.r  (le 

L'école primaire compte tleiix cycles : le cycle b~ilu, siliblo b1111i, et le cycle 

français, sil<cil<ijirlasi. Ide cycle bulu coiiiporte cliiatre iiiveaux d'ét~iiles") : 

I,e preiiiiei. iiiveaii s'appelle nci:i11105 (drap blanc). Ori y enseigne les lettres 

de I'allil~abet (hilctrngci hi O~iltc) .  L,e iiîaître utilise de grosses lett~es en bois ou eii 

carton clii'il accroclie sur tiri drap hlaiic l,»iir -iiiitier les élèves à In lec1~ii.e et i 

i'éci-itiire. l'lus tard, le drap blaiic sera reiiîplacé p x  i i i i  graiid livre qui coiitieiit des 

1etfi.e~ de l'alpliabet et cles associatioiis de letti-es. A coté cles lettres, le 1iiaîti.e 

eiiseigiie les iionibres (bikarigci h i  fdy l'i blilu), cl le catécliisiile qui se réstiine en 

qttelqiies liistoires bibliques siinples. ( D 5 1 g 6  ) x ~ r i  krl~rta zo/~ib$. 

f,e deiixièii~e niveaii s'aplielle Ehh.riiiicr. Les élèves y alipreiinent ii lire et 5 
? . 

écrire tles syllabes, 6 lise ei à coiisti-uise cles iiio~s. 1;ii calciil, ils nl,l>sei~iient Iii 

pi.atiqiie cles c1iiatl.e géiiéralioiis : I'aclclitioii (kit),  la sousti-aclioii ( t i c )  la divisiori 
, 

( k c i h )  et la iiiiiltiplicatioii Vatar?) .  Eii religioiî, oii procècle à la lecilire expliquée de 

. petits passages bibliqiies cloiif ceitaiiis tloiverit être récités par ccur.. 

" ' ~ o i i s  icndoiis Lioniiiiage aiix paii-iaiçlics Aiigoiiiioii Mvcle ei Teu Mbajii 7010 qiii iioiis niii î»iiiiii ccs 
iiifiisiiiaii(iiis.  



I,e iiivea~i (1-ois s'a(~j)elle 171il<irt7/n (Iiistoii-es). 12'ci~seigireiiieiit <le la laiig~ic 

s'y ellèctiie à I'aitle d'iiii livre de <lessiiis aLi bas desquels soiit traiiscrits tles petits 

textes faits tic courtes plirases que les élèves soiit ten~is de lii-e et de pratiquer à 

l'écrit sous fornie (le dictées. I'arallèleii~eiit, les élèves s'initient à la lecitire ci 

à I'écritiii-e cle petits textes bibliqiies dti iiouveali testaiiieiit. liii calctil, ils passeiit 

anx opéi atioiis coiiil)\exes et aux ~)roOlèii;es- 

Aii iiivc:r~i cltialre appelé ltnltr/;> zrrinb3 ( a  i l ) ,  o révise tout ce 

~ U ' O I I  ""-a ;ipp".s CI, laiigtie et en calcul ; oii 1,erTectioiiiie la conriaissance de la 

I3ilile et la 1ectlii.c cles textes bil~licliies. I'o~ii. ce faire, les textes siinliles clii iiouveaii 

iestaineiit cètleiit le pas aux textes coinplexes tie I'anciei-r tesiaiiieiit 

Ides vecteiiis aii départ sorit les ancieiis ~>e:-isi«nnaiies de l'école de tliéologie 

clc Ijil,ia, ~iastciiis, aspiiaiits, et c;it6cliistcs. I'l~is t:ii.rl, à la Savciii cle la cri.:ili«ii tic 

I'i:cole Noriiiale (le 170iilassi qiii formera plusie~irs dizaiiies d'ei~seigiiaiits, des 

prolèssioiinels tle I'éclucatioii preiidroiit la relitve. 

h/lailieiii-eiisciiiciit, le hiilu s'iiiipose diflicileineiit claiis le ceiiti-e clii pays. [,es 

é\~oiido, cligéraiit iiial la iiiise à l'écart de leur varialite, ieliiseiit tl'atlopter le b~ilii 

et finisse111 par bouder la MI'A, ce qiii va favoriser I'exjîaiisiori de la religion 

catliolicl~ie. Ide iiiêiiie iiialaise gagiie le iililie~i Ngo~iii~ba qlii s~ipporte de plus eii 

pliis inal cet "iirir>éi-ialisine li~iguistiq~ie". EII 1934, i i r i  grotipe de clil-etiens cle la 

régioii, avec à leur tête le révéreiid Mikio Uaiiiba, réclaiiie eii vain la trad~iction cle 

la Bible eii ie~i i  laiigiie. Cette cliiereile !ing~!lsticl~ie aboutit à Lin scliisiiie qui voit 

naître i'l'glise I'rotesiante Autoiioiiie, aiij»iird'h~ii Iiglise Pi-otestaiite Afric:iiiie. 

'l'oulelois, le bulu es1 cciiiTorté tlaiis sc~ii statut \>ai' la iiaissaiice le I I  

<léce~~ibi.e 1957 dc I'l:gli,se 1'1-esl>ytérieiiiie Caiiieroiiiîaise (131'C) des vestiges de la 

h.IJ>A. I,'EI>C va exei.çer soi1 i~iinistèie daiis trois inspections Sédéiales, le ceiiti-e, le 

siid, ec~le littoral, ina1gi.é le reSiis catégoriqt.ie des Bassaa tl'iitiliser le bulii coi-iinie 

laiigue d'évaiigélisatioii. 



. . . . . , -  _ 

--. 

2.1.2.1.3 L e s  pi.ies ~~allotiiis 

[,es l'ères I'alloliiis, iiiiskiotiiiaires catlioliclues, arrivent aii Caii1ero~1i-i le 24 
' octobre 1890. l,e~ir iiiissioii est Iàcililée par le so~itien du  Ciouveriieur et des cercles 

européens, les nouveaux arrivaiits ayant opté de vivre en bonne ii-itelligence avec 

I'adii-iinistralioii alleinaiide, coi~trairenieni aux rirotzstariis bâlois. Coiiiiiie oii petit 

s'y atteiidre, ils loiit perdre du lerraiii 2i la iriission de l3âle deverilie iinl->opulaire 

aLiX yei!x de I'sidiiiiiiistratioii coloiiiale. 

Les 11èi.e~ I~allotiris arlopteiit LIII libéi.alisi~ie liilg~~isliqiie c l ~ i i  donne à cliaque 

respoiisable tle stntioii Liiie liberté tl'actioi-i claiis le clioix et I'aniéiiageiiient de sa 

laiig~ie de travail. I>tisieiirs laiigiies soilt titilisées daiis leur iiiissioii 

tl'évaiigClisatioii, niais c'est daiis trois laiigues caiiieroiiiiaises seiileiiieiil q~i'ils 
' '. 

voiit traduire la I3ihlc : le tlunla, le basaa, el I'éwoiicfo. Ils e:ili.elireni,eiit be;n~coiip 

tle i.ecliercjies eii éworido cltii aboutiront à la p~iblicatiori dti preii~icr livre dc 

graininaire é\voiido par le père Neltes. 

Siir le ~ ~ l a i i  tle I'écliicaiion, les inissioi~iiaires cntliolicliies se sitiieiit égnleirieiit 

à I'aiilipocle' cles iiiissioniiaises pro(eslai11s. Ida Iori-natioii qu'ils ofkeiit s'effecl~ie 

exclusivenieiit eii alle~iiaiitl, ail graiicl dari1 cles larigites riatioiiales. liai- ailleiii-s, leiir 

appsoclie de l'éducation est en liasirionie avec la niissiori civilisatrice coloiiiale 

avec laquelle elle partage les valetirs à iticiilquer aux "ii-idigèries" clont I'eslxit 

cl'obéissaiice et cle respect envers I'aiitoriié goiiv~ïi~etiientale alleniande. ).,a laiig:ie 

alleinaiide cst systéiiiaticliieiiieiii iiitrocluite tlaiis les écoles calliolic1ties : elle est 

iitilisée claiis I'actioii péclagogiqi~e et clans les activités post el péri-scolaires où les 

cliaiits (inililaires) alieiiia~itls rytliiiiciit to~is les iiioiiieiits clc la vie cles élèvcs ravis 

d'accécler au savoir par la laiig~ie alleiiiaiicle qiii visibleniei~t les Iàscine. 

Ide Camei-oui> devieiit LIII l~rotectorat alleinancl en 1884. Dès 1886, 

I'adiiiiiiislratioi~ allei~iaiide eiitrcpreiitl <le créer des &coles ~iour  Ioriiier cles cominis 

et cles iiiterprèies. Mais c'est Seitz, rlésigiié Go~iveriieur eii 1906 qui s'intéresse 



~>ai.ticiilièi-eiiid 6 la qiiesiioii sco1aii.e et la ~>robléiriaticliie liiig~iistique eii rappoi-t 

avec I'étl~icntioi~ scolaii~e. D~iiis iiii sorici <I'oigariisei et cle I ~ i i  I'é(lucolioii 

scolaire, Seilz coiivocliie la coiiiiiiuiia~~~é étlucalive h iiiie coii(erciice sui 

I'édiicatioii à Lloiiala eii déceii1bi.e 1907 !iorii. faire le poiiit sur le foiictioiiiieiiieiit 

(les écoles, nofatii~i~eiit la Sréqrieiitatioii scolaire et la Soriiiatioii des enseigiiaiits. 

La qtiestioii liiigriisticliie est i i i  cceur dri débat. I,e clioix de la laiigtie de 

l'école se12 laissé l'aplîréciatioii de cliaqrie 13ai.teiiaii.e éd~icatif. Les catliolitliies 

optent p«iir la laiigiic alleiiiaiitle coiiiiiie objet et iiiétliiiiri cle I'éclucation, taiidis qiie 

les ~>iotestaiites se pioiioiiceiit pour i i i i  eiiseigiicineirt de type biliiigiie I:iiigues. i( 
Y 

veinacuiaires-alicii~ai~d. 1,'alleinaiid est i~itsoduit coiiiiiie discipliiie dans les écoles 

protestaiites, iiiais les laiigues veriiaciilaires deiiieiirenl langues <I'eiiseigi~eiiieiit. 

I.>aiis le soiici tl'iiiie iCgleiiieiiiatioi~ tle l'étlucation, <le la déliiiition cl'~iiie 

polilique liiigiiistique alîplicable daiis tout le pays et dans tacites les écoles et dalis 

l'optique de la prc~niotioti du geriiianisine, Seiiz sigiie un arrêté le 25 avril 1 O 10 qui 

siilxile ({Lie la lai~grie alleiiiaiide devra être la seule lailg~ie eii Lisage daris les écoles. 

Celle <lisp~sitioii clestiiiée eii réalilé a sloppes I'évoliitioii tle I'ai?glais sur la côte el 

I'expa~~sicoii <ILI tliinla tlaiis I'asi-ièi-e pays est accoiiipagnée tl'iiiie inesrire iiicitative , 

('celle ~ ~ o l i ~ i ( ~ ~ i d e v v i r i l  pcsei. ii~/eii.iiii?eni siir l f . ~  ir?oilfllili.s t l ' o c l ~ o i  6le.r 

.vrihi~eii~ioir.s ,fir?~iiicii.res cirer i:.o/es. Lcs .sitl)!~eillioil.r ,{it~iiiiciéi.e.s irccoi.t/ic,s tr i is  

6r.oIc.~ riii.s.sioi~i!~ii,.es é/~ricr?/ soriiirisc.~ il deiix coii(iili«i~.r: I'or:ce[~/cilioii c/e 

1 ' ( i l ~ / ~ l i c ~ ~ i / i o i ~  (l'iiii (~~.ogi.triiriire .scoltiii.c (ri.i'i?li litri' le goi.ii~ei.~ieiitcii/, oi.vrti[c ic 

'l'abi Manga, 2000 : 28 

'i 1, applicatioii de cette politiclue liiigiiistique coiiiiaîtra d'énorines difliciiltks, 

iiotai1iiiieiit cles li.ictio!is entre les coiiiiii~iria~ités liiigiiistiqiies, eii I'occurreiice le 

{.es iiiissioiiiiaircs el le go~iveiiieineilt allemaiicl voiit égaleiiieiit eiilsei. el? coiiflit. 



A~~.ès l"ecl icc  cle In iciitative cle I'atliiiiilistrntioii alleiii?incle <le se servir cles Bali 
~ 

~?c)iir coiicli~éi-ii- I z i  régioii tles Gi.asslielcls, les nlle:iiaiicls voiil se i.éso~idre h liiuitei. 
0 

I I'inIlueiice cles L3aIi. Ces1 ainsi qu'ils voiit s'opposer sziiis siiccès à I'aiiiéiiageiiieiii 

1 cle la laiig~ic hali par les Bâlois décitiés n coiitiiluer la ~ i r o p ~ d o o  tlu hali et du 

I tliiala. Daiis ~ i i l  tleiiiier siirsaul tl'org~ieil, le Cio~ivciiieur propose d'introd~iiie 

I'éwoiiclo dails la rCgioit dii liiloial en rcnipl:iceineiit t l ~ i  duala. Voyaiit dans cette 

optioii Liiie inaiiip~ilatioii de leiiis iivaux cntliolic~~ies, les Bâlois iiiobiliseiit les 

liiigiiistes et Ics Iioiiiiiies politiqiies alleiiiands. 

1 I'oiir iiiettie fiil i ces lerisioiis, le Cioiiveiiie~ir 1<. 1;bciniaier coiivoclue ~iiie 

1 coiil?iei~ce i I3eiliii le 7 aviil 1914 aliii de décidei de 121 politiq~ie cles langiies au 

Caiiiero~iii. IJn tlCsaccorcl profoiid va olqx>ser les partis intéressés n u  s~ijct cl'iiiie . . 
laiigiie ieri.itoriale : i i i  In laiigue swaliili propctsée liai' le go~ivei-iietir, ni la laiigiie 

. ., . . 

I - lialissa i-ecoiiiiii;iiidEe par le profcsseiii Ilicliter, i i i  la lang~ie éwondo soiiteiiue pai 
,:., ;i 

g le ,père Nckes iie Teroiil I'~iiiaiiiinité. 011 se cl~ii1lei.a sur ln résol~ilioii tle coiiliniier i I , .'a.. 
r6llécliir siir la ~iers~~ect ive  de la clivisioii t1ii Caiiieroiiil eii zoiies lii~gtiisliqiies. 

Les 97 écoles des presbyi6rieiis aiiîéric;iiiies coiiliii~ieroiit cloiic cl'litiliser le 

i l  i i s~i !e i i  1914, claie tlii clébtil de la preiiiière guei-re iiioncliale. I>endant to~it le 

iciiipsque diircra la g~iei-i-e ( 19 14 et 19 18), lotiles les &coles 1.esteroitt ferinées. A u  
,; 

ieriiie tlii coiillit, les iiiielles fiai~çaises et ailglaises cl~ii siiccétlent A I'acltninisti-atioii 

alleiiiaii(le tlécrètent la réo~ivestiire tle tolites les écoles et I'iiitroductioii oîlicielle 

dii li.aiic;ais ci tle I'aiiglais :III Cniiicroiiii. 

1 ,  r i  1 1 ' 1 1 1 i .  o r  i c i / I r i  i i 1 1 i  t i i c i i  1 6 i i i i  - 
1916 ... ('es tletrx I<riigtres I i '~~i r i~c ,n l  en  ~>/irce 248 1triigirc.s 1ocirle.s doil/ c'in(1,ir .rci~wii. - 



1,'édticatioii coloiiinle fraiiyaise pas1 <ILI  priiicipe cliie 1'Ali.icain est i i i i  être 

pi.iniiiif cliii se tiu~ive 5 I'élnt cl'eiilàiice: i l  ii'a pas d'liistoire, i l  ii'a pas tle 

civilisalioii, i l  a ~ii ic iriciilalilé I L ,  il inanque d'intclligeiiçe, i l  cst 

iiicoliérei~~, insoticiant, inerte, et iie çoiiiiaît pfis l'éducation. 

l,'ii~.sri/~i.îrrr~cc tiir /loir. I I  Gi~olirG ~.ésiilic tle l ' i 1 1 . 1 ~ r 1 1 c e  tic .soi7 c~c,/r~)i/G 

céi.éhr.irle I. 'é<lir<:(r/i~~ri t l ïs  ei~{irrl~,s csi, d'tr,rfi.e port, chez e11.x iilexi.r-rt117te. 1,e.jelme 

iloir 11 ' < ~ ~ ~ ~ > r ~ e ~ i < i  ir coii17t~iir.e ( I I I  )~i i l t lg~'  (111~' les c o ~ r t e . ~  et les lige17de.~ tjrr 'il eilreilii 

rrrcoiirer. tkpiris $11 lei~<li.c ei!/iif?i.e. 

I<apport cle 1923 : 19 

1.a inissioii de l'école colo~iiale fraiiçaise est cloi-ic de fiire progresser le 

priinitil~., eii Itii appreiiant à raisoiiiiei, à aiialyser, à peiiser, ei-i coiiibattai~t sori 

iiisoiiciaiice, soii apailiie, et eii le rendaiit réceptif aiix riotioris éléiiieiitaii-es de 

"civilisatioli", clniis les liinites des coiiiiaisswiices éléineiitaires, essei-itiellenieiil 

pratiqiies, 6 cause clc ses obssibilités cl'assiniilatioii clliasi iiulles. A cet e k t ,  setiles 

Ics étiirles piiiiiaires et prolèssioiiiielles seiiibleiit coiivciiir aux jeuiies iiicligèiies 

(vappol t de 1923). 

L'école ~>riiiiaiie coloniale Srai~çaise à un triple biit avoué : îosines les 

popiilations à la iiiaîtrise de I'agricult~iit: c't de  I'indiisirie daiis la pess[~ective clii 
' '. 

clévelol~peitieiit ( I L I  ter-ritoire, traiisloiiiies les iiiei~~alités cles iiidigèi~es eii é\icillaiit 

c i i  eux' le désir cl'aiiiéliorcr leurs coii(1itioiis ci'existeiice et leur eii doniier les oiitils, 

F ' .  diie accéder les iiicligèi~es à la civilisatioii. Elle es,[ dortc destiiiée à ixéparer aux 

al~lxciitissngcs tlcs iiiéticis I I I < I I I L I C I S ,  à i i i~~ilcl~ier i I ' i i i l i i e  dcs iiotioiis tlc 
c ' civilisatioir", iiiais égaleiiieiil 5 le pi.épares ziiix Soi~ciioiis atliiiiiiisti~atives el tlc 

coinincrcc par des C O L I ~ S  coiii111é11ieiitiiires. Mais en réalité, I'approclie fraiiçaise 

i~o~irs~iivait  cle~ix I > L I ~ S  fondaiiieiita~ix : Rél~aiidrr la "civilisatioiî" paiiiii les 

~)opuîatioiis autociilones et œtivrer pour I'ex[?ansioiî tiii fsaiiçais. 1311 rais011 tic sa 

iiiissioii civilisotricc et de sa poliliiltie tl'assiiiiilation, la l:i.ance va cliei.cliei i 

iiiiposeer le l'i;inyais coiiliile seille langtie de I'ad~~iiiiisiiaiioi~ e l  de l'école. 



i~c~oiilL;.s, I.L>III. ~ O M I  .r 'r![fiiiei.rc, 1eci1.s De,soir~s gr~trr~cii~~o~if, C I  ils ir.trv(iillcr-cliir 

Le ~?reitiier straiagèine est de décourager l'usage cles larigiies ricttioiiales et 

d'iiiciteo à,.l'iitilisaiioii dii ti.a~ic;ais. ilri 19 16, I'atlniii-iistratioii liaiic;aise va p i o l x ) ~ s  

~iric siibveiitioii anliiiclle aux écolcs privées qiii eiiseigneiit les Iaiigucs locales 

i~ioyeiiiiaiil l'usage excliisif tlii 1'raiic;ais. [.,es ii~issioniiaii.es iie cétleroiit pas à In  

ieiliatioi~. Al~~~ksccet écl~ec, l'atliiiiiiisiraîioii haiii;;iise c1i;iiige de taclicl~ie et passe nii 

seconcl stiatagiliie : iiiiposei la loiig~ie kaiiçaise coiiiiiic sciile I~tiigiie à ~itiliser daiis 

les écoles. IL'arrêté tlii Go~rvciiie~ir Géiiéral V. Aiigagne~ir clii 28 <téceiiibre 1920 

rlispose ~l~i 'ai ic~it ie  école ne sera autorisée si I'eiiseigiieineiit ii'y est dispeiisé eii 

fiançais, el que I'eiiseigi~eiiieiit tle to~ile aLi1r.e lai>gue es1 iiitei.tlite. 

Cette inesirre va avoir raison de la lr??:giie !>aiii~iii, iiiise sous la forine écrite 

ci introcluite à l'école par le S[iltaii Njoyo en 1896. EII 1920, a1oi.s <pie Njnya 

s'apprête à çoiiiiiieiicer les iiiil~iessioiis dails Liiie iiirl>iiiiierie inoiilée à cet eflèt à 
uC 

o ~ ~ i l a i i ,  le 1,ieciteiiaiii Capot, I'atlittinisiraiei~i~ fi.:iiiçais tle l;otiinha~i J'oblige à 
b 

tlëtriiii.e son alpliabet. Tous les 83 caractères coulés par soii aitisari [Cpiiii~ie I'iriu 

seront (ànclus à ticriiveau. [.,a iiiêiiie année, toiitcs les 47 écoles de Njoya sorii 

kriiiées (Bitjaa I<ody, 2000 : 87). 

[..a dispositioii lie setnblc cepeiidant pas clécoiiragei les iiiissioiinnires 

~weslbytéiieiis niiiéricains clui refiiseiit cle ieiioiicer à I'cisage <ILI 11~iIii tlaiis les écoles, 
': 

t1éfiaiil'~ar là la législatioii eii vigiieur. Ils coriliiicieiil d'eiiseigiier le b~rlu tlaiis 1800 

écoles eiilre 1920 el 1921, el se perriielticiiil iiiêiiie d'o~iviir iiiie ii«ii\ielle école 

b u l ~ i  IJlnt (fboI«\va) eli jiiillet 1922. L'acliiiinis(iüiion l1aiic;aisc coiisidéieia cet 



acte coiiiiiie ~ i i i  afkoiit qu'elle essayera de laver daiis u n  coup dc Sorce qui va 

l'opposer aux piesl~ytécieiis aiiiésicaiiis. l.'adiiiiiiisti.atetii- clieStle la circoiiscril~tioii 

d'ljbolowa, le capiioine A. Legrand tlécide la Ièiiiiet~ire tles écoles picsbytériei~iies. 

Les ~>resbytérie~is ainéiicaiiis ~xotesleiit pas le biais cl'tiiie pétition adressée à 

la Société des Nqtioiis, puis Loiit alipel à la Mission I'rotestante 1:saiiçaise I ~ O L I ~  la 

dESerise cle le~rss ii~téi.Ets. Ilaiis Liile lettre aclressée i M. . I .  (?:ii-(le le 16 avril 192 1 ,  le 

i3résitlent <le la Société cles Missioiis 12vangéliyiies cle Pai-is portei-a à In 

coiiiiaissairce cle la tiitelle soi1 appréciatioil sur cette réaction iiljuste et excessive 

~ > c ) i ~ r  i i i i  pays soiis iiiaiidat tel que le Cai~ierouri. I,e pasteur Allégret iiégociera avec 

hoiilieiir I I  réo~ivci-iiire cies écoles, obtciiaiit de la t~itelle I'acceptatioii d'liiie 

a(laptatioii gsad~iclle, q~iestioii tle I>esiiiettre la Poiiriatioii des irioiiitecirs. 

,En 1928, i i i i  systi-iiie édiicatiS avec coninie laiigiie cle l'école le Siançais est 

psatirliiemei~t ilris eii place. Oti setrolive qliatce types d'école : priinaire, sul>éricure, 

l~rofessioiiiiellc et tecliiiiqiie. l i i i  1918 I'adii~iiiistiatioii Liaiic;aise rétissii 5 inetire Tiii 

au tloiihlc cci-tiliczit bulu li-aiiçais. I.,e cours coii)pl6iiieiitaii.e es1 s~ippriiiré et le 

coii~s tle sélectioii iiistitlié. 011 reiivoie totis les éIé\/es âgés de pl~is de 15 ails, doiit 

la plripart éIaieir1 passés ~>;ir l'école bultl. Po~ir  erironcer cléfiriitivenlerit le bulii, 

toiis les ageiits des seivices piiblics titulaire du seitl CITI'E bulu soiit radiés cle 
-3- 

I'aclii-iiiiistiatioii. Cc cjiii décoiiiage tolite noiivelle iiiitiative, la coininuna~ité étant 

tlésorinais coiivaiiiclie qiie leui salut passe par le liairçais. Des peisoiii-ies 

iessolirces Ii~ilu cioiiL de noiiibieiix chefs traditioniiels corivoqués à i l a t  polir se 
, ,, 

, 
proiloiicer sur la cl~iestion ~ ~ r e ~ ~ d r o i i t  la résoliitioii qiie le btilu soit écai-té de l'école. *: 

:, !,es iiiissioiiiiaii~es visibleiiieiii déçus lie vorit cepeiitlant pas baisser les Osas. 

Suite à la letti,e <le protestaii»ii dii présiclent tle la Sociélé tles Missioiis 

Ivangéli<liies de I'aris, J. Carde, daiis une lettre adressée le 10 août 1921 à toiis les 

chefs d e  circciiisci.iptioii, odoiicit quelcpie peu sa position : 

L.tc ( ~ ~ c ~ s l i o r z  nt'esr ~ i « s é e  à srnauir si tltciis les crilécliis~ires o i~  l'i~?.rlr',~clio~i 

r~eligicitse /XI.I( sr!,fiiir,e iiirr~s 11 'iiliporfe qiiellc lin~giie (111 rlinlrclc, il e.i-1 pei.iiii.v ck 

tlorii~c~r trin ei?/liills i i i i  i~nsc~i~ii i~ii ic. , , I  eii liii?grir iiiiiocliroi~c 1u~tti .  qli 'ils /~i~i.v.c-ciil 
i 



/ i i .e i,iiï-ii~<:iiie,i. /i2.s /ii ' i.~?.s st1iiil.i. i~. i . i l .s  t / ( i i ls  <:elle Iici7goc (..) I?irri.s (:CS c ~ i ~ i l i l i o i ~ , ~ ,  

i ' c t i  I ' l i o i i i r c i r i~  rlc r ' r j i i . $ , f i r i ~ . c  ~.oi~,c<cli i .e 1 / i i e j ' c i i  t I i< . i i l c~ p i i r  r i~e.tr~i .e / i .rni.si/oi~.e i /e 

. / I ~ ! ~ I I W / / I ~ I :  11ri.r I I I ~ . Y . S ~ O ~ I . F  (~11.rn1gi're.i. de <lo i~ izcr~ il /erir..s c<ri21~liii111è11<.s e l  pi<rii.v 1c.y 

c~r ic~c l t i .s i r i~ .s  11i7e ~ ~ I S / I . I I C / ~ O I ~  ~ . ~ i r l i i i l e r z / ~ i i i . ~ ' ,  I C C I I I ~ ~ ,  C:~. i . i /~ i /< !  LI<< 1 ' i ~ l i ~ i i l e  i i l i  I ~ Y I I ~ L .  

I / I ~ ~ I , $  /(I i.c;,qioit ~ i i  e1le.s e~x-<erc<>111 /elo. I I I ~ I I ~ . S / ~ I Y .  

. . . . 1 abi Mniiga, 2000 : 46-47 

Les inissioiiiiaires vont iiistituer une étlucatioii préscolaire oii le bulu sera à 

la fois iiiédiuni et iiiatière. Des eiiseigiianis "béiiév«les" voiit se cliarger de 

I'encatli.eineiit des eiifaiits âgés tle tiois A ciiicl am avant le~ir eiitrée à la SII, cl3iis 

"l'école cies blaiics". 

Après la <leiixièiiie guerre iiioridiale, le Iia~it conii11issaii.e fraiiçais va s~ibii. de 

Soi-les pressioiis dc blgr le M:iillo~ix c l ~ i i  insiste siir Izi néccssitC de I'eirij>loi cles 

lai~g~ies locales dails les écoles riiiales et des Natioiis liiiies qu i  I i i i  clen~aritleiit 

rl'asso~il~lir sa régteineii~aiiori. l,'aclii~iiiisirateur hrlqais est obligé d'accorder aux 

laiig~ies locales la possibilité de deveiiii- objet d'étlucation, tout eii réafliririant le 

caractère exclusi fc lu  Sraiiçais coiiiiiîe laiig~ie cl'eiiseigi~eiiieiit. 

I'arailoxaleiiieiit, les Caiiie~ouiiais r: lc preiriier goiivernerrienl auioiiome 

c;~illel.ot~ilais ii'aiiront aucuii enguiteiiieiit pour les lai-igues iialioi-iales : 

/;Il l/l;/Jit lte 1 ' l i i ~ l ' ~ / é  1/11 19  l i l ~ i i  19.19, ~ ' c l i i l ~ ! l ~ l l ~ f l i ~ i j , ~  11 ' ~ l ~ ' c O i ' l / i l ' ~ ! i i /  /Jil.Y I f i l  ' y / ' ~ i i i l /  

' '. 
i /  J I  les 1r~iig1ie.s /r>ctrle,r. l is  />i.éfi i . [ i ieri/ . v ' c . s /~ r~ i i~ te r~  e/ c o ~ r i i i i ~ i ~ i i i l i i c ~ i ~  

' Oi i -ec~~i , i i~c . i i /  eri ,j.ir~iq<ri.i.. /liic.si. cltrfl.s les ico1e.s LI'< h io~ r . r se ,  1(,.5 / ~ I I I K I I C , . S  

< l l / l / l / l l .  / ? 1 < 1 1 /  < / I f  / l l  (I l l  1 1  1 1 . .  , 1 1 1 1 1 ~ 1  l / f . ~  

~ I I I I ~ I J ~ I I ~ .  o r  ! I I  e .~ l> / i< l i re  / ) i ~ ~ ~ ! ~ ( r h l e i i i e ~ ~ l  Ir: si/cr?cc t l i i  l ~ r ' c i i ~ i o .  

~ o i i i ~ e r ~ ~ i , ~ t i e i ~ /  ~ r ~ i / o r i o i r i c ~  d ~ i  ~ . ' C I I I ~ ~ I . ~ I I ~ ~ I  ,slii. 10 ~ / I ~ F , ~ / ~ ~ J I I  / i i l g ~ ~ i ~ ~ / i ( l i i e .  A ~ r c i i i i  /ex/<, 

, , 
r ~ g l r r r ~ o ~ l t r i w  l ie ,fi11 / , ropo .~ i  ti cc', i g ~ i i , t l  c: le j;p\/L;n~c t !~ l i i cn l i f ' r i c  c ~ o i ~ i i i i i l  r i i i c ~ i i ~ i  ? O  
c / i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ : ~ ~ / , j ~ i . s c , ~ i  'ei7 1960. 1,(1 (,~ie.s/ioii I ~ I I ~ ~ I ~ , S / I ( ~ I I C  1 ~ , , 5 / ( 1 i /  1111 , s ~ ~ j e i  /11!1011. ( ' I I I .  ' & ~ r  

", - 
e / / t  i ' i ,~ i ] I l< i i /  lk? / J i ~ ~ J l ~ l l r / l i e l ~  I l l ie ~ ' i ' i .se  l ~ ' l l ~ l i / l !  i i i i / j O i i l i / ~ ,  1Lr /Ji'i.Sc CIL! L.Oii.Sr'i~i1~'~' L/c' 

I<( / u . i c o i . i r i  ( le cc./le t o i i ~ i  i~c i i i o r io l c  ic ~ ~ o i r s s i  il ,fir;i,c thr,/r.rrrrçni.s lir sel l le l in lgr ic 

o//icicllc t le ~~.c l i> t r i l  r1o1l.s Irr prir./ ie or.iofiirl clic Ccir i icr 'ot~n. 

3 'I'al~i Maiiga, 2000 : 50- 5 1 

'. 
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., , 
, . .,. I,e fi.aric;ais tlerne~irera tloiic seiile latig~ie de coiiiji~iiiiicatioii scolaire ei a . . 

,;,, 
, ., 

. . inaiiere de base daiis les écoles pi.iiiiaires, parce cl~ie "clel'des coi~iiaissaiices". Qiii 

plils est, la laiigue Sraiiçaise resteia la seule laiigue autoiisée daris I'enceiiite de 

I'étal~lisseiiiciit scolaire. L'iisage tlit "palois" est sévèieiiieiit saiictioiîiié : le 
" 

3 '. 
8 ", : .  
i :?. 

coiitrevenaiit portera aii coi1 1111 syinbole (clc la Iioiite), justlii'i ce q~i'uii autre élève 
~a . 

, 
. . .  " 
8 .  . : ~ iiicriiiiiiié pi.eiiiie la relève. [.es élèves foi-Ls eii fiai1c;ais" tont la fierté de la 

iiatioii civilisatiicc, cle l'école, de la coini~iiiiiauié, clcs ~îaieiits, iaiitlis qiie Ics 

" Iàil~les li,iit lcs'i~i~;iis tlc pi.:i[iq~ie niiiaiit tic l~~iiiles, a~rlaiit <le co~ips cle bâloiis" 

Aiilsi, coiiis;iireiiieli( ri I'atliiiiiiistratioii alleinancie qii i  s'est nioiitrée qiielcliie 
, . 

: , IIUI surilde, l'adiiiiiiistraiioi~ 1i.niiçuise a été brutale et iiitraiisigeaiile. C'est 
. . . 

jiistei~ieiit claiis 121 biutalité il~i'elle va iiiiposei s:i laiigue A I'école, aLi détiiiliciit cles 
. . 
, '.Y 

.$, laiig~ies locales et cle leiirs pi-oiiioic~irs. I,c li.;iiiçais a cei-tes eii le illérite tl'êlre 1111 
. $2 . ~,.  ',:' 
1 i.s' i + " ~  

sr.. 
Iàcteui. rl'oiivcrture et de rasseiilblciiieiit cle coiiiiii~iiia~iiés dislîarales; iiinis i l  a 

particilx5 au cléi.nciiienieii( d'~iii  peuple, ei à la iiiori. l~rogi~aiiiinée de sa c~i1lcit.e. 

/, 'i(/iic,ir/ioi~ co/oi7i(i/e c(.ii~.s/i/ire i:!re E I ! ? ~  </e / ~ o i ~ i [ / c  CI . \ / I ; I .~III /~ (IL!,? (,jl/21j11,? I / C  1~11r 

cr~iie~i!eri!<riilc~  cise se. ,JI Il-cii,er.c .\1?s o l ~ j e c , ~ j s ,  s t ~ i i  ( : I > I z / L ' I ~ ! ~  121 SCS ~>ccleui..T, 

.\~oirsli.(ril les ci~(icii1.v (le leicr crirlre cirl/rrrc!/ r/e ~.c!/r;roic;e. i<11 :[/2/, I I O I ?  . Y ~ ' ? ~ / ~ I I I ~ ! I I /  

pc. I c s  i I ( ; i i io j l .c  ile /c!ir ciil/~ii.i? ilc , / < ) r ~ f  pliis piii./i tle leiii. ~>r-ogrnii~i~re scolirii.e, 111o1.i. 
I- 

roi11 e.ri i i i i . ~  e ~ i  (e111~1.e I ~ ) I I Y  le.7 eli t l i i o ~ i ~ ~ ~ ? e r ~ .  L)c ~?lZrilc  le.^ " / ~ I I I / I / ~ . T "  ( I I I  ~.iil>oii. e/ 

1e.s h i l~ l io~ l~èyr te .~  i>ii~tii~ies c1lie .son/ les vieillin~rls ~ ' i i i ~ ~ i i e i i i ~ e i  l i s  <l(ilis 

/'i(/rtcir~ioil, /CS ~ I ! ~ O I I I . F  tiyirni i / i j~j  qlii/li ielir C O I I I I I I I I I Z ~ I I I I L ;  ; C O I I ~ I I I P ~ I I  ~ i i e ~ ~ i i i - i I . ~  
L 

(l'iiil/ecii:c. p i  l e f i i i ~ e  stii~s 10 ii~(citrise dlr,j'i<rilqois, . Y L > I I / C '  / < I I I R I I ( I  ~ I I I / ~ I . I s C : C  rIiiii5 /C.S 

C ; L ~ O / ~ ? .  

'I'clieglio; 2000 : 6 1 

I'arce cliie li>rirlé sur les bases Iàtisses, le systèiiie scolaire coloiii:il va 

eiiiegistrer lin écliec cuisaiîi par rapport aux ohjectils assigiiés, écl-icc d'ailleurs 

recoiiiiu tlaiis les iiiilieiix qiii l'oiit coiiçii. 
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c'>,,cl i i i ie ~ ~ ; i . i / i  d ' i l > i ( l c ~ i c e  ri11 'e11 A/i. i i{ i ie E r~ t i r i / i ~ i ~ i f c / c ,  1 ' i /~r/ ig+i?r,  11 '11 11; /e /je,soiir, 

i i i  le gr~rir,  i i i  le rfésii. clic ri~ovrii l riirriiitcl. . / t i ,s~~i i  ' ic i ,  s 'il tr che i .c l t i  ir s ' i i~.sti~rt i i .e (: 'es/ 

.si i~' l t>Ii l  1~0fi1' o c c i r l ) ~  '.II? 1<'1)1/)/1Ji / i /c i . l i l$  el s ' i i o ig i i e i ,  ~ i r ~6~ i . i s i r i t o i r  des bes~igr ics 

poi i r .  li..si~iic!/,s i l  l ) r~? f i r i l e  I I I I  c o .~ : i i r l  i1iél~ri.u 

Itappoi-t de 1922 : 27 

I,'éclicc provie111 de l'i~iacléq~ialioii eiitre les ol>jectifs et les besoiiis cles 

eiilànts, ei1ti.e la pliilosoi->liie colotiiale Sraiiçaise de l'éducation et la réalité 

socioiog;ii~iie du terraiil. Tiès vile, des voix vui-it s'élever pour cléiioiicei ce[[i: 

i~olilicpe ciillcii-elle iii~l>éi.ialisie c l i i i  voitlait I'açoiriiei. les 1>euplcs coloiiisés sui Ic 

iiiodèle de la ciiliuic occitleiilalc coiiime le nioiitre celte attitude de 'fliéodoie 

ti.y)er,t.r /~r~.s.sihIe.r { le Irr c~ l~I / i r i .c  l i i ~ i ~ i r i i i ~ c ,  r i i a i . ~  hie17 p l i i /c i /  LI<< j~er .n?e/ / re  21 el~ci i ] i i in 

I I I ~ L I I  11c 1 i 1 1 /  i i ~ ~  1 r o 1  I I  C O I  C ~ J I I I I I I ~ ~ ~ ~ ,  I J O ~ I I .  ~ ' i i r ~ i c ~ l ~ t i i ~  

1 'owerrr/i/<,. <,e q t i  'elle /~o.osèr/~! tle i i i e i l l r~ i i r .  ,,III l c i . i~ te  (>(II. C ~ I I J L : ( / I I ~ I I I  11 ' i i i ~  ~ , l r o i r .  

; l ' r i ~ i  11.i. <:li<i<lire i.cillirr~c tlev(tril i( /(r , / i ~ i , s  i le i.cieizir. t lc . Y I J I ~  pi.ol".e ~x r l~ . in?o i i? r !  r[ricz 

~ ~ ~ ~ ~ l l ? ~ t / i i ~ / l l ~ l l /  ( l . ~ , ~ ~ ) ~ l ~ / f l ~ l / ~  C f  ] ) ~ ' i l l  l!llf';<'/lj!' .S(Jil &i l l@. 
4 

I<rsieli>ol, 1976 : 85, cité paiScliîglio, 1000 : 63 - 
1, 'ctr i  cies Cléiiieiiis culturels cleîs de ce rentlez-voiis du doiiiier el dit i.ece\ioir 

" est salis coiilesle la ,LM. .I.C I>a~ivei.L (S.<[) i-ccoi~naî(rn ci? cette (lerrtièi-e uii 
,'. 

systèii~e perinettaiit d'apprélieiicler l'eiivironneineri1 pliysiqcie et Ii~i~iiaiii seloii 

cei-ioiiis tliètiies qii1il est i i i~l>o~sil~le cte reinplacer briisclueinetit par dialitres (...), 

ci11 systèiiie riclle d'iiiiplicatioiis éiiiolives el tle sigi~ificnlioiis pi.iitiqlies, sociales, 

qu' i l  es1 imlx)ssible de transl~oser briisqucineiii en hnçais".  1,abouiûl (1946) 

considérera qiie In liltérature scolaire et post-.scolaire eli LM répoilcl acix tlésirs et 

X I  



riiix l>esoiiis expi.iiiiés clai~s les ierriloii-es li.aiiqais. 1,;i C:oii[cl.eiice tlcs 1Iirecteiii.s de 

I'l~iiseigiieiiieiil en Aliiqiie Noiic dc 1952 se <Iéclarer;i cil ravetir <le l'ét~icle des 

langiies locales eii leiiips qiie iiioyeiî tle préseiver I'origiiialité tles tratlitioiis et des 0( - 
cultiiies j~opiilaiies, (le lier (I'avaiiiage I'eiiseigiieiiieiit ati iiiiiieii, d'exploitei les 

F 

ressoiii-ce .[ILI Solltloi.e eii vile tl'iine irieille~ire coiiiprélieirsiciii des eiilàiits et des - 
adultes qtie l'école est'destiiiée à airler daiis leiii. iivoliitioii. Mallietireiiseineiit, les 

idées aiiioiit évoliiées saris réclle coiiséquence sur le tcrraiii pédagogiqiie. 
.ps 

ALI C'ainei.o~iii occideiital, I'aiiglais, banni de I'eiiseigneineiit par les 
I 

alleinanils, ievi'ent eii Toice. Mais lidèles ati ~~iiiicipe cle "l'iiiclirect iiile", les 

aiigl:iis Inisseiil iiiic place tle çlioix a t i x  I;ingtics ii;itioii;ilcs tl:iiis le sysli.iiie 

scolaire : la laiigiie locale est le iiiédi~iiii tl'iiisti.iiciioii pei~tiant les 4 ~îreinièrcs 

aiiiiées du piiinaiic, cl la latiguc anglaise celui tles clun(ic (leiiiiéies. Seiil le cycle 

priniaiie existe a11 Çi111ieroi111, les élèves adiiiis au secoiidaire se rendent aii Nigeria 

vnisi~i. Al?rCs 19 16, les inissionriaires Bâ!ois voii? tloiic coiitiiiiier i ei-iseigiier le 

r l~ ia ln  et le bnli ail Caiiieroiiii occiclei~tal. 

~allietireiisciiieiit, suile aux iionibretiscs rrictioiis iiiter-ethniques liées cle 

I'iiiipositioii par les iiiissio~iiiaires d u  Jiiala et d ~ i  bali driiis les zones Iiostiles A ces 

laiigiies et à la iiiaiiilèskatioii publiclrie - so~is  I'iristigatioii des iiiissioiiriaires Bâlois 

- du clCsir des Doiiala cle voir les Alleiiiai~cls repreiiclre le C:;iiiiero~iii (Uitjaa Kotly, 

1999 : 84), le coiiseil de I'éclucatioii de 13iiéa proscrit en 1956 l'usage cles langiies 

tiationales a l'école clans les zones oii % des e~~fan i s  ne parleiit pas la laiigue 

enseigiiée. Eii 1958, le gouverriemeiit autonoine d u  Southerii Caineroon iiiet f i r i  aii 

inoiiopole titi cliiiila et clu bali claiis I'eiiseigiieiiieiit. Celte coli:il>itatioii tiiiriitlt~ieuse ,- .~ 

tles Iniigiies iiatioi~ales est Iàvorable à I ' i a i s  qiii gagne clu teri.aiii 

~~.ogi~essivciiient. ILe processiis sera aclievé en 1961 avec la proclainatioii de 

I'aiiglais coiiiiiîe laiigne orficielle du Caii~eroun I3ritaiiiiicltie. 
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D 

I.,orscliic Ic Caiiiei-oiiii tlevieiit iiidél~eiitlaiit le 1 1  jaiivier 1960, et siirtoiit 

alxès la réiiiiilicatioii tles tleiix Caiiierouiis le 1"' octobre 19G1, les autorités en 

place se doiiiieiit pour ol~jectiS de coristr~iire I'Etat Caiircrouii, de bâtir iiiie 

"natioii" iiiiie et prospère. Mais les 247 laiigiies nationales, les dei.ix Iarigiies 

liéritées de la coloiiisation, et le pidgin-english eii l)roveiinilce clu Nigeriavoisin, 

voiit eii?Oarrasser les régiiiies cliii se siiccècleiit à la tête de I'Etat,: la crainte cles 

frictions elliiiicl~ies (Breton, lt)91), I'attaclieiiieiit viscéral à la "iiière patrie" et la 

craiiitc des i.epi-fsailles des ai~cieiiiies tutelles (Wl~itiiey ; 1957), l'aliériatioii 

c~iltiisclle de la i io~~velle élite (Whiiriey 1987 ), le coîit de la proinotion des laiigiies 

iiaiioiiales ('l'ocltl, 1984 ) etc ... soiit aiitaiit tl'obsi:icles qiii se tlresseiit coiitre ilne 

~>«lilicl~ie liiigiiisticliie eiitlog6iie. I'olir Ics coiitoiii-iicr, 1'1it:iL caineroiiiiais va optcr 

pour uiie lioiiiogCiiéisati<ii-i liiigiiistic!i!c su r  Ligie base exoliiig~ie. 

.. ( '  '(,,'il /jOlli ' / l ~ i l i ~  Clli?i/>/C l / ~  C<< / /C  , S ~ / l l i i / ~ i ~ i i  t'/ /lOiii ' C!ll;/l!r il<' /ii~,S.Y<'l' .Y<' i / ~ \ ~ e / O / l / l ~ i '  

IL, / i~ j11~i l i ,~ ir11~ <III[, l ' I ~ / ~ r /  c(ririei.i111i7i1i,~ ci i r r i / x ~ , ~ C !  11i7e / ~ o l i / i i l i i c  / i i i , g i i ; s / ; ~ ~ i ~ e  ~' i .sir i i /  (1 'f - 
/ ~ i / i i i i  1 ' ~ 1 / / i 1 1 1  ~ o ~ l c i i . ,  eri ~~c i i . / ic r r l ie i .  gi.dce i r  I 'c~cole, ii7cii.s pir. 

e . c l i l s ; i l < i / ,  i l  l i ~ l i  1 IL' l ' i i z l l i . s ,  les cIe11x 1lliiglie.i f?~~ic iL ! / le .c  (il1 /><!)if. 

. \ : ) , i ~~ l io l< ,  L,/ c i i r i r i i l  ( l e  1 ' l o î i f i  i i i i ~ i r ~ i i i i l i i  ( ..). C '  'e.c/ 2 i l i ie i ,< i i ' i / i ih l<~ poli/ogii7C,ve ji c 

~ f ~ i . i i i i r l i o i i  t ics ei r ( i /<s , / i ~ r i t l r i r17e i i l t rh  (p i e  .soi71 1e.s I~ i i i / .s ) ,  1111 '011 u o ,s .~ i ,~ lé  ilcirzs ce 

c i ,  e.~/~i.e,s,sioiz l ie  Io I J O / U I I / ~  ~ ~ o l i ~ i q i i e  oh.s/inéineiz/ i.éii[fii.iiiée 

i/'hoiiiogC!il~i.s<rlioii? 1le.s e//riiic.s r i l~ l>~, l i :es ?I .se t l < ~ ~ r r . s . ~ e ~ ~ l x ~ i i ' .  co~? ,~ l i l uc r  71i1e . ioc i i ! l i  

i17ilivii/i i irliseL. ~ i r l i .  u i ie  C I I / / I I I . ~  l ~ i . ( > l ~ i . e ,  In C~ I~ IL I I - e  c ~ r ~ ~ ~ e r o i ~ i i o i s e .  

( ' e l l e  I io r i rogé~i~; i .s r r l io i~  . s ' ï . ~ /  e.w/~r.iiir<e l i t r r  IL' w j e i  ~ J Z I I .  e l  sii7ij1le ~ k s  l i l i ~ g i i e x  clire.! 

~ I O i r i ~ / i l i ~ /  i l i l / i ~ ) r 7 i l ~ e ~ ~ ,  c ' t~ .~ / -? i - ( / i i ~e  ~ ' i i i i l L ' l ' i i i ( i i < ~ i , ~ ~ ~ , ~ ,  1i11 )~ i . i ? [ ; /  de.s k i i7g i ic .~  ~~//;ci l , l /c,.s, 

6 
111 1~111.s ( i ~ t l l i t ! i i / i i { i ~ ~ ,  ;r ~1~11it~11.sioii e / / i i i ; ( / ~ ~ i < ,  i? i ( i ; .~  I.(;.YL'I.IJC 1 'L ' .Y/ I~~~.S.S~I,J~I i i ( i / ; o i i<~ /c~  

1rri.i- .s<,i~l<'.s Irii7gi1c.v ~ / / i c ie i l e .s ,  c;/i.rriigCi.es eii  il<:/>;/ [IL' 1 'hi.t/oii.e e l  cil! I l i  iiéce.s.ii/C. 

.,I/II-c.s /IIIIX LIL' 30 <iris ti'iiiilr~l>eiiiltii~ce. le , f ; . i i i i ~~ i i i , s  L'/ l ' ( i i ig l ( i i .s deiz~ei i i -e i i /  l e  

. ~ j ~ ~ i i h r ~ I t r  tk cc//c ior i iC ~ i ( r / i o ~ i c i l c  tri, ~ . ~ ~ i i i ~ i i i , e  rlc.i Itr i igircs ctrriici~c~irriciise.s. 

Diiiiioiit et Maurer, 1995 : 68 
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4h 
Aprèsla ~xt)claiiiatioii cl i i  lkaiiçais el I'aiiglais coiiiiiie laiigues officielles tlu P - C:niner«iin (coiistitiitioii tle I O O I ) ,  Ics ~?o~ivoii.s c l ~ i i  se siiccètlciit à Izi tete clii pays 

Soiil du  biliiigliisiiie (li.aiiçais-aiiglais) Liiie cliiestioii d'iiiiCrêt siil~érieur cle l'éttit. 

Face à la diversité etliiiique et liiigliisticltie, i l  Saut tro~iver tles axes Iëdérateiirs, 
j 

eiitre autres, iiiie atliiiiiiistration fi>i-teinent ceiitralisée et des laiigties oficiellenient 

iietitres. aUn Caiiieroitri biliiigue et des Cai~-ierocii~nis biliiig~ies, voilà, tle l'avis cle 

t I'adiiiiiiistratioii, ce c lu ' i l  Catit POLIL coiistrtiire ~iiie iiatioii inotleiiie et soiidée. A cet 

eflèt, le hiliiigiiisine est iiitégié cl:iiis le systèine scol:iiie, les iilétlias d ' k t ,  

i 
I'acliiiiiiistrati<iii, le sysikiiie judiciaire.. . Dans I'étlucatioii, oii setroiive qiielqties 

\ ,  

1 . ,  

i laiig~tes étrangèi-es (espagnol, alleiiiaiid, latii-i, arabe...), iiiais aiicune laiigue 

caiiieroriiinise A ce piol~os, Reiiau<l ielève ce rliii siiit 

1, 'risl)i.e.s.sioii tle /ri l~olilogei~E,se :-rr!i!ei.c,!,!:rri,se .seiirhlc (..) c.1oii.e 11icilgi6 /r i  clrio.ri- 
1 

tihseiice tlea les/e.s c~lficicls ; les i~e~~ticicirliii~~c.r r.e.sl(!iii coi!/ii~(!.s ( I t r i ~ s  l e r~ i  Iei.i.oii., 

el (, 'e,s/ ( I I / . Y  C ~ J ~ ~ ~ I I I I ~ ~ I ~ I I ~ / ~ , S  l i~lgii i ,s l iqi~~s (le C ~ J I I ~ ~ I ~ I J ~ I .  el de lr~iii,si~re/lre letir li.2~01. 

rriii; jeiiiies g&irB~~tr/ioi~.s, éi~erliiielleriier~r tliir~s le cirr11.e ci<? Ici ci~~i?t~iriis(rlir~ii (1e.v 

r~oiiii11riiirii~l2.s i~illfrgeoi.ses. 

C)ooi?/ t111r ~~~hicriltrii.e.s Ii-rrtlilio~~i~el.~, pi.i1,6s (le loicl erlcorii.trgcriieirf ( I I I  '11" 1ioriiii.e 

/i.i',s It;,qcr Ii Iii i,rrtlio ; i1.s .sr,iil I ~ I I I C I I ~ C I I I  1.el)t>ii.s.s6.s tri! I)I.(!/;/ ( i '~~rl , f iwi~çfri .s  qiri se 

l ' ~ ' i ' l l < i ~ l i / f i l ~ ~ . S ~  el 1 / ' i i l ~  ( i l l ~ ~ t i ~ , ~  tl[~/)i!/6, iil>eC 10 . ~ ~ i I / ~ l l ' ~ . ~ ( ~ / ~ i ) i 7 ,  <i ~ ( 1 ~ 1 1 ~ 1 '  el1 ~ ~ / ~ l l . ~ ~ i l l l  

el il  i~roi;yiiirrli.sei~ le pic~'qiil ~ I C I I I S  IL'S .sli.tr/e.s iiotl L.d~~i/rit;e.s de Io l ~ o / ~ r i l ( ~ l i o i ~ .  

Dtiii.s 1 'Etri/ L J C I I I ~ J  (1e.s ,/tii/.c: I f 1  ~ ~ o ~ i / o ~ ~ e ~ i ~ . s ~ ~  ilil ( ' L ~ I I I ~ , I ~ ~ J I I I ~  I I  ' ( 1  11ei~iiii.s (1  '(iii/i.e.s 

~~ol i l i r~i i t . '  l i i i ~ ~ s i i t i i  i ~ u d r ' r  I cl1 11lrrce 1 ' 2 1 1 1  iliglossie Iiiii,yiies 

~ ~ f ~ i c i e l l c ~ . ~ / l c i ~ i g i ~ e , ~  1~eri7trciil~iii.es oii /ri C O I ~ ; ~ ~ ~ L I ~ . S O I I  (le Itr ,fiiil>les..se riiii~iÉ~.irlrie tic, 

co~~iiiri~ir~~ii~C.s / ~ i i i s / i i i e s  eiz I O  I I  1 1 o 1 1 e  (le I'trh.tei?ce CIL' ~~oIon11: 

11olilir111~' err ./iii~eirr de leio..s Irur,yiie.r, chi 1)eri ~I '~~i i lo i~oi i i ie  el rl'iililitiliile de ces 

~ O I I ~ I I I ~ ~ I I ~ I I I / ~ . Y  i l ~ ~ o i / e t r ~ e i ~ l  ~lc~/~eiiiI(ii~i/e,s cle l'liI(11 /tii.s.se l~i.C,s(igc?r ?I /c8i~i11c l~oiir  



t~ispositioiis i~eiiclatit obligitoii.es I'eiiscigricinciii clcs clcirx laiigiics ofiiciellcs dks 

l'école priiiiaire et la tradiictioii dans les dciix laiigiies (le tous les tlociinients 

ofliciels. Cette tleriiièi-e tlislmsitioii est reiidue possible par 121 création de I'Ccole 

,Siipéi.ieure de Ti-acliiction ct d'liiterprétatiori cle 13iiéa (ASTI) qui  iriet à la 

disposiitoii tlc I'atliiiiiiistration ceiitrale (les ti-adiicleiiss et iriterprètes haiiteiiieiit X 
qiialifÏ,és. Par ailleiirs, poiir iiiaxiiiialiser les cliances de succès daiis I'alî1~rciitissage 

4l- \/'\ 

lycées biliiigiies et tles iiniversités 1,iliiigiies sont crées, la li>riiiaLioi~ Iiiliiigiie est 6 
T-=- 

iiistitiiée clans les iiiiiversités, et le Progsairiiiie de Foi.iiiatioii l2iiigiiistic~iie 13iliiigiie 

I'étliicatioii clcs atliilies el le rciili)sceiiiciii iics C ~ I I I I > ~ ~ C I I C C S  ( I c s ~ ~ ~ I ~ ~ c s .  

A I'iiii:ige tl i i  bulu, les laiigiics ii:itioii:iles resteiit écai-tées de I':icliiiiiiistratioii 

el (le I'école. 011 les setroiive \I I I  peii (taiis Ic systkiiie jiiclici;iire à l n  fitvciir tic 

I ' i ~ s t t i t i  (le l ' i i ~ c r r i l i o i i  cil laiigues locales polir ;issislci. les illcltrés eii 

laiigiies officielles, et clans les iiiédia, notaiiirneiit les slatioiis proviiiciales cle la 

raclio rliffdsioii tl'l;tat et les radios rurales c ~ i i i  <)rit i i i i  iionihre iinpi-essioniiai~t de 

1)rograiiinies eii I:iiigiics iiationales. I.,e sort des langiies natioilales lie coiiiiaîira 

aiictiiie ei~ibcllie. A défaiii tle résislei., le I > ~ i l i i  va po~istaiii essayé cle siibsistei.. 
Gs- 

P 
i>iisiiil i G l i i i i t i v e i i i e i i I  I'ciiseigiieiiieiil priiiiaire vers 1925, i l  fait soi1 eiitrée 

- 
Iniigiie tloiit les iiiissioiiiiaires ii'avaieiit pas digéré le baniiisseiiieiit (le l'école. 

I,'eiicadreiiieiit cles jeuiies ei~fants peii<lant deux ails a\/aiit lekir atliiiission à l'école 

psiinaire siirvivra j~isqir'a~ix ariiiées 70, puis disparaîtra h cause de soli caractère 

faciiltatif, tle la iiiotivation insuffisaiile des iuoiiiteiirs, et clu désintérêt géiiéial. 

aiiiéi.icaiiis qui assiiiiiaieiit sa, clélèiise c: sz ],roinolion reiiireiit progressiveinerit 

clicz eux tlaiis les aiiiices 60 ii la s ~ i i l e  de la "c;ii~iciociiiis:itioil" (le la A4PA. Les 

C'riiiicroiiii:iis qiii leiis siiccédent iiiaircliieiit tle iiioyeiis et de volotité poilr coiitiniier - 
8 8 



I'tietivre de letii-s ~~rétiéccssetirs. 1,e.s ptiblications coiiiiiieiiceiit à se Caire rares et les 

iiiaîtres dti biilti soiit abaiidoiiiiés à eux-mêiiies, le départenieiit chargé de 

I'itispectioii ci c l ~ i  stiivi pétlagogi(liie ayniit tôt Sait cle tlisparaître. Cetix dcs iiiaîtres 

tléiiiobilisatioii est lotale. 1,'écolc iiinteriielle hulu liiiit  par être ti-aiisloriiiée eii tiiie 

gai,clci-ie d'ei~lliiits ii'ayaiit pas eiicore alteiiit l'âge scolaire, qriestioii de periiiettre 5 

leurs parents tle vaquer traiicliiilleiiieiit à leurs travaux cliainpêtres 

I I  coiivieiit iiéaninoiiis tle recoiinaître cllie les laiigues iintionales l i ) i i t  l'objet 

cl'iiii,e atteiilioii p~ii.tictiliè~~e. Ei1 e f i t ,  les atilorités caiiicro~iii:iises qui (?récoi~iseiit la 

saiivcgni-cle clu paii-iinoiiie liiigiiisiiqiie et ctiltui-el créeiit le CREA et 1'1511. De 

ii~êine, dès 197 1 III, prograitiiile tle reclierclie sur les laiigiies carileroiinaises est iiiis 

stir pietl ; i l  s 'agit tle I'AI~,CAM. i.,'c$jei!ir de ce prograinine est cle clécrire la 

sitiiatioii liiigiiisticltie clti Caiiierociii partant clc I'iclciitiIÏcatioir cles luiigties, <le 

I'étal>fisseiiieiit tlc In caste liiigiiisticliie du C:aiiierotin, de la classilicatioii tles 

laiigties et tle I'évaliiatioii tle leiii état de clével«pl>eiiieiit. Par ailletirs, 

I'enseigiieiiieiit des laiigiies iiatioiioles es1 envis:igé dans le caclre du projet 

I'ROI'EI,C:A, né eii 1978 et iiiis eii praticltie partir de 198 1. IJiie treiitaiiie de 

Iaiigties est iiitrotlciite à titre expérinieiital dans I'eiiseigiieineiit secondaire et 

~xiiiiziise ; cles iiicidèles géiiésalisaliles cl'eiiseigiieiiient des laiigues cainerottiiaises 

eii coniplénieni clii Ssaric;ais ct de l'atiglais soiit ex~~éi~iiiierités. 

publics et tle la corniiiiiiiau(é Srancol7lione. A lzi suite tle la tlécisioii dti soiiiiiiet de 

Dnl<ar (iiiai 1980) tle iireltre en etivre i i i ~  plaii tlécciiiial cl'aiiiéiiageiiieiit 

liiigtiistiqtic <le la Sraiicophoiiie, aiiikiiageineiit Iàvorzible atix laiigiies ilalionales, le 

priiicilx tle I'eiiseigiieiiieiit cles langues iiatioiiales est reteiiu loi-s tles Etats 

Géiiératix de l'l?clucatioii orgaiiisfs en iiiai 1995. Ce pi-iiicipe sei-a adopte eiisriite 

claiis la déclaration dti goti\~ernenie!?! sr!? la réPoriiie ét l~i~ative.  Plus tard, la 

naiioiiales. Dc iiiEnic, la loi 981004 du 14 avril 1998 tl'orieiitalioii tle l'éducation 
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lmiconisera "l'eiiseigiieiiieiit des langues et cultures riatioi~ales". I<iîlïii, les 

iioiiveailx pi.ogranirnes de l'enseigiienient primaire de 1999 iiitègrent la cultui-e 

nationale coiiinie ol?.jet <I'eiiseigiieiiieiit. Cette dynaiiiiqiie est accueillie avec 

satisractioil par ceitaiiis clierclieurs cl~ii se leliciteiit de cette évoliition. 

1.11 ~ ~ o I ; i i ( ~ l i e  I ~ I ~ ~ I I ~ . Y ~ I ( ~ I ~ c  C ~ I ~ I I ~ I ~ O I ~ I I ( I I , Y ~  ri (Ioizc C O I I I ~ I I  iiii / I ~ O C ~ . S , Y I I . Y  ~ r i ~ / z ~ i ~ e l l e ~ ~ r e ~ r i  

(16ii1oci~1/iqitc. I I  Y 'cifi;/  11 ' 1 1 1 1  I ) I . ~ J C ~ . W ~ I , Y  L:i~olii/~f; Iii.s/c~i.i(/iie, i1ies~o.é e /  ii.r.C~~ei.sihIe 
*: 

(lui ohoicti/ rri~/Oiii.r/%i~i ri iitie C O I I I J I I C I I ~ C I I / I I I . ~ ~ ~  el?i.ichi.~.nit~/c et~lr-e les 1i1irgiie.s 

/ : i e l / . .  . . el les liri~giic.~ nii/iorîri/es 

'radadjeu, 1996 : 62 

Cet optiiiiisiiie de Taclatijeri est cependarit loin de Saire I1~inaiiiinité. En eSSei, 

la poliliq~ie Iiiig~iistiqiie caiiiei-oiinaise rlésot>lige cluelq~ie peu ccitaiiis obseivateurs 

D':i~iciiiis icgiettc Ic 110ii aitistitliic cliii caractéiise la polilicliie liiigiiistiq~ie 
13- 

ci~i~iero~iiiaise . 

1.e < ' r r~~ic i~oo~i  11  011ii I ) ( J I ~ ~  [/ellu /<nzg[~e.~ c$;cic/lr.i N i  In coir.rfi111lioi1. 11; (~rii:iiii 

/e.r/b (te I O ~ S  11e ~~ecor?ir(l i .~~e~rl  l ' ii~irge ~ ~ i ~ b l i c  d'i111e l(111g11e I ? L I / ~ O I I ( I ~ C  . ~ ~ ) i c i / i [ ~ i i e .  
i 

("c.si 1)1)111.  c u / e  r.oi.so~r qrlc 1'011 peiil ({ire S ~ I U . S  i.isilrte iIe se /i.o11~1>er. (/lie Ir: 
il 

I I I ~ I O I ~  n'il yiis de poliiiqiie 1 i i i q i 1  ciilire, niêine si r1rrrz.s I'oi~i. le 
r\ 

! / i i ! i . ~ i ~ i e  C ~ I I I I I I I ~ I ~ I I I O ~ ~ ,  l!iyrc (1  9~Y.f) ~?~.&con; .~e  ! '11.~0ge r1e.r. Icit7giie.~ 

I I I I I I I ~ I I I ~ I ~ ~  I I  I I  ~ I ~ I I I I ~ L I I I I  e s  I J I ~ ~ Y .  A Z I C I I ~ ~  iexle ti'n/111/icri/iot7 
-r 

~>~.tr/illiie I I  ~csi.sie jii.sqi1 'Yi ce juiir ci qiii ( l éve i i~~)~>e  cles crrrlre.~ t l é i ~ c l o ~ ~ l ~ i ! ~ i ~ ~ " ~  de 
,- 

<,L'.Y I ~ I I I R I I ~ ~  ( ~ I I ;  ~ I I /  ~lire litié1.tr111r~e /?el1 ~kévelo/)/jCe. voir inexi.sliitîie poli~.  I l l  

/ ~ l i i p i ~ i ï  d'ei1ti.e e1le.r. ; 11r11. (ri!!eiit,.~~ 10 loi il(! 1946 qii; i i 1 ~ 1 1 1  i~r/c~.(lIi 1 'ii,siig(, ( l c . ~  

I1rirgiie.r Il~c<rle.s i, ! 'declle 11 'c i . jcoi~(~i.~ é/i ~l;.r..~oi~/e. 

Eii fin (le coiiipte, les laiig~ies iniicnd-i siii. lesqiielles reposait l'essentiel de 

, I'étlilcatioi~ cles ei~Saiits et sur lesq~ielles s'étaie111 appiiyés les iiiissioniiaires po~ir 

évaiigéljsei et iitstr~iire les jeuiies soiit progressiveiiîerit sorties de l'école par les 

atliniiiistiatioi~s coloiiiale et post-coloiiiale pour ile devenir que des laiigiies de 
i 
i convivialité doiriesiicl~ie et c~ilturelle eiî usage dniis les teinples et les églises, 
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l 
': 

! cédaiil le pas :ILI li.;iiiç:iis el B I'aliglais tleveii~is 1;iiig~res (le 1 '1 t : l t  ('l'at~i Maiiga, 

2000: 108-109). L,a c~ill~ii-e ii'n giière coiiiiu uii iiieilletir soi-1: elle a été 

s y s i C . i i i ; ~ t i < l i i e i ~ ~ e ~ ~ l  Ccai.lée rle l'école jiisqii'h Liiie tlale réceiite oii soii enseigiieiiieiit 

est eiivisagé dniis les prograiiiines scolaires. 
l 

l 
Ayn.ii( liéri\& ( I ' i i i ~  pro.jet qiie tl'aiiires avaieiit Jot-miilé et OU les l~oiiiiiies 

~ éiaieiit des objets de  l'éd~icatioii el iioii des si!jets, le systèiiie étliicatifcaiiieroiinais, 

! iiialgré <1uelcl~ies rel2lâtrages iiis~iflisaiits, reste iiiadapté. 12'éducatioii en taiit 

l cl~~' i i is tr~ii~eii t  d'aiito_défiiiiiioii, d'auto-création <I'aut(~proinoti«ri, d'eiiracineirient 

1 social et (le <Iéveloppemeiit cloit traiisitietire les ~~riiicipes rliii régisseiit la vie de la 
! 

coiiiiniiiiaiité, les valeurs et les savoirs qci !- !'oncient. l J i r  systkine éducaiiCqiii va à 

I'ciicoiiti.c'cle ces l~i.iiicil~es lie peiit prései~ler ~ I I ' L I I ~  bil;~ii calastropliiqiie : 

i 
i 

/ , , , j  lei . s ; / i i c i ~ i ~ ~ i i  ,soci(i/e ~ i i e  i7oii.s V;\~OI?,S ~ i i ~ j o ~ i i ~ l ' / i ~ i i  e,st C L I ~ C I C ~ ~ ~ I . V ~ ~  lxir 

i(11e c,i.i,se ci;git? i i c , ~  \ ~ ~ l t i i r , s  . ~ o ( ~ i e i / c ! , s  e11iriiïi7i11?1 dL!Iii~iliic~i?c~e el / ) ~ ~ i ~ ( / ; l i , s i ~ ~ c ,  .soii.s 

! 
/oii/cs Ics ,fi)inie,v, 1/11 e,rocIe i.ii~.ïi/ i~i<is.~if,' ri11 ~,116111ci'qe (/iti~.siii~e~ii c~lii.oiii(/itt i i ~ s  

icitiic~,~ ,soi~1(ii1/ (111 ,s~~.s/èiiie , s c o / ~ i i ~ ~ i ,  fi / o ~ i , s  lc~.s i?i~,c'(iii~v, I ~ ~ I C ,  ci.i,~c, ~ ~ c ~ o i i o i i i i ~ / i ! ~ ~  ,S<III .Y 

/~i.éc~S(leirl clc. Le.\ i.e/)èi.c,.s .so~~iirris .roiil i r  [ ~ c ~ i i ~ o  l ~ ; , s i I ~ / ~ ! . s  cl /ci ( /~;.s( i i~lic~i/~~/;oii  

,yo<.j<i/e .se~~i/x'e /o/<i/c:. JVOII. , se i i /e~~~e!?/  1'7 /n.<i.~e!?/ @.YI iJ'O/? ;iic:c!i~/c~j~~, JII[I?,S 1 '<i!x~i~?i. 

e s  l i s  i i i i c e i ~ i i i i  c i  irir I . L > I I < ~ C ' Z - I > ~ I I S  (111 tJo1111er el 1111 I . C C C I I O ~ ~  ( ( 1 1  ' ii~tj?o.~e 

riL!.~oiili<iir Io ~rioii~iicili.s~iiio~i,. iloiis i ~ c  .seirihli~n.s li(i,s <r~'oir. lriîe ~~oii/i.ibri/ioii 

ciii~,'~cii/ii/iie ( / I I ;  i~oii,s / ~ c i ~ ~ ~ ~ c ! ~ l r c r  eii ~ I I L ? ~ I ~ ~ J  I ~ I I I [ ) , s  i~ i~er i~x  ~ I O I I , ~  eiii~iclii!. < I I I  co!~l<ic/ 

cl(',\ irii/i~c',s c;J,%/, i101i.e />~w/Oii(le c ï ) i~~, i~ , l ;o i i  cJ.s/ 1111 ' O I T  i ~ e  /1eii/ i ~ ~ ~ ~ l / c ~ i ~ ~ c i i /  

O ,Y 'eiii,;c/~ii, ~ i ~ / c i i ~ i i ~ i e ~ ~ /  .siii. le / ) / ( I I I  .soi.,iiil qri; ~s; i~gi i /~i i~i .v~ ~/S.~oi.ii~~i;,s les  [~eri[~Le.s, q ~ i e  

/ )<I I .  1 '<iii~c~lioi.cl/ioi~ tle .ses i~n le i i i~ .~  ]~r.o/)o.vé<,~s. 

1 'l'clieglio, 2000 : 3 
l 
I Les dysIoiictioiiiieiiieiits et les pertiirbatioiis sociales eiiregistrés claiis la 
1 société cninerotiii:iise tiéirioiilreiit I'iiicapaciié t l ~ i  sysi6iiie écliicalif actuel à assurei- 

ellicaceii~eiit le siiccès scolaire (les jeuiies, leiir socirilisntioii, aiilsi clLie leiir 

étlucalioii civicliie c l  inorale. I I  es1 tloiic Lirgeiit qtie les Caiiicrotiiiais s'aliproprient 
i 

leur systéiiie édiicatif pour en l'aire uii i~istriiiiient de lihCr:itioii, tl'affiimatioii, tle 
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lxireiinit@ et de tléveloppenieiit. Cette appropriation passe par I'iritrodiictioii cles 

laiigiies el ccill~ires iintioii;iles h l'école h travers i i t i  aiiiéii:igeiiieiit plaiiilié. 

2.2 1)e I'aiiiC~~ageiiieiit plaiiifié des Iaiigiics ari Caiiieroiiri 

[ )CLIX 1>1o1~ositioi1s sigiiilic:itives oiil été éI:ibol.ées pour i l i l  ainéiiageiiient 

planifié des langues ait Carnerouii : le triliiigirisiiic exteiisif de l'acladjeu (1980) et 

Ic qiiadi.iliiig~iisiiie tlc 'l'abi Maiiga (2000). 

2.2.1 Le trilitigiiisiiie cxtciisil: 

Ide triliiiguisiiie extensif est i i i i  iiîodèle d'étlucation iiiultilingue développé 

par Tadadie~i et enrichi par les données issues <le I'expérinientation de 

i'eiiseigiieineiit des laiigties tlaiis le cadre dii pro,jet i'ROPlil,C:A. [,'ai-cliitect~ii.e d ~ i  

iii~~tlèle repose siii. c1ci.i~ axes Soii<lniiieii!aiix : Ic prolil 1iiigriistit~i.ic i(lé:il (ILI  

Caiiiero~inais et Ics tloinaiiies priorilaires d'iriierveiitioii. 

i 2.2.1.1 I,e ~tiolil li~igiiislicliie itlé;il il11 Cniiieroiiiinis. 

I Tatlac!jeti situe les laiig~ies cainei-oiiiiaiscs clans la perspective d ~ i  
! : tlévelop;ieii~ent iiat,ioiial. Ces lang~ies en tant qiie véhiciiles des cultures et valeurs 
? 

cainero~iiiaises sont (les hcteurs indispensables cfe développeineni. Ide 
j 

Caniero~inais aliEiiC, acculi~iré, tlésaciiié, Sriiit tle la faillite coloiiiale, doit cloiic 

Coiisti-~iite s,iii. la base (le I'eiii.aciiienient clans sa réalité, I'icleritité c~ilture!le clu 

Caiiiero~iiiais doit être paraclievée par Liiie o~iverture aiix a~itres, clans la perspective 

<l'une réalisatioii elkctivc dc I'uiiité iiatiociale, tle I'intégratioii nationale, et de 

I'é~~aib«isseiiient iiitliviti~iel. 

Si le biliiigiiisine iiistit~itioriiiel s'avère Lirie coiiiposatite essentielle (le 

I'itleiiiité cultlii.elie caineroiiiiaise, les laiiglies liéritées de la colonisation ne 

satiraient expiiiiiei toutes les ticliesses du patriiiioiite çiiltiitel nalional, ni consticiiei 

1 elles seliles les li>iidciiients cl'iiiie sociCtii caiiiei-oiinnisc a~itlietitiqiie. I I  coiivient 

tloiic tlc Imssei tlc la politi<jiie d ~ i  I>iling~iisiiie ni'Tic:iel actiiel iine poliLique d ~ i  
1 
i 
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triliiigiiisiiie iiit6graiit à la fois les lailplies iiatioiiales el les dciix laiiglies ofJicielles 

pour pro~uo~i \~oir  I'icleiitité culliii.elle du pays. Vectciirs de Iri persoiiii:ilité et de 

l'identité c~il~iirelle tles Cai~iei-ouiiriis, iiisti-~iiiieiits tle coiiii~i~iiric~itioii ii~tci- 

eililiitltie cliii Ibiit pogressei. dniis la coiiscieiice tle chriq~ie citoyeii I'itlée d'uiiité 

iiationale, les 1:iiig~ies natioiiales iii61.iteiil d'être protégées et proiii~ies au inêine 

titre clLie Ic 1.1-aiiçais et l'anglais, laiigiies (le coiiiiii~iiiic;ilioii inleriialionale et 

iiiclis~ieiisables iiisti-~iiiieiits tle iiiobilité. 

Ide r>rofil liiigiiistitltie idéal du Caiiieroiiriais est tloiic LIJI lociite~ii au iiloiiis 

ti-iliiig~ie. Le Caiiierotiiiais type devra pouvoir coiiiiiiiiiiicl~ici eii irois lai~g~ies aLi 

nioiiis tloiit la ~ireiiiière sera uile laiigue caiiiei-o~iiiaise (cle j~référeiice sa Iaiigiie. 

maternelle), In tleuxièiiie, sa preiiiièi-e laiig~ie oSficiclle, et la troisièine, Liiie laiig~ie 

véliiciilaise caiiiesoiiiiaise pour cei-taiiis, et 1,oiii. d'a~itres, la deiixièiiie Iaiig~ie 

ot'licielle. $. 

2.2.1.2 Les tlo~it:tiiiçs rl'iittei'veiitioii. 

La tliéoric (ILI triliiigiiisiiie exteiisiC envisage deiix cliamps d'appiicatioii 

çti.atégiqiies : I'éd~icatioii et la recl~ei.clie scieiitilique appliqi.iée ail développenieiit 

de I'iiitliisiiie liiig~iisticltie. 

S~ii. le plail cie I'étl~~catiori scolaire le tiiliiiguisine exterisir repreiid les 

Sorictioiis cl'eiii~aciiieiiient, cl'o~ivei.t~ire et de flexibilité tlaiis la planificatioii de 

I'enseigneineiit des ianglies ca~ner»i,naises eii coi~ipléiiieril des langties oflicielles 

pour un systèiiic éclricalif et uii type cle Caiiiei~oiiiiais aiitlieiitiqties. I I  précoilise 

l'usage oral de Ici loiigcic loc~ile claiis le pl.éscolairc, I'iililisatioii tl'liiie laiig~ie locale 

et tle la pi-eiiiière Iziiip~ie oflïciellc ciniis le priiiiaire, et I'introductioii de la 

dc~ixièiiie laiigue ollicielle et/»ti cl'~iiie cleiixièiiie Iaiigiie additioiriielle tlaiis le 

I,a laiig~ie locale clai~s les Iiiogiaiiiiiies OLI ~->i.éscol:iii-e est riii iiisli.~iiiieiil 

d'eiii-aciiieineirt dans le iiiilieii social <le l e i  C'est le inoyeii de foiiiiatioii 

tl'une itleniilé syinholiq~ie et de lraiisiriission lies coniiaissaiices el tle l'héritage 
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ctlltiirel local. Wlnis elle servira siirioiil à éveiller l'esprit scieiililiclcie el 

tecliiiologi~~~ie çlicz I'eiikiiiL par I'orientatiriii cles jeux rllioticliens vers la 

acclirisitioii iiicoiiscieiite des 11i~iricil)es scientifiques Clémeiikiires. Les langues 

locales peiiveiit être utilisées clans les écoles i-~iiales OLI sei~ii-r~irales, I'lioiiiogé~~éité 

liiigriisticliie y élaiit acquise: 
.' 

Daiis les prograiiiines clti débiit solaire (SIL-(:El), la laiigue locale perinet à 

I'enfaiit de s'itleiilifier 6 sa coiiiiiiuiia~iié et de participer à soii cléveloppeiiieiit. 1% 

outre, elle lui prociire cles aptiliitlcs liiiguisticliies, tout eri l u i .  transmeltaiit cles 

I'risage tl'tii~e laiigire que I'eiilàiii parle déjà en arrivant à l'école, et I'apprentissage 

du calclil s'effect~ie d'alitaiii plus rapiclement qu'il se fkit cla~is la ~nêriie laiiglie. 

1,'eiiseigneiiieiit se fera doiic rlai~s la langrie locale, laiig~ie de la liii~iille ou cle 

l'ei~\!ii-oiiiieiiieiit iiniiiédiat rle b'eiihiit. 

/\ la ti.oisii.iiic ziiiiiée [lit priiiiaire, la I;iiiglte locale est rliiasiiiieiit inaitrisée. 

Uiie ti.alisiiioii s«igiieliseiiieiit ainénagée ci. plaiiifiée pei-iiiet1i.a à I'eiilài~t de 

isaiisféser les al,titi.i:les acquises rlansyaiigue iiiaternelle (lect~ise, écriture) en 
IC 

Iaiiglie of'ficielle. hllêiile si la laiigiie ii~aterrielle contiiiue à être utilisée dans le 

cliscours péclagogiqiie de I'enseignalil, la preinièse laiigiie officielle devierit à la 

Sois iiiatière ei principal niédi~iiii d'instriictioii. 

Dans les psograiiiiiies du priiiiaire, la preiîiiére laiigrie of'lïcielle a uile 

fbi~ctioii cl'oiivei.~iii-e : c'est 1111 iiistr~iineiit cle iiiobili~é géogi:apliiq~ie, sociale et 

iiitcllect~ic'ilc. ["est à (ravei.s elle que 1'eitl;iiit ;iiil.;i :iccès ail savoir rlii inoirtle 

iiiodcriie par la ~r:iiisinissioi~ des coiiiiaissaiices spécilicl~ies. L,;i preiiiière laiig~ie 

ofjiciélle est i~ la hast tle la li~riiiatioii cl'une ideiiiilé instr~iiireiitale de I'eiifaiit. Elle 

d6velopl~erd"al,titlicle ~ O L I ~  l'élève de s'iiiloriiîer par écrit et cle inaîtriser l'art cle la 

coiniii~iiiicatioi~ toiit eii le préparniit à I'eiitrée dails le secondaire et à la 

pai.(icipalioi\ t~ l i ~  vie nationale et iiilesiiatioiiale. 
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Au iîivea~i tlu secoiidaire, les progiainiiies sccilnires intégreioiit une troisièiiie 

laiigiie (au ii~oiiis). Ce!k cleiiiièi-e alira Liiie Sonçtioii de flexibilité. Elle îera acquérir 

à l'élève la iiiol~ilitC iiécessaire q~ i i  lui  perniettra de s'épanouir tlaiis ~ i i î  iiiilieu 

iniiltiliiigiie eii élargissaiit ses ~,ossibilités liiigliistiq~ies d'adaliltatioii aux coiitex[es 

clivei.~ et ses possil~>ilités <le l>hi-ticipatioii à uiie iiiultiplicité de coiilextes. C'est i i i i  

iiistriiiiieiit cle traiisiiiission de coiiii:iissaiices fr)iictioiiiielles tloiit le clioix tlépeiidra 

cles ainbitioiis et des dii coiilexte et doiit I'accliiisition pert1îetti.a à 

I'eiifi1iit tl'avoii- iiiie plus large oiivert~ire vers tl'aiitres c~i1l~ii.e~ daiis uiie 

perspective tl'iiitégi-ation i-iatioiiale. I'ar aillcui-s, I'eiihiit 1301irra accéder à lai  

coiinaissaiice de sa langue inateriielle ou cliiasi-iiiateriielle dont l'eiiseigiieiiieiit est 

~wév~r  à 17a1.iir ( I c  la classe tle q~iati-ièiiie. 1>;i laiigue de Ilexibilité sera, soit la 

(leuxièiiie laiigiie ol'ficielle, soit la laiig~ie vétiiculaire tle la région, soit une laiigue 

locale voisiiie, soit uiie laiigiie e~iropéeiiiie. 

I'o~ir ce <pi est de I'érl~icritioii des a<liiltes, I'ol>jeciir selon le triliiigiiisiiic 
8'. 

exteiisif devait être I'alpliai~étisatioii biliiigiie des adiiltes (laiigiie niaterriellei 

preiliière liiiigtie officielle, ail iiioiiis), e l  le reiiforceiiieiit (les coinpéiences de base 

cii lectiiie, écritiire el calcul des jeiiiies <léscolai-ises. Les classes d'alphabétisatioii 

I devmieiit être placées soiis la respoiisabililé tecliiiiclue des coiiiités cle laiigiies ; le 
1 
: goiiveriieiiieiit n'en ass~ii'erait qii'iine gestioii politicliie. 
b 
i 
i Siir le plaii tlu dévelopl>eiiieiit cle I'iiiclusti-ie liiig~iistiqrie, 1'Etat devrait 
i 

coitsidé~.er les laiig~ies ~iationales coiiiirie uri prociuit de base qui doit être exploité 

et transforilié afin tle devenir consoiiitiiable sur le inarché de la coiuiii~iilicatioii 

liiig~iistic~~ie. Cette traiisîoiiiialioii sera iiiise 1111 ciivre sui- la base clti 

tl<velol->l~wiieiit el tlcs iiicl~islries ciilliiielles. I'oiir çoiito~iriicr les tlii"iÏciiltés liées 

la coiiceptioii, à I'élahoratioii et a la productioi-i clcs o~itils didactic~iies, iin 

13arteiiariat entre l'Ela1 et les entrepi-ises c~ilturelles privées est i-ecoin~i-iaiitlé. 

Qiielle appréciation peiit-oii Caire clii triliiigiiisme extensif coiiiiiie modèle cle 

geslion ailiénagée des laiigiies au Caiiiel.oilii '! 
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1 'I'abi Maiiga, 2000 : 1 0  1 
I 

i 
2.2.2 Le ~~iintlriliiigiiisiiie 

1 1,e quadriliiigiiisine est iine tliéor-ie c!4ve!:>ppée Ilai. 'f'abi Manga (2000) sur la 
i 
? base des "laciines" dii triliiigiiisnie extensif qui, de l'avis de cet. auleiir, lie 
i i coiistitue pas ti i i  ii?oclèle \~éritaL~leiiie~it striict~iraiit au seiis tliéoriclue du teriiie. 
.; 
1 

I 
I ('clle h~y~o/l1$.re e.s/ I I J I  C(II/I.L' ~ ' C J I ? C I ~ J I S ~  ~ ~ ~ ~ I ~ O I ~ ~ ~ I I O ~ O ~ ~ C ~ I I L '  CIL'S I C I I I ~ ~ I L ' S  iI ~!i.sGe 

i 
I ;17/ig~.o/ii,c! plo/d( c/~l'iiile lliéoi.ie c«kér~enie c l  co171/1lèle ~ l c  plrr~iificrriio~t L'II 

'l'abi Maiiga, 2000 : 18 1 

'Sabi Manga relève les iirsiiflisaiices suivaiites : 

- 12e trilingiiisiiie exieiisil' ii'ClaOoi-e pas iiiie ai-iiciilatioii I~iiclioiiiielle c1;iii-e * 
/ cles laiigiies iiaiioiiales iiiziicriielles cl véliiciilaii~es. 
i 
i - La tliéorie accorde une place relntiveiiieiit rnocieste aux langiies iiatioiiales 
) 

i 
j 

véliiciilaires, ce qiii iiiilite faibleiiieiit pour I'iiitégration iiatioii~ile. 
l 

i - I,e inodèle ii'itleiitifie pas clairemeiit les laiigiies riatioiiales véliicrilaires. I I  

les jcite de ce f i i i i  eii 1,âtiii.e aii bon vo~iloir des politiqiies, coiiiproinet leiii 

1 éqiiipeiiieiit teriiiiiiologique et les rend viiliiéral~les face aiix laiigues orficielles. 
" I'o~ir çoiiiblcr les sileiices" t l ~ i  lriliiigiiisiiic exlciisif, l 'ahi Maiign pi.opose 

iiiie spproclie qtli se veut en accort1 avec les bases pliilosopliiq~ies c l ~ i  iiioclèle tle 

'1'aciadjeLi 'iiiais voiitlrait y apporter des corseclifs siibsiantiels tlniis I'optirlue cle 
i 

clépasser, d'élargir et d'eiiricliir les perspectives de ce canevas doiit I'arcliilecture 

! 
tlevrait être inotlifiée pour ohteriii- rirr  schéiiia de pensée précis suscej?tible tle 

! 
$ 
I 

g~iicler le p~ocessiis de décisioii cles Iioiiinies politiqiies. 
I 



2.2.2.1 Pi-iiicilies t i t i  cltiatli~iliiigiiisiiie. 

-l'i.ois priiicilxs li)iiclaiiieiitaiix iiispii-ciit la i.éllcxioii tle 'l'iil)i Wlaiiga : 

- I~,e iiiiiltiliiig~iisnie : doiinée iiécessaire daiiç les défiiiitioiis tles ~~olitiqiies 
0 

liiigiiisliqiies ; il eii cst la règle, et l'uiiiliiigiiisinc l'exception. 

- L'~iiiité iintioiiale : o i e  L I  en taiit que coiisti(uti«ii d'uiie 

coiiscience citoyeniie et seiitiiiieiit d'ap!~arteiiaiice i iiiie coiiiniiiriauté natioiiale 

tloiit la co~istriictioii iiécessite eiitie autres le partage des scliéinas culturels daiis 

leur diversité et tles (nitils cl'expi.essioii (les ricliesses cultui-elles, à savoir les 

laiigues iiatioriales. 

- !,'iiitégrati«n régioiiale oti soiis-régioiiale : Etape criiciale de I'iiiiilé 

al.ricaiiie cliii iiéccssite iiiie l>roi~iotio~i cles laiigiies traiisiiatioiialcs, iiotaniiiieiil les 

laiigiies natioi-ialcs A vocation régionale oii soiis-iégioiiale. 

I>»~ii. i.époiiclre aux coiitsaii~ies tle la pl~ii.alité liiigiiisticliie et au soiici d'iinité 

el d'iiitégiatioii iiationales, 'Sabi Maiiga propose le modèle (ILI q~iacliilingiiis~~ie. Ce 

(lerilier se Oase d'ahosd S L I ~  tiiie taxinoiiiie hiiciioiiiielle cles laiigiies. l'abi blaiiga 

tlistiiigiie qtiati-e strates de laiiglies : 

- [.es laiigiies iiiateriielles : elles soiit iitilisées ail iiivea~i des Iàiiiilles. 1,eur 

~àible taiix tle dispersion sociale ne les prétlispose pas ii être utilisées claiis 

I'éclucaiion scolaii-e. 
': 

- Les langiies coiiliiiunautaires : Elles n'oiit généralemeiil qii'uiie existelice 

tlépartéiiieiitale. I~,e iioiiibi-e iiiipostaiit de I«c~iteiirs iiatik pe~it eii faire le vivier cles 

i a i ~ ~ ~ i e s  A diiiieiisioii iintionzile. 

- Les laiigiies véliiciiliiires : L3les ossiireiii I;i coiiiiiiiiiiicatioii a11 iiiveaii 

régiorial et proviiicial. Leus dyiiaiiiiclue leiir perriiet de s'éteiidre an-delà tle leur 

'aii.c lii-igiiistitliie iiatiirelle et tle servir de laiigiies tle coiiiiii~iiiicatioii i.égioiiale oii 

soiis-i.6gioiiale. Cle soiit ces liiiigiies q~ i i  iiiCriteiit (l'être appelées laiigiies 

iiiitiuiiri~es. 



- Les Iang~ies officielles : Langues internalioiiales ~itilisées coiniîie Iai-ig~ies 

cle I'Etat, le~ii- St>nction tle ldiigtic de  graiiile coiiii-niinicatioii les p~.édispose à 

foiictioniier coiiime larigiie de travail dalis tous les aspects tle la vie iialionale. 

Ida taxinoiiiie aiiisi opérée perii-iet à Tabi Maiiga de procéder à 

I'ideiitilïcati~il cles laiig~ies cllie I'l?tal po~irrait pronioiivoir dans I'opticl~ie de la 

foriniilniioii et la iiiise eii telivre d'uiie iioctvelle politicliie liiigiiisticl~ie. Etant rioiiiié 

q i i  ii'existe pas de laiigue caiiierotiiiaise qtii ait tiiie cliiiieiisioii véritableiiieiit 

iiatioiiale, . i l  coiivieiit d'identifier celles qui, par leiii dynaiiiicliie, sotit susceptibles 

tlc revêtir Linc cliiiieiisioii iiatioiiale, afin cl~i'elles hsseiit I'ol>jel t l ' ~ i i i  travail 

d'ainéiiageiiieiit ii-iteriie et tl'écl~iipeii~eiit lei-iiiiiiologicl~ie. l'ahi Mariga retient 4 

Iiiciil;iii.es iialioiialcs siir la hase tle leu;. t;i~ix tic \iéliiciilarité : 

- I,e liiJ.tilrlé : i l  s'éteiitl siir I'ciiseiiible <lu Nortl Cai>ieroiiii et est préseiil 

tlaiis Liiie tlizaiile de pays aliicains. 

- Le beti-king : i l  est répeiid~i tlaiis les ~îroviiiccs t l ~ i  Ceiitre, clu S~itl ci (le - 
l'Est et clans 4 pays tl'Afiiilue Ceiitrale. 

- 1,ebasaa : i l  sléteii<l tlaiis les provinces d ~ i  Cetitre et t l ~ i  Littoral. 

- I,e d~iala : i l  se cléploie clails les provinces dii lilioral et du Sud-Oiiest. 

A ces 4 laiig~ies, 'T'abi I\/laiiga ajo~ile le fè'efè'e cl le iii~iiigai<a, larig~ies qiii 

. oiit LIII  ta~ix de véliic~ilai.ité iiotoire, bien clLie n'ayant pas Line tliiiieiisioii 

proviiiciale. Cette liste n'est pas liiiiiiative, les Il~ictu:itions <lu iriarché rie la 

coiniii~iiiicatioii étai-it susceptibles e i.évéler uiie nouvelle clyiiaiiiiq~ie 

istiq~ie. Qii'à cela ne tieiine, i l  recoiiiiiiaiicle à I'Etat caiiiei-oui-iais tle 

LIX laiigiies ainsi rcleiiiies ~ i i i  st:iliit Soiiclioiiiiel à coté tles laiig~ies 

('e.s iiri~,qiie..~ i~él i io t i~i ire .~  cl i t i leroii i~ii i ,~~'~~ ( / I I ;  se rl2/oclicnl i i e / / e i~~e i i /  rlcs aiiii~c.r 

/ J P I I I V I I /  f i ~ i ~ c ~ i n i r i ~ ~ ~ i .  rii ~ I I ~ I I I I I ~ I / ~ I I I ~  n ~ , ( > c  /<>.Y O .  \ / i  (~ i?je~. / iJ '  C I I  il' 

I i i i o i i e i  iiiie 111 i i i e e ~ s i / i  d'raie 11oli/ogéii6,~e cci~iiei.uiiirrri.x .s'riccoi>il~agi~e 

i r i ~ i ~ i / i r i i i /  tl'iiize ~ii.i,se erz ~ « I I I ~ I { E  ~ i / i i t e  iii' lir dii~err.i/é c z i / / r i / l e  e/  

l i ~ ~ j g / i , ~ I i i / ! ~ e .  Lc / ) fr i , /e~rri i11 / i t i , y ~ f i ~ ~ / i ( / ~ ~  / . J u ~  t111 I I I ~ ~ ~ ~ C I ~ I ,  pi~i,ifr,yc LT'~,S , f o~~c l io / i s  C/P 

111 coiliiiioriiccr/io~i en/i.c / e s  6 1irirgr1e.s ciriiio~oiiiitri,cee~ i~i;liic.itlirii~cs L'I /es 1.0 e.s/ i t i i  
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2.2.2.2 SIi-wtégies o~)é~~:iLioriiiclles tl'airiértagci~ieiit. 

Ide p ~ ~ g i z i i ~ i l i e  cl'ainéiiageiiieiit tie 'ïabi Mziiga coiiipreiicl cieux volets 

esseiitiels : la réfornie liiigiiisticl~ie à l'école et la réforine de I'offie des seivices de 

I'Etat dans les aiilies tloiiîaiiies. 

2.2.2.2.1 1.a i-&Soi-iiie liiigiiisli(jiie à l'école. 

l:oiir 'fabi Wlaiiga, l'efficacité cl'uiie réforrile liiigiiisticl~ie se inesure l'école. 

Des saisoiis socici-lîolitiq~ies, p~ycliologi~iies, ditlacticl~ies.. ., iiriliteiil eii f~iveiir cle 

i'iiitégratioii des laiigiies iiatioiiales daiis I'étliicatioii scolaire. Aiic~ine 

iiiétliotlologie é~~l.ouvée lie seiiiblaiit rélx>iitli.e aux exigeiices teclii~icliies ei 

politicl~ies d'~iiie eiitrepïise (le cette diineiisioii, l'action ~ioliticlue est vouée ailx 

titoiiiienieiits. I I  coiivieiit donc d'élucider les ii~od~ilités de coiidiiite de cette 

réforine. 7'abi Mziiiga foi-i-iiiile i i i i  ensemble de prolîositioiis inétliodologiclues en 

raplmrt avec les tloiinées caiifero~ii~aises, Sn ~?i.ogi;?iiiinalioii colnpoi-le ~1iiati.e axes 

roiiclainentaiix : I'éliiciclatioir d'iiii plan directeiir de la i-éloi-iiie lingiiislic~c.te, Ici 

foriiiatioii t l i i  iîei.soiiiiel de I'éclucation, I'orgaiiisaiioii (les coricei-iations iiatioiiales. 

siir I'atlol~tion d'iiii noiiveau ciii-ric~iliiiii, la coiiceptioii, la procluctioii, et la 

diffiisioii cles iiiaiiiiels scolaii.es et (lu iiiatériel tlidacticl~ie. 

Le plail clirecteiir en taiit cllie déiiiarclie scientificliie et politiqiie <ILI ~iroiet tle 

réf«riiie es1 i i i i  ii~striiineiit (le i-égulatioii qiii tlevra lixer les fiiinlités et Ics 

clif'S6r.ente.s &lapes tlir r o t .  11 aiira deux coiiiposaiites : iiiie coiriliosaiite 

iiistitiilioniielle et Lille coiiiposante tecl-iiiiq~ie. La coinpi>sante iiislitutioiinelle 

coiiipi;endra uii <lispositif législatif, un dispositif régleirieiitaire et un clispositif 

adiiliiiisisa,tif; la coiriposailte scieiitilicliie »LI tecliiiic~iie, qui reposci-a sur des 

. Sonde~iients li~i~iiistiqiies oii socioliiig~~isii<.ltles, pariera SLII. la clarificaiiori tlu statiit 
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cIi<iacti<liie (les laiigiies tle l'école, le choix cles Inngiies naiioiialcs iiiiplicliiées daiis 

Ic .pri),je(, la reclieiclic clcs ~xicl;igogics appropriées. 

L,a Ioriiiation des acteurs péclagogiqiics obéira à deux stralégies tlifléreiites : 

les eriseigiia~its seroiit Sorinés stiivant une approche lingiiistiq~ie, tlidacticliie et 

psycliopédagogiqiie ; alors cllie le 13ersoniiel d'et-~cadreiiietit suivra Liiie foriiintioii 

axée sur 151 socioliiigiiistiqiie caii?eroiinaise, I'aiiiéiiageiiierit I i~ ig i i s t i~ i e ,  le 
': 

tlévelol>penieiit ct la ~iiise eii cctivre dit projet tl'éducatioii. 

Ida sensibilisation c l ~ i i  reclierclie I'aclliésion, la participation et le soiitieii de 

tolite la coiniiiiiiiaiité concerne eii iiiêine teiilps les acteurs directs de la réforiiie 

(eiiseigiiaiits) et I'opiiiioii piibliq~ie générale (popi~latioiis). ].,a seiisi1)ilisatioii des 

eiiseigiiaiits' lieiil tle Ieiir foi.iiiatioii et tle leiis iiiotivatiori; alors qiie la 

seiisibilisatioii cles popiilatioiis tient cle leiir iiiforinciiioii à travers les tiiétlia, les 

coiicertatioits foriiielles et iiifosnielles. 

I,a conceptioii, la protliiction et la tliffiisioii des iiiaiiuels scolaires et 

iiiatériels tlitlncticl~ies soiit cles opératioiis qiii coiistitiieiit la coiii1x)saiite éditoriale 

tlii Ilrograiiiiiie. Ces opératioiis qiii se doiveiit d'être siiilples, rigoureiises et 

eflicaces, soiit du ressort cles tléparteineiits iiiitiistériels tle I'étliication qiii 

iiiobilisei.oiit les strtrcliires tl'éditioii adéqiiates a~ifo~ir  tlii projet. Elles doiveiit obéir 

à iiiie np~>roclie clii i  lie visera I'eiiseigneinciit cles I;iiigiies iiatioiiales illie c«iiiliie 

iiiatièses, aly3i-oclie qiii préseiitemeiit paiiiît piris raisoniiable et coiiforine au 

coiilcxte act~iel ('l'abi Maiiga, 2000 : 2 15-2 16). 

2.2.2.2.2 C;eslioii (Ic I'oSSrc tlcs se~.viccs tlc I'lCt;i(. 

A tiavers iiiie actioii souple et flexible daiis ses tlispositioiis, actioii qiii 

respecte la sitliation socioiiiig~iistiqiie (ILI pays et pouisuit uii ob.jectil 

< j I  essentielleineiit ciiltiirel, I'Etat doit 13rotéger et proino~ivoii les langiies natioiiales, 

i coiiil>c)saiite ineiiacée d ~ i  patrinioine ctiltiirel. II doit cléfiiiir des inesiires de 
C 4 

i j . 
sauvegarde alin tle gararitir letir eiiiploi daris I'étlucatioti, la coii!iiiiiiiicatio~i, la 

! justice, I'adii~iiiisti.atioi-i et les a h i r e s  éco~ioniiq~ies, sociales et ci~lt~~relles.  
i 



Dails l'é~liicalioii, le rôle tle I'IZLat  es^ iioii tle clioisir tle Iàc;oii ai-bitraiir les 

solcitioils iiiig~iisii<liics, mais de i.ec.l~erclicr potii. les laiigiies véliiculaires <lui oiit été 

c1ioisici.s coiriliie Iarlg~ies iialiotiales les foriiii~les et Ics Soriiies cl'iitilisatioii clu'il 

coiivieiit [le i?ieitse eii eiivre daiis le cz:!i.c des i!égii)iis oii ~>rovi~~ces .  

i,e secleiir tlc la coiitiniiiiicatioi~ nssLii.ei-a la sattvcgastlc des laiigiies par le 

reiiii)rceiiiciit tle Iciii. capacité tl'accès aux iic~iivelles tecliiiologies cle la 

coininunicaiion, leiii emploi daiis les cliaîiies provinciales de radiodiPfusioii, leur 

introductioii à la télévision, aiiisi cliie par la forrnaiioi~ des jouriîalistes en laiigues 

iiaiioiiales, 1;) ci.éatioii cl'orgaiies de presse écrite eii laiigiies iiatioiiales, et la 

[.,es services de la justice et cle I'atliniiiisti.atioii coiiiril>~ieroiit à la sauvegarde 

et aii déve1olil)eiiient des laiigucs iiatioiiales par la coridtiile de certaiiies procédui~es 

et la piiblicntioii tlc ceriailis textes législalifs eii laiig~ie iiatioiiale, I'eiiiploi cles 

Iniigiies iiatioiiales dans les services piil7lics ségioiiaiix oii proviiiçiaiix, les 

tlélit~érations en laiigiies iiationales au seiii cles coiiseils des collectivités, et 

l'aflectatioii siir letir denialide des ngeiits ;idiiiiiiistrntiIs <Iiiiis Ics loccililés oit ils 

petivent ~iiiliser les laiigiies Irxales clans le caclre de leur service. 

Les secteiiis de Ici vie écoiioiiiiclcie et sociocriliurelle seroiit au ceiitre de la 

réloriiie liiiguistiq~ie paire que se siti!r!r~t :.ILI cer,lre des 17i.éocclipatioiis c~iiotitlietiiies 

cles citoyeiis. L'Etal doit favoriser I'usagc cles lar-igiies ~iatioi~ales ciai~s les 

c11treprises et les unités de prodiictioii, tlaiis les services Iiosl~italieis el les cetitres 

socia~ix tl'acciieil, daiis la cséatioii arlisticlue, littéi.aire, lliéâtrale.. . 

La théorie de 'labi Maiiga est iiiie reclierclie clc renouvelleiiieiit des bases 

scientili~~iies de I'liypotlièse cle la proiiioi.ioii et de I'iiitégration des Iaiîgues 

iiaiioii:iles clans le cii-ciiii éducatif au Caiiieroiiii et la constructioil ii'liypollièses 

iiiriovai~tes siisceptibles tle faire avnncer le débat ai~iorcé par 'Taclacljeu sui. 

I'aiiiénageineiii des larigiies avec iiiie firialilé clidactiqiie aLi Caiileroun. Seulenieiit 

cctle oplioii, noil se!ilemeiit ile résout pas le pi.oblèrite (tes lai~gues ii~iiioi.ilaires 

tli.sesp(.i.i.iiiciit voiiées i I'exiiiiclioii parce illie fie pi.écisaiit pas les iiiotlalitCs tle 
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1 
, . l,roiiiotioii dcs "laiigues inalernclles" et "coi~iniuiia~itaires", iiiziis ii'évaciie pas le I 

prétexle rie tciisioiis elhi~iq~ies qui iiaîli.ai1 d'lin clioix eii f:ive~ir d'uiie laiigue au 
1 .  détviiiieiit d'niie rititre, et qui coiiilîioi3tettrait I'ui~ité riaiionale. Prrr iiilleurs, 

I'ki~seigiieiiieiit cles lai1g~ie.s iialioiiales c~iriiiie ut>jet, h I'excl~ision de leur 

iitilisatioii coniiiie iiiédiuiii laisse entier le pi-oblènie d u  trauinatisnie causé par 

I'litilisatioii ,cles l2O eii débiit scolaire tlniis les iiiilie~ix rLiraLix et seiiii-ruraux oii 

elle est éii-angère la ~,liipart des élèves. Tabi Maiiga alirait pu envisager iiiie 

~l.aiisitioii qui restitiierait l'ordi-e noriiial des clioses uiie b i s  que sera suriiioni2e la 

rliffic~ilté de I'écluipeinent teriiiiiiologiclue. 

De to~ife évitleiice, les t l e ~ ~ x  ~i~<iclèles de ~~lanilicaiioii lii~g~ristiq~ie ci dessus 

piéseittés attesteiit de la volonté cles liiig~iistes caiiieroiii~ais de troiiver la iiieilleure 

l,olitiqlce dc geslioii t l ~ i  ~?liii.iliiig~iisi~ie possible poiir le coiilexte c;ii~~ei.»~in;iis, iine 

Torii~ul'e saliitaire 6 la fois poiii. les Iaiigires iialioiiales, les cult~ires natioiiales, et les 

Iiiiigiies r ~ i t e s  Malgré leui-s divergeilces, les deux tliéories piéseiiteiit tle 

i~or~ibreiix éléiiiei~ts coiivergeriis el c»inl~liiiiciilait.es el se préseiiteiit coiiiiiie ries 

caclres tle i.Cfkrciicc liahles. IZtaiit partisail de la pioteclioii et de la ~?roiiioti«ii de 

tolites les lie~ii-s liiigiiistiq~ies natioiiales et cl'une édiicatioi~ scolaire eii laiig~ie 

ii~ateriielle au riivea~i du ],riinaire en zone liliguistiq~iern~itt hoi-iiogètie, notre 

reclierclie s'a1,p~iyei.a essen~ielleineiit s i ~ r  !r iiicdèle de 'I'acladje~i cloiit nous [ (  

p:iriageoiis les priiicipes foridaleurs. ,A) , -i. Li+, ij\uA3 t 

I.'interveiilioii des laiigries iiatioiiales claiis l'éducatioii s'ol2éi.e de iiiaiiièse 

expériirieiitale a travers le Prograiniiie Opérationilel po~ir I'Eiiseigiieinent des 

i i e s  au C:ainerouii (I>IIOI'IILLA), pro-jet de recliesclie en Liiiguistique 

applicluée cllii se veut I'instrliiiieiit opératioritiel et ie support visible d'un syslèine 

éducatifcainero~iiiais authentiqiie. Partai~t de l'liypothèse de base seloii laquelle la 

i.éiissite oli I'écliec scolaire est d'abord une rélissite ou ~ i i i  Fcliec liriguistique, LIII 



groupe <le clieiclieuis caiiiei.oiii?ais a iiieiik cles reclierclies polir iirie Lililisntioii 

Iiariiioiiisée des laiigiies iiatioiiales et cles laiigiies oSriciclles tlaiis le systèiiie 

scolaire'; & vile cl'iiii cliaiiyeixieiit socio-éthicatif ayaiil poni- coi-o1laii.e la réussile 

scolaire tles élèves (l':idacIjeii, 1990). 

1.e débiit [le I'expériii~eiiLntioii en 1981 n été pi-écétlé de trois aris de 

prépxatioii tliéoriq~ie et psalicliie tlaiis la perspeclive tlc tlétei-iiiiiier les obieclifs 

géiiéiaiix et,spécifiili~es par iiivraux, les coiite~iiis des enseigiieiiieiits, le iiiati.rre1 

didaciiqiie etc. I,e I~i.ojet sera tléveloppé siir la base de (~[~ratre pi.inci11es : la 

iiécessiié cie doniier à cl~aqiie eiiîant I'oppostiinité cl'apj7retidl-e à lire et à écrii-e 

dans i'a laiigiie cliii Iiii convieiit le iniztix, la iiécessité de rendre les eiifalits 

perIbri11ants dniis Io laiig~ie ollicielle aliii clii'ils !xiisseiii Soiictioiiner daiis i l i l  

eii~,iii.oriiieiiieiit 1 l i 1 i  la prise eil coiiil,te des pr«i~lcii~cs j)raticlcies et cles 

~~i.éjiigcs iiilii.i~ciits ii iiiie é(liicaîioii riiiil~ilirigtic, la iiéccssité d'élablii- Lin équilibre 

eiiti-c l 'nrl;il~i;iIiciil  <ILI systèiiie actiicl avec ses i.éalités, et le clini~genieiit clutlit 
1 

i systliiic tlaiis I'opticliie t1'~iii progi.aoiine iii~iILiliiig~ie. 
i 

I,e prograiiiiiie est coiistilué de qiia1i.e volets. Ide volet 1 est coiisacré a 
i 
i I'eiiseigi~eiiieiit bilingiie Srançaishnglais au iiiveaii dii secoii<laiie ; le volet 2 

I'eiiseigiiciiioit clc la laiigiie inatwiiellc ail ~>iiiii:iite. le volet 3 h L'eiiseigi~eiiieni des 8 

,,lang~ies locales aii secoticlaiie, et ,le volel 4 à i'eiiseigiieirierit 'le la lar-igue 

1 , 
~iialeriielle au pi-éscolaire. (l'ad:id,eii el Vlba, 1096 : 63-64), 

Iles objectifs géiiiraiis oiii Cl6 cléfiiiis poiii- cliacliie niveaii <I'Cttitlc : 

- A I I  iiivcoii tlc la ilintel-iiellc et titi 1iriinoii~e. i l  s'zigii-ci <l'iiilCgrei. l'ciifaiit tlaiis iiii systèine 

tlc c«niiiiuiiic;i~ioii écrite eii LM, tle I'iiiiégrer dalis soli iiiiliçii sociocitlttlrel [>ai- ilri 
0 

e~iseig~ic~i~ciiiI~i~~~~i.i.i~tissage iiiilial en 1.M, tl'evcillei l'esprit scieiililic1~ie el lecliiiicl~ie par 

I'ci~scigi~ciiiciii ilcs c»iiccj>is sciciitifiiliics tic hase eii h l  I ' t i i  I I  biliiiguisiiic 

i.cli1iliht.6 I.h4Il,Ol Iniigiie ~I'licielle aii début scolaire. 

- ALI iiivcaic t l c i  sccoiitlaite, i l  'sera <~iiestioii dc pciiirct(re à I'Clèvc tl'aplxciitlre à li1:e et 5 

Cci-ire sa Iiiiig~ie iiiatei-iielle oii (~~iasi-insiieriielle, d'iiiitiei. I'i.léve a la coi~iioissance d'iiiie 
. , - . 

aiilre laiigiie ceinerotiiiaise ~ ( I L I ~  <jr i l i l  cil apprécie la ciillitre et s'iiitégre ~ l a i ~  iine 



- 

Eri outre, cliaq~ie niveau a des objectifs spéciliques ('l'adabjeu ct al, 2004 : 

6-3 1 ) et ~ i i i  pi-ograiiitne des enseigi~eiiients. 

A I'6cole piiiiiaire, la siriic~iiic <les e::seigi~eineiits iiïainticiït i l i l  éclitilibrc 

foi~cticiiiirel enlie les diverses Iai~gties sur la bnse de leur statiit. Dès le débiit 
r* 

scolai~e, le piograniiiie prévoit clc~ix langues : la laiigue d'iiistructiorl eri tout tlébirt 

de scolarité est la 1 M, Iangiie de soçialisatiori primaire de I'eiiSaiit, et à ce titre, 

cI7apl)reiitlre Itcilciirer-i~ 6 lii-e el A Ccviie etc. 

!.a [,O1 est eiiscigi~ée coimie iitatièie, de inaniÊie oiale. L2'objecliE est 

~I'iiiitici. d'nb»i.tl l'élève aux tccliiiicl~ies et siratégies de laiigage, de lui l'aire 

acqtiéi.ii Liiie coriil,éterice c«iniii~iriicative q~i i  pilisse I'aitlei. 5i foriiiiiler des actes de 

discours siiî~lîles et iiiieiiigil~les, :tvniit ile le soiiinetlre <i I'al~prciitissage tlc la 

leci~iie ei de l'écriture ci? laiigiie ol'ficielle. Cette rleinièie iiitervieiit à la Lcoisièiiie 

biiiiée de scolaiité à la fàveiir il'iiiie iransitioii soigiie~isei~ient ainéilagée qui 

pei11ietli.a ci i l  ti.aiislèr t eii 1-0 cles habilités acquises en LM. 

Le statut des cleux langiies est aiiisi appelé à cliangcc- progressiveiiient . la 

LO sitl~plaiiLe gia(liielleineni la 1,M clans la foiiclion tle laiigiic d'iiistriiction. Après 

la classe (le CE1, la L,hi est eiiseigiiée ccr!?ixe i~?atiè:.e cl iililisée oraleii~ei~t po~ii 

I'eiiseigiierneiit <le certaiiies cliscipliiies 

Ida répartitioii horaire envisagée peut être consig116e dans Ic tablea~i s~iivaiit : 

..... 
L..III~IIC Niiti011;ilt- Lxl~giie oIficieII?-. 

- .- . 
00% 40% . -- 

C l i i  40% 60% -- - 
CE2 -- CM2 . 15% 85% - ....-... ~ 

'ahleau 1 : tableau de divisioii Iroi-aire ('l'atladjeir et al, 19x8 : 32).  

. , Le $iogrniiiiiie cl'eiiseigiieineiit polir le psii~iaire se ],réseille coniiiie suit : 

t. 
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J .......... - ~_ 
.. ...... . . 

S I I .  CI' CE I  . _  _ _  _ 
-i l l l~l ial,ei clc 1;) iaiistie - Alpl,nhcl i lç  la loi\- .I.eciui cii i ir;<r~lc el o t ' l l io~ ia-  

g t e  i l~ l i c ,~ ,~e l l c  p l i e  cl1 1.1 -Ar1 c l  c i i l i i i i e  Llii-  

1.01 oilliogiaplie, vota- 

1.01 cui i i i i i? i i i é ~ l i i i i i i  <l'tir 
seigi ic i l ie l i i  i ics :iiilrcs 

l 
iiinlieies (scieiices d'obsci- 

L.--- vaiioii etc.) --A -_--....- 

Co~ites, cliaiits 
récitatioii, 

1,e p log ia i i i ine  repose si11 c i n q  types de inar i t ic ls :  l e  piésyl labaire, Ics 

syllabaiies, les p o s ~  syllnbaires, les i na i~ i i e l s  de trai is i t ioi i  c t  les inai i i ie ls  cle c a l c ~ i l  : 

_ _ _ - ... 
C:E I CE II 

v~~c;rbiiInii-e e t  ci~i i ipre- I'<ist syllabaire II 
Iiciisioii de tesics) .. 

...... . 

l igi~i i i ies 

Calcul 2 Calcii l 3 
titi iiiodCie 1iiii9iliie tra<liiit ilaiis Ioiitcs Ics Iriiiglics .. -~ . _ _ _  _ ~_ 

'l'ableaii 3 : 12C11:ii~ti\ioii des i i ia i l t ie ls tle l 'école pi.iii1aii.e ('Tahi Mai iga,  1996: 60)  
\ .  

i 3 
Dans l ' e i i ~ e i ~ n e i i ~ e i i t  secoiidaire, I 'appioc l ie  i i i é l l i o t l o log i rpe  pl-évoil deux 

{ ty1x~d'e1iseigneiiiei?Ls à dispeiiser clans Ics classes tlii preiiiiei. cyc le 

1 I'eiireig~ieiiiei~t Iliiciiique ei l'e~iseigneiiieiil pratique. I>aiis les classes de @''IL 1 



i a 
f 

&,,IF et 3ci>iç 

i 
plioiiétique apl~licliiée, alors que clails les classes de 4 , i l  est consaci-é i 

i 
3 I'eiiseigiieiiieiit iles éléiiiciits LIU systèti3c ll'rcri~nre dcs lai~giies caiiiei-o~inaises. 

l.'enseigiieii~eiit pratic1ue qtiaiit à lui basé s u r  I'alipreiitissage d'une laiigue 

cl'o~iveriure ciilt~irclle eii 6""'" et 5""" suivi (le I'ap~~roforitlissement et ia 

cuiisoliilatioii de la coiinaissai~ce tle sa laiigiie rnateriielle eii 4'" et 3""'". 

1-.e piogrziiiiine cl'e~içeignciiieiit peul se I-ésciliiei- aiiisi qtr'il s~ii t  : 

. .- .--a-.-.-. ~ - 
Iloi.;iire IieI~iluiiiatl;iii.e 6' ct 5" 

~ --A.----- 
4" et  3' 

i 
i I oii 2 1 I ;iii iiioiris I:iiseigiier~ieii~ fIiCori<liie: soils el 
i 

i -~ - 
i 1 'oii 2 I I  riii iiioiiis Apl)reiitissagç <le lii laiigiie 

%S ) I . ~SSIDI I  orille. 
d'oiivcriiiic : c»iiil>réliciisioii el 

? 1 1 o ~ i  (jumi-in:ilcriielles. 
I t . 1 L L  ~ 

..-------..L-..-----. 

i 'l'nblca~i 4:  Sti~tir~iiratioii cles cirseigiieiiieiils au sccoir(lnii-c (Mba, 1999 : 7) 
< 
i 
.! Voici soiis lbriiie de tablcau le inatériel cliclacliqiie ~itilisé : i ~ ~ ~ . .  . ~ .-.----..A 

a, ~ .~ .  .~ Lli6oi.i~ ~ ~- 1 -  ~r;i t ig~ic 
i 
i ; r4~ ---- -- l)rovisi~ires ~ 'le l l ~ l ~ ~ i ~ ~ L l ~  ~ l r ~ i i ~ M ~ l l i i ~ e l  ~ ~ ' o i i ~ ~ i ~ ~ i i ~ e  de 1 ci~iivcrsaiioii ci1 , k  
i 

I:iclic (iiovisi)ires (le ~ili«iiéiiqiiï {praliqtic Maiiiiel (le coiivcisrili«ii çii l;!iigiie 

- 5""' ~l'oiivercore Il 
~ ~ 

4""' et Guide I>i>iir la lecliire el I'écriiiire eii 7'extes (le lecitire eii Ix!igiie iiialeriielle 
3""' .. laisue iiiaieriielle -- 

'l'ableaii 5 : l<él~zii.iitioii ~ l e s  iria~ilicls ~ I L I  secoiidaire (Taclacljeu et Mba, 1997 : 67) 

L.'expériti~eiitatioii a cléniarré eri septembre 1981 avec deux écoles 

(écoles catlioliclcies (le Meliiri el cle Messoiiientloi~go) el tle~ix Ianglies (I'éwoirdo et 

le laiiiso'). En 1980, oii conipte 1 1 écoles expériinentales, toutes conressioni~elles. 

A l'licure actuelle, I'expériiiieiitatioi~ s'étend sur 20 langues el iiliplique 30.000 

élèves (Mba, 1099, 'Iabi Manga, 2000). 

1,es fruits tle l'expéiieiice cairierounaise en malière d'enseigiierneiil tles 

Ini~giies natioiiales à l'école soiit tout à fait eiicoiii.agcaiits. A la Iaveiii- des stages 

périodiq~ies oigaiiisés à tiavel.s le pays, 400 maîtres envii,oii oiit été lorniés ; lin 

iiinléi:iel didac~i<liie aliprol~rié a  LI être (Iéveloppé sur la Inse (le la r1atui.e bilingue 

d ~ i  lxograiiiiiie, clcs s:i.atégies ~iéclagogiques à appliquer, de I'orieiitatioi-i à doiiner à 

/ ceiiuiiics iiialiCics, c l  d'iiri i i l j i t i~ l>~t  in i i i~ i~ i i i l  d toiiles les I i l~ig~~cs Ç B I I I C I O ~ I ~ ~ ~ ~ ~ S C S ~  

I,cs ciiscigiiés oiil pli accéder à 1111 enseigiieineiit héiiéiiqiie poiii leur 



tfévelol,peiiieiit cogiiiti f, Iciir traiislèri ;adécitiai cies a îq~i is  cie la langue iiiaternelle 
O 

vers la laiigue ollicielle, leur icleiititC c~ilt~ii.elle et L C L I ~  épsii~ouisseiiieiit 

géographicliie, social et iiitellecttiel. 

1,'expéi ieiice a coliiin i i i i  rayoiiiieii-icrtt scientificliie reiiiarqiiable. I3le est 

sans doiite à I'oiigiiie cle la iioiivelle attit~ide de I'a~ltiiiiiistratioii caineiouiiaise cle 

pllis eii plus favorable à la proiriotioii cles laiigues natioriales. (Tadacijeu et Mba, 

1997). L'expérience camerouiiaise est généraleiiîeiit jiigée positive, coinine le 
, e 

iiiontre celte attitude de Tabi Waiiga : 

I ~ I I I I S  I I I / I ~ I ~ ~ I ~ S  c i i ~ i ~ e i ~ o i ~ ~ i ~ ~ i . s ~ ~ , s  <>.YI ~ I I ~ I ~ S S I I I  e l  po.si / i i2e.  I I  c!fi l, e l le 

t l r ~ i ~ i r h l ~ ~ r ~ r o i ~  i111e ~>ol i / i~/rci .  l i t ig i i i ,c- / i~~irc.  i l i ~ i  i~et~oitiitri.s.se f i ~ i ~ ~ i r e l l e r i i e ~ i i  i i i ie p l i i cc  

( I I I Y  / ( I I I ~ I I < J . Y  1irilio17(1/c~~s. Oi7e /t!/ic, / ) i ~ / i i i i / i ~ c  / i r i g i ~ i . \ i i i ~ i ~ e  ~ I I [ [ I I ~ / ,  11~r11i1~e~/e111~~111 i/:lii.$ 

1 'oi.ili.<i r l i i l i r i ~ ~ i q ~ i e ,  1111 i i ~ i i c ; i i ~ i g e ~ i i c ~ ~ i /  / ~ é : l i r g : ~ g i ~ ~ i t e  (/r i ;  so i /  ei i  co1~vciiir17ce ciiJec Irr 

~ i o l i i ~ e l l e  o ~ i ~ f i o r ~  i i o l i l i y r ~ e .  

Tabi Maiiga, 2000 : 100 

[Zn lin <le coiiilite, I'expérieiice caii-ieroiinaisc d'enseigneineiit expérimeiital 

des laiigiies natiotiales s'est avérée coiicl~iai~te : cleis iiioclèles cl'eiiseigiiemeiit, des 

iiiétliodes cl'eiiseigiiei-rieiit, ~ i i i  iiiatbriel clidaciicl~ie tle qiialilé oiit été cléveloppés et 

testés, et tic ii1illiei.s tle Sorniateiirs et d'appiei~aiits iin~~licl~iés ; iiiallicureiiseiiierit, 

elle a o~iblié I'or:il. I,c peti tl'alteiitioii accoi.tlée l'oral et à la c~iltiire talit siir le 
;;) 

plaii I L  clévelol>peiiient des approclies pédagogicl~ies qiie s ~ i r  celui bb de 4 
, ... . 4 

I'élaG'oralioii (ILI 111atériel diclactiq~ie est I'tiiie des lac~iiies que le préseiit projet 

eiiteiicl coiiibler, et le prograiiiine I'ROPI~L,CA serait le cadre idéal 

d'e~~ériiiientatioii cle I'approclie qiie rio~is eiiteiidoiis clévelopper au  ternie de cette 

éttide. 



2.4 L'iililisiitioii iles Iii~igiics caiiicroiiiiaises or:iles tlaiis 1'étliic;itioii 
scoliiii-c ail C:iiiieroiiii 

Mêiiie si avaiit iiotre étiide l'oral n'a 1x1s lait l'objet d'iiiie expériiiieniatioii 

tligiie tle ce iioiii, i l  a Fait l'objet tle cluelclues travaux de recherclie et réllexioiis 

tliéoriilties. 

2.4.1 1,'iisage oral (les laiigiies caiiieroiiaaises 

1,'iitilisatioii oiale cles I2ingiies caiiierouiiaiscs a bit l'objet cl ' iiii  ceitaiii 

ii«iiibre tle ~ x o ~ ~ o s i t i o i i s e t  de iecherclies, iiotaiiiiiieiit poiii ce cltii est de la 

tli.ieiiitinatini1 de ses priiicipes de base, de l'aspect péclagogiclue tle la LM, iles 

cioiiiai~ies d'iitilisatioi~ de la I,h.lO, ei des psiiicipes pédagogiques y relatifs. 

2.4.1.1 1'iiricilir.s tlc Iiasc. 

'l'adatljeu et blha (1996 : 69) clégageiit qirelques priiicipes cle hase siir 

lesc~tiels cloit se Ioiiclei le processus d'uti~isatioii orale des laiigiies locales daiis 

I'eiiseigi~eineiit scolaire. 

a- Les laiig~ies nationales sont coiirainiiieiit utilisées dans les activités 

iiltiireiles du pays. Ce iiiode d'~iti1isatioii constitiie tin iiiodèle ~ O L I ~  I'iitilisalioii clc 

ces IaiigiiSs B l'école, pour l'eiiseigneinent de l'art sus letpiel l'école cloit s'appiiyer 

I'OLI~ préparer les élèves à iiiieiix s'iiitégrei- daiis la vie ctilttirelle nationale et 2 

coiitrib~ier 2 soli tléveloppenieiit. 

b- L'usage tles laiigues iiaiionales dniis la vie cultiirelle tlu pays s'effèctiie 

sous cieux Ioinies tlistiiictes et liées : la roi.ine or:ile et 121 loi-i~ie écrite. 011 tlisj>ose 

acl~ieileiiieiit de siiSlisaniinenl tle cloniiées pour pr«iiiouvoir ces deux forriies 

iiitiiiieiiiei~t liées en vue cle leur citilisatiori eflicace daris l'eiiseigiiement scolaire. 
1 

c- Eii taiit q~i'outil et objet ciiltiirel, In natiire iiistriiitie~ltale de toute Inngtie 

est évideiite daiis I'enseigiieiiient cles laitgues iiaiioii:iles caiiiero~iiiaises. Ces 

deciiières resieiit accessibles à lo i i t  lociiteur noii natif  inlésessé par iiiie aclivili. 

culltiselle liée 5 la laiigiie. Ce lîriiicipe es1 d'autaiit plus l"~cileriieiît apldicable rlaiis 



les écoles caiiiero~iiiaises qrie des pralicl~ies c~ilturelles oiit ~ o t i r s  clails pi-esqiie to~is 

les étal,lissciiieiiis scolaires ail coiirs (les seniaiiîes ciiltiirclles. 

cl- I..a i~iiiliil~liciié des laiiyiies caiiiero~i~iaises i r e  sera pas iin obstacle à leiii 

iisnge ocil claiis tiiie école cloiiiiée, cliaclile activiié ciilttire(lc spécilïcl~ie étant 

alqielée à tléteriiiiiier la lo~iguc A rililiser coiiiine s~ij,p«rt. 

'l'a(lac1jeti et MOa préciseiit qtie iiiêiiie si I'eiiseigiieiiieiit éléineiitnire s'avère 

être le iiioiiieiit iiidiqtié tl'apl)licatioii de ces priiicipes, ces deriiiers rcsteiit 

alq~licables à tous les iiiveaiix t l t i  systèine éitiicatif. 

Al<oiign (1983) et blessiiin (2002) oiit arialysé le recoiii.s à la I,bl dails la 

pratiqtie ~>édng«giqiie A pai-tir (les éiiitles cle jeux tle laiig~ies i.csl~ccti\~eriieirt claiis 

ceriaiiies écoles t l i r  Ceiitre et tlii Siicl tlii C'aiiiero~iii. Ces ki~itles leiii- oiit pcriiiis to~il 

d'abord tl'établir cltie les iiiaîires et leurs élèves ont totis recolii.s 5 In LM. Les 

11iaîti.e~ (les Ccoles riirales (96,4276 selon Al<oiiga ; 70% seloii Messiiin) et seiiii 

siirale (8 1,250/1 seloii Alcoiiga ; 60% seloii Messiiia) sont ceux qui ritiliseiit. le pliis 
1 

la LM eii raisoii tle I'hoinogéiiéité du iiiilieu, alors qtie les iiiaîtres cles écoles 

tirbaiiies (27% seloii Messiiia) I'iililiseiît de 1iiaiiièi.e Lort réd~iite, haiidicapés par 

l'liétérogéiiéité tlii iiiilieri. 

~ l t o ~ i g a  a eiisuite i-elevç les iir»tl:ilités clc recoiirs ?I la 1.,M peiidaiil i.iiie leçoii 

eii fi.aiiçais. I I  eii ressort cliie 54,05% 1'titiliseiit coiiiiiie secoiîd terine ci'nlie 

eoiiiparaisoii avec le fraiiçais (ortlio1îlioiiie cles iinités tle la clinîiie parlée, 

clistiiictioii tie scliéiiias iiitoiiatifs) et 78,3776 coiiiine laiigrie cie (1épai.t ou d'arrivée 

claiis riiie opératioii tle tradrictioii. 1,a ~iroportioii de ce recours polir I'eiisenible des 

iiiatikres es1 de 7 1 ,42% ari inaxiiiiiiiii, et 9,09% ail iniiiiiiitiiii. Les disciplines oii les 

iiiaîtres 1i'~itiliseiit lias la I.,M ne représeirteiit qrie 28% par rapport à I'enseii~ble. 

Akoiiga et Messina oiil relevée la valeiir pédagogiq~ie de In LM cloiit le 
Y--- 

recoiirs sera recoiiiiii positil h travers ses divers iîiles jiédagogicliies, iiolaiiiineiil les 

~>rocéclés clidacti~~iies qtii se réaliseiit 5 travers elle, plutôt qii'avec la LO pour rine 



p l ~ ~  grande efficacité pédagogicliie. Alcoiiga déiuontrera que le recours à la LM 

pl.ofite à la iiiajosité (les élèves, iiiie iiiajoi.ité t l ' i i i i  sti-ict i i i i i i i i i i ~ i i i i  tle 50% c l ~ i i  

atteirit les 100°/o eii inilicii rural. Avec uii pcii plus de détails, Messilia inoiitrera 

que le recours i la LM [àcilite I'ac<l~iisiti»ii tles coiinaissances daiis tolites les 

ii~alières, inalgré la iéiicence de ceriairis ciiseignaiits cltii, dans I'étutle cl'Al<oiiga, 

estinient que toules les iiiatièies iie pe~iveiil !->as s'eiiseigiier par la LM, et cllie ce 

recours cliniiii~ie la capacité des élèves i s'expiiiiiei eii fiaiiçais Ilc inênie, elle 

iiiontreia que la LM est très utile pétlagogiquenieiit, daiis cc sens cl~i'elle peimct 

d'attirer I'atteiitioii des élèves, leur pesniet tle iiiie~ix s7exlii.iiner, les rciid pliis 
---\~,.-, 

\~ 

sliidieiix, entraîne à Liiie plus graiide participation aux séaiices, accenl~ie leurs 

capacités ïiitellcctiielles, et perinet iiiie ineilleiire assiiiiilatioii des coiiiiaissances. 

I'o~ir terininer, Akonga va ressortir les Ibiictions pétlagogiqiies de I;i LM 

dails le sysièiiie act~iel. 01.1 eii déiioiiibre 7 : les Ioiictioiis répétitive (relorinulatioiis 

de q~iestions eii LM), tl'éqiiivaleiice (corresps:;c!aiice ei1ti.e cliaîne soiiore de 

I'énoiicé et I'écl~iivalent séiiiariticliie eii LM), évoczi~rice (évocatioi~ cl'lii-ie réalité eii 

LM OOLII. LIII sujet qiii porte s ~ i r  Lilie réalité al~straite cliflicileiiient rel)résentable), 

contrastive (coiiiparaisoii de I'éiioiicé écorclié eii frariçais avec I'éiloiicé eii L,M 

reiilerinaiit Lin substrat liiîguistiqiie), de libération de l'expression et d'évaliiatioii 

(pliase cl'apl~sopi-iatioii globale de tlialog~ie dalis l'exercice tle langage), d'accès à 

la ii~iiiiération (associatioii des ol~jets cle I'~iiiivess Iàiiiiliei- de I'esilàiit aiix cliifli-es), 

~~araliiigiiislicl~ie (inise eii relief t l ' ~ i n  iiiot eii 1~,I\/l clti'expriine 1111 concept c l ~ i i  

cxpi.iiiie l'esseiitiel rle I'itlée qii'nii veut traiisiiic1ti.e). 

lies ti.avn~ix dlAl<oiiga et cle Mcssiiin oiit le iiiérite Clogieiix tle i-évéler 

I'opport~iiiité et l'efficacité pétlagogicl~ie clii recoiii-s aux I,M cniiiei-ouiiaises tlaiis 

I'eiiseigiieiiieiii, ce qiii iléiiioiitre I'urgei~ce et la iiécessité d'elivisagei- Lille 

géiiéralisatioii de cette pratiq~ie à I'écliellc nationale, cluestioii de noriiialisei. et 

cl'oriïcialiser Liiie pratique courante q~ i i  s'avère largeiiieiit posilive. 



2.4.1.3 I)oiiiaiiies tl'iifilisatio~i dc  I;i 1,MO. 

Tacladjeu et Mba (2000), puis Messiiia (2002), ont essayé de détiriir Ics 

doiiiaines ~l'iiiterveirtioii tle la 1>MO de iiianikie géi~érale et cle Iàqoii qii'ils piiisseiii 

être apl)liilliés tlaiis le cadre spécifiqiie de chaque langiie. 11s oiit distiiigué tleiix 

types (le coiitciilis : les co~iteii~is ciiltlirels el les coiîtel-~iis "classicl~ies". 

2.4.1.3.1 Les çoliteiiiis criltiii.els 

I I  s'agit tles activités co~iiiiiiiiiicativeç et pratiques c l ~ i i  r>oiicltierit la vie des 

coiniii~in:iiités i~ationales et tloiit la pratiqiie oii la traiisiiiissioii se fait tle niaiiière 

exclusiveiiieiit orale au seiii de ces coiiiiii~iriaiités. Ces objets çiilturels doiit 

\'eiiseiiil,le constitiie le ~îatriiiioiiie c~iltiirel iintioiial cloiveiit dcveiiir des objets 

cl'enseignenient. 

/,ex ( i c , / i ~ ~ i i c ~ , ~  C O I I ~ ~ ? I I ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ I / ~ I ~ C , ~  (/i!i ,)>ri; / 'ohje/ (i'c, /'!i,Str~qt! O/ , ( ! /  t/e ki / i i i i~lie .Yoiii 

<~oiiiiiiic.s. I I  s'ugil tic 1'1 vie ~ o i ~ ~ r i ~ i i i ~ c i r i i < i i ~ ~ e ,  tle ['ciivii.oirrierire~~i, (le /a  iiiri.si(/~~e 

(joiifr e/  clirrii/ée), cles. t/iiri.~e.v, tlr4 théd/i,e, t1e.c rléclriii1ci1ior7.r pithlicl~ies, c1e.s cii.i.s, 
0 etc. 7 ( > i r /  ceci ,flii/ pcrriie <IL'S ril>li/il~le.s, du  .s~iv(>ir~fi l ir .~ li .~~/ilioilirr/ I I ~ C I I ? . S I I I ~ . ~  (le 

g i i é i i / o i ~  i g é i é i r r / i ~ i .  S J I ~ I ,  il.$  soi^/ ~ ~ I . S ~ I S  i r  1i.iii1o:s ries iriilh»i/e.c 

l>i.(y~i.c.~ c?c"Iirrrl~ie ,socii/é, rirriic ~/oi i /  le cléi7oiriii7rrieiu. coii7riiirrt i w / e  1 'ol>.~ei.iw/io,l. 

'!'ndacljeu et Mba, 2000 : 147 

Les doiriaiiies reteiius à titre illustratii' soiit les siiivaiîis : dessiii et peiritiise, 

daiises, clianls, jîoèines pour récitalioii (Tadacljeu et Mba, 1996 et 2000 ; Messiiia, 

2002 ). Polir sa part, Gfeller (2,000) retienclra trois doiiiaiiies : les geiires littéraires 

(pt~oveibes, c«nies, (leviiieltes), I'iiisii-~ictioii civiqiie/la ~~olitesse, el l'liistoire. 

2.4.1.3.2 Doiiiaiiies classi(~iies : 

Des aiitres conteiiiis dii psograiiiiile çlassiqiie, *l'aclatljeu et Mba iie 

retieiidroiit qiie les inatières scieiitillq~ies: calcul, aritliiiiétique, scieilces 

tl'observntion, activités cliii iitiliseiit des outils et iiistruiiiciits pédagogiclues tels qiie 

la iiiesiire, la clécoiiiposilioii el 111 i.c~oiiiposiiioit, l'eslii~iatioii, la classificatioii, les 

1 1 1  



1 

foriiies, l'addition.. , ces activités peuvent être eiiseignées oralement en LM, tout 

coinine les iiiiilés cle niesure traclilioiiiielles et les je~ix qui permetleiit le 

g r o ~ p ~ i i i ~ i i t  cles objets et le~ii classilicatioii. (Taclacljeii et Mba, 2000 : 148) 

I'oiik Messina (2002 : 87-101) oii petit recourir à la LM clans to~tles les 

discipliiles de I'eiiseigiieii~eiii pritnaire : calciil, sciences iiatul.elles, éducatioii à 

I'eiiviroiiiieiiient, géographie, cult~iie iîatioirale, activités pratiques, français. Le 

degré de ce recours est fonction de la discipline, cles étapes géiiérales 

d'enseigiiemeiit, et cles objectifs. Poiir reiiclre cet eiiiploi rationnel, uri iiiotle 

d'eiiiploi est nécessaire qui réglementera I'alteriiaiice codiqtie I,M/I,O daris la 

pratique"pédagogiclue, cluestion de Iégitiiner et de systéiiiatiser la pratique en cours. 

214.1.4 Pi-iiicipes péclagogi(~iies 

POLII. l'eiiseigiienieiit des cotiteiiiis it do!::i::aiile ciilttirelle, l'atlacijeii et Mba 

(2000) ont poposé deux altlxoclles à la fois polir la collecte des cloiinées de 

I'enseigiiemciit et la pi.aticlue ~téclagogicliie des activités sriggéiées : l'approclie 

ceiitrée SLIC I'eiifaiit et 17;ipproclie participative. 

k,'al>lx-oclie pal-ticipative préamise I'iiiil>licatioii de la coinin~iiiauté. A la 

deniaiide (les eiiseigiiaiits, la coiniiiiiiiaiité peut fo~irnir tles dotiiiées atléqtiates sur 

le savoir ciilttirel local et participer directenient dans les activites d'eiiseigiieinent à 

travers des déiiionstrations d'aptitudes et savoir-faire locaiix dans divers doiiîaii~es 

par des sl->écialistes loca~lx. 1,'approclie participative est donc val;il>le à la fois potis 

la collecte des rloiiiiées et polir I'eriseigiieiiieiit. 

I..'appioclie ceiilsée sur I'enf:iiit repose s u r  la particilialion directe del'eiifaiit 

aux expérieiices oiivertes d'appreiitissage. 1,es eiifaiits pc~iveiit ainsi êtres invités 5 

participer à certains évétieirieiils spécifiqi~es, notaininerit des céréilionies et des 

rittiels organisés par la coiriinunauté pour une séance d'apprentissage persoiirielle. 

I'ar la s~iite, le coiiteii~i tle 1'appreiitissage sera ineiiblé OLI corrigé eii classe sous la 

direction d u  inaître. 



1,es eiiseigiieiiieiits pçiiveiit être ceiitrés autour d'uiie tliéniaticlue spéciticlue 

dont la sti~~ic~iirotioii obéira aiix calericlriers co\niiiitiiaiitaii-es. [,es procéclures 

explicatives cles I>iocessiis tl'exéclitioii des clifréreiltes activités seioiit eiiseigiiées 

étape par étape, séc~iieiice aj~sèsssfquence, soit poi- le i~iaîlre, soit I)iu L H I  spécialiste 

tle la localité. 

I'oiir sa part, tl tléiàul tl'élaboi-er uiie péclagogie cle l'oral, Messiiili (2002) va 

essayes (le dégager (les procédures cl'eiiiploi oral tle la I,WI pour chacl~ie discipliiie 
0 

reteiilie. Elle se coiiteiitera dc tloiiiter de iiiaiiièie soiriiiiaiie cliiclq~ies piesciipiioiis 

péclagogiclties poitaiit sur la "cultiiie iiatioiiale" (Messiiia, 2002 : 97-98) 

I I>olir I'ciiscigiieiiieiit tics a~itt-es conteiius, seule Messiiia a pli Sxiie des 

psopositioiis (laiis ce seils soiis Soriiie de "procétl~ise tl'eiuploi oral cles laiigue 
C- 

l 
, caii~eroiinaises" pour tous les coiileii~is pédagogiqiieî tle I'enseigiieineiit ~~riiiiaii-e ; 

. . I'eiiseiiilile cle ces siiggestioiis est rÉs~iiné cliins ~ i i i  iable;iii (Mcssiiia, 2002 : 99 

2.4.2 L'eiiseigrieiiierit oi;il tlcs laiigiies caiiiei.oiiiiaises 

Abondant dans le seris des prescriptions clii départ dti projet I'ROI'EI~CA, 

GSeller (2000) pencliera pour une optioii iiiéiliodologic~~ie dépendnitte cle la cri1t~ii.e 

110ur I'enseigiieiiieiit oral cles langues iiiateriielles camero~iiiaises, eri se proiioiiçaiit 

en f e r  d'une iiitégraiioil des coriiposnntes ciiltui-elles claiiç I'eiiseigrieii~eiiii 

apprentissage oral cles laiigiies veriiaculaires au Clainerouri. FOLIS Gfeller, étaiil 

doiiné qiie la pCdagogie de l'école traditioiiilelle a polir ohjectif de proino~ivois à la 

Sois Liiie ii-c>riiic lingiiistiqlie cl coiiiporleiiieiit;ile, iiiic pEclngogie correslîoiitlaiit aii 

cnractète "iiiultif~i-iiie" et iniiltiiroi-irie" de l'oral coiiti-astei-ait iioii se~ileiiieiit avec 

les Iiahitiitles, iii;iis aussi avec les attentes qii'oii a par rapl~orl 5 l'école. L'oral des 

laiigiies criiiiei-o~iiiaises lie se liiiiiic pas aux foriiies de discours clliatidieiis, i l  

trouve sa pleiiie cxl,iessioii daiis i i i i  lailgage hriiiel lié iitix iiiaiiilèslaiioiis clc la 

cii1t~ii.e orale, iiioiiienis particttliers poiir l e~ i i  ~~so(tiictiori (Glèllei, 2000 : 125) clli i  

coiistiiuent cles geiircs littéraires de la littérntiire orale. 



( i i r c  / ~ i ; i l i c gog i i ~  ' l e  1 'oi.ol ci7 cof i lcxle r ! f i i co i i i  /~or f i . r ' i i i I  si, / ~e i l c l i e i ,  s i ~ ~ .  /<!.Y r~o~ i /e i i i i . s  

c l  1e.y r r i i r l ~o ' l e .~  dc re(,i 'oi/ i ic/ iori ( le ces geiii.c.s ii~/éi~irir'c!.s <le f 'o r ' r r l i / i  

4 : 
G Telles, 2000: 125 

Il'après Glèller, ciaiis le coiitexte caiiieroui7ais, oralité, culture tiadiiioiinelle 

et langues locales s'associei~t, el coiiipte teiiii cles dil'fïcultés liéeç à la inise en 

ai~ivi-c tle I'ei,seigiiciiieiit cles laiig~ies ciiiiiei-oiiiiaises, l'option d'uiie iiitégsatioii 

des laiigiies :ili.icaiiies dans le sysièiiie scolaire par iiiie pédagogie de l'oial est 

intéressante. 

C 
1. 'iili;r: ~ l ' i i i i c  ii7!i.o'liic/ioi1 '1e.s I t ~ i i g i r e , ~  r!fiicoiiie.s I I ~ I I '  11iie ~ ~ é < / i r g o ~ i u r [ c  1 'or'rrl es/ 

1 1 i s i 1 1 1 e  lJ iw lc l le  l ~ i r l r i g o ~ i e  /~e i . i r re~r i~c i i l  t l ' é v i l o .  Ir?$ ~,oi i l ,s /iiririicici..s i l i f  

i I c ' vc lo~) /~er i~e i i i  ( le 1trr1gi1c.s iroi7 i c r i ~ e c .  ci Io r [?r 'o i l i~c / io i~  t1i.i r i ~ i i / é ~ . i e l  i c i , i i  oi 

I' i i igi~e.s c!/;.ic~riiirc~,s. ' c e r ~ r c i ~ i l ,  L'SI-elle r.éo/i.strhle piii.r /iici/cn?e111 q11e Ir1 

. s l i r i i r / i r i . t / i , s i i ~ i o , i  i ie / i i i?gites ir li.rft l i l ioi7 or' i l /e ? E!'sl-clic irlllr. 2 .s<r/i.sJcri~~e /c  hc.roiii 

l / ' i< / l ' i71 i / i  i'l /ci ~ ' ( ~ f l / ; , ~ ( f l i ~ l l l  c ~ i / / l ~ i ' c ' / / ~ '  ? / ~ . r / . \ ' / e - l - l /  illic! / l [ ~ ~ / ~ i ~ O ~ y i i !  l / l ,  / ' < l l ' i l i  i l i l  

i i r ie i i ï  rlc 1 'oi.rrlitC tr.s.rez .sy.rriiiiir/i.rtie 11oiii. / ~ o i i i ~ o i i .  ,s ' i i i légi.cr. i / i i i ~ ,s  1e.s .r:)'s12iiie.s 

.sc~i/ri;~.e,s .? Ou />;m (lr~i/-o17 .se ~ : u i ~ l ~ ~ ~ i / i ! i ~  (le l ( i  III?III(! " ~ l G / ~ ~ ~ i i i ~ i l / r i ~ ~ ~ / i . s ~  " i l i i i  .s<!i~cfil 

c i ~ i ~ i ~ c / ~ i ~ i , s / i ( l ~ i e  i lc  ici / i / / G i ~ ~ ~ / i ~ r i ~  e ~ i  I r r i ig~~e,s  i!/i.icriiiri~.s ? 

C;Seller, 2000 : 124 

Uiie pédagogie liiiguistiqi~e coliéseiite devra ieiiir coiiipte tle tous les aspect; 

cle l'oral et tle ce cl~i'il relx6é"enie : traditioii, sagesse traditioiiiielle, laiigue coniiiie 

art, coiiimunicalioii iiiiplicite. A la suite de Maclcey (l992), Gfèller (2000) soiiligiie 

cllie si l'école veut assuiiîer la tâclie de traiisiuettre les traditions orales aux enlàiits, 

elle devlta.tesl>ecter I'oi-alité tle lciirs laiig~ies, oralité, laiig~ie et ciilt~i~-c agissari{ 

tlaiis la coiniii~inicntioii tle iiianière coii~pléineiiiaii-e ; et si elle se veut iiitlépendaiite 

et pas Lille repi-odiictioi~ d'lirie pédagogie de l'écrit, une pétlagogie de l'oral devra 

preiidse eii corisidératioii les aspects du caraclère spéciriqiie <le l'osai, eiitse autres 

is liaison étroite eiiire I'oial et i i t e i a c i i  L: celie entre Iyuial et les siiiiatioiis /@ 
, -' -1. .~ 

coiicrè~es. I~,a péclagogie doit tloiic siisciter rio11 seuleiiient tles réactions A des 1 
situatioiis diverses d'iiiteractioi-is, iilais égalemeiit des expérieilces "coi~crètes". 

1 



~ i " i i l ) l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / i . ~ . s i r ~ e  coiunle j~/.oil~iji cl'lrn ~ i ~ o i i e  de vie, de règles cor~i/~i~/ i~i i i lr~i ir~e.s ,  

~I'i~r.srilririii~i.~ i~lter,i~e,s qiii <rl)l~ellcnr les éIi.,~es fi tlécitkr, 2i s ' e i /~r i i l~er ,  ii négocier 

roir/<, iii?iJ si;r-ic il<! cho.se 0i1nr 1'or.di.e <lir stri'i~ir, ci% ltr i~iii~xi.sleirce eri c/it.s.sc, de 
-22. 

1 ' ~ l ~ ~ ~ < ~ i l ~ , ~ i i / ~ O / l  </Il /1 ! /17 / ) ,S  i!/ ( I L ,  1 '(!,S/>ti~l!, / ' l l i ~ l 1 5 i l i i ~ i ~ / i l C ~ l /  1/11 ~ ~ O l I / i ' ~ ~ /  i / l1/Li i ' /~(/ i i l '  [!/ 

t1e.r c\-igoi<~c.s, ele. 
1 

:i Wiiii-tiiiicr, cité par Cifeller, 2000 : 125 

: 
? 

Une pédagogie tle l'oral en coriiexte afiicairi dcvm tloiic clierclier i 1)iodtiire 

, des contextes appropriés à l'école et associer les sc!jcts à des ii~ailiîesiatioiis 
3 

cultiir.el?es aliii tle stisciter cles coiii~>orteliients réels liés à la vie tratiitionnelle. Tout 

cela ii'cst p o s s i l ~ ~ 4  qtie si "1 (iépsit, les I:iiigiies I<ic;iles soiii iecoiiiiiies coiiiiiie '$ 
expi.essi«ii acléqctate (les c~illiires africaiiies. 

L:ii soinilie, les <Iéveloppeii~ei~ls tliéoric~ues et letirs perspectives 

tl'applicatioii eii iiiatii-re tl'oral aci Ciainei-o~iii se soiii avérés itisuîfisaiils cl se sont 

coiisacrés esseiitielleinerit à I'tisage oral des laiigues ilatioi~ales au détriineiit de leiir 

enseigiieiiieiil coiiiine matières. A cet eflèt, une ~~ropositioii soigiieiiseiiieiîl 

élaborée d'aiiîériageirient plariilié des I,MO aux fiin pédagogiques sailctioiiiiée par 

coiitrib~ition rliii, ~ > O U L .  des raisoi-is stratégiqiies, ;i clinisi tle s'appuyer siir ~iiie pré- 

expériineiitatioii, gage d'ttii foiiileiiieiit scieiitificliie fiable. 

l 
i 
l 
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!,es rcçliei.clies l->réliii;iiiaires iiieiiEes sui. la liiiigue et la culture daiis 

I'édiicaiioii ail C:aiiieroiiii inoiiii.eiit le rôle criicial joiié par la LM daiis I'écfucotiori 

des eiifaiits daiis la société tradiiioniielle. I'eiidant qiielqiie teinps, ces langiies oiit 

coiitiiiiié cl'ass~iiiiet La foiictioi~ cl~ii était la leur peiitlant la période pré-coloiiiale à 

savoir celle tl'iiistriiineiits d'eiiracirieilient c~iltiirel el d'oiitils de socialisation des 

,iciines. Mallieureiiseiiieiit ciails l'ol~iicliie cle reiiiplacer les cultures africaiiies par la 

sie~iiie cliii i ses yeiix est la seule valable, l'atliiiiiiistratioii coloiiiale française va 

les écai.ter cle l'école. Aiix leiitleiiiaiiis des inctépeiidaiices, les laiig~ies liéritées de 

la coloiiisatioii voiii cotiserver leiii. iiioiiopole claiis I'édiicatioti scolaire. 011 ilote 

ccpeii(l,aiii uiie iiiil)oi.ttiiile ouvei-1iii.e icl6c:!oglcliie vecs les 1;iiig~ies iiniioiiales 

ti~atérïalisée par quelques rlispositifs aadi-iiiiiistratif et jui.idicliies. 

I I  iiiiparte cllie le pays se réapproprie soli systèiiie édiicatif eii faisaiit de 

l'école IIII iiislri~iiiciit ti'eili~aciiieiiieiit cl tl'épnrioiiisseiiic~~t oii seroi11 iiioiilks tles 

cainesoiiiiais a~~llieiiticliies, et cllie le peiipleqiii a assisté en .specialeur au 

tléveloppeii~esii et 5 la perséciiiion de ses laiigues preniie la place qiie les 

iiiissioiiiiaii-es oiit laissé libre. [.,es laiigiies iiaiioiiales doiveiit êire intégrées dans le 

systèiiie éd~icaiif coiiiiiie objets d'étlucaiioii à part eiitière, afin de raiiieiler à la vie 

iiiie ciilt~ire qiii soilibre tlaiis LIII profond coma. Ile iioinhre~ix projets appuyés par 

I'lztat, (les ii~stitntioiis i:iternatioiiales, des orgaiiisatioiis iioii gou\ieriieiiieiitaies ei 

cles clierclie~irs oiit coiidiiit i des recherclies coiicluaiites qui augurent cles 

lenciei~iaiiis iiieille~irs ~)our  le [~ali.iiiioiiie liiigiiistiqrie et ctilturel caiiierouiiais. Mais 

bea~icnul~ reste à faire, iioiairiiiieiit tlniis les doiiiniiics clc la ~~laiiificatioii 

liiigiiistic1uc et cle la tliilactic~ne oii de iioiivelles coiitributioiis soiit atteiicliies. 

Le C:aiiiero~iii gagiiei-ait à eilgager LIII cliaiige~iieitt socio-éducatif forttlé sur 

iiiie éd~icatioii ii-iiiliiliiigiie qui inlègre Iiariiin1iie~iiei1ieiit les LO et les 1,M. h4ais la 

généralisatioii de I'eiiseigiieiiieiit des laiigiies iiatioriales a besoin d'~ii1 

tléveloppeiiieiit cle pi.incipes siiiiiles et coinplexes qui g~iitleiaieiit I'nclioii 
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étlucative. Ceci cst valable poiii l'bcrit, iiiais aiissi et siirto~it ~,oiir I'c~ial, eiifaiit 

palivre cle I'bd~icatioii scolaire cliii n I«iigtcinl,s Cté écarté tl i i  débat pécl>igogiqiie 

ii~riis qui i i r a i t  s'avère ~iiie coiilposarite ii-iclispeiisable de I'écliicatioii 

liiigciistic\lie au Caii-ieioliii : la sa~ivegaicle (lu patrinioiiic liiigtiisticlue et culturel 

dans iiiie société à tradilioii orale lie saurait se passer de l'oral, et I'iiiti.od~ictioii des 

laiigiies nationales à l'école pe~it se faire bea~icoup pliis Sacileiiienl par l'oral. 

Iles reclieiclies iiieiiécs siir l'usage oral des laiigues ~iatiuiiales clai-is 

I'étliicatioii et l'iiilégratioii cies aspects ciiltiii-els clails I'enseigneiilcilt des laiigues 

1 ont riboiitit à tleux conclusioris cruciales : 3( 
4 

a)  la vnleur péclagogicllie (le la L M 0  est évicleiile aLi vil (le ses divers i.ôles et 

des procédés didaclicliies cliii se iéaliseiit a rravers soi1 ~itilisation (Altoiiga 1983, 

Messiiia 2002) ; 

II) la langtie et la cul[iiie soiil iiitlissocial~les clans i i i i  progiainiilc tle Iniigiic 

orale; r cons6é'ltiait les aspects ciiltiirels doiveiit être iiitégrés claiis 
1 

i I'enseigiieiiieiit oial dcs langlies 17011s a s ~ ~ i i e r  à la Sois I'acquisitioii tl'~ine 
: coinpéteiice liiiguistiq~ie et culiiirelle (C;lèller 2000). 

1 1':11 <lCliiiiiive, après cles aiiiiées d'iiitet.tlils el tle désii~térêt, le co~iiexte 

r caiiiero~iiiais devient <le pliis eii plus favoiahle à I'eiiseigiieiilent (les laiigiies 
L 

i iiati<iii:iles i I'kcole. Si I'eiiïiioi~iieiiiciit ii'est ),as siiffisaiiiiiieiit acquis pour !'écrit, 

i l  l'est poiir I'oinl clii làit (le son caractère peu coiitraigiiniii, de I'iiiti»tiiiction (le la 
1 

ciiltiire coiilille objet d'éd~icatioii clairs les progi-aiilnies tl i i  priiiiaire, et des 

clévcloppernents tliéoriqiies remarcl~iables en la 11iaLièi.e. MalIieiire~iseii~eiii, cetle 

i.éflexioii tliclactiqiie qiii coiiceptiialise I'enseigneiiieiil oral (les laiigues iiatioiiales 

s'est avérée iils~iSfisaiite et les priiicipes développés incoii-iplets et parfois conf~is. 

],es difl'ëreiites contrib~itioiis coiis~iltées ii'o~it pas été à nieslire cle coiicevoir iii-ie 

111';itique plaiii liée cle cet eiiseigiicilieiit, eiicore iiioiiis cl'eii clévelopper Liiie ii~étliode 

d'eiiseigiieniciit coliéi.ente afiii d'orienter les efîorts cles actions pédagogiq~ies. 

Noire :itnbitioi~ est de coinbler ceite lac~iiie. 
i 



CHAP. III : PREREQUIS CULTURELS 



1111 p~.oick t ic I ; i ~ ig i i e  oi>bi l  :III CI.CIIC:III cl(! l o t ~ t  111.oicl ~ ~ t ~ ~ c . i ~ i i c I l c . i ~ ~ c . i i t  poi . tc i i~.  

tlc t l6ve l t r l> l~c i i iu i [ .  liii tniit c l~ i ' i i i i t i : i l ivc  \~is: i i i l  I;i i i io l~ i l is : i t io i i  ~ l c  I:i coiiii i i i i i i: i i it i. 

cl'lic:iilcst I c  pi-i)jct t l o i l  s'ciitoiii.ei. t le i.ess«iirccs wt\b<lii;itcs c l  sul'lis;iiiles. Li i ie tc l lc  

i i : i e  L I  t i.n(lii i l i i i ie  t ly i ia i i i ic l i ic clc t léve lo~ i l ie i i i c i i t  pi.ocl.tleiil t l ' i i r ie Ctiitlc cl11 
.- 

c 
i i i i l i c i i ,  t l ' r i i i  t l i : igi iosiicl~ic <le ses l i ) ices e t  Ili i l i lcsses, t1;iiis l 'o l>t i i l i ie  cI'iiis6iei. I c i  

~ s ~ i i i o ~ i s  soci;ilcs tl:iiis Ics oi.icir\;ii ioiis g lobi i ics ~ I ' : I I I I : I ~ I ~ I I  ' I I  iiii 

t l i . \ ~ e l o ~ ~ ~ ~ c i i ~ c ~ i ~  t l i i ~ ~ i i l ~ ~ l c  ( N g ~ i c I ) o i i ,  2003 ). 

1J1ie ~ ~ l : ~ i ~ i I ï c ; i ~ i o i i  l i i i g i i i s ~ i c ~ i ~ c  <I oriei i i : i t io i i  6tIiic;ili\/c: ( loi1 [)i.ocCdc~. cl(! 

I'i:\iilii:r~ioii des clifllli-ciitcs i.es!;o\ii-ces rl isl ioi i i ! i lcs tl:iiis I c  i i i i l i c i i ,  pi'Cicili i is 

i~Ccc.ssnii.cs IX)LW 1;1 c IC l~ i - i ~ i i i l i i l i o i i  t lc 1:i ~ i s : i i i l  ~ I c  I ' c ~ ~ l ~ . e ~ ~ ~ - i ~ ~ .  ' I 'ot i l  ( I c \ ~ ~ ~ : i i l  

: I I I  O I I  I I I I ~ I  I L  c i  c i ~ l ~ c ,  1 ;  I I I I  c l  I:i c i i i ~ i i r e  C l r i i i i  

i i i t i i i ic. i i rc i i l  IiCes. (~ ' c t l c  éiiicle est tI3;i~il;iiil 121~1s iiii1iort:iiitc (ILI? l e  cioi i iai i ie c i ~ l t i i r c l  

iij;iiicliic Ic  p l l is  s o ~ i \ c i i t  t lc l i ) i i< lei i ic i i ts ~IiCoricl i ies l iab les : 

II i i 'cs t  cclieiicl;iiit ~>;is cl i icsl ioi i  clc 1>1.oc6tlei ti LIIIC i'tiltlc CX~I : IL IÇ I~~C (111 

o l c i i i  c l ~ i c l .  I l i i c  (el le 1-ecliei-clic sc.i~:iii siilici.lliie, ~i:iicc. q i ie  ptxl;iiil siii ' tles 
. .  > 

c i isci i i l ) lcs c i i l i i i i c l s  c i  iioii siil. i les blt;iii;;;::, qiii i i i lcgi.ei i t  i In l i s  I I  1;iiigiie c l  1:i 

c i i l l i i i-c cl;iiis 'i i i ic syiici.gic e ~ l i v c s s i v c .  ( 'es  Cl61iieiits so i i l  p l i i t f i t  <i ciici.c\ici. ti:iiis I;i 

l:ii ig{ic q u i  ~ i ~ c c ~ s s ~ i i t ~ c i t i ~ ~ ~ ~  t ~ c t i l ~ ~ ~ t i i c  tlcs ol>,icl,s CIII~III~~IS ri1 !:III! c1~1c 1,6l);c1i.k, L>I 

cs l~~ .ess io i i  t lc I:i ciilltii.c. [,es 1)1x5i.cqi.iis c i i l i~ i i . c ls  so i i l  c i i  I i i i t  (les 1ii.61-ecliiis 

l i i igi i ist icl i ics, hi i ir t i i i is c i l  cc. qiii co i i cc i i i c  Irt I;i i igiic rtsalc : 



- - - .- .- - . - -- 

~~I I I /  I c  I I I  IL' ~(~il.  III~<' I l i i i g l i e  est I 'c~s/>r .css ior i  < / ' I I I ~ ~  c . i i l i i r i ~ i ~ .  l.<t /<III~~IIL> 

/ i ~ /  / r ~ ~ ! j r i c i i . . ï  l l ~ s v  ~ > i r / i ~ i i l . s  i 1 i 1 1 i 1 .  J I  I / I I I I I  1 1  I I  1111 

1 / 1  1 I l  1 1 1 1 1 Y  ' l l  / l / /  I ~ I L  C ' l I f l l f l i i l f i l l l f / .  I,if ILII~KIIL> t.s/ 

1 '~,.Y/I~.~,.Y,YIOIT 1(1 ~IIJ.S i'i1,~117/i~ (IL, 1 '[IIIIOC/I/~II~~~ (111 /~[I/I.~,IIO~II(:, 

hleiiclo Ze, 2001 : 2911 

A ce iiiven~i tle la reclierclie, I'étiitle se liiiiitera tloiic i 1'6valiiatioii des 

parce t p e  ~~cii-ticipniit de I'einploi ai-iisliq~ie <le l:i lailg~ie, o ~ j e c l i l ' i i i ~ j e ~ ~ i  d ~ i  projet 

de I;ii~giie. C'les1 ziiiisi que les I > ~ é i u i e s ( i '  seriiiit aii clice~ir de. I'étutle. 

1,id.s /I~II.~:III~~,S ,I)II~,SL>I~I (l(i11.s ci! 1/11 '1111~ .s111:i1:/i ~i (le /I/ZI,Y L>II//~I~I~//~,ITI(!I~/ 1.ic1ic. I;//e,\ 

l l i i i l l ~ / ~ ~ , S l i ~ l l l  / f f  / ~ c ! ~ l l l l ~ ~  e l  / c l  , s ) ~ l l l / l ~ ~ s e  la/71/'e /e.S ,sll/J.~/l'~l/.Y C'/ /<,,Y l l l i l l / ~ ' . ~  ~/ ' r ' ,~ /1 l ' i~ ,s ,~ i l l l l  

l i ~ ~ ~ ~ i i , s ~ i ( , i , e , s  / . e l c i ~ i / r /  elic.\-17i<;ir1c!.v II<! Irr c o i ~ i h i ~ l i i i . ï o / i  /~ l i r .~ i i ! i i r~.s  /> t r~ . i~ i~ ié l~ .c . i . .  

Meiido Le, 200 1 : 294 

, 
la laiigue oi-ale coiisiitiieiit sinoii le s~il~porl ,  t l i i  iiioins le iiialériaii pédagogiqiic 

imteniicl nécess:iire au tlé~~eloj~l~eineiit tl 'iiri i i~ocl~le tl'eiiseigiieiiieiil des L,MO. A 

ce titre, ils seroiit sii ceiiti-e cle l'erit~uêle socioliiiguisticltrc et tle I'eiiseigneiiieiit pré- 

expésiiiieiilalqiii 1,réçèderoiit le développenieiit dii i~iodèle. 

IJiie parlie clcs doiinées que I'oii reiro~ive claiis ce clial~ili-e a élé obtenue par 

la reviie de la littératlire ; iiiieacitre partie nous a été foiii.iiie par rios inrorinateiirs ; 

iii;iis b e a ~ i c o ~ i ~ ~  tlc doniiées provicniieiil tle iio~is-iiiêiiie en iiotrc cliizililé cle "boii 

pdit villageois" nl~reiivé aux sources tle la ti.n<litioii tlcl~ciis iiotre 1eiitli.e eiifriiice. 

I,es resso~irces ideiltifides soiit Ics s~iivaiites : oiatoire el rltétcii.icl~ie, proverbes el 

prétwte"çoi.atoires, coiites, cl~aii tefub!~~,  c!-viiiettes, géiiéalogie, poésie récitée, 

X 

-pu- - 

"' O i i  d é s i y i ~  soiis le i io i i i  liar4niies I'ciiseiiil>lc tics Iociitioiis sc i i lenc ic~ ises:  ~.>i.ovei.I)c, sciiiciirc. I i i ~ i i \ i i i i i  
~)ii i\,cil>i;i lc. (liciioii, iii:isiiiie. s l op i i ,  ailiige, pi-Gceple, devise, :ipIi«iisiiie, ; i l i ~~ l? l~ i ég~ i i c .  ivcllei isiiic (I:aiiie Ndoiigo. 
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1,a parole li.a~iilior~i~elle est uii art ora1oii.e d'iiiic (arc éI~<jiieiicc qlie tlétieiic 

cil priorité le patriarclie ou le porte-parole de la ti-ibii. l';\le est esseiitielleineiit 

soleriiielle. C'est ainsi qu'elle affecti«iriie les céréiiioiiies, iiioineiits csseiitiels tle sa 

~)r»tl~ictioii oii les oraleiirs rivalisent de talent pal clcs tlisco~ii-s cI'iine fliiitlité et 

d'iiiie poéticitk ensorcelaiites. 

I'our le rl~étosicieii, la vérilé se trouve, 11011 tlaiis les faits, inais daris la 

proloiiile~ii- et la ricltesse expressive de Ir; parole. [-,es palribres, occasioi~s 

privil6giées cle jo~ites or:itoires resçeiribleiit 5 cles coinbtils cle boxe : 1'oi.aiei.ir 

iiiarclue cles I)<>iiits c l i aq~e  Sois cltic I'ac1versaii.e est "1i)iiclié". 11 ?I poi~r av111e le 
i 

savoir tratlitionrlel, et polir i~l~lliitioiis des proverbes, des inéVLil)li«res, (les contes.. ., 
1 

clii'il rend daiis Liiie clictioti jusle, Liiie gestiiellc :issortic, el iiiie :irgiiiiienltitioii eii 

tyois étapes essentielles : I'aiiioi-ce, Ic poii~t ctrl~iriiiarlt et la cliule. Le. iioiiibre cle 

1 "coiil,s>' est l,roposti»iiiiel aLi iionibre de fois qtie I'audieiîce aura approiivé, et la 
l valeiir cl'iin coi117 au iioriibre d'"approbateurs" et ii I'iiiteitsi~é de  I'alq>robatioii. 
l 

1,'art de la parole est uii atoiit social essentiel. C'est par la rnaîtrise de la 
I 
l paole  qu'oii ol~lient le tlroit (le p:irier en public. Cleiix illii ii'accéileiit pas 5 ~ i i i  

( ccrlain iiiveaii <le coi~iliéteiice soiit sys~tciiatiqi~eii~eiit privés de  parole ; ils ile 

1 peuveiit s'expriiiier que lors des coiivei-sations iiiloi-ilielles oii ils iie sorit d'ailleurs 

[kt" l'a[~ri tie la raillerie des "orate~irs cle secoiicle zoiie". l'as contre, ceux (lui, ki 

la rnveur de l'apprentissage ou de I'initiatioii, excelleiit daiis I'eiiiploi ailistiqiie de 

I In,lai~giie soiit érigés nu rang d'orateurs professioi~tiels, porte-parole de la ii-ib~i ou 

1 <le la coiniiiiiiiaiité. Ils soiit appelés i déFeiidce se; iiiikrêts et à éclairer I'andieiice 

1 lors tles palaltres ~ i a r  le recours au savoir aiicestral doiit ils soiit dépositaires, savoii' 
I coiislil~ié des coiiliiines et tratlilioi~s, [le la sagesse dçs coiites, provei-bes et 

paraboles, tles référciices Iiistoriques et géiiéalogiqties. 
1 ', 

Alors qiie la rliétoriq~ie aflèctioiiiie cles situatioi)~ dc joiites oratoires, 

I'orat6ii.e ti.ouve soi) ieiraiii de ~irédileciioii clans des moiiieiits qui appellent un 



1 : 
, discours de toiite atitre iiature, LIII iliscours co~isacré, proiiori~é liai. uiie pei,suiiric 

i ; , 
! , attitrée. l,e tlisco~irs le plus caracléristicliie <le l'oratoire est le texte rittie.l, 

i j 

incaiitatioii pronoiicee par le clieScie f~\iiiille, le cloyeri de la tribu, le giiérisse~ir..:, 

suivaiit L I I ~  CaiieViiS bieii défini et des pièces oratoires ligées qu'oii délivre de 

iiiaiiiei-e soleiiiielle. Les textes i-ittiels soiit proiioiiçés à I'occasioii des évérieii~ciiis 

<le la vie coinni~ii~atitaire (inariages, cleuils, Stiiiérailles ...). L'orateur s'atlresse, 

tantôt aiix esl,riis, t:iiitôt A sa C~iiiille, tantôt à sa coin~iiunatité, pot" dénoi~cer des 

i i i la i te i i i s  tles iiiaiicxtivres iiialvilliiiis . . , ;?rvdigtiei cles coiiseils, profkrer des 

iiiises eii gai-<le ... 1,a pi-obléinati~~tie de 121 circoiisiaiice es! iiiise eri Iiirnièrc par 

l'usage de pièces oratoires doiit le canevas et la stibstaiice eii Ioiit cles cliefs 

.cl'cciivres (Ayissi Nltoa, 1996 : 102-3). A I'iiriage des rites iriagic~iies «u religieux 

aiixquels ils se i.npl,oi-teiit, les textes iiliiels soiit iioiill~i-ellx et divers. 

1,e ritiiel proliiie est Liiie pétitioii siiiiple et l?o!xilaire tloiii la Ibriiie stiiri~tle 

i t i t o i ~ i s  la pokiisntioii tle la parole j 3 x  c d c w ~ ~ y t l i e ~ ~ t  rlcs iiiétapliores pliis 

spoiitaiii.cs que coitveiilioiiiicls el tloiit I'ol>jet ~)rii~cioal est I'expressioii cles 

seiitiilieiits estliéticlties dti Ibeau et tlu laid. Par contre, !e ritiiel sacré se clistiiigue par. 

i i i i  invitatoire iiiéditatif proiioiicé  LI exéciité eii solo. La parole ici a tle~ix 

foiictioiis : elle est à la fois signe et rite. C'est Lin sigiie, une réalité sigriifiai~le de 

par sa Soriiie doiit I'ésotérisiiie ti.atltiit la profoiideui- tle voyaiice tlu cklébi-aiit ali 

nilieau cle I'iiicantatioii. F311e s'expriiiie à travers le iiiytlie et la iiiétapiiore qiii 

représciiteiit iion Lirie réalité, iiiais uir signiliant i é l i i e  clifSéreiit tle 13 

sigiiilicatiori dti illessage doiit le seiis est S~iyarit derrière des coii~~otations 

alltisives. C'est aiissi titi rite, eii taiit (ILI'OL.C!;-Z, :!CIII ei iiica~.ii;iii~r~ d u  cloii ; eli iaiit 

cliie tel, elle est sacreiiieiitale, tloiic eflicieiite (Ayissi Nltoa, 1996: 20 1 ) 

Nous doiiiions ci-dessous deux exeniples de texles ctratoires. !,e preniier est 

tiiie iiic;iiitatiori cle bénédictioii cloiit le preinier cotiplet est ritilisé eii prélude i 

rl'autres iiicaiiiatoires, iiotaliîineiit I'incaiitatoire d'expiation el de ptirification ; le 

l 
I deuxièiiie est uii téinoigiiage proiioiicé lois (les obshqi~es ci'tiii patriarclie. 



, , 

Itiçaritatoii-c dc t>6tiédictioii 

1% 5 i-iilAI<, 111a':i (1~211 0 )  

n 5  a..alii, ina'ci a ii~oos 

l3$ i ~ c l O ~ i i l ~ ~ ( ~ ,  I~I:I':I 11001] 

135 hl<iiii ssk, iiia'ci iikti~i iii<ii) 

3 i i lnii i  iii5sn wo i y n  h3 s i  ilyo, va 115 Gj\n\ 

Ils sikolo, vs 115 s5l.iiri 

i3isAb. vn 115 ~515111 

k4aliik va 115 ~515111 

I3i nv6 w3 fiiiiili ya i  iidi bot 

13i at5lg w3 hl6 ya5 iiti5 bot 

0 blaii~ iiioe iii5sa, va 116 s5laiii 

NIOcilO. i i i ~ i ' c i ~ i i t i ' e ~  

l:(i.~ </(~1~i.,6i.c /e.s I I I < I ~ , S O ~ ~ , Y ,  III~I;  ~LI / I .Y  /r i  COIIT 

1:it.~ de 11iii1, ~ i i i ~ i  ~/e.joiir 

i l  erir le ~)i/iieii~, i t  irioi l e /~oi i~rc  rle C;~rinée 

A c i ~ r  le .sel oi.<ii~i~tii.e, ci illoi le sel iti~rri~l 

72s G/iccle.r, ?(il .siicc.2.s ic l i i ln~~l  

721 coi.iiCre ~)i~~?/>.rsiorir~clle, 1111 siicc~2.r iclrrlrr17l 

Ni~ir,s ic coiifii)i~s le 116ioii (le 10 J ~ i ~ ~ i l l e  

A1iiit.s./iii,soi~~s 'le ioi l e  ch~f ' t le  l~ i , f i~ i~ i i / / c  

7Oitte /o vie .TL,I.LI 1/11 .~IICC?S 

lliiiii .soi.s-Ili 
3 

- ~ -  -. ~ 

'11t4iai< i i t i l i~ciaii~ Ci iiciiiicllc Liciiiiir~ (I\SSIIIIIII~III. 2002 CI ?001) 
"'~lii is itiiils ciillieiiicii>iis <lç In fi;irliicli<iii IillL'rnire. liiiilc niilie f i l i i l l ï  de 1in<iiiclioi1 iiz iioiis ~~;ir;iiss:llli JinS pcrlilicille ici. 
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'I'éii~oigriagc 

Ah Y e b x  . vO'id511 ! 

SGsii'ki olCk LI iig6 li ' i  a Làc 5janl  di 6 diiiii ya ! 

Yiii ! A i  Yehnn , yn nii ah5la '? 

Mi ayhiia '! M i  ;,y011 26 ? 

Yn IVllin311i Zolo, y> iiiia b5biéii '! 

Mb351ii 7,010, ta w6iiiaii iiiiiigh; 

Pvih35iii Lolo, ta kil  ni5iig6; 

bIh351ii Zola, ta t5ba Ab6 iiiai0 ; 

Wlh35iii 7,010, fitni] I > ~ L ? ~ I ~ ~ ~ I L I  ; 

Mbn5iii 7,i>Io, 0131) iiiiiil<fis ; 

[\4l>35111 %,l>iO ; lfiliOIld6 iil31'21<; 

Mbsoiii %ol(i, iiibiini Zaiiib5 ; 

bli ay01i z i  '! Yn Mh35iii 7,010, ya iriia h5hiéii '? 

~$niiyri;ih»it~ yn6 jnal di h5 113 v& '! 

YcOnn h5 113 v& '? 

Y e h x  h5 in5 iiiari(4a, Mhn5iii 7,olo a bbo si 

A i  Ycbnn )ln 11ii nh5la '? 

Mb331i1 Zola a 1;a yah ~3 '311  ; 

f\'ll)s5iii Zolo ;i k3,ya k3é hatiiviiiib;i ; 

I<5 ini eyiziita yciii, 

y611 iiiia h5l>iéii! 

'I'rarliiction 

I>cril>le I'il~o, Ecoii(ez-~~~oi ! 

[,tr rkrjlj>i.c $loile qiii hr.iil<ri/ er7c:uI.e rl(r11.~ ce i~ilfirgc~ vienl tfc? s 'if<,i~ît/i.e ! 

,,Ili ! I'oiililc I'Cho, Ji/e.r-riloi clri<!,jc i.êiv ! 

I,'l~ii,s 111ciii.e~ ? Q I I ~  l > l e ~ ~ ~ " ~ - l ' o r i . s  ? 

,\~ll)Oill Zola ( J i /  l~lili~s-l7l?irlt~.Y ? 

,\ IIJOIII Zola qiii j,li~t(ii,s /le ,Y 'e.51 (li,~/i1114 (ri~c,c 1ii1~~,/2171i110 ; 

"'l~csic icciicilli ;i 1: I~~i i  (Aii~haiii)  le 12 iioveiiibie 2001 (téiiioigriage cile Wo'o Nku'o S:i~iiiiel, le iiihi ii1i;iir des 

)'1'/1o) 



.- - .  

A//> i~ i i r  Zola i / ~ i ; , j l i i i ~ [ i i . ~  11 '(1 c o i t i / ~ i i i ~ ~ i  l f ( i i i , ~  f i i  c,ii,ïc? ci lxr/ir/~i.c, ; 

1\1l>r>1rt % r ~ l r ~ ,  Ic l~i. i.c cl<<.s ~ i r ~ p l ~ c l i i t . ~ ,  

A!ll,onl Zolo, le hii>ilf<~ileur. ties I ~ ~ I I I ~ ~ . ~  ; 

h~ l /~o r i i  Zola. /<, .t ir.crlège. 

l\l/lO/li Z i i / ( l ,  l i !  c~I~i1)~ll i i l  ; 

O N  x ~ i i i  1c.s I I O ~ I I ~ I ~ ~ S  (kt> CC I ~ ~ I I ~ I ~ L '  ? 

1,cs )'6hr1 soiil cliez t i r s  <i/oi.,s (/il<< r r t l ~o i i ~  Zolo C.F/ cnt~ché .? 

/'1~11/1/~ )'c/lo, </;/L',Y-iitil; i/IlC C'e 11 (!.Y/ /Ill.\ 1'1'11~ ! 

h~i/loiri Zi11i1 e . ~ r  [ i l I l '  .SC ~.c./)o,ici : 

AOjonr 2010 L,.s/ i i l lé  icjr1iiri1r.e 1c.v cir~célri!s ; 

1' leir i .e~ .srii. iv)lt.e .soi./ ! 

3.2 Lcs ~)i.ovci.l)cs e l  Ics i)rélexlcs or;itoii.cs 

L e  proverbe revêt 111~isie~ii~s défiiiitions. Nous eii considérei-oiis deux qui 

1111 I I I .OI ,U. / I~  @.ri ilri 61?oilc~! (riilc l ~ r - ~ ~ l ~ o . s i i i o i ~  ou gr.oii/>c r ie / , i .o~~os i i io i i . t )  co i rc i .~  cl 

1 O l ( i ,  i l l i l i l  t l IIt S(Ig;I('S.CL' / ~ ~ / l l i i  ; I I c O I I / ~ . S / C ~ ~ J / C  C /  iii-Olll .Soi1 

oi.igiir<: ' le / 'e.x/~i/.ie/~z,,e cii7pii.irliie cies .sirges tie /ri socil'l6. Ce1 i r l u n c i  e s /  ely>l.illlé 

.SI);/ ci l L ' / ( I ~ I ' ,  ,~Oi l  ,SIIII,S I I I I ~ , / ? I J ~ ~ I ~ C  !iiic,g& <</ i ~ ~ é / i ~ i / ) / ~ ~ i ' i ~ ~ i ~ ? .  

M u l y u i ~ ~ b a  Wa klairiba, 1973 : 4 

[.,a de~ixièine est celle coiiteii~ie dans le dictioiiiiaire des proverbes, seriieiices, 

n~axiiiies ( 1960 : 27) : 

/ l x  ,> i -o i~o. l~e e.s// i i ~ i e  \ ~ ! i . i / i  i ~ ~ o i . t i l e  o ~ i  : i i i / i i i /  e,rl1i.i1112 <!II JJCII 11e i~io/.s, (>II hieil 

liiie ~ ~ . x ~ ~ i ~ e , ~ , s ~ ~ ~ l l  ;iii(ig$e l/', /ci / ) / l i /o .~o [ ) i i ;e  / l l ' ~ l l i ~ l i i l ! ,  oi l  1)lerl ililc! [J(ll'Oie i i l i i l l O ~ l i i ~ / l ~ .  



- - - -- 

Le teriiie ~~roverbe  correspoiitl au teriiie tilint7ci en laiig~ie beti/Saiig, vocable 

qiii sigiiilie ii la liiis lx.over-lx, pi.éiexie ni-iitoire, Iàl~le, clianielàhle et. coiiie. l,a 

difl'érence est iilarcluée par les vest>es avec les<lucls ces tei~iics foiiçlioiii~eiii. Aii,isi, 

4 I 
(toiuber) ; liiais cltiaiid i l  réfère à c i i i  colite, à iiile Li11Le ou à uiie chaiitefàhle, i l  est 

/ lx6cecIé du verbe koii (coiitei, riarier). 

:$ 1211 fait, r;ltcrrîci, 1)roverl~e (ILI prétexte oratoire, clCsigiie tt~ule forine tle 
0 
1 

loc~itioi~ senteiicie~ise : ~îioverbe air seiis siiicie, sciiieiice, tlictoii, iiinxiines, adage, 
3 
j prfcel)te.. . I I  est, avec les contes, I'cxj>iessioii par excelleiice clc la tiaclitioii, cle 1'1 

c~ili~ir-e, tle la 11ar-olc ti~aclitioiiiielle, C'est grâce à ces deux geiircs cl~i'oii accl.(le à la 

iiiaîtrise des rclatioiis Ii~iiiiaiiiçs, A la coiii1aiss:liice ctcs valeiirs ~i.ntlitioiiiielles et au 

lion mage de la laiig~ie. I I  existe d'ailleiii-s iiiie iiitcrrelatioii étroite eittrc ic coiite el 

le pi~veshe.  Ides coiiles', le plus sociveiit, sont 1)oiictriés de proverbes ; et de iiiaiiikre 

géiiCi.ale, les coiites se tel-iniiieiit par des seilterices sous ron7ie de ~>roverbes tla~is 

lescl~iellçs est coi~fiiiée leitr iiioralité, ile telle sorte (pie certaiiis contes pnmisseiit 

(irlir.c~ le r.L;ci/ .s,yirihtrliq1te ei le /?r.oi~cr.he, il .s'ifcrhli/ pcnifoi.r lciz I . ~ ~ ~ ~ J o I ~ ~  

i!ri'ioir)~~rri(l~~e 1,e ~,i'cit ,se l~o~r~/err.\e cl ,SC ~ ~ , S I I I I I O  ~ ~ I I I . S  1111 111.0i~,r/?e, ef 1111 /? / . (I \Y!~. /I~ 

,Y ' e . ~ j ~ / i ~ ~ r e  cri ,\ ' ? I ~ I I ~ ~ ~ Y . S C ~ I I I  .soii,s/i~r,r~~e d e  ~ . i c i i .  

i l i  
Nlionibé Olelio, cité par 17aiiie Ndongo, 1985 : 153 

Le proverbe es( utilisé daiis des conveisatioiis générales et daiis des pièces 

tl'oratoirc et cle riictorique oii i l  trouve sa pleiiie expressioi~. Le proverl~e est socirce 

d'iiiiages et tl'expressioiis siicciiictes qtii i.évèleiit In peiisée traditi«iiiielle et 

coiisiit~ieiii ltiie (ecliiiiq~ie tl'exj~i~essioii vei.bale. L'art de In parole 11-olive soli 

essciice clans cette ~~liraséologie raiiiassée et all~isi\ie qit'aflèctioniieiit les orateurs 

ti.atlitioniiels et l e ~ ~ r  ziutliei~ce, e t  tloiit I:I iii;iîti.ise Sait accéder ait rang d'orateur. 
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<rllir.sior~.~ ~ , . x / ~ i . i ~ i r i < , . r  /.>iri. IL' ~ ~ r o i ~ e r b e  I I ~ U I I I I . ~ !  f i  .son lori/. ( / r i  ' i l  nicrî/~.i.~e I < I I I , ~ ~ I L '  P I  

cir~~crr.e, q r r  'il,{iril l~trr.~ie (l(, "rios scr\~ri7i,c. ' '. 

Glèllei., 2000 : 178 

I,c I)~.C!exte oratoire est Liiie brève iorinliie destiiiée à tenir l ie~i d'explication, 

à caractérisei. i i i i  iitdivi~li~ oii iiiie sit~iaiioii. I I  est, coiiiiiie le proverbe, iiiie 

iiiétapliore figée qui expi.iiiie I'approt>atioii, la clésapprohatioii, la surp1.ise.. ., s o ~ i s  

Soriiie cl'utie 'loc~itiori senteiicie~ise. C'est L I I ~  siiiiple iiriplicile cl~ii iie p;irticipe pzis, 

coiiiiiie le l)rovcrhe, [le la tecliiiicliie dii tlisco~irs coiiiiiie ccuvrc cl'éloi~uerice et de 

pensée. Coiitraireiiieiit au proverbe qui pariicipe s~irtout tle la vie sociale 
,. 

évéiieineiitielle Ioriiielle, le prétexte oratoire est atlapli à la vie liimiliale et sociale 

q~iotitlieiiiie. Si le pi.ove.rbe poiictue généraleirient le disco~ii-s public, le prélexte 

oraloii.~ joiiclie les coiivers:itioiis ortliiiaires soiis hi-iiie t1'excl:iiiialioiis 

suggestives. I I  se siifiï't cl'ailleiirs comine "disco~irs" tlaiis cerlniiies circoiistarices 

oii i l  tr;idiiit z i  l i i i  seiii toutes les sit~iations I I  conslitire cej~entlant une 

caractéristiqiie esseiitielle de la ~îai-ale traditioiiiielle tle par I'arn~~leiir de soi1 iisage, '% 
< 

sa vale~ir'expressive, et soli expressioii Iia~ileiiieiit estliéiiqiie fiiite d'liuinotir, 

! tl'iroiiie et de cynisine. Coiiime le 11iki17 (110111 d'appel), i l  cliaractérise les intlivid~is 
-C 

et coiistit~ie uiie eiiilii.eii~ie iiidilébile cl~i'ils iiiipriineiit clniis leur iiii1iei.i cle vie : 
>,  Après lelis iiioi.1, oii Ics évo<liier:i afkctrie~iseiiie:it par "coiiiiiie (lisait tel.. . .  . 

Oii tléiioiiil~re pliis cle 5000 proverbes eii Lisage tlaiis In zoiie biilti. Abate 

Mesi'i (1 967), Abaze Mvele (1967), 1;aiue Ncloiigo (1985) eii «il! traiiscrit I I I L I S  tle 

. 2000. Noiis ii'eti l~réseittei-oiis ici ~ L I ' L I I I  petit iioiiibre h titre <I'ill~isii.atioii. I I  en sera 

tle iiiêiiio polir les psétexles oratoires qui, coiitr;iireiiieitt aiix psovesl~es, ii'oitl pas 

béiiéficié de i'oiteiition des travatix aiitérie~irs. 

.2.1 Les liroverbes . 

Noiis pi.éseiitei.oiis les proverbes seloii leiir iiatlire. Noiis disiingueroiis les 

~xovei.l~es i-elatils aux Iioiiiiiies, les proverbes velatirs à la Sa~iiic eL à la ilore, et les 

pr»vei.bes ielatit's aux objets, aux coiicepts, et aux  faits. 

, 
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3.2.1.1 I,es 11i.ovei-l~cs 1-el;itifS aiix Iiiiiiiniiis 

I - 135 riiiiiiil) z3k ~ ~ I L I I I I J  

0 1 1  lie </l;~rier~/ii/  ~ ( I , v  I I I /  I)r,iii/ (le 1 'i!i'ip/~,,iv 

2- ME, a i i ' a  \ i i l . : i i~ .  {fi13 iiib51i Anyii. 

1 2  i i i ,  1 , s  I I ; .  c ~ I I I I ~ ,  ~ i .  ' Y  c l  1 1 i e  i 10 Iioiiclie coirv~ric i1'111iile (le 

4 Y ,  \il, 6Ic6t. \va Aili i t ,  w35 1à ayaé i ha'? 

5 - O tlii iiclj'n. o tlii iitlj':, in5 lyili tiiiyii, wo Ah3 11d5'3 wo ah3 wnSiiiiLii 

b .st~iic,e (le ii?(i~igi~e.s ,x ( r r r~~( i# , s ,  / i l  le iilii.\ b /oi-i~r?i~re, 

6- Ya wu aviiaii hiyjyaiii aiilfi alii idaai )  ayaab. 

7 - Icl'iika 5 jaal a iwnwo'o nival] 

Q I /  'iii~/ioi~/e Ici 11Iriie qlr<i~iiI oir i~~1r11ii~iie clii!z , ~ o i  ! 

C'eliti ({tri, /i.L;<jrteirlniI /es ri!/<riits e.r.1 r~ci~t!iiic r/i~?:/lcc.i. 

0 - Mol aiin 1112y51l 1115 oynab. 

L 'hoiiiiii<! <,.Y/ Ijieri, i ~ i i  d e  loii7. 

10 - Ailj~ii d'fij0 iia l5é iiivii, iiga éiia I5e tiivii. 

1.0 hoirchi, qrii rleiir(rr?r/e rI'rrl~l,elrr le chic?ii iic? ~iciil-elle pii.s Ic firire e/le-iiii?riic ? 

I 1 - M51ig'i ;i Ay5yaii ail5 wn'3 a ziyii. 

1, 'ei~f?iir~ 11 ' i ~ , x , x i . ~ / e , j c i i ~ ~ ~ ~ i . ~  ?I 1 'hgoi~i(? [ l t i  ,qo~~illi~. 

12 - Mas5 iiinsooi~ aiiga iiialia elail III~IIW,>JS. 

l e  I I  i I I ,  1/12 e ~ i ~  ' f i  I o l e  lin(! ilrrie (le <~i.ei'e/le.x. 

13 - EkGia eh311 Ln bu't'i mvcié, va j i  hiiniii. 

1.e c.ori(i (le /)oiiig tle 1 'rri?~ciiil rle cn.rse joi~inis lit ~ ' ô l e ,  ccillii ilii irlcii.i, .ri. 

14 - O Ifiiiifi iiia ek81], mit'a iiia b(iiAii wa iig«oiii, 

Si I I I  riic je//c.s I r r  ~ ~ i e i , i z ,  j e  Ic jclle It ~ O I . L . - ~ / ) ~ L ~ .  

15 - Ng5 o L;ib5 iiiii~it si, o jihi bit&%. 



- 

3.2.1.2 1'rovcrl)es ixlatifs B I!i f'aiiiic et i la flore 

16 - lli: j'iisiiiii i:, j'hwiiiii iiibiliii;~. 

("e,s/ 1'<11.11i.c c l i~ i , { / e~~r i /  ( f u i  ~ O I I I I ~  ~lt;>,ftiTi/.~. 

17 - ljilt hi115 iiiiiité iiibia Ili ali;il;iii bnk5E. 

.S~~~il .s  1e.s rir.1~i~c.r (k iifi?il~e /ciille .se />rrssciil 1r.r s'iiige.s. 
' 

18 - Eltiii~iii iil<i~lt Ciigi biiiii iiia i'Ahale si, !ide j ' ihz~le ébiéli. 

/ I I  , I I  e 1 c e  I I  i i ~ z i i e  i r i ,  / o s  c se 1 1 1 i 1 l i  c' 
a 

ellc-i1i2ii1t~. 

/.(i l'll11,Sl' ( I l 2  111 i i lOi ' /  (IL! / c l  /)l~'/iC? .Xe / i ' i l l l ~ ~ ~  .YOli,S />il//e 

20 ' :  133 61igolo b5l1aE b5 h3tj ékiiiiin, wiih a adni) iiiaial) 

21 - Ng5 \\;ci ;i<liliii ;lii5 si, eb06 iliiii, Iniiih60 ail5 klib~il ch00 iiiaiir. 

,si 111 j ~ i l o i ~ l ~ , ~  Co~~llliciii 111 /Jil'//<! ,SC, ~'O/iC'/ic ( / ( / / / , Y  Ili /01'?/, i'<',q(il'(/e ~ o / ~ l l l l ( ~ i ~ /  !(! i ! i l l i i / O ~ i  

.rc c.o~ic~lic <lirii.s / i l  coiir.. 

22 - A v i l  h'<~ha ~ i y i i  k u l ~ i ,  iicla b ' iba  i iyi i  zaa 

ï'el oit (Ii1)6ce Io iri2i.e (le kirlrijlrr roi.~tie), /cl ( I I I  tll![l>ecero lcr ii12r.e rlc ze(/tr 

2,1 -.O w6'6  Ià a " I  y I I  a ayn l5ij" a Aya Sa 1511 

II c.lrciirtci-ci. il clicii~lei.er, rie c,lii~rilc!!.i! ,!:iiiiiii.<. 

2.1 - I<:ii;i ;i iiiaii5 i'$k iiibiil, ng31 a .zii Glh3 

:lir.ii/<jl lc ci.<thc/iiii-il (lt, c.~.eic,so. .s»~i li.ori 11iie Ic .siliii-il J I  c:lil (/oiiii~.ilc - f- 
25 - Al?iiii oi5iinnii. iitln t l t i lr i l~i .  

[.ri / ~ i i l / c ~  1/11 ilici es/ ~ ~ i ~ o l ~ o i . / i o ~ ~ i r c l l e  ii c,clle tic, 1 'oi.seciii. 

20 -- Mvti'a 5 ysiiin y;ii ;is«oij iiir5l>. 

/.ri C(II./ll> ( 1  1.1!<:0111111 1 '/1(1i111!(.011. 

27 - <> kr>ns Eka y a  nkiiii, i~ ja  b'iltaiiiaiia ja. 

("csl le ~>oi.ssoi~ qui e.r.1 clrr~s 10 IIL~.( . .YL'  (lli ' o i ~  iloil 1)i.oIc;g:ci.. 

28 - N S ~ C  il iiwtiit~ 5 ~3211, a yariia inayilé. 

. , Q I ~ ~ I ~ I ( /  il ii~cii.clic ,rtii. le cl~c~iii~ii, .  le i i i (~ t~ ,qo~ i i l l (~~  .s(l;i oii 11 I Y I  11;fiii~i~iiei~. 

20 - Okpai) ta jlié ébé. 

/,ci /);clic, IllZ i~tiit/l/;l 11cI.Y / ( / , / i l , ~ , ~ t  

30 - -  Os511 \.vb cise Clybij, sab j'zise biknii, 1113311 0113311 1liab3 15111)51j, wo ase j C  '! 
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1.e G ~ ? I I I .  11 'L'.Y/ O<I.Y lefilie. 

32 - ~ ' l 5 1 1 ,  iiwo w6 al15lc iiiiiiii 

( " C , Y I  le c(ziii. q11i i -é~~(l i . / i /  le I I I ~ ~ .  

33  - Nlii] iiiiiiko«l oyanh, 6 i i g i  liiiiaii iiinlaci. 

"/,c,s ~ ; c / i ( t r , ~ c . ~  ~>r.overl<irr( <(virx <~oI/iiie,s iIi,s/tr~i/es r.c,s,seirihlrri/ ir (les it1sir11e.s. 

34 - Ali~k C iiri iigul va iikiiii. 
'! 

I.c,,/i>i~cc (11, Ir1 pFclie e.s/ elrri~.~ Irr i?ri.s.vC. 

35  - Si e l ia  iiinwob 1115 aiidii. 

1.<1 l~1.1.c e.sl e0117i1ie I 'ipi(ii~il,(iiiit~ /j;li.lie <i~~rCi.e, iii?~'l~rri.lir sii<:iie). 

36 -- Nlniii 6sn 6 bili as511 5 I'515k. 

I I ) ,  'tr 1 / 1 1  ~~t~~.(r.c.olicr. i1o.1.ii'i.e chrrillie ~~illcige 

37 - Zo'c e ira vOiii iiiani iii'ij5iiibaii. 

/ /  J J  ' I l  (111 /Ji'llil /il /CS gC!il.S .YOll/ ~ /6 / i11 i~ i i .~  

38 - iitloiitla as5 iiiSiig0 iis,iiiiba bilye. 

, 1, 'fli,qlii//e i l  'e,vl ] l i i , S  / < l  /Ji6eL! / e l  / 1 ~ 1 1 . 5 , j ~ l i i l ~  l / l i i l . ~  I l l 1  1cl.S f /e,f~i'i~(ii\/C. 

0 - O vialc Olca z3k, w6 aiiiatiiaii iiiaiiyiiiii. 

f.o iiicir.iiiilc qrii ci c i~ i l  /ri iiicirrrlc (le /'1~14p/irr111 (!ri c o i i . ~ e i ~ i ~ c ~ ~ . i ~  lo~ijo~i~. .s  1 'of1e111.. 

4 0  - 135 5sus~iii clcriti ya6 okaq si 115 I<piiii. 

Ne I<~i.~sc, jci~,irri.r /»ii7he1. hi.iil(rleiiic~r?l 107 l ~ i è g c  6kii/ii') lc~iitlii (kii7.s / i l  coi711.C~' 

d i ]  - Y a  iig5 iiiasooij 1115 viiii 6iiyi1, iiiaiitinii ta5 f3 iiiiii. 
.1 

Si 1e.v 11i'iil.v iri~ii.c~i.v.$cril, Io .virlii'c <e.c.sr-lellc cl'<:li.e / ) l (r i~cl~c~ 1)oiii. trril~riil ? 

42 - Y 3  6yal j ' ika A I I Y L L  '? 

1, 'ii~il~iri.~.s~~irtce iie giigr~e pns /ri holrche. 

43 - Y a  év5l5,j'rihtik ebak ? 



44 - 13ebe r>l;n;,ij :)sa ;iviiii~aii. 

/;ri,<! 'le ,.il/ii,qes i.ii>ei.iiiil.s, r. 'es1 pils 211.e />[ii'm?lc's. 

45 .- Mboij wh Ata'h ki 6soC aiii;i ak\ri w;>Jii. 

'.. 1,e I I ~ I ~ ? ~ ( I C  ite ~ / e v i i ~ l ? /  p t . s  I C I ) I / ~ C  ~ ) ( ~ I . c c  1181 'il I I Z I ~ ( I  /)(I.Y,s~ 1111 ~ O I I ~  . s { j o ~ ~ r  <I(III.S 1 'ckczii. 

1,es prétextes oratoires seront classés seloii les tlièiiles qu'ils évoquent. 

Les tlièmes Fetenus sont : la tlésapprobatioii et le reriis, le cléfi el la provocation, 

I'iiitfirféseiice, la saiisr;ictioii el I 'apl~robatioi~. 



i 
I 

1.c. ctriii;li'oii i 'o l i igc  .sici. ZI!I i . o . ~ c i i i ~  .(CC ! 
i 

14,- A aya5 kt i la i i  ! 

( il i.r/ .Y 'i;;il~/.<r~e/.! 

15 - Ai15 i i i n i i < l i i i ~  1115 hili oi i i ' l i  i i i i  ! 

A l ( r  JII~JII~~I,~ (le 1 ' t ( i i 1  q r l i  iii(1/111217c, 11i7e i ~ i e l l e  i / ~ l l i , ~ e / / e  ! 

16 - ..Ai15 b'adi Ililii'ii ~ ~ a " ' !  

( ' ~ i i i i i i c  .si 1 ' O ! ]  , iy~,yr~(f i l  ( i t i r , j ~ > ~ r )  co111re tli j i)~~ ' o i ~  Oj~e  ! 

17 - Mi t i i i ya 'a  mi ;i\vcik! 

I , i ~ ~ l s  c ~ i ~ ~ l e i  c>ti/eiltl~.c! 

I X  - l:tLiiiiii iikn'ri ! 
' I  ('~ri.c.rr.r.s~. (IL, istri~iri i '- ! 

19 - Ai15 III~ ey6  ! 

('(1 l i ic i lo l i i le  (Ir,< iiot~.sie.s! 

20 - A t i i i ~ i i  i i iay51i tri11 ya ? 

A.v-/-or7,jcnr1<1i.i. IW c17o.r.e />tri.cil/e ? 

3.2.2.3 Le.rfEîi et la piovoc a t '  ioii 

21 - Y n  1ii'nh:i'é I> i l< i ic i r i i  7 

,lt, 17 'lll1~il,s,j(lliilii.s les .soi l~~l i l~.s.  

22 - Mi i;16 ytiri d i  I < ] r ~ l i i  c l5  b iw5 i i i  ! 

I.'oiis t r i v r  cis.~ez rtrclc; l e  icl~c'n7'!! .SIW 1e.s />orc/,s ~ l t ,  I l 1  i i i ~ t i ~ i ~ i i / e .  

73 - Mi r iwhw6k  l ia  ii~i u l n  ! 

1 ?III. (~i,c.z <i.s,~03 /~i.CIc,riiiii < , < i i i i r i i < !  (.II ! 

.~ - -- 

" ' ~ v e i i ~ l e  de la r-é~.iori ~ I 'A i i i l~a i i i  ayaiit effecliveitiriit vécii 
l!'lil,licc (le iiiiillicijj ijifvi[;il,le : l i j  iaisscs ÇI) (i iri i jssc. il t'srii\,efii iii;illic~ii. : Ili I'cjiiliililcs avcç ioi. il I'airivcia i~iiii~leiii. 
"' h.lcj.; i lc d t i i l l cs  clc iiiniiii>r pili'cr. 
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.c 
29 - Laan c iia w3 iiltaii iiivéla'a! 

l>ti.s.yei.~i.s /x i / .  le ii.oi/ ile 111 lige ILI /)il>('! 

'i i 3.2.2.3 L'iii<liff6rciicc 

i 
i 
i 3 1 - l<d5 t i i i ~ h t i i i  fiskis ! 

8 , ,  , ,il) 
1 , ( 1  ~ ,~ , s ,yc i )~cr  I ,cci,ii,s")  sir^' 1 c < . ~ ( t i  

32- W351nia11 woE ! 

A ic.r r.i.srjiie,s c l  pÉi.il.s ! 

343- f:iidoé 15 

( "csl Io/? / ) i ( ~ h l è ~ i i e  ! 

34- [<ai5 c l i ' i  III~I] ! 

7.11 I I  'ri .y (,II '&d/ei. I)i.îile~. I C I  iiio.! 

3.5- Ka15 liiiihnii r i km1 ! 

TI( il '(1,s (111 '2 ~ i / / e r  l e  [)e/ll/i'e ! 

36- W 5 ' 5  i i t i i k  ! 

7'ilill )lis I l ( l l i l '  1 0 1  ! 

"' Sci~s : Oii e i i  sri~ii~iics-iioiis ? 
'?' Apiès <Iéfccnii«n 
fil ~ s ; ~ ~  : Arbre 6l,il,ciix tics hréls sccoiidaii.cs ( Yaiies c l  l y i i ig2  LSsaili, 10x7 : ')g). 



('i'.\ C'/lO.Sl',Y /il ,Si? [l(l~S~Y~ll/ Uli,Y,Y; .SOll.Y f/'iill/l'~,S Cli'll.~. 

39- (Si. ciig51i:iii lé  ~i3i i  '!) e k m  ésa va iii~iha. 

(Ic'ic~i 17 'L I  p1i1.s ~l'i117~101~1~1~7c~ (le I ~ O , Y , ~ ~ I I I . . S , )  / (JII~ /~<? IZI I I ; I ?  ,se pile. 

40- c l i l i i  iii'tiiliiili. t 
('cirt Ife iiie co i f re~~~re / ln .s .  

4 1 - A lia y:\, 11i:iA iiihé ! 

C: '(?.Y/ ile 11ioi clrl 'il .Y 'trgil ? 

41, - hli  avoc ii1S5 ! 

b'o1,s iie sci\~ez ptrs ir cliri voi~s civez c!ffirir.ei"! 

43 - Ngali iiii~liiiiiCiiée ! 

L)IIIIII~/  i(! 111 :)' I I I ~ / . S  ! 
(21, 44- ~ 3 . 3  nyi ,~.3k . 

1 'oit,; c/o17c 1 '</</j/irir~l! 

45 - I ' eke 'e  w i ~ k  ab6 ! 

Qiti .r 'en /rlcfiei.~ii/! 

46 -'15yiiii riils w3 iiilli! ' 

l111e soilriiie rie 1000 fi.ciric,~ l 'ci(ler7tl ir ln rizcii.s!~ri 

47 - Va lilile. iihle ! 

'li? 1 ,~li1>,111 ! 

48 - 6 i vhc  y;rA zaa 

7i1 < r v  Ilii! ioic /~io~/!ii.i.c. 
(3) 

49 - N i l 6  ;iiln ;ih<ik ! 

( "evl cc O?: 'il11 OI)/)CI/C IILIIISL').. 

1, e "' .~.i;itlii~iiuii liiiérale : Voiis ne savez pas avec qiii voiis avez jouez - 
: " '  Voiis rie saviez pas qiie vous aviez aIfiiiie a 1111 éIép11aii1. 

15, Seiis : I I  kiic soleil lejoi~i- oii 111 iiicts toi1 cacao siii- le séc!ioir (!liiel vei~iaid !) 

k: 



- -- - - --- -- . . . . . _ ,- _ - - - 

3.3 1,es c i t i~ tes .  

Les coiitcs soi~t tic I)i.els t.Ccits tl'aveii1~ii.e~ iiii~igiiiciiies C ~ L I ~  illetlelit s ~ i i  scèiic 

tics Iioiniiies et des aiiiiiia~ix ti;tiis i i ~ i  iiilivers réel oit co~iiplèleii~eiit iiiiagiiiaire aiix 

1.e.s c ~ ~ i i i e . ~  disri-ciici11 C I  L'II I I I ~ I I I C  ~ciiij>.s ( ~ ; ~ I ~ ; , S ~ L ' I I /  le .SCII.S (le /ci i?oriile t.r1il~~t?i.17~1ii/ 

1e.s i.ei<rlit,i~,s 11111ritrii1e.s ci I ~ . j i ) i ~ ~ ~ t i t ~ ~ i i r e ~ ~ i t ! ~ ~ /  r111 ~)oii\:oii. Cie qiie 1'011 (1 ohseriiG 

t/(iii,s /1! c o i ~ r l ~ i i [ ' / e i i l ~ ~ ~ i  111111rc1ii1, 1/(1!7.! / ( I  .socii/é, I ~ C , S , Y O ~ ~  d(117,s /[<,Y cr)ri/(?,Y, (illec 1111  
'\ 

~,erroiii I . C C I ~ /  ~ / l i , f i i i /  (liw /e.s /~c~~ . ro i i / i ( igc~ ,~  ,son/ , s o ~ i i ~ ~ ~ i i /  (/(>,Y ( IIIIIIIOII.Y.  CTe ge17i.e i7e ,se 

Iiiiiile /xi" (lux iii.sloii.e.c /)li!.s crri nroi~rs 11ciit'e.i. oii </'11i~q6!1io!.r r~n~ilciu. .~ iii.i/i.iii.rorl 

Y I I ~ ~ I I I I Y  i 1 1 s  1 I I ~ I I I I X .  ' ' e l  ~rirc i/ii(le .r6t-iclrc tle c i i c ~ i  ( > I  ilc 

ii~ici,i.,~ O</ / ' ? I I I  Fi; /  / ' I I I I ( ~ ~ ~ I ~ I I ~ ~  I I I ~ I I Y I / C .  /.I~!,Y ~ ; ; t , e ,~  y .soir/ h / c ï / l l i , ~  i>t ~ ~ i d I t ~ ~ i I i , s ~ . s  
,. 

t~ i l /~ i i t /  ( 1 1 1 ~  /es  i ' c ~ . i i i , ~  J I  ,soiit c~~( i / / l e , s  ei /ciii..s / ~ i i . o , s  ~ r ~ ~ r ~ i i i / i i , ~ ,  I x , s  i.~i.re.s dt1 /I21,re, 
L 

111 stigc.ssc ' le  lri /oi.liic>, 1 'lirihili16 ilic t.riioi.<l solil o/,l~o.sc:e,s (rux g<illc~lrc~r.ie.s /'l1y+rrc,. .- .. 
\ 
i. / ( i  hi.i!/ciIi/ci rIe Il i  / I ( I I I / / ~ > I . C  01,7(1 . s / l i j ~ i t / i / t !  ( I L ,  /'Glri/)I~(illt. J r  

(iiellei-, 2000 : 178. 

cl'exercice cle la lailgiie ; iine ol)post~iiiité d'eniicliisseiiieiit c l ~ i  vocab~ilaiie, 

cl'acq~iisitior~ cles teclinicliies iliéloiiclues el d'étalage cles taleiils cle rkiéioricieii. 
*.: 

I,c co i i~r  ( . l i l i1i .s~'  1111 lnirgirge l i~ lé i~i i i i~!  Ii.2.s rr!/]ii~t;. /J i~~a i~e l~ . s  lui ,  l8e i? f~ i i l1  

I I I  1 1 1 1 e  I I  / ' / 7 1 0 1 7  1 / i s c t ~ i s ,  Itr l i i~~/>idi t i  (le [ci ilcii.i.rrlioi7. 

/ ' ~ i l l ~ l l l ~ / ~  1/11 l / i(l/il~lie i~'/ /c , S ~ ~ i l , s  t/e / f r  cOil/~(/iL'ilcc (...) / @  l ~ O ~ ~ l / ~ l l / ~ l i i ' ~  l ' ~ l ~ f i i l l /  

. ' ~ I I ~ I : I ~ /  ri11 deg1.i ilé scr ci.oi,s,s~it?ir! I ~ I t ~ , s i t ~ i i c  et  tle soi? é~~ci~?oiti.s,ser~ieii( 
1 

.. ; j ~ / ~ ~ / / c ! r ~ i ~ c /  , S I I I I , S  /c coii~i , f?l~! ti~rl!i~ri/ ilt!.~ [li/l , / ie.~. 

Ntljaini-Nwaiitli, cité par Cilèllei., 2000 : 178 

Conti.aii.eriieri1 aux les coiiies se I'aisaieiit autour du Seu, et les 

eiilhii(s osgoiiisaieiit 1eiii.s petites ~~eillées <le coiiles le soir, aii clair dc l~iiie. 1h.s  

tlcs occasioiis spéciales, des artistes (eixiieiit I'au<Iiloise eil I~alèiie jiisclu'i des 

" '  I;ii(ciidii cuiiies, fitlilcs et Iégeii<les. 
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lie~ires tardives cle In i i i i i t .  

A p~.Cxc"L, les granrles vcill6es soiit tleveilues inexis1:iiiles. Ile lcii?ps 6 
, , 

ci~iires, cles enliiits orgaiiiseiit spoiitaiiénieiit cles séaiices clecoiites dans la journée, 

cluancl ils soiit seiils, pour partager ce que certaiiis privilégiés ont reçu cle ceux des 

' pareiits el  gi-aiicls-p;~i.eiits qui ~x.eiitierit el1coi.e In peine tle condiiiie (le petits 

I I  existe cles coiites poiir enlàlits : ce soiii tles récits coiirts siinples, sobres et 

géiiéialeiiieiii coiniiliies ; la pl~il,ari des iàbles i.eiitieiit daiis celte calégorie, i l  existe 

égalenieilt cles coiiies poiii acliiltes. Cle soiit des récits relativeiiiciit lo~igs, avec des 

iiitrig~ies coiiiplcxcs, de iioinbreiix I7ci.soiiriages et (les tlii.iiies viiriés. Les oratcurs y 

oiii géiiéralanei~t recours loi-s cles jouies oialoires. 

Daiis l'aire ciilturçlle bc\i/làiig en général, et clails I'aii-e hiilu eii ~~ariic~ilies,  

Ics colites soi~t  alissi i~oiirbretix cliie les j~roverbes. 0 i i  en a iiaiiscrit ~ i i i  boii noinbre 

cil laiig~ic h~i l i i ,  ci «il eii a i~idiiit ~~ lns ie i i i .~  en fiai~çais. No~is n'en préseriteroiis 

qii'uii seul qiie iioiis Lenoils de I ' l i i i  cle 1:-i ii?:lilres exliéi-irneiiiztetii..~. 

136 

,\ r,gA h 3  ilfia, %;75, h.l\,ii, a Nt6i l lhi  ha 11gi j O  1 1 6 ~  h'Alta : i lOk .  Ai15 iiioi ;!sa ;i n g i  va j«é 

tlC. 

Zan [l ia:  "riin 113 joé 11:ia 1113'5 ~iyiija; éila !lia: tlia w ~ C ,  I I I ~  d i i ,  illa hn5 ta w6é, iila dii." 

R4vi1 iiy5 iirin: "iiia lia jOé iiia Mvit: a ai lyi i j  a 1115li3 111é." 

N(6iiibri ka 115:i: "nia iia jcié ri&: ai15 t~lot. z1i15 h!< je" 

~ i i 5  b5 1ig6 k<ilo, h4 kS(3 i l 6 k .  135 iiisri5 yd< ririal<; 115 I5l i  ;il<tk. 

Ali5 i i iv i~  zi 1ig5 jh km 11izi: 1114 ~ I ~ I I J  Ica &1<11<. A IIL!III~ i l > I ~ i l ,  21 l<5\5 si  hI ; \~i i .  

%na n y.5115 iiivU taha s5, ;iii5 i I I  l a  2i atoij tiy5 , ial<n iiy5 y i i i .  Ai15 a iigi hillnti  iiiviis. 

7'33 i l t 5  5 ~igi Ica a ;~ toq liivii. i l i ' i  iVt611illi 6 ~ i g i  l i ' i ,  ~ 3 5  I I I ~ I ~ I ~  11i1k ~ i i i d t ;  I I I X ~ I L ~ ~ ~ I  ti 

iiinii<liiii i iig;~ loi. A iiga ka n aiy;iIni;iii iiialn si iii1)nbk bté; i i y h  1'3 va5 ka ii l : i l~i .  

Ai15 7.33 a i i ~ r i  hiila~i zii Itiii u6iii b5 il&\ ha b j  16'0, Lalia Ià I<ae iil6iiihi. Nyj'a 1à va5 



Akiii a ;il<a Ikiii lilaiii, \,na zii I<nc i\,lvii hri Ni6iril)ri 1x5 in3 :ilih. ,4115 a 1186 dnij ivhk oliiii 

1 c l i  i "jc iii ;ij)l~<?/le C'liitrfi : je cfois irro;i .sn/o/ 2 1ire.c-/~ii//c,.s. " 

Lc i~iorilori 1/11 : ''1.1 i ir i~ijr  iii ' t r l ~ ~ e l l e  7U1il-112-ii ioi~~1~-e.s/-soge-<i-.s«i1-i~i1~c:rir. ' ' 

I'iri.5, ils s 'eii rrlièt.rr~i h 111 ~>L.ciie. 

J l l l f  l l i / / l i /  1 1 1 ,  / 1 1 1 1 1 1 1 i 7  fi / / I l i ' .  f i  / J I /  i l  1 / 1 1 ,  Il' 

cliior~ tlii : ' /  i<ri.i.i~!e, je I I I  '<<II ~,(~i.s/iiii .c 11111.~ he.roii~.s. ' ' II  /)i.i/ 1c.vjrriiihes ii .soir coiil> cl .Y(, 

1.tr />crn/hi.i.e, 1ii.s rl'ir/lei~tii~e le rlliol s'i<r~ , f i i l  ii .sr1 reclrei~clie. Elle ie cirerclirr ptn./or~l, eii 

ijciiii. 1:'Ile i.chi~ori.~.str cliriiriii. 

/'ei~</inic qicc3 /ci I ~ ( i ~ ~ / i 3 i - e  Li/<iii N lcr rechei.~~lre dri cliieii, le I J I O ~ I / I I I I  (.iLi~i~i~i.\i/ ILI  digrie. 

/li~,\,\ll /C,,\ ~ ~ i l l / l i ' ~ ' ~ l i / ~ ~ . ~  l/l' ,Se.\ / l l i / f < ' . S  / I ~ i i ' / O l i /   i il il.^ / c i  ~ J i l l l l ,  .Y '< ' / / / f i /  i l i l  l ' i / / l l~~l ' .  .- 
Qii(~iid I l i  / J L I I I / / ~ ? I . ~  i i f .~ , i i~ i  & 1 ' o i i ~ h , i ~ i ~  O(/  il.~ /~é~./ i i i i t ! i~/ ,  elle ,s ?iperqzi[ (pie le rr i i~ i i / ( i~ i  I I  :II 

6i'lil / ) / i i . ~  

/t . SOIT  I ~ I I I I ~ ,  1~1112 ! Y ! / ( I I I I ~ I I I I  < I I I  \~i l l~ige :I;I  i,llc.ji~i , s i i i ~ ~ ~ i ~ i . ~ c  [le i.(~li~oiri3ei. le c l i i~ i i  lc iiroii/~~ii 

~ I I ;  / UIYI;I  pf,ic(;[li;,~. IilIi: ~ I ~ / I , I I  i1ii11.s ii~ie g l~r~ i i l e  coi21.e~ ,jfii.~~,i~.se (le 11 ' l i i ~ ~ i r  />ci,s I I I ( I I I , ~ I ;  

1 ' i i i  de.s tleiix coiii1i7e elle .se 1 'é/(ri/ /~i .(q~o.sie.  

3.4 Lcs rliiiiitefiiblcs 

l ,ii  cli;iilleliible est ~ i r i  récit coiiipoitniit cles paities iacoiitées et cles paities 

cliiiiiiées ~ U I  tie11L à la Sois tle la Ii.geiicle, de  la l'ablc, el clii irrytlie 

( I l  A év;iciiei dc 1'c;iti [ioiii' vi<ler Ici (iuilioii ilc ~ii.clic. 



I,;i poésie tlcs cl iai i tei i thles t i c i i t  cle l 'ai-t de In i~ai.rni ioi i ,  i i ia is  aussi e l  s i i i t o ~ i l  

des I~;~i . i ics i.CcitCcis OLI ~II;II~L~cs SOLIS I'ol.iiie CIC ie l i -a i i i  qiii c l e v i c i i i ~ c i ~ l  so l ive i i i  (les 

cl iai isoi i i ict tcs popii1aii.c~ cliai-iICes s:iiis r é f i r c i i c c  aux (':tl,les <loiil e l lcs 6iii;i i ieiil. 1.~1 

c l i n r i ~ c l l i l ~ l c  (:SI (I'itrie !el le s;iveLii. ~>oCi ic~l ie  cl i i 'cl lc co i is l i t i ic  I' i i i-ic clcs Ii11es I1c~ii.s 

i l c  In poésie oi.;ilc aSi.icaiiie (I:niiie N c l o i i g ~ ,  19x5 : 105). (le geii i-c cst 11-5s p o l ~ i i l a i i e  

tlii I';iii i le  I:i i ~ i l i ~ i i o ~ ~  i - i i ~ ~ i i c i e  clc la iiii.io(lic c \  tlii i-&ci! r l i i i  I c  i-eiitl 

;igtC;il~le 5 6 c o ~ i i c i . ~  

I I  I I  ~ l i ~ c l l c  I I ~ ,  l e  c i 1 1 i e 1 1 c s  s o i  i s s  iioiiik)i.ciiscs qi ie les 

I I I S ; I ~ ~ S .  No t i s  i i 'e t i  pi-&seiitei.oiis ~ i i s  I'lrisicicis c l i u i i i c l i i l ~ l i : ~  o111 <I(jjà Et6 i i . ,~  

cl i i ' i i t ie sçi i lc CI i i t l -c t l 'euei i i [ i lc.  

A iig\ 173 II~:I,, 1115i1g6 va5 tzilm? (3 i s ~ i 6 ,  ( 3  l iy i i .  N ~ l a  ;I ;~l;Olo. 21 k515 5 J:I~II~;I:III 

Nysa haiidAiu5iiyaai) 1153 : "iii':it5 s5 lxia III[ !<I'LI I l la."  

Ncla 11yaiitl61ilo a i>g i  rvi% rnk. Al15 h5 i l g i  \<n éha /nk.. I:ynij h5 iiiaii:, y ; i i  ba. id, 

h5 ii~:;~ i i i ~ i i i a  di znl< Cs;> . lnl<n 1iy5 v 5  13'3 il10 1113311 I<iii. 

N I  1 0  I I I  I I I  I ~ o l .  Ny5n ~I~II(IOI~I~II~;I;~I] II;I;I: "Y:I:I ~II~:I'~,~~IIII il11 t1112 111:i 

di; 1.~1 III~:~ZLI CVL'I ~?!ac,'?" 

" 
Nd3 iiy;i<i111(11i1 :I {II~IIII ;I ogii Ica ii(1i1; :I s5~5 51 b i l i  ()\,<III, N j ' h  III~II I i i I  II~I: 

i ~ i  I I  L I  I V  \ O  iiya lii'u \vO". 



k1311g6 vn5 11y31l ~~ ' I I I ,  ~ n i  LC'C < I i i I~ i  ~ ~ z i z i  ;I l;illiii 5 ;:~;II (le. Nd2 ZI II~$ kh i  I'I~;I~II 

A 1lg5 b n  !I~I:I. 5 IIIOOS \\,II. bot y15 i i l~1111  <>Ln vn5 I ~ c  II~'I:I l?'AIm l)ok (3s. 1352 il1511gO 

I I  i y 5 I I .  Sir5 In I I .  I I  I' I l  I r i i ' i ~ .  As3 115 11g:i s5., 111n11g6 va5 

3.: I><li: iiyoii: 

'\':II] [{II] 1511 11121 <IV~III WXII 

'1'51) (511 kit1 III;I Ovi>li i v ~ i i  

()v611 ~ X I I  i i la sin w6 i;,;iliy:~ni) 

.S;I$II),:I:II~ C 11yi111i III;I iiI0 7.21~ 

Ai15 115 11g:i Ih 'n III;I 1>1?1j o\:611 

I I I I I I  ;i y;i';iii ii'ilr111 i i i 0~1 j  C L  "' 
~,l~lll! 2liIlJ. 21 y;l'ill l ~ l ~ l > l j  I~~> : ) I J  C!C 

I lot  vn.5 11y311 13s ésn 115 I I ~ A  ~ 6 6 ,  21 v5 I I I ~ I I ~ ~ .  

Ntln iii:iiig<i a iig;i kdo .  a 1kn . Vn5 Ic5 k i i i  lil;iiii, u /.il li:!c irj5.i;tC 0 th'e ngnn11. Ny5n 

I I  I I :  ' ' I I I I  I I  5 s  I I  I I .  S I  1 '  I I ,  I I  5 3 :  5 I I  tli 

1)s ésa . h'lniigti :I iiins5 1115x3, Va~5 00; CI~~III: 

I I  3 oyni) 5 I I  6 s  I I I I  1 I I l i  I i l  11151lg0. hl311gh va5 ivcilii. 

1:Li i i i  C i ~ g i  I>aiii, i i i i~ igi ,  va5 si:iii iiinni. Va5 Ikne i i ioi ;I b i l i  :il>ai~i,i bnliiib; i1y5a IIIO( 

ticin i On'al;, iiya hakiih, n azii. 

t Idt i i0 h5 i!ii Sa jolx i~i ,  va5 li'i h i  tii:iiin tli i i i i l igb lignoii i s n  

NIIC aiin n i ing6 21 1igA si:iii, vn.5 yné :111yii: 



l'Ai] 151) i:i~j 11i; i  iijp:>~i.i:i~ii 

5 1  I I  I I  I I  I I  i;iiii 
Np%' , j ; i i i i  iiu s i n  j t'1,j5.i;ii: 

Ni,ii;16 il (lii III:I i3h.j;11ii 

l'.5s .i:i~ii 1112 s53 ,la cil~!~<ilio'~i 

O l i i ~ O l > ~ ~ ' c ~  CI I~'I'I'I i i i t i  6\011 \\,>III 

Ow"11 \\':>Ill Ili3 s5:> \\O 5 ,~~lil iy:l: l l~ 

l ; i ~ ~ ; i i  6 i iy i l i i i  III:! hi6 231, 

Ali5 h5 1165 1~n-a iiiii Atng i1\'61i 

I;i,iiiy:i;~l. ayA'51i l f i i ~ i s i q  i i i l~a i )  ec 

b l o i  n i i i a i i i  kGk i i l i i C  hnkiili, ;i v5I5 iii31igh. MJi ig i i  va5 yniiia ~2311. 

O ,  ;il?, l i i i i ig<i ;i liiii 5 baiil fil;iiii ? z i ~ ]  : ;I Ik:,? l i io i  :I ln3 6hi. N y i n  i i io l  115a : 

" I x i ' G I ~  i~iii baIciiL~, III'~/.II.'' 

Ntln ii1;iiii \vit, i i i i i i gb  Czii~ n iiclniiin I15iiio iiiiiigi : Inii~iOiii v s i  s i  115a h ' f i / ~ i  

ily351.l til\,at]:i iiiI)5111. Sa5 h '15 , haI<<il) Ix'III. I:II&'I ta11~ Ici fit6 I< I~ I~~ 11i51ig(1 

vs5 liii 1iy01, (1 ii.ji l'a ,~O\XIII. va5 (513 :II~~II y011 : 

I'<IIJ (hi) !;III III;I ki i I>. j i~~i i  

'1.51~ (511 (51) i i i a  ki1I3 J:IIII 

l<<1111:\111 1113 s5n .in ii\mii15 I<iil> 

-. AI>,~iii? Aiil1 é (lii ~iiii iign211 ,~:IIII 

N g x ~ i  ja i i i  i i i a  s5:1 13 Cj i in i -  

I ; is jiiii, 1ni3 .;i:> jn 0liohhi1'0 

OIIOOII~'<I 6 In'i~ii iii;~ 0\1611 \WIII 

O I I  iiin sJn \\,O ~ j : i i i iya: i i j  

lii;iiiy;i;iij <. 11)iiiii i i i a  hl6 /.ni< 

Ai15 115 11gi lm's III:I ht.111 ov011 

.l;lAlly;i;ll~. Z I  ),5,All i~ l l l31)  ltlI?,li] e t  

l:l~ill)~~l;ll~~ 21 }~<1'511 lhll3lj l l i t ) ~ l q  ce 

I3ot \,a5 sul;tii Ny;~ i i i i» io  ya5 i i l ; r i i i  11-5 iihn "t2l<n j;ii11 :il5 : iiitni: Imkiil) wi l  
' 

tii5 Ika 5 111\13iigi 1iili3111; tf111i11i Oxv~i \vO alcn s51j C1Ic36 h:d:.ii\~." 

!\ii5 1115iigO ii iigii i iy3ij iiiiiigii, ;I 1iiil:iii ,5 jzil (16. 



/ < < ~ l i < / < ~ r - ~ i i , > i  i ! i < l  / f < i < . / l f >  ! !< i .1 l r / l2z - l l ro i  il111 / l < l ~ ~ / l l ~  ! 

, \ l t i  l i < i c  l i e  ~ I K '  ;"i I .< I I I~< , IK '~ .  </c <./i l .; / l ie. \  o ! l < . / e s  r i i < i / < ! r . ~ i i ~ / . c  : 

!\l<,s OII(./<~.Y III,I/(?I.II~~/.Y III  ' ( I I I /  r i . / i~ .s f ;  / L I  /i/e 1 1 ' ~ / c ~ ~ 1 / 1 c 1 1 1 1  ; 

13  il,^ I I I  ' ~ I I I I  < / I I I J I I ~ ;  I I I I ~ ,  101rgi1(,  / I ( I C / I L ~  ; 

,Il, I l l J  sfl i .5 /ICI.! l ~ c ~ l r / l ~ ~ ~  / l l ~ i ~ ~ i o i l 1 / / f ~  i / i7 i l l < l l f  11i / / i l ,q17 i l i f l ~ f ! i ' l l ~ ! /  ! 

./? 111, , A l l i . ~  / l t i , $  l ' < ~ l f l l ' ~  / l l ' C ! ~ / O i l ~ / / ~ ~  f / i '  11!~117 i ' l / / f l ~ < '  l l l l ! ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ /  ! 



l ~ < ~ l l ~ / . \ - l l l ~ l ;  ll1l0.Y 1'11~r'e.s de  / l , l l l l l ~ ~ / < ~ l l , s  ! / ~ i ' l l ~ / . s - l / l f 1 ;  / I l ~ ~ , S  / ( l l . l ~ l ~ , s  111, /1,11111<~/1111.\' ! 

;\ /<,\ i ~ l / ~ l ~ ~ , \  </? /1<111/1i~/0/1 i / 1 / f 1  ; ' f l l  l ~ i l / l l l ' l l ~ ~ e , v  l / P  l ( 1  <,//<l,\, \ l ,  f l l l Y  / f l / ~ l ~ l ~ . s  (11, /111/111~~1011,\ ; 

1 f, <~ / I~ I , s , \~~  ,;Il, / f l l ~ l ~ < ~ , \  ll,, /l,,/ l l l~~l,,: / \  </Ill CI ~ ~ 0 v . s f ~  111~1 1><11. /1~~ ,, 

,\i<l /l,l<~/l~~ </ll,~ , 'ili 1 ~llll<~ll<~~~ C//<,Z I l l< , , \  ,,/I<~/c~.\ l / l ~ l l < ~ l ~ l l l ~ l ~ \  ; 

,l/t,\  O l l ~ ~ / l ~ . \  l / l , l / c ~ l ~ / l ~ ~ / . s  111 ' f l l ? l  l.<,/ll,\c; /t! if;/[, (1 ' ~ ~ / l ~ / ~ ~ l ~ l / l /  , 

P.'I i l s  III '0111 ~/~IIII<; 1 1 1 1 ~  /oI~,~II? II~I~'/I~ 

,Il> II<, ,\II~.\ /I~I,+ 1~1~1111~1; III~~~~/oIII/~(~ IIIOII t ~ I l / i ~ , ~ < ~  III!!!(!I.II?/ ! 



1)oii.r. 1.1. i , i / /~ rCqc  16, ~ ~ ~ i , j r , i ~ i ~ e  III?)I~I~I~~ i,o?oil r l  ' e ~ ? l r ! i ~ i .  i i i l ~ ! , j c ~ o l e  ,feii!r,ie i ( ' r c 1 1  villeifi<, 

iii~i,l-~iiii. 1'<~i1</<ii11 f/ i i f ,  i l i i  Ilil. J i / i / l l / - i l ; / ,  /<,.\ /,.>,.<,.Y i l 1  j ~ ~ i / l l l ? / ~ ~ i l l i i l < ~  

< a i ~ i c , i . ~ : ~ ,  i i i l  IIIII~~II I I  i ' ~ ~ u l i / i o i ! i i i , l / ~ ~  < ~ ~ i i i ~ , i ~ i ~ . \ ~ l / ; ~ , i ~ ~ ~ ~ .  l i y  ~,II~,II,I.I&I,~,/II 

/.(,i('riiic r i i / ~ l i c , i i i i  s i ,  i l t i f  c i  .Y ' c ~ i i r ~ c i o / e ~ ~ / i ( i / .  /c,i-i-(, 

I Z ~ ~ ~ i ~ I c ~ z - ~ i ~ o i  II~C,.S /J~J~I/<:,S i ? ~ ~ ~ ~ i ~ ~ z - i ~ i ~ ~ i  i ~ i m  /I,III/I,S 1 

il io,< /)<>iili'.\ r/ii<,,j 'iii i.fi~iiciii:iz,\ c l i l  ~ ~ v u l i r i / l < ~ i  : 

I i, ( > o i / l i ~ j l l i ~ ~ ~  r l i i i  <i ~ii f i~l ,q<: i i ior, ~.oiic.orirhi.i, ; 

11, <'~JIII'IIIII/JI.I' iliii, 1 '?fi I.~IIIIPIII' I'/II~Z i<i /ciiiif, III?,'I, : 

/.<r j ~ ~ i r i i < ,  ~ir;rt, q i f i  ii iiiiiii):e: IIII,, /<II.I,I>,\ , /v  1111ii11v/oii 

A,/ca\ liir.r,<>s </L. i i ~ i i i i r ~ ~ l o i i . s  ( [ i r ~ ' , j  '<fi i.<riireiri'i'.v i i e  /LI <~liii.c.r~! orir /~n.i>c.s l i e  I i ~ i i i i r ~ ~ l o i i . ~  ; 

i~i C!III.S.>I> ~IIIY I~II.I'I*,\ c l t ,  /IIIII~II,(OII,Y 111ii 11 ccc.~.i? III<I / i ~ i ~ , / i i ,  : 

,1111 liiii II(, I/II<' j 'il; ~ i i ~ i i o ~ i f ; i >  il,, <.l!t,s i ) t r , ,s  r ~ r i t l e v  i i i<i /ci .~l<,/ . \  : 

h.'i il,$ III 'III~~ ~IIJ~III~ III!(! 11iiigiit~ 111ic111' ; 

,/<' 111' . I t l i . y  / ? l i , S  l ' f ' / l// 'f~ / l / ' ~ ~ l / f ~ l l ~ / / ( ~  I l i l i l 1  l';//cigl! i l l~i/l ' i ' l iC'/ ! 

,/<, Il', ,,il!.\ /,'i,\ 1.<,11/,.~: /,l~<~<h,ici//~ ,IV lllf,,i l,il/<l'yi, l l i < l l f ~ l ~ l l i ~ /  ! 

li,iii /cz i , i / l~ i , yc*  .si, i .< i i i i i i /  e f i l i i i  /fi c ~ i i s ~ ,  ii /JII/<I~I.IJ 1.c. / ~ i i / / i i n - < . / i e   il III /)<n.olc C I  

, . 

1.c~ ~I>IIIIV / ~ ~ J i l l i i i ~  ,l,.i/ 111 j 1 ~ 1 i i i 1 ~ , ~ i ~ i 1 1 i 1 1 ~ ~  1'1 IY~IIIIYI CIII~Z liii 

3.5 Les tleviitetfcs 

d ' e s , j i . c~ i~ , i l s  i i iÇ (ap f~~) r i c~~ le s  i l o r l (  < t i i  doil c i .  1 2 1  ir&]?(iil~e. I < ~ ~ c s  ~ ~ l ~ i i l i c ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ; ~ ~ ~ ; ~ ~ i ~ , ~ ~ ; ~ ~ ~  il v&i.iia\>\c \iti\\o\[age qiii ii&çesçirc la s;iisic ()i.é;iiabic CICS ~Oi-itles 

c x ~ ~ i - i c l i i . c s  cl l e l , l  I,citiiicrite cles iiiiago iiicoiisciçiitcs tlcvei.!iies des 

, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ , i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  sciis [jxe (/"\yisçi Nkcin, IO96 : 190). C''es1 ~ i i i  sl-i(Ji.1 cC~-éhi-al 

_ _  _ ._ ---- -. -. 

"'11 s'afli <\iiii vCiil:il,lc iii;iss;icii: clc Iii ii;~ssc cliilis 



à port6e Iii<liqeie oci (litlacliilcie acicliiel oii se livi-c eri pr6Iiitle aux veillées de  ctiiites 

tiiix Liiis tl'eiii-icl~ii. cl tlc icslci.. le voc;il~iil;iii-c (Ics ciiliii~is, cil iii&i~ic cciiips clii'oii 

aig~iisc Iccii- csl?rit. 

. . Y  C I  S I  i  i i i i i  Y 1 / /  1:'lle.t l ' i,\-ei.c<,iii ci 

i i i l f i ? i ? i c  i i r i ] ~ l i i ~ i l i ~ .  . s o i i . ~ , j ~ i c i ~ i ? l < ~ .  c.1 i l i i i  [ ~ e i i i ' i ' i i l  G1i.i. r.<rif.\c (1 ' r ~ i ~ r ~ i ? c . i i i < ~ i i / v  riii,ei.,s. 

(;lèllci-, 2000 : 180 

esscriiiclleiiierii ir~il~i-évisil>les ; cles iiiiages a1~~î;ii-ei1iiiiciit iiiiioceiiles i-ecoiivi-c~it 

hiictioiiiiclle o ~ i  ~ I I I C I I C  el Lieril siri'lotit ~ 1 i i  syi11Io1sr11. 1L;Ilc fratliiit 1;r  

coiiililcxité, I'iiii~ioi.t;i~i~c écoiioiiiic tli:s sig~rilic.ritioiis, Ici ~?i.Csériiice tlcs v;ileiii-s d 1t i  

bitiialisaliuli (les tal)»iis ( Ay issi Nkoa, 1090 : 1 9  ! ). 

C:oiiiii\e les pi.ovei.hes, les (Icviiieitcs sortt 1,r6cises et coiicis6s et tieiinerrt 

I~liatit,~ic. 1.n ~ ? e r % ~ ~ i ~ e  (lui la 1xa11ièi.e saisit In rCl)oiisc (ILI le vis-A-vis i.époii<f 

, ~ ? C S I I I I " ,  L C I . I ~ I ~  qui signifie "sigiii(icatioii" et propose sa i.Epoi~se. Si celte 

tIei.iii6re est exactc, oii Ixisse i L I I I C  ;iiiii.e di'\liiiclie ; ciilils le cas coiiiraii.~ (l~iel(1ii'iiii 

tl'niiti.c s~iggi.ie iiiie :icili-c iélioiisc ei ;iiiisi tlc siiitc. S i  clciclclci'ciii Ii.oiive la I>oiiiie 

r é l x ~ i x ,  011 jxissc ;1 iiiie autre tleviiieile ; siiioii celui cliii  a soitiiiis la ileviiiettc se 

cloit cl'eii ~Ioiiiier Ili :jigiii Iic;ilioii. 

1 ,':iire 1,iiIii i-\gorge tl'iiii iroiiil)i.c iiiipi-essiviiii~iiit tle deviiietles ei-i iisagc tl:iiis 

l e  llrilicil i.\<alig cl [\ollL 01) :i t i c i l  i i C  iiii~ioi.lai1t~ 1 .  Noils i1oLiS 

c~ii(ci,[ci.~iiç tl'cil [i.nilçci.ii.e, à tiite tl'illiisli.:ilioii, qiielqiics-ciiies 1>3i.iiii cclles CliiC 

IIOIIS C c ~ ~ ~ l l ; i i ~ ç ~ ~ l ~  (ILI cllie nolis avoiis 1x1 récoltel. aiip1.6~ de nos iiitbriirateiii~s. Nolis 



Ics tlcvii ieltçs ~ ~ i o v c i b i u l i s ~ e s ,  les <Icvii iet(c\ aiiecdolicliics, c(  Ics <Icvii,eties 

coiii1,CLilivcs. 

LI r.ar.l~cj ( le  Itr /i iori . i;<! <k , .c .c i ;c , l ic ;e .  

I - lliii. hiil, iil<nl\ si, hui, hiit, iiltnl< yhii. 

/ ~ l ) l l / ,  / l f l l l / ,  , ~ l l l l , S  / C s  / l ~ f l l l l ~  1; ' t : l ' / l l ' l ~ ~  / ~ O i l / ,  1 ~ 0 1 1 / ,  , ~ l l l ~  11' / l ~ O l l l '  ~ / ' ~ l l ~ / l l ' l ' .  

Il 11,511 175z32 

1.iz.i l ~ c ~ / i l e , c  ~ t r i i l / i < : i - c ~ . \  

, ~ , ~ ,  
:i - ;) ];iii(lil< ii;in "111s w6Cl nilg3 3 ; 6shC i15:i "iiin \z>dCI ;iv5l)." 

, S / l / .  I i1 ].,ilc. . , , ( , l l i , ; ~ ( l ;  l i l t l l  i l i l  ( / (>,y  1 " ; ( / < l i l ~  1 '( ,( i l1 : " f / l l  'l,.\l-C~(, 1/11 ' ; / , / i l i /  / ; . l ' i l /  ! 

I l  - bl i ' i l  l l i~ l l l l  05;t ~ I 1 ; i ~ l l l .  

/.<, /11 , / i ,  / ) i o i r  t l i i  l~i>,c;e"' e i  le 17toi.ci trr:c rie hoi.s ~ k ,  I I I  1ioi.iio11 ci(' /,î.<~li(,'" 

CI - ;I - l J i i i  i i i r i  (1111, ti i i i iiiii ii~ii, IIIII i i i i r  iiiii iiiii ii~ii. 

l i -  <)  vi;il< 6 115 iiliihri. 6 Iorga ziit, I<l>aili yah élti tn hC. 

r ih ic> I I I ( I I . I I I ~ I ~ ~  ~ X , I . < , ? C > ,  ( i o i i !  I C ~ , / ( I I I ( /  I ( I I . \ . SC  I J ~ ~ , Y , \ I > I .  </1' 1'1,1111, I I I ,  1 . 1 i i t  j ( r ~ i l ( r i . s  / < / I ~ I I I  

. ~ ~- . ~~~ ~- -~ ~~ ~ 

"' FI- I)cviiieiic I I -  16l~11cise 
'?'  I'clii ~picii llczililc iiii I'iiii ;iic;ivlic I;i coiilc itiii sc i i  iIc ci~llci d;iii> 1111 pi$-c c l  qiii ~ i c r i i i c i .  (Ic II,III ..~. sa llcsii~ilii~. I c  

i c s \ c i i c i i i c i i i  d c  l a  c i i i i i c  (Y.iiics cil.:yiilg;i I:is;liii. 1087 . 2x3) 
'" I'iiiIii,ii iliiiis ai i  roii is <Ic:iii :~~~lp;~~icii;iiiI i ii~y ki i i i i i c  qiii \ ' c i l  -si ~ c i i d i ~  i>rol~~iCi;i irc pi i i i i  ) ~p?cIici- 



. . . .  - -  . . -- 

7 - ;I - Ngx'it. II~,;I?(~ iiii11131j : II~~I;I~, ~ ~ g a i ( ,  ~ i i i t i d i .  

i\fj;<~/, ~i,i!(i/, IIIIII,~ /1,,5 /i(11i(3.\ : 11,<(1!, 11jci11, t11ii1.s Il,.\ I.II~'/IIL,.Y. 

I l -  'l'il i i i i l i lak i l y i i  i i i l~iil. 

1 111 (III;~II(I/ il ( . f~ i . i ~ [ '  II '?j l i / l~~ ~IIIII~I;,~ (/fiii,x 1111 i i . o i f .  

8 - ;i - ivl>s5 \voo: ilinl<a woci. 

II,'O(I i'i 1 '2i/ll?1,, ISOO (III I.C,/~JI~I,, 

13- l',l<ooli. 

/, '/rc,i.lii, ekook. " ' 
1) .. LI- ()\~l<l( ~1<311 ),:i(l i l l g ~ ~ ~ l k  1.6. llg5 635 c?Jlll, 6113 1 1 ~ ~ 1 1 ~ ~ 1 1 ~ 3 .  

1.c i ~ ~ i i r l r r i i e i  ri// i-C,yiiili. 1ioii ii1fi1. c / l i i  ,si2 I/I.~.v<(! il 111 li,\.ii'i.~' ( le Itr,/;~i.c'/ : '71 

Il ' l l / ) i~l/L~ ~ / c , Y  /l~~il/<'.j , / O l l l ' i i l ~ . Y  / ) ~ ~ / l i l i l l ~ C ! ~ ~ ,  /[J l ' ~ ~ ~ i l 1 1 '  t.S! (l//(!(;fi. 

1 -  I I  ) I I I ~ ~ I I I ,  I I  h5s5 wiip, 115 11a C~li;il~(a 

/ , . / r i z ~ ~ i e  I I  I I  1 1 ,  I I /  1 .  I L  I I  J I  i~oleri.s<,.s, I!//L>.\ .\ofri 

c~oll1llli.i-c'.r. 

10- ;I- O liii'il i i i a  ;iiii, o Ilii'ii 11i;t ;ilth, yn iiin 113 11yo iig;il ? 

/'II 1 1 1 ~ ~  /,II:/~III~//~,s (/CIYIII!, /II i ~ ~ ( ~ , / i i r / i ~ t ~ i l / ~ , . s  (/L'!,I.~?I.(>, ,~~ii.~-,jl, (ci /L,I/~III(' ? 

b- %31] 

1.(1 l;,c:<' 1/'11il/)i~l~,qil l~~ 

3.5.3 [.,es tlcr.iirctfcs ii~lertloticliies 

1 1 - a I 3 i a  t;it5 i I I  k 5 a y i l  I I  I I  y i l  5 X~IZII], As5 hi llgii s5 5 zii k 3 ~  

CijiIt 0 lata y:\. 

/ O  ' 1  llu~; ,y(~l~iii,<~.y / / , y  I A l ~ ~ j ~ o  1 C I .  SIII /i. c . / i r ! r i l i i i ,  I~OII\ 

c ' l~~/ / ) (~/ l l~,y l(ll[J /i({jl(,, 11 I?(J//'(, l~ ( , / ( l~ { l ' ,  /(?,Y ({('{it- /)Oli(,Y (/(! /II //11171' ,y 'l'/i111'/1/ /'L'.'.SIIII~/I',\. 

h- NIx1 siiliil;. 

/.(I C . O / O I I I ~ ~  II? /~)II~III~.Y III~I,~I~(~I~.S. 

12- ;I- 11i;i ta15 Ili 11gi ka 5 03 î v i ~ y ~  1115 13311gi> l)i ty i ' i  i ~ i o l  ~ 3 ,  111a(yii talia k i l i .  

A I  J I  d IJIO~ .ron~~rrc'.r. LIII~J. ( . I I ( ' Z  A IIIC lic:~iglr. Sur le c l~ ( !~ i i i r i  11011.5 " ~ ~ r ~ r , l ~ ~ î i i i c . s  / r i  i i ~ r r i i i  (i ,III i i i i / i i , i r l~l,  iiiiii.~ i r i i c i ~ i i c  ,qor~ii(, t/c .cirii,S r i  'et1 i01-/ i l  

b- Ns;i ?I<.III. 

/ ) l ( i ~ i k / i i ~  

. ~ . ~ . ~  ~. 

'"  I I c i l i i . ~  d gioi ir lcs 1tiiiIii.ç ii.Ii~iiil>;iiilcs CI 11iiissi.c < /c  ~) i i i l~  ic ~j~~!!t:l~i~c:!i-()li. ' 1  ; i i i i c i ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ ~ l i ~ : ~ / ~ ~ ~ ~ ~ '  (Yxllcs  c i  I,!iil$it I:-isilii!. 
i 

1'1X7 1 5  rc 
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. . . . . . . . . . . . .. . . . 

13- ; I  Ijiii la i f i  Ili llg5 ka 5 113 h'Iay3 1115 13211gi, i>i y5115 11y5 e 1~1 to .  I j i  iy i ' i , i3 5 7,;1z1!], 

i\si Ili II~!,:I $3. 5 /,CI l<.>i: C I;il> y:). 

<\.lilii [>>i .C C l  iliii ~ t l l ~ ; . ~  l , / t l , z  !\/<,,)'ll 1111~ l~,~ll$~ll , l  1 'iilll,l., iI[>/t.V ,.ï/(],>,,. /(/l ,y <,(. /11~11~ - 
qui li.iii~i'i..ciii/ I c  c l i ~ ~ ~ i i i i i  A1oit.c 11, i ~ o i i / ~ ~ î i ~ i ~ ~ . ~  <III i / c i ~ . ~  ,;j i,o/i.c~ I.c/i,ili., 

.\L,i~/)l,il/ i;/ti;/ 111' illlill~i'flli l~il/;i,l.. 

/,e ~.orii:s (1 '?,trii. 

1~1- - CI- IILI Iaf-5 hi 11g5 ka  5 1x1 h4>y3 1115 11211g:1> I'I~J i>'A\vOé bizl f i l ~ i ) ~ i i  I<ill) ; Ili jh ' ;~ 

iiiitiiii kilt), ii1101ii Itiih n h3t5 iiii<liil. 

/\f i l i l  ,/l<'i'? ('1 11111; .S(~ill i l~~.Y ll//l;.$ l'/i<'~ !\'/~'.),ll !11(> /~[!ll~~li. 011 iIfJl!,Y />i' l~/)l l l '( l Ilil Ci)[/ 

I'ïiiiliiiil 1/11 '0" ~ ~ u ~ i ~ g c ~ i i i /  11: r.0~1, L,L' </I>I.II;I>I. ~:/iii/ /1(!1<./1(: .siil. 10 /O;/ (11: /LI i i i t i i . ~ ~ ~ ~ .  

11- NIIOIII I<iil> I>J~:>III I~~icii 5 111gl)51. 

c .  . . ,  
I I I  I I I ,  1 1 5  I I I  I I  I I  A i  6 I I  I I .  1 1  I I I  I I  I I  13 e 
... < '  . , , .> 
c , I ; I  I I  1 3  1 1  13 Ç . 

h,fi111 /~(;i.i! cl i i io i  s o i r r ~ i i c ~ . ~  tr/ii;,s C./ICZ A - 1 ' 0  li~i, IICII~II. Oii IIOII.~ [/i111111r (1c.v icqi7i~i~ic,.(. 

?I ~II(II?~(~I., A~~III /??i.c <!II ,JI,;/ tiile, ,; 'ci? /JI.;,S l i i l e  ; i~i~i! /~è i ,e  CI! /)i./l ZI~IC', ; 'L,II /?\';.Y 

~/,lc.., L)ritr,li/ il il '2'11 I.L,.S/II il11 'IIIIC ,SYII/L!. IIIOII l~i'i'i' III<' ilil : '(~111: c ~ , Y /  10; " , 111; 

-. ,/;,Y : '1~11e c,,s/ il lo i  ". 

h- Y., \vil ;iy>iii l i s 5  i1g31i \VI> :iiAtc I i66 

~ ' ( j ) l i i ~ i j , ~ - / ~ l  /(i />i'i!i1i;('i'Ca ,~lJli.(..Sl' l/l' ~ ~ i l l l l ~ l l / l i / l i ~ L ~  </?il' /il i / ( 'L ' f~ i ' /~ i [ l i l ' .~ ? 

3.5.4 L e s  t lc \~i i ic l les ï o r i i ( ~ é l i l i ~ : c s  

10 - 'l'ii 61511, l<:)x ét511. 

C'irrt/ ci~rit~r(rrr.u, cilri! / )o i~t~»l t .~.  

. '1 il ~ I ~ I I ~  k3:ls t+Ih11 y? O 113 III;II~> '! 

'> 
(';II[/ 1i11ii11~11i.~, c , i ~ i q  /II~~.Y.Y~III,Y, /~~!~i.T-/i i i,iliJi. ! 

- A IIIZII~~ III:III:J ! 



l ' f i -  MiAl5 iigooiit 
(2 )  

SoI(i A 5  1113 l i y i l i i ,  ii.iC \vo fiyi~111 ,i5 cc'? 

2 i ' l ioc i i r  : bIiAl~5 II~O!UII ! 
! 

StiIo : / \ l i t i l  y 1 5  i i i~kii i, iii5111:). ~ r j i i i i .  

( ' l ioc i i i  : bIi:il5 i i p (~ i i i i i  ! 

Solo : h,lI,ii i i l i i '~~ 11ial';111 ia ii,j5111 CC. 

( ' l i i ~ i i r  : h f l i i l5  1igooi11 ! i 
Soltr : I I  til crsii ! 

: I I  : Nyns,  y;, wo aynili lii~ii i igooi i i  '1 

'Il 1.c i c i )  r,>iisisir i  cil!^ ;it111iiii ~ l ' ~ ~ i s ~ ~ i ~ i x  ~ l ~ i e  11~1ssil)Ie 
'" I c  jrii coi?si i ie i i:iiii i i i i.ici i ï s  i io , i is  cles ;iiiiiii;~iiu de I;I lbiti i i t i i  t i i i i  tiiic qiieiie, sn i i l  l c  pciic-i:l)ic 
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. . - 

I . ' ~ ~ Y O I I V C  : Si> c 1x1'5 11151t1. 

I I  : Nyii.;, yn i vo  :~y:>iii l i i i i i  1 1 g i 1 1 i i i i  '? 

1 i l \ C  : I l  c I l  1 1 ; 1 1 .  1 . .  . 1 

' l ' r : ~ ( I ~ t c t i o t ~  

.Solo : d ( o i ~ , / i l v ,  14" 'I'.\I cc q u i  rc' c ' o i ~ \ ~ i i ~ ! i ~  ? 

( ' / I ~ ~ I I .  : ~ \ l i < ~ / ~ i t g c ~ i i ~  

7 i i t i . ~  /<,.Y ~ I ~ ~ I ~ ~ I < I I I . Y  il(! I~i , j01.?/  , I ~ I /  ~ . / I , I ~ , I I ~ I  I I I I C ,  ( / 1 i c 1 i e .  

~ ' / i f I ? i i / '  : l \ ~ f l ( l / l ~ i l , ~ ~ ~ l l l  

/ ~ ~ ~ l O l ~ i l } ~ l l l l ~ l ~ l l  '<!il, /<! ( ~ / i ~ i l l / l ( l ! l ~ < ~ ,  17 '<'il C f  /)<l.Y. 

' l i ~ ~ , t / r  . , ~ l l ~ ~ l ~ ~ l l ' y l l l i i  

S I I / ~ I ' .  : ( ' i l<> IL* / ) r ~ , t ~ i l ( ~ .  <i i? l !11(11  1 

( 'iiri~cn- . h',i'<r.~. . v i l i . v - / t i  ~ i . < i ~ r . \ p c ~ r . < ~ c ! -  1:. ; : i l ; . i - i : / ) i i .  )' 

( ~ / I < P I N  : A l v i . ! ,  , s ~ i j , s - / i i  / I . ~ I I I , Y / ! C , ~ . C < , ~ .  11, ] > o ~ , c ~ ~ c ; / ) i ~ ,  :> 

i ' O  . 1.c i . < r ( / i ( i / ~ ~ i i . s ( c ,  c i  ccici. < / i l c B i / i ,  / . , . 1 

(,:i géiiC;t[ogie (;,l~](;,~) est ~i i i  1-écit clui reiiioiitc la tlcsceird~iiicc aussi loiir cllic 

, L I  c i ,  ( 1  I 1 1  s o i  cle l ' i i- i i i ivi<lii .  Cc (lei-iriei. I'appreiid tlc ses 

collsisic il i+citei. 3;) géiién\(tgic, ~->oi.l:~irt tic lui-iiiEiilc, j~isqtt ' i  ~ f l f i ~ ? h " '  Iles 

i>ltis loi lit ni il^. 1.e i,iiis souveiii, cc test pi.eiid la Ibi . i~~e tl'nir ,jeli, i I'iriiage iles 

No~ls ii'ell I ~ l . é ~ i ~ [ f l ~ " l s  qcjll't~~i !je111 exerli()ie à 1ili.e i l ' i \ \ ~ l ~ l i 2 t t i i ) i l .  

lCxciii11lc (le gk116:ilogie 

(:é~ik;tlogic <Ic Rlciiyc 

- O 113 %ii '! 

- hjln iin h4niiyn 



.I( ,  . S l l i ~  A /C17) "  

. . ~ ~ [ A I I ~ A  1115 /.;l'! 

,\/,,il)'[,, ,/i l.\ l h ,  i[lii? 

- h4>11y> 11i.Aii1'0 

,\!l~Ili,~,, /;/.Y (I"/!/(J 'o. 

- AlO'o ASLIIIIII. 

,.l/,l 'il, /;/,Y il';l,$.\oilllll~ll 

- As i i i~ i i i  z5 ? 

l , ~ . s , l l l / i l ~ l l / ,  /il,\ </Ili :? 

. Asniiiii Alii'o. 

~~,Y.~011111011, f i 1 ,Y  d ' / l /O 'o. 

- Al0 - O 7i\ 

,,.(il)  fil,^ ~ C J  q i t i  

- AlO'ir Nk5 '3  

,.i io '(1, / i l s  ik, iVko '0 / .  . . / 



3.7.1 1,;) poksic 1-fcitée 

1.n poCsic iCcit6c es( ct~iislitciCc clc i.c'-c.ii:ilili potii. ci~13111ls. (:CS ~lei.iiici-S. SC 
. , 

),i.Csci\lci~l soiis clcllx l'oilllc.,. 

- I .a ~,i.ciiiicre cil h i i e  (le cotii.ts textes i-el;itiveir)eiit coiiil,lcxes :nlec tics 

s6tl~ierigcs liiorj>lio-j~lioiiologiclues s~ i je~ tes  coiihsioii tl;iiis Iii ~>i.rdlicfioii ovale. 

I,'nclivitc! coiisistc 5 i.kcitei. le icste t l ' i i r i  [[.ait el salis l~ksilntiori. C'est i i i i  exercice 

(le Ixo~ i , j nc i ; i t i~  et rl'liahiliik \!cihale tlestiiié à i-otlei les orgaiics ariiciiliitoires. 0 i i  

peiii eii tro~ivei. une ilizaine ii;iiis la zoiie cliii iiotis O ~ C L I ~ C .  l i n  voici 1211 exciiilde : 

'l'r:l~lll~ti~~l1 

I,:I liuc t ~ 7 1 i ~ i i  I ~ ~ I ~ O I ~ ~  

, ( I l  , , 
1 I l '  l  1 ' .  i l  I l i i i l  l l l l l \ l i i l  1 1 1 l 1  1 '  ' 1 1 1 1 ,  (l/'<,'('" Il" " l l ~ l " ! ~ :  ~ 

, l  
.- 

1:/!<, g / . l l 7 1 / l l i  , \ I l i .  II11 " < ~ l l g o i l g  " el ~ ~ l l i ? ; / / ; l  1 lJ l  " 1 1 , y ~ l l l ~ y  

. ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ .  ~~~~ ~ . ~ . ~ ~ ~  ~ ~ ~ 

" '  ( i ~ ; ~ ~ i i l  tirhic ~ l ~ > i i i v , i ~ , i  dcs Iiiiiis "iigi,i~g" ile r.i>iilciii ~ t~ i i gc  ct ;iiiiiis iiés ioiigc ilc In kiicilic 
" ~ \ ~ x ~ c ~ ~ ~ i l i : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i c l i ~ ~ ~ r y ~ ~ l ~ ~ ~ ' ~  

"' I ) ih i ia  : Métlci i i~,  iiinis k~iissi iiitii riiier, airlc soi[;iiaiii, stigc-fcriiiiic. .. 



- -- - - . - .. .. . . -- - - - - - - 
- I,a deiixièiiic 1-0i.iric es1 hite  rie lexies à cai.ectèi.e tlt-;iiiiatiqiic qiii soi-il 

1xii-li)i:; 1x)iic1116s ~ I c  t l i a l o g ~ ~ ~ s .  [!II voici 1111 C X C I I I I I I C  : 

. . ' . A i  Ab;ilr, 1<1n5! /\A AhaJn Ii\>c>5!" 



I,a puésie clia~itée se pi.ései-itc soiis six Iosiiies : la poésie cles jeus tl'ci~l'ai~ls, 

:i poésie clcs clia,isoiiiieltcs il 'e~~Iàii(ç, les l~ei.ceiises, la poésie iles diaii(s 

i'oiçegiix, l a  puésic des cll;iii~s <le (i.zivnil, et la ~x>i:sic (.le: clraiits de pêclie. 

.3.7.2. I L,a potsic tlcs jeux cl'ciiS:iiits 

I I  s'zigii (le ~,ctits l?o&ii>es cliniités qiii accoiiil>agiieril el rytliiiieiil des jeux 

~'eiilàtiis.  I I  cci cxiste iiiie cciitairie. l?ri voici deux illiislr~tiloiis : 

;i- M3115 ~1311(1é 

Ide jeti se tléi-oiile ai~isi : les çi~lii~i(s sc iiielkril cil cercle. I>i:;ci-klcr~icii(, ils SC 

1,~1ssei>,l cIccti6ic IL- clos t i t i  pctii c;iiil(x~, iii;i~iiki.c fi cc O I I C  1'6pi~)ii\~é, ~11. i i  se ( r o u ~ e  

;,LI iiiilicLi tlii ceixle iie ptris:;~ Ilas cleviiicl. qiii es1 cii l~oiscssio~i clri préciciix c:tillo~i. 
, , c c  1 ,  epi.oiiv& inspectt: IOLIT ;l 10111. Loiiles Ics persoiiiics sti:q)ectes". A sa rectiiete, ces 

i{ci-iiièi.es Itii ~)i .ései~tç~ll Iclii.s deiix iiiaiiis sails Iiésiier. (~'eilii qiii est s~ii'lpris avcc 

cailloii I,nssc :ILI rllilierr i-eiiil)laccr l'i.[>i.oiiv6. I I  y ri:stei.:i taiit qii'i! it'aitt2 i>as 5 SOI1 

loiii. d6iiiclici. Ic tlCteiilc~ci clri  cailloic. 

Nci~is ~îi.éseiiii)iis ci-dcssoiis la cliriiisi~ii qui iiccoiiipagiic Ic jeu. 

('111)3111. : h'l:~li.5 ?l31I<lC, 11131i5 <:13ii<10, 

[<al5 \ Y 0  ;1?31>0 6 l~i15 \)3 ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~  

;) iiicil n (512 I ~ i u  3 z:l;ii) . 
'l':)\<a > 5 h  i l h  <l ) , ? f i .  

1 ,'C\,,.(,\I\!t : v;l>;l r11;1 c13l>li& ! 

~ l ~ c x ~ l i  : '\'>ka yjli:, ii6a 5 y511 ! 



' I ~ l ~ ; t o ~ l ~ i i l l l l  

( 'Irtciir. : I'C>I;I(: /mgi!(:, p(vif(~ 1111,q111,, 

( 'cic,/ie-ioi t1iiir.s 1c.r r!ririil.c 11e.c ci?/~i~r/,u, 

( 'c>iiii ( l u i  st. fic~rrl r r r i  r!ii/ie?i r/orr .c ,  

N ' ~ i i . < < ' / ~ l ~ ' , j i i ~ ~ ~ ~ i . r  < j 1 4  'il ii! 1'0i1. 

1, ' l ~ / l / ~ i ! i l l ~ l ~  l)llll~ll~..!i/l!; 111 /il#>:rii~ ! 

( '11(ri11, IV ' O C ~ I . C / ) ( ~ '  ~ ( I I I ~ ( I ~ , \  t]i! 'il \'ciil ! 

1, '<;/?~.(IuIY; . l ) ~ i ~ ~ i i i ~ - r i ~ o i  111 / ? ~ I ~ I I ( ~  ! 

( ' ) /IL~//I- : /\"il~(~(,[)/l~ jc/lll/i;~s (/Ti ' l f  i f !  l ~ l i i l  ! 1 1 

1)- N ( i i i ~ i  rlgoli 

12c jeiiçc (JEI.(ÏLIIC ilc 1;) ~~i;~ihii'l.c S ~ I ~ V ; I I I ( C  : [.CS C I I ~ ~ I I I ( Ç  50111 CISS~S C I ]  cercle. Ils 

sc p:issu" i ~ i  cailltrii ati I-ytliiiic clcç Ici~ilis dc cli~iciiii~ des iiiçsiii.cs (le la cli:i~isoii 

( l t t i  nccoiiil>;jglic Ic jcii. 'l'oi.i(c I>U.SNUIC <pi iii:iiicluc O C  I . ~ ' C C ~ ) ~ ~ O I I I ~ C I .  OI I  (Ic 
'. 

S I I  Ic c;iilloii tciiips CS( éliiiii11Ce. 0 1 1  pi.c>c&Oe 1xu éli~niiintiuris 

si~cccssives jiisctu'à ce c l ~ i ' i l  ii'eii i-eçic pliis <lii'un seul, Ic cl1;iiiipioii. 

NOLIS pi.i'set~(oiis ci-rlesso~is le texte (le la cllniisoiii~ictte. 

S1iIi1 : Nliiiii iigtiri ce, iilitii, r~goii ci'. fili~iii iigo~i \\'51ii CI;\ ! 

C'Iiim11- : h l i j i i ~  sigoli> wu ziya 1113 vvO& 5!1;? '? 

Solo : Ntiriii iigoii \viiii iin ! 

1 : y i ~ y i  a h  iitiiiii iigoii, wo nya iiin wt i i  iyi '! 

Solo : Ng5 LII(I[ il 1<31)6 <iI i~ t i~  ~igoii, 115 b!!!! !;!:?:il?;i :ia ! 

' I I  : A ; i y i  n;i iituiii cigoii, wo ;iyo I I I L I  !\,ix? Ay5 '? 



'l'r;11111ctio11 

S o l 1 1  . ("<111111~, ~ ~ i l i 1 1 1 1 ~ ,  011.' i l l i l  <~<11111(' ! 

( ' l l l l ~ l l l ~  . ( ' , / ~ l l l l , ,  / l O l i l ~ l / i i l , ;  l l ; < l / ~ l < ~  l ~ l ~ i i . ~ - l l l  I l i ( ,  1111~1~ ? 

Solo : A l i l  ~ , ~ I I / I Ï ~ . . .  

t . ' / I O C I I I ~  : ( ~ ' I I I ~ I I ( > ,  / I O I I ~ I ~ I I ~ ;  ( l i ( 1 1 1 / ~  I > ~ I I , ~ - / ~ I  i l r c  111e1, ? 

Soli> . : Si i l ~ i e l ( / i i  ' r~ i c  .te / i . o i l ~ / ~ i ,  c i ï  ; o l i i i 1 1 1  ir 10 ( ;<i l r i le ,  ou le ,yi/lc ! 

( ' I I I L ~ I I I .  : ( ' ( I ~ I I / C , ,  /701ir1rr10; di11111c I V I I . Y - / I I  1 1 1 ~  1 ~ i i ~ 1 .  ? 

Solo ; M i l  ~ ~ ' i l l l l e  . . 

( '11111~111~ : ( ' i f l l t l ~ ~ .  , l , l l i i ~ ~ / i l ~ l ;  i ~ i l i l 1 1 1 ~  1 ~ c ~ l l . Y - l l l  lI!C, l l i ( , l ~  ? 

.Solo ; ,Yi rlui'l</rc '1117 .cc, ~ i . o i r i / ~ e  <,II  j o i r c r i ! ~  ir / r r  < . i r i l i r c ,  o i r  lc / > L I /  I I I I I S  c i i . s c i i i h l e  ! 

o r  . ( ; r i ? i i c ,  ~ ~ o i i ~ . c l i i i ~ i  < I i i i h l e  i . c i l x - i r t  i i i e  1 1 i ( ~ i .  ? 

'Y010 l\ / i l  L ~ i l I l l l O . .  

i I I  : i I I ,  J I I ~  / i l  Y - I I  I I  I I  ? I . . I  

3.7.2.2 1,a poésie cles cli:i~iso~iircttcs tl'eirf:\lits 

Ce çoiil clcs ~,c(its poèiiies IR"". e i i ~ t ~ i t ~ C L e s l i i ~ ~ s  5 C1i.e toLit sill~l~ie~ltelit 

clia~,(és et cliii soiiveiit accoiiipagiieiit une clanse. (hi eii trouve p1~isieiii.s dizaiiies 

dniis la zoiie de  ~iuii-c Ctiide. Noiis ii'eii ~~i.i.seiriei.oiis ~ U ' U U  co.rp~is. 



3.7.2.3 I,cs l)e~.cei\scs 

Ida bel-ceiisc csi cici rl6l)ai.t iii-ie cli~riiçoiiiii:tle IXHW C I ~ < I O C I I I ~ I .  Ic i16k1é. Wlrtis 11-6.; 

vite, el[c va ;illci. au-ilel5 c!c ccr(c foiictioir 11o~ii. (leveiiii- iriic ciiaiisoiii-icllc CIL! I ; I  

coli<lilioii [ C i i ~ i r ~ i i i ~ .  1.:i l]erce~ise j~oiicliic {es acticilbs tl~lciiiciieiiilcs tie 12 li.iii1iie 

[:l<:ii,g iytliiiic l'csCcii~joii clestliies nctivit6s. 

Si le ton cles berceuses poiir e i l à i~ l s  es1 ii16lnncoliiliie et nllèclil: celiii (le I:i 

poésie de Ici cciiicliiioii clc la Ièiiiii~c est géiiC~-cilciiicil~ i i i i t e  : tles ilnages 

a 1 7 1 ~ ; ~ . ~ l ~ ~ ~ 1 1 & i l i  i ~ > ~ ~ c ) ~ e j l { c ~  el i .o~~~;ii~[icl~ics C ~ I I I I ~ I ) ~ I ~ I I ~  tiiic sigiiili~;:~Iic)ii iiri1xi~Iici~rc. 

I,c ii-icss;ige tle 13 hcrceiise se ivortvc cacl~é <terrière 1:i syi~il>»licliie iles iiiiagcs, d ~ s  

iiiyil~es, cles iiiCi;ipl>oi.cs cl dcs iii~plicilcs cloiit Liile iiiil>oi.taiiie pi~i.lie es1 véliic~ilke 

1x11- iles orioiiintol~~es. 

1):iiis la zoilc biil~i cuii?iiic tlaiis loiriz I1;;iic çiilttcr.elle bltaiig, O I T  (Iéi~oiiilxe 

Il\lls cl'iiiii. cenli\iiic <le bercelises. Nolis i3'cii pi-éseiltei-011s (1°C deux, uiie ]lOiii- 



('11,rllr : Z1liy;l~ll) y;l:ll; 

Solo : N:rli.î ;I I,i;ié i i i ; ~  13 illa lyiii \hih311) 66 

C'licciir : 7,ili)~;t:itj yi1~11) 

solu : ~ " i > i  jili:i nia j'hxii ilin lyili Ihibniil CC 

Cl~cciir : %iliy;iai) ya:ii) 

Sc1Ic1 : ' i ';\llli l)2b\ l<5\><1 

C'li<rnr : 7,iliy;i:11~ 

Solo : ,4:1 ICI 66 

( ' I I C X L I ~  : 7,iiiy:1:11~ ~ : I : I I J  

I I  : M5 loiii i v3  01lg01;i 

Solo : 7,iliy;t:ir) 

Clioctir. : A5 1121 CL? 

Solo : %ilip;rai] yaai) 

Cl,t.ciir : Aiaal< ai15 cbm1 ilsa 

Solo : Liliyaai) 

C'lioeiir : II;I CC 

Soto : 7iIiy;liii j  yi~kii] [...] 



3.7.2.4 L:i poésie tlcs cliniits tl'oisei!!rx 

poésiie des clial~ls d'oiseaux est coiiil~oséc de petiis ~~oCiiies qui traduisent 

Ic I:iiigage cles oiseous. I,a ci-éiition clans ce tloiiiaiiie Ctaiit très [mi  réc.o~icIe, i l  

existe à peii~e Liiie tlir:ii,ie tic ~,»l.iiics dc cette. iiature. I:ii voici i i i i  exeiiiplc : 



11 s'agit ~ I ' L I I I  e11sc111171e ilc c11;111ts il~ii 1.ytli111~11t ICS ti.:iva~ix cl~iolidiciis. Celte 

I(>~.ii~e tic lx'csic cst pliis liiiiitéc tliic 1,i-6cé<lciilc. 1.c ~ : i ) i ~ ~ ) i ~ ~ ~ t i C  1 l o i i ~ 1 " ' 6 ~ ~ 1 0 l l s  

1 c.i-<les'so~is :i 616 eiii.cgisii-é liai. 1;iio 13cliiig:i (1::iiiic Ncloiigo, 1085 : 150). 
i 

Solo : /\.]<)I>C! 

~ ~ I , ' ~ ' l l l .  :, I!Cic ! 

Solo : A,iol>c ! 

~ ' I I ' c L I ~  ; [,:<Cc ! 

Solo : Nyafi kt11,10i ! 

('ll'cltl- : I h i 1  c t l l l ~ l l , .  . 

Solo : Nynil  I<oir~h;? ! 



' ~ ~ ; I ( ~ I I c ( ~ ( I I I  

LSolo . /!ji)/ll; ! 

( ' / 1 ( ~ . 1 1 1 .  : 111; ! 

S0t0'~ : / I ; O / J ~  ! 

( ' I r , c o 1 .  : 112 ! 

Solo . . , l l l l i , ~  ! 

7 1 , t ! / i t .  Q//', <.f>ll l ,  ~ ~ l l O . ! ( ~ .  . . 

Solo : / I r i l l s  ! 

( ' 1 1 1 ~ ~ 1 1 1 ~  , plle <,1,11e ~ ~ / l l j . \ t  ( 1 6 f ? ( / i / ~  ! 

3.7.2.6 I,:i 1)oCsie (les cli:~iits (Ic ~iêclic 

fille es[ ii I'iiii:igc tlc la poEsie tlcs cli:iiits (.Ic ts:iv:iil, à la sciile <lifEseiice 

qu'elli: lie se liiiiite qii'i I'ocliviiC <le In pCclic. (loiii~iie [IOLIV 1:i précétleiite, 

I'illiistratioii illic iioiis prCsci)toiis ci-ilcsso~is a CtC eiii-cgisliéc 1x11. 13110 13cliiig:i 

(I:niiie Ntloiigo, 1085 : 150) 

k i ' i t t i t~~bi  fi~cml"' 

Solo : bi'; i i i l~~l)i iiknnl.  t i in ii<ii> 

c~'ll<cllr : IZt. . .&té, . ,cl56 

Solo : hlln Ix'~o 

('lioclir : 1: ... i i ~ ' : i i i i i i b i  iilcnnl 

sol0 : h,f3 { J ~ U  

<'llt)ci~r : E,., I I I ' ; I I ~ I I I I > ~  fii(n>l 

Siiio : Nk<nI ;lIbk 

(:Il<l~lir . l!,tt... 

Solo bl> Il60 

('lioeiii.: Ajcil~c 

Solo : 1\66 

~ . ~ ~ . .  ~- .. -~ .~ -. . ~ ~ ~ ~ .  . 

i l /  
1:ii;iiii c i c ' c t i t t  IXII It:sf~ciiiiiies 11ci1d:iiii l;i ~iCclic 5 lit iligiic 



c ~ < l f / l  / . l i i~l l  i!Il<'Ol'c~ (111 / i l  

( 1 1  : If<:<:<:. . .  ;<a iiiL, / i i i . ~  ~ l ~ l l ~ ( i [ l ~ ~ i ~  [ ) O i ~  10 [ 'Oi,(/[ ,  

 soli^ : / < ( ~ i i i /  C ~ ~ C Y I I . ~  ( I I I  Iji 
l 

i ( ' l~<eic i .  : I f<;c:~; . . j  r! III( ,  / i r i , ~  c l l / r c i /~c / .  /)(II. 117 c.oi.<le 

So /< i  : i.ir r . ~ i - i l < ~  <IV 111 ~ < ; L / I I ,  

,Sll/(l . f ; i l i i / i  '~/IC~Oi.<, f i i l  111 

( ' / i l ~ i l i '  ' ,///(J/JL: 

,so/o . l l l ~ l ; < ~  

3.7.3 l.:i 1 ) o k s i i  i i n s l i ' i ~ ~ i i c i i t : i I ~  

1.5 poCsic iiistiiiiiiciil:~lc ti.oiive sa ~~ lc i i i e  cxl~icssioi~ ~l:ii)s le laiignge 

t;iiiit)o~ii.i~iC, lc liii,g:ige ~ l t i  ~ j k l j L ,  tiiie bille (lc Oois :ii.roi~(Iie cl t:iiIl6c ~ I ' i i i i  sct.11 OICK 

cle bois dtii- iliii se c o i i i l x ) ~  (l<l'ii coi.ljs ~xtiisii l ' i i t s i e i i  évidé clorit les 1l:incs 

coiivcxe:;,tl'f~~~iisseuc. iriCg:ile, soi11 s611;ii.é~ s ~ i i  In l'ni-Lie siipfsieui-e pi. iiiie loiiguc 

Ièiite cl'eiivii-i,il ciiiq ceiiti~iiètres de Inige. 

()II hii I ~ ; ~ i l c r  Ic t~iiiiboi.ii.~etï le b:iitai-it à l'aicle de deiix iii:iillocltes ( ~ > ~ i i l I p r i i  

i iiiiIi~iirlcj t , i i ' ( ~ i  li.apl'e siii. les );'\/I.cs ile l'ins~i~~iiiieiit, 1.e tairihous CiiicC des 

i.ayol1 ~ ~ l i i s  vaste 5 ]'ai<le des ~ ~ o s ( c s  tle rclais <I:iiis Ics lii~ii(es cle I'lioi~iogéiiéité 

lingiiisiiqiic el cLllliir.clle. (:)il l'iitilisc cie prérki-eiice la i?i i i t  ou ati petit ii-ialiii [Jolir 

accsoîlse le rayon tl'aclioii. 

1.x i i k i i l  sert <i la fois cl'iiisti-ciiiiciil clc ~iiiisicl~ic cl clc lCICp11oiic. 1,;i leiïcni- du 

cloriiic II-ois soiis rlil'lCi.eii(s i iiitei.v:ille (le qliatse OII  tle <~ii i~i(e : uii criri Ilau1 &mis pal- 
CI 

I:r I è ~ s c  Cpaissc, i i i i  ioii bas éii~is \)ai. la lèvre iiiiiice, et iiiie "cliljlii«i~gi.ie" obteiiue 

sui. la 1;irigiic tejiniit tle In Iiziiiteui. [ni-loiliil~ie, de la i-ytlii-i~icliic tle l'éloclitioii et tlc 

i i l l  



- - - - -----  - - - .. . 

7 

- ~~ ~. . 
m 

I'o~ii. évilei. I'lioiiiiil7lioitic toiinle, oii 1 illcs~iei' lcs ciiiitcs slvkili<l~ics <le 

cliatluc iiicss:,gc avec cles iiiiilés s~iiiaiiticjiics coi>iii\iiiics à toiis Ics iiiessagcs, cl oti 

~x-oc&tle à iiiie i~élx9itioii syslt5iiinliclcte tles iiiots-~16s. I~,e iiicssagc tiii-rsi coiisiitiié cst. 

coii~posC tle stfr6olypes çoiiiiiiiiiis, iiiiiiiétlialeiiiei,I coi~i~~i~élieiisit?les, clrii sont 

t1esiiiii.s 5 évcillci. I':illciiiioii tlii tlcsiii.icitaise, el cles iiiois séiiiciiiticliies 1?1cis ~11:ii.gés. 

~,artieileiiiciit'oi.i tutaleiiie~ii 1.Gpét6s i I'ii1t6tic~tc. clc cliacl~ie catégorie, c lu i  soiii 

tlesliiicis CI vCliiciiler I'ii~losiii;itioii sli&cilicl~ic tle cliaqiie iiicssage. I,'ordrc (le 

ç~icccssioii cles éIéliieiils tlc cli;iciriic cles catégories est < I L I  sessort tle l'iiis~~isatioii <ILI  

taiiiho~isiiiairc (('lloarec-1 leiss el Ai-oiii, scl. ) 

Ide o I I  lo~ilc sorte tle iiiessngçs : iiaiss;iiicc, tl6ci:s, a~i-iv6e t l ' u ~ i  

Cii:iiigcr, c~i l tc . .  . I l  est loiil iiil syiii0olc (le s~igcssc <:i <Ic ooCsic. 

/ C S  ~ i t s  t i i i i f i i ~ ~ l  le, 1 i 1  f i f i  : I ~ I I !  I I  1 ' 1 ' 1 1 1 1  I I I /  /ii)iliiiii!. //.! 

{ / i . y c r i c , i ~ i  t/11<> !c r ,ki i /  , s \ ~ I ~ I / I o / ~ . Y c ~ ~ I  i,11 I - ~ C , I ~ T .  /~ i i ! i , i i i i .< ' /~~  / I I I / ~ I  (:O~IL,/~<; . S I< / '  i ' ~  < / ~ I . Y ,  /(i 

I~oirc.l~c! i ~ i ~ ~ e i ~ i ~ i i i  ori\'<:i.lcJ. /li.?i it ci<:i'oi/ci. ti lu i<~irilc'ssc' 1cj.s sc!(,i.<.!.s ( k t  iir stc~cxc' 

I I S  I I  ( ~ I I L ~  !L>S I I  S I I I  I I I I  iili <:/~cfi(~ffi/!e~, 

l ~ / ~ ~ r c ~ ~ l i ~ l ~ , ~ ~ ! i l ~ ~ ~ ~ ~ ~  /<.Y //fillC\ /J t J l l l '  IL' ,f;lil't /1(11./~'1'. 11 '0;i 1 ' i l l i i i(f(;i~fl ]l/'@ii/(f/I!<' fi .Y011 

/cor,yri;i:<, 111ciii ii'c11lC~~ii.ic.s c./ cic rrie;~ir~i/ioi~ç.c. O 'cril/<,ifr-v, lir ~/c~.c.~i~i/~lioti , rv i f~f i i i r i i - i .  

( . . . )  ilif i i k t i l  i:i>o~fiie strils triiii~igiiir<' les /,icr.iics ilu <:ory~s (t'e I'/iorilrrr<<. 

I<yiiiga I:ss;iiii, 2003 : 18 

Lc iiicssitge coi~~i~ie i icc  liai' I'aiiiioii~c (le I'i<letiiité clri/<lc.s (Iestiiialnii-c(s). I ,n  

't16sigiiaiioit tles gens coiiçei.iiés se Iliit csseiitielleiiicril p;ir le iecocii-s i In 
,! 

p:ii.al>iii.ase, iltiesiioi~ il'éviier les i-isiliies tl'lioitioplioiiie torrale. Cliacliie iiiclivitl~i. 

cli[icltre c«n,iiiitii:~cilé a t i i i  iioii~ géiiésiqlie ti'apl,el, le r7ikii1, coiii'le ~~l i rnse  

1.i. i ic i i i~i  L>.\I t,oiriiirc 11izii </ei'i.ir:, i l  cï/>i.ii~rc> cc </II  'e.v/ ,111 ci! (/ire s1:l.i~ l i i ~ e  / ~ r , i . , ~ i ~ r r i ~ c ' .  

iii1i;ir i i ~ i l i ~ ~ t t / ~ i e l  ,Y 'o/~iii!i~/ i l  /il i i ~ ~ i . s . ~ i i ~ ~ c t ~  tic 1 'CI?/(I,III : :,oii pirv /i&rii(ig~a (il? <,cd/zii 

(lui rii~/~ri(~ LY! iici~ii, .voil 1111 ~ I . L ;  tics c~ii~i.oi~,i/rri~c~c..v 1.1 (les ~i~;ilei~iei~ls cliii oiil ei!lotil.c; 

,511 l l ~ l ~ . ~ ~ \ ~ / l l i ~ t ~ .  11 /?t'llf ~ ~ ~ i l / ( ' l l l i ~ ~ 7 ~  > / / ' P  l3lL'/1 ifclt! /[, /lrl~~~llt @lJlt!i ;i / 'lli!l'c,\,\c~ 1/12 ,s(lil 



1,'itleiilitC (ILI tlesli i iatnire c s l  i i i i i t iér l ia le i i ic i i I  sq iv ie  t l ' é l é ~ i ~ e i l t s  sléréolypes 

cgi i i l~ i ; i i is  (Sori i i i i lcs rle co i ivocat io i i ,  r l ' i i i c i la t io i i  ;i I'écoiitc, d 'au~ l ie i i t i l i ca t io i i )  et 

t l 'é léi i ie i i (s sl~Scil'icliie:; (syi i tagi i ies stéi-éolypés eiicnclt.atit I c  p:ii-acligiiie <le 

I'iiil'or-inoticii-1 spé<:ifiqire). Ida liii du inessage est sigi~irirf-e pni' t i i ie Ioi . i i i i i le 

tci- i i i i i ir i ie. , 

V o i c i  <111cI<111es c c x c ~ l ~ l c s  ( le II~/(.;IZ C( de IIICSS:I~C~S el1 g i i isc ~ l ' i l l~ is t i - ; \ ( io i i .  

1 ,es ~ ~ , / t i t ~ ( ~ )  

;I- /\II;I.~ A~<>" '  : Ali;ii] éiin lil<ul ïil<fil. 

1.0 hprrlli(.; er/ /t.?.i .co/iil>i.r'. 

h- Avc'ciidaiig 1:ssi;iiic : O \ \ '~ i l i i  ;tly51), irrntl~i ' i i i  1115 i i i bn l~ i  5 iyiij 

, % J ~ , Y  ,SfILq('< 111 ,/~Illl'/ll'/'~l! .Y 'l',Y/ f l ~ ~ ~ ~ l ~ l ~ ~ ~ / ~ l ~ ~ ~  h i I J l 1  COI/, 

c- l iyci ig;~ Mctl,i« : A ho' i  i l in i ia i i i v i ~  cI'5;il«l» i~goi i  k5hai. 

/,O 1~/1;0/ IIIJ ,sil l l l~( l ; /  I)~!l.l~l,l. l e  /)l,/il (111 1110111011. 

1 -  h 1 1  l 3 i l 1 1 1  : Liyal5 I<os E i i iai15 i i i v i i l  111215ii. 

1.e ;PI;IIC /);~C,IIII ({II; IYII~CI,I;C IL,.s 11oi.t~ (/II /I(II(/ '/II / x i / ~ i i i c ~ ~ ~ .  

ç -  h9ciiiloi1io .Ali;ilc : O iiIc1I5 iigii5, iiyo iiiii,:il c i  ;iltnriia \v3 

Nc, /cJ /J<I/(I(/(, /JO;II/ c1~111,s /CI ~;<III/I.I;~~, /(JII II~~II,~ ~.YI,~~I/<III~Y. 

f- h,leritloii~o Aligo : A 1.112 :ii,i itib, :I ekie ail5 i igoi~' 5 11-3 n 115 "1'n 1G"h~ 

I,,'llc (>.VI cO.c,,c..rée c~otiiiize Ic sol<~il,  c l l e  h ~ i / / c  c . r > i i r ~ ~ l i ~  /<I / r r i i < > ,  '2x1 

el/(< /ci \)/ris hi,lle. 

g- k4ciiyc iiic Nko'o : I ' i C k u  Aknol k:ih;i(. 

011 1i:011/1111 CI) ci11~~11e. 

7'11 171',/121~cl.\ /)(?ll?i . Y l J l ~ ( ' l ~ / ~ ~ l ~ i ~ ~  ~/(I/I,Y IL, l,i!/(l,ye, III e.Y illil;~~. 

Ill  
( ' i i i l ~ i~ i  liiiiiiii p i r  ic  l>at i i ; i i r I i c  h i ip i i i i i i~ i i i  hlvclc. fi I ' c x c c p i i i i i ~  ilii ilil(iii 'i!' 

i - 1  i4i i i is i ~ i ~ i ~ s c ~  i i i i i s  I'i~iliii~gi:i~ilic Ir i i i l i l i i~ i i i ic l  IIUII~ ICS IIO~I~S 





2 
I 
.I I,'épol~Ce i i ~ i  i~ivet q~ i i  est la loiiiie la j ~ l ~ i s  coiitiue daiis la zoiie hiilu est ~ i i i  
3. 

i-Ccit fl,i;,iie iiitet.iiiiiiable oii ''{a siylisiiqiie taiiibo~rrinée clialogtie souvent avec le 
3' ' cliteui eil transmettaiit toiit uii iiiessage soiiore et rylliii-ié" (Ayissi Nltua, 1996 : j 

ektrîl (Soiindjol<, 1994) 

- I,e iiivel hihat est de type lyriclue ; les averitrri.es galar~tes y occi~pei.11 uiie 

place de clioix. 

Le i-ilvet englrbi accoinpagiie les coiîtes, les cliaiîtelàbles, Les larneritations 

fr~rièbres, les ~îoèiiies riluels.. . 

- Le invet eltny, d'origine fang-ntiimii est In styIistic]ue la plus ai-icieiine et la 

iiiieiix élaborée. Ces1 uil genre épique clcii relate ie riiythe de la création d u  inonde 1 

l 
1 

r ''Zcrruaj~n r l ~ a h a  'a " (Dieu), la fosni:itioir du peiiple Iégendaii-e EIccri?g et la vie 1 

fii~iiiiltiieiise cte ce ~~e t tp l e  dans le i.oyatiiiie d'lhg(j17 (payscies iii~nir)rtels). Le 

conflit le plus ci.iicl est çeliii qui oppose le Iiéros to i~t  priissaiit Akoiîia Mha et ses 

~iiiisçants généraiix Ottinga et Medaiig air reiloutable cebel Al10 Maiiîa. 

- i 

I , ' A ~ \ ~ i ~ i ~ ~ i s ~ ~ ~ i c ~ t t  (dc 18 1<gio11 d'l:Ix~l~~+b:l. 

i' 165 l 
1 



/C: 'csrj  riii  i~ioi?ile ( I ' ~ ! I ~ c  i -cnz i:ioleii<:e ON la 171or~rle c~.sl  h<!/i)t~ée, oir le .str~ig et Ic,s 

lrrrï~re.~ cortletrl cor7.~fc<nrnzel?/ ... C:'e.rt le iliyire1i.s cles iit.~ni>.v, 1o.s gro/?rier~/oi/.c 

1oi111ei.r.e el /es  ,s;f~le~iieril.s r.<rgeif,:r cle.r,f~r!.r t~r.r .e .s l~~i~.~ <'/ < / ~ I J ~ I ~ S  . .  

Soui-rrljol<, cite par iiiigoiio ivlbii, 2000 : 8) 

Soutenu par des oïneinei~ts à pititi011 iiiusicale, les récits soiit eritrecoul>és de 

iiiélodies patliétiyues et liai-iiioiiieiises clistillées par le i-iivet, iiisti.tiineiit de ii~usiclue 

rait de bairibou de i-apliia coii~por~aiit 4 à 6 fibres et 3 A 6 deirii-caiel~asses servai-it 

<le caisses'. tle résoii;ince. Le inl~orrlvet, (~oiieiir de iiivet), vêtri d'une coiSrtire de 

~)l~iiiies d'oiseaux, d'~iii  inaiiteau tle peau tle bête, d'iii-ie jupe tl'éçorces d'arbres 

hatities (oho~il) oii t l ' i i i i  p:igi-ie, d'~iit collier (le catiris etlou de perles, des hocliets 

chcvillères, cl'liiie clocliette aiiiitilaire (.. .), sacoiite, jo~ic, cllriiite cl claiise avec tiiie 

clior6grapliic vivsiltc clii'il tire de l'inépriisable ti.ésoi. tlcs claiises ir:itliiioiiiielles 

locales (Iliigoiio Mbri, 2000 : 4). 11 est acc;oiiipagiiC (I'~iiie h:itteric coiiil)rci)aiil les 

/1ih;7/11, \ I . O I ~ C  dc biiii:iiiic~. SLII. l e q ~ ~ e l  oii Trappe les bag~iettcs, les hitdc:îk, tige tle 

I~nii i l>o~~ s ~ i r  leq~iel oii liappe des bagiicltcs eu baiiibo~i (Faiiie Ntloiigo, 1994). 

Ide invel assiiiiie 4 foiictioiis essciiticlles : la li.)~ictioti cle socialisati«ii, In 

li)i~ç~ioii csi l iét i~~~ie,  la foiictioii Judicltie, la Soiictioii iizitiatiq~ie (Engono Mba, 

2000 : 5-7), atixc]uclles iiotis i?ouvoiis ajoriter la hi-iction didncticli~e. 11 est tioiic à la 

bis, uir iiistruilieiii d'éclucation, cl'iiistructioii, tle clistractioi~ et de plaisir ; c'est, A 

outer, ~ i i i  a1.t au service de la société. 

Nous lie saiiri«iis avoir la prétetition cle ti.aiiscrire ici to11t L I J I  i.écit de i~ivet, 

cela seritic Sasticlietix et superllii. Nous notis coriieiiter»iis ci'iiri hcef extrait tl 'A.vot~ 

i l~ i  (les ti.ois Oyoiio) d'Assoiiio Ngoii I I  LIJI texte Ii<iiisci.it par Eiigoiio Mba 
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Extrait (l'épopée 

A ~ O ~ I  BIAO)  

I5hn i5l1n ceel 

l'cc ... 

M'k~ii, irhn i5b5 131~5 cee! 

I:e ... 

5 ,bln iyn [?lin oynah, iitn za wir eeee! 

I:e ... 

i3'oi5il As5rrg3r1 Olurigi! 

L:e ... 

IiM siiiiiiïi eee! 

h13iiniig311 YB; aba11 iilallr, ilin w6élé eee! 

I3'9j5il Asniignrl Oliiiigi! 

Izi.6 a~iil,;i cce! 

Miiis:jrtli, iiiJnii Ol~oin ... 

Ba lnl5 ece! 

Ayïi ;iB itin31i Ohaiir'? 

Balai5 ece! 

A alta'a iiyiiiti Iignii Bliik eee..  

'I'aka hityc eee! 

A aka'a iigiritl i ig~i l  8 aliilt eee ... 

'I'aka bitye eee! 

Aiiglîii zi i ~ g i  ka's iigiiiri iigan A al& eee. 

I'aka Oitye eee! 

Mn5 133  Ai1g311o Ayi eec? 

Ovbii Ngéiiih! 

0 ~ 6 1 1  eec! Ov6ii eee! [...J 



Otii ... 
' .Io 1c L / ~ I I I C I I I < ~ ~  (le c/ioi.~ir. <;id ! 

O 

Otii ... 

5 .le 17 'N.CII,Y /~cr,s hitir loiir, 'Je /)c'ru. t/e ri?o~irrir éL:& ! 
I C 
I Oiii . .  

Oii ~,l~ci.clie ./I.sengo/r Olir~f,yrr ! 

Oiti . . .  

.le siii.v pei.iiit, riloi, le ile\'ctr i f ' r r r r  hectri villrfge iéé  ! 

10 ( I I I  cilei-clic Asset?g«rt O/lit?gn ! 

1:'Céi ... C'(!si niilsi ééÇ ! 

A~liiistrttgli, f i l s  d'Ohtrtir ... 

0, tires 11èi.e~ i é i  ! 

i l i f  ! O, coi, fils il'Ohtriir ! 

i 1s O+ l1le.Y /l;/.e.Y '!éé ! 

11 C I  r~r~irii  /oti/e iirie,/;l/e éié ... 

I I  C l  lli(l/~iJ 101/1c ~ i l rc~ , /~ / l~?  J C ; [ ! . . .  

1 

20  Airgono 11 irttri.ié [oltie riiic,/illc ... 

: QI/ 'rri-je rionefirit à Artgorzo gié? 

Ln Iiirclie r / t  Ngiréiirci ! 
, , , .- Lrr I~rrcl,~. tgfé ! L a  h(icl7e ece ! [ . . ]  

3.9 La <Iiiiise 

par la lai~isique et obéissanl  à des  règles ; les ~ i ~ o u v e i i i e i i i s  soiil so~imis à u i i  code 



~ s i ,  199 I : 29 I).  [.,a danse ékaij coiniue la pltipxt des daiises caiiierolitiaises et 

ati-icaiiies es1 Ilresrliie to~ijours accoii~pagnée d'ii~str~i~iients (tain-tains, tainbo~irs, 

castragneltes, etc), iiiais aussi el siirtoi~t de cllanls. En Sait, la daiise, les instr~iinents 
w 1 

et les chaiits foiinen1 1\11 tout iiisépziiable : 

Iles daiises coi~tieniierit doiic à la fois deux coiriposai~tes essetiticlles de 

l'oralité : la poesie iiistr~iinentale et la po&e cliairSé. A cet eCîet, elles soiit loiii 
C- 

d'être uiie si~riple Sorme d'expressioii corporelle. Ici, le corps, les iiîstruineiits et la 

voix s'expriineiii à Lin Iia~iL degré de valeur estliétique. Ils sont eri fait cles " reflets 

inliltiples d'l i i~e sc~llc ~Calité iliii es1 verbe : soli, ~,at.ole, liaiinoiiie, i,yiliine, iiiéiodie 

sirnple ou poiyplioi\ic se cotoieitt, s'acco~il~leiit po~ir  iiiieux aftisiner le verbe, 

iiiullipliei. ses iiliaiices, reiiforcer sa vertu exl)sessive" (Eiio Belinga, c f 
Beliiiga, 1985 : 340). Ils expi-iilierit la perilîaneiice de ceitairies vnlc~irs sociales 
--, 
inais sont égalenielit repiéset~latiTs de la créativité cl'iiii setil iiiciividu 

C:onti.ail-cilieiit à I'liiiivers occicleiital, iroiis soiiiiiies ici daiis LIII  1111ivei.s de parole 

cliaiitante, cle gesles expressifs, de inélodies pailaiites et d'élocl~ience 
* 

.. ( . . J  I.(r r;rrrtiqr,e oc(:iile!l/r/le es/ 1111 lr ir~gtrge ],ci/, l e s  ir~rirges qrr ' e l k  .~lrggir.e el 

J J L I ~ .  les iii~l,r.c~ssiorls qlr 'elle c r i e  CI~CZ 1 ' i r r~~/ i fer i i . ,  .SUIIJ 11i~111. ~ I I I / I I I I /  .Y ' i i /eiî/;/;e/. ri ILI p ~ i r o l ~ ,  

cir~<l ihlc <II < r i . / i~~r i l6c ,  <'il r ~ < / G r ~ , r ~ ~ ~ t i  3 1111c 1 1 r i ~ ~ i t e  < lo r i~~c ;c .  (."e.sl 1>i.<:ci.~ii17c111 i? ce  rzii~ctrir (( irr,  

i 
) 

se s i~ i r c  I 'oi~igi i rrr l i /C t1e.r /oi.r r.cjgi.r.sn/,/ Ir1 c o i i ~ , ~ ~ o s i l i o i ~  ~~ ie lod iq t r c  tftrrr.s IL> . S ) ! S / ~ I ~ ~ I ~  I I I I IS~C~II  

l r ~ ~ ~ l i l i o i r r r c l  ilcs Beli. 

0 1 7  / ~ o i i  i111i,sicieil / l ~ ! l i , j o ~ r c ~ r l t  i/ '111? i i? ,~/?~f ! r?~e>?/  / !~71i i / i r~i i i7e/ i /o i l  C I ?  c!f/i!l /d  ,/?lire ~ ? i l l ~ / e r ' ~  /(Il l/ 

c0111i11e celt i i  (]<ri veril ,se , f i l i re  c o i ~ ~ ~ r e ~ ~ r / r e  (?II 11~1i i foi t   ILI IF^^!^ en r ~ . ~ ~ ~ ~ ? c i c i ~ ? l  

.scr.rrl~vle~tsei~ierli irrie l,iér<o~chic, cle degré tle h(rir/r:irr (I(III.Y 1e.r diffii'eii/.r / o r ~ s  iies 1rrot.s 

I Oc) 



/:./ ,Iirl(riil il L',Y/ (fi/ficile d'iii i<tginei. 1111 c)icli.sle vcslei. eri é<jirilil)i.e szrr. [,ltrcc .siil. so i1  

i~e io ,  critrtr~il i l  (!.Y/ rlirtrsi i ~ n ~ ~ o . s . s i i ~ l c  (le .se,jiiir.c coiril~r.eri(l;.e erz heli .suil.s chirr?/r~ Ir1 l<rrigire. 

/,CI iii71,siclire e.s~ ;r Itr s ~ i r i r i r ~ ~ i q ~ i e  LI(: Icr I l r i~gue hefi ce q7re le ino i r r~en ier~~  es1 ci i 'irlirilil>i.e ( l i t  

c)~cli.ste. c 'es/-2-(1ii.e iirie con~po.~(rrrie riéces.sriii~c q ~ t i  se fiiit 1 , l i i i< î /  I . c I ~ ~ ( I I ~ ~ ~ ~ I ~ ~  l o i . . ~ i 1 i i  'elle 

Ides daiises de la zone 17~iIii peuvent être regroiipées eii quatre catégories : 

a) [,es hi~)oÉ (jeux), claiises variées exéciilées exclusivement par les Seiii~iies. 

Ilclles engagciil priiicipalenieiil le corps de la claiise~ise. I,es chants solil fortciiieiitf 

rytliiiiés par les batteiileiits des inaiils et dcs pi,-:Ls, aiiisi que par cies iristruineiits, 

noiaiiiirieni ilil petit taiiibour et clellx taiii-tatns. Elles soiit exéc~ilées pour aiiiiiier 

des soirées aii village, polir acc~ieillir ui i  hôte de niarque et lors des grands 

inoil~ents de !a vie religieuse : sniiites cènes, coiiféretices, retraites spirituelles, etc. 

1,) Ides t i i a ~ ! j ; f ~ j ,  les ~~iilikril, ef / ' ~ ~ o I I I ~ J ~ ,  iloiris qui évoqiie~it des inslrt~ineiils 
O '. 

tle ni~isiqiie aLi dépni-i (bnlafons/xylo~,lione, taiiiboiirs, accorcléoiis, respecliveiiiciit), 

iiiais qui oiit Iiiii par désigiiei dcs darises ceritrées s ~ i r  ces i ~ i ~ r ~ ~ ~ i e ~ i t s  où ces 

tleiiîiers s'expriiiieiit de fnçoti iiitelligible conliiîe I'lioiiiiiie le [ait avec sa voix. 

1,'expressioii 5 ltn'bo a115 I I I ~ I ! ~ ; ~ ] ,  qii'oir ti-ntltiirnii lilléralleii~ei~t par "parler 

coiiiine les balafons", inais qiii eii réalité sigiîifie "bien 1,arler" en est une parfaite 

illustratioii. 

c) Les caritates coiiiiile' l'ozilrr, les i~?aiignrir~, coii~posilions iiîusica~es à 

p~isie~ii-s voix basées sur la poésie ini-r-écitéé, iiii-chailiée, les niouvei~ieiits des bras k 
f 

et (le In iêie et les 1)ntieiiieiils des piecls sui. le sol, accoiiil->agiiées ile cyii~bales eii 

b:riiibou de rapliia, de tain-tairis el rle tniiibo~irs que cles virt~ioses Sont j~arlei polir 

gliicler les pas des dniiseurs. 

cl) Ides danses cliverses telles I 'o~iîinns, 1 'é1011, 1 'o/nnf.s~io, Ie'g(io1, le bilozd<, 

t I ' 6b.î.d i~z;>;l, le I I I ~ S O O I J  1115 6n1115 éliga), 1' o h i ~ / h ,  etc. 
c 

i Noiis iic sliuiiiii~s piesenier ious ces trésors ici. I3io I3eliiiga ( 1970) s'y es l  
1 

tl'ail1etii.s essayé avec bea~ico~ip tle réussite. A tiire d'illusti.aiion, nous ne 
i 



17réseiiteroiis C I L I ' L I I ~  extrai t  d'iiiie sécliieilce i i~usicr i le  cles 111af!jii!j du groi ipe Nkiit- 

W5-Ku (lit  Miiicli-tiii-Oveiig (Val lée  clil N t e i ~ i )  : 

M h g 6  ni'adiij 

Solo : Ma yaiiga yaa wa 115 yaiiga yaiiga 5iigi5 rii'kiiij taka s5 

Ma y;ii~gû yan wn 115 yaiiga yang< 5iigo ni'5diij taka sn 

. hla l5l5 wn iiiaiidiiii 

iiiaii<liiii tiia iiiaiij v3é 

Ma yaiila w5 bidi 

bidi bi iiiaiii suii é 

5 il1;lllj kOili é11331) 

E i ~ n i j  é illai13 tyaiiré 

EC :t;i EC 5 iii511go 1113 5<lii) iig:i os5 ec 66 

Clitziii. : EC ;i;i CC CZC ;i;i 66 EC sa éE 5 iii5iigci rii:, :itliij i2g;i 6s3 ee (ici 

lié aa CC Eé aa éé Eé aa éé R 1ii5iigo iiia hdii] iiga 6x5 ee 66 

Tradiictioii 

Celui qile j'aitiie 

Solo : Ccl:~ f i i f  11ie11 l~~itgtc~t~/?.? qt/c,ic 1 ' ; I ~ / C ! I ~ T ,  que I I<:  ~,~CII ,S- / II  ]I;I.S, 

to; ql~e.j':r;ltte ,? 

Cc~ln fifil I7ic11 I ~ I ~ I C I ~ I ~ X  q11c.je t ' a t f e ~ ~ ~ k ,  C]IIC 11e ~/ie~i.r-li~ />as, 

toi q~~c.j 'a;~~re .? 

./c 1 hi c I I ~ I ~ I ~ E  de 1'c;frr 
r^ 

Id 'cal/ .S'<:CI ~~c/?oi~lie 

.le t ';ri lx%# à I I I ~ I I ~ ~ I ;  

L.a ~lou~rilin~e s 'c,c.t a i;ar-iée 

.l'ai t,:rit tO/l lit 

Le lit s'c.?/ rlehit 

OX! Adon arrlour~>ocirq~~oi Ille cot~c~l.cs-ir~ (je lronle ? 

C ~ I U I I I -  : Ili I I I  I I I .  I li  Ili hi, hi Ili 11;. iuo~t ~ I I I O I I I ;  />onrqlloi lrte coi~~rcs-tir de hortte ? 

Ill 11, Ill. Il, I l i  Ili, Ill / I l  Ili. / I t ~ I / l  ~l/tIolll; f?olll~c/l/ol Ille col/l~l~c.~-lll <je llc~lltc ? 



L'art tliaiiiaticlue arricairi se présente soiis uiie roinie irioins élaborée que le 

tliéiitre européeii parceque de nature différente et f~iiit d'i\iie cullure cliMrcnte. Ide 

ilréfttre afiicaiir est ~ i i i  procluit oral cl'iiiie société orale.. I I  a cloiic loriles les 

cnrrictéristiq~ies d'une ceilvre de celle nature el en connaît les lilniies. D'ailleurs, 

cil Afi.ique, les ceilvies soiil siirtoiit coiiçLies so~is  Iorine cle ske~ches polir jeux 

J'eilh1i(s et exécutées c«iiime tels. Mais au VLI de letirs caractéristicliies, les forines 

;~li.icaiiies et eiiropéeiiiies apparlieiirieiit bei el. bieii nu gciîre lliéâlrai. 

7hoirgli .so/iie ii'ri/r?r.s /i<rv<~ 17osi l i i~r ly ï!fJir~irled / t ic ex is le i~ce of i icr l i i~e /!Ji-icm? 

(//.trrrr(r, 11 l i ~o l i i l /  /le / i ï f e / ~  l(1 StrJj I/lcl( if1 A/j.ic(r, ~ 1 1  co/ i l /~( i ,sl  IO lJït~.sler~i7 ~ l l i ' o ] l e  r i i l t ~  
6 -~ 

i l s i r r ,  rlr,riiiiir i.s / IO /  / ) ~ / ~ i c ï r i / ) ~  ri l i ~ i r / e . s~ i i ~~ . i r t i  or. t /e i 'e iopcr l , / i~r. i r i . ï ' l ier~e ri1.e / lo i i~ew" '  

c e l ï ~ i  1 1 ï 1 i c  J I  ï r i  / r r ~ ~ i r f c  /)kel~orr lcr i i l  10 he I . .  R i 1 1  lhi111 

~u.o<l i icc ci i~er,hrtl t k~ f i r i i f io i i ,  il seen1.r he//er 1 0  poir?l /O  t l ie iwi-iorrs elenierils 

4 '. 

i i ,h ich leir</ 1o ~ ,or i ie  logcl l ier iri i i ' / i t r / ,  ;II / l ie ?vitle serise, ive rior.i?irii/y regart{ ci.7 

r l i~ t r~ i i ï i .  h'fos1 iri ipor/cii i f is (lie iiiet~ of eiictcfr~ierrl, (!J/ .el~r.e.r .e/~lc~/i~)~r I l i ro l igh  crcfors 

i i , / io i ~ i ~ i i r ~ e  per.soris tritti e+Jcii/.s. 1 .  i.s rrl.so ir.sir(rl/~i ~ I S S , J ~ ~ ( I / C L I  I I  oilit>i. 

'. 
L ~ / ~ / J I ~ I I I , S ,  t r l ~ l ? e ~ r ~ . i ~ i g  io  ïr /C,S.YL.I. or g/.c,t~ler~ (Iegree LI/ L/~[I%I~C,I?/ /~ I I~( ! .Y 01. 

l~locc.s: l i i igi~i ,sr;c col i tei l / ;  / J / ( J / ;  ilze i .cp i .e. re) l~~.~I  irrtcr.trt:iiori of se\~er-<tl c1inr'ocier-s; 

.I/wcictlise</ .scc~r~ei~ic,s; (..); ritirsic; rrriti (..) tli1iic.e. Noiv, il i.s very .se/r/o~n iri A/j,irn 

IIitrl c f / /  I/ie.se eleniei11.s r~f t / / .or i i ( i  L,oiiie l o ~ e / / r o ~  ir? LI s i l ~ g l e  pei: f i~r~ri~rrr ice. O i ie  Or. 

Iii'O th> O/'C(Jii~.Ye O(.L'i/I' / I~C(/ I IL ' I~I / )~.  11111 1l3/l~C'/t, ff ( f l i l l  (?f .SIIP/I / l ~ i ~ / ~ ~ f ~ f i l l ~ i f ~ ~ . ~  fll'L' 

I -  c ~ o ~ i i ~ ~ e t l  rr.c.fiil1y tli.cii~iïi iv i l l  depeiiri o ~ i  ivhich c~f , l le  v t r ~ ~ i o i c . ~  e/en?e~?l.s n l ~ ~ ~ l i o i ~ e t l  

~r1.e C O I ~ , S ~ ~ / C I ~ ~ ~ /  <(,Y ri?o,v/ .sigi7i/icxi11/ ((1 , v r~ j i l / ,  (?/'coi~r..ve, //i~.11 ( 1 ~ ~ 1 ~ l i e . s  10 111ore 1/1ci!i 

jli,sl , ~ j / ~ ~ i t ~ ~ f l ~  ~ / f ~ ~ r r r i ~ r l i ~ :  / l l ~ r ~ ~ l ~ ~ ~ i i 1 l l i 1 L ~ l ~ ~ ~ ) .  

Filiiiegaii, 1'970: 500-50 1 

7'olis les éIél13eiits calaclérisliqries cites ci-clessus soiit piésciits dans l'ait 

diaiiiaticlitc éltang Ce cieiiiiei est coiiç~i el s'cl'lèctue soiis hriiie de jeu d'eiiràrits 

ail clair <le lui~c cloilt  i l  coiistitiie iiir n1oiiieiil privilégié. 1-'activité créatrice se 
1 

\,rotluit sous fori~ie de' sayiièies qu i  adrne~\eiit la participatioii de tous. Bien 



enteiidu, les rôles sont clistribués au préalable, iiîais aussi peiidaiit la preslatioii. Les 
9 

snyiiètes sont dotées d'iine iiiise eii scèiie siiiil~le exéculée par les acteurs eux- . : - nieines, les "~,i&ces"étaiit coixiilies d e  to~is. Ides iel~résentatit~iis soiit 

esseiitielleiiieiit coiiiposées (le dialoglies, rle cliants et cte claiises. 

On déiioiiil>re pliis cl'tiiie vingtaine d e  "pièces théâti-ales" dnris riotre zoiie 

d'étticle. I3i~i voici irii exeiiiple à titre cl'illustralioii. 

~sii~iil:ibéiitlé"' 

La scèiie est coiiiposée cl'liii groupe cle je~iiies geiis assis clivisés en deiix 

cainl's. ~ . , e~~re i i i i e r  est coristitué tle I'eiiseiiible des acteiirs, i I'excej~tioii d'ciri selil 

cliii Losiiie à Itii selil le deiixièine caiiip. 1,e preiiiier cainp est dirigé 13" iin chef cltii 

, ii'esl aiilîe que la "inère" des jeuiies gens qiii I'eii~otisent ; le jeiine de I'a~itre 

caiilp jo\re la secoiitle "iiiére". 1,cs tleux caiiips sorit séparés tl'uiie clistaiice tl'uiie 

t~iiara~itaiiic tle iiièlres. 

La scèiie se déroirlc ainsi : ].,a l,reiiiiére inère tleiiiaiitle à la secoiitle cj~iei 

geiire tle noiils elle désire que 1'011 doiiiie aux eiifants. Ida secoride nière l u i  indique 

cine espèce (plaiiles, c~iltlires, k~ii ls ,  niels, daiises.. .) dont tlevront relever tous les 

iioins. Ida preinièi-e iiière ri'a l>liis clu'à attiibirer discrèteiiieiit des iioiils allx 

"eiil~~aiits", tle iiiariière à ne pas se raire eiiteiltlre de l'autre. I'LI~s, elle lui  

coiniiiiiiiique la liste des iioins Atiribciée, saris eil révéler les porteiirs, afiii clii'elle 

choisisse toiii. à toiir ses "eiifarits" prérérés par les noiîis. Elle les appelle à lui, iin 

A UII,  jlisqu'i ce q~i ' i l  n'en reste 1,iii.s clu'iiii selil, le solitaire, le ~i t~l / l>l lg~,  le 

poisse~ix tloiil liersoiiiie lie voiicli-ail rloiiiiei. le iioin i son ciifaiit. Ce tleiiier, cliali~ité 

1'" les aLitres, es1 port6 siir le clos de la pi-einière iiière qiii I'a~iièiie i la seconde. 

Voici le texte tle la sayiiète : 

'" l:iicoic co~ i~ i i i  soi t~ le iiolii iiyasAhsiiia. 
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'" iiièr-c i Asii'iiliil,éntlé ! 
.,L',," '. - iii6i-c : h4;i iiiahéiiclé rii5sa ! 

1 ' '  ~ è i -  : Ma y o l e  w3 ba jé ? 

2 ~ ~ ~ l c  iiibrc : Yolée nia 5 ba baiit ri Adail ;ry4k. 

(a nyii osii B iiga v5 b i i i  hiyole) 

2hnc in$,.e A 1115 ya woé ? 

1'" 1iièi.e : A lit5 iine ii6a.. . 

2ClllC iili,i-e : Miiiiii. . . 

lçrC iilère : Mvii iiiie, ~IIVL'I ; 111\>3i11 riiie, 1iiv31ii ; zaa nrie, zaa ; akpaa niie, akpaa. .  . 

2'"" ii1èi.e : Mvu é za'6 iiia iriic ! 

(iiivu e k5l5) 

2"" t1.1èi-e : I O i i i  iiia zaa niie ! 
4 

( Z ~ J  e kala) l...] 
(éy3il B l i ' i  yaa va liljih) 

- eiiie 2' 11ii.r.e : L)iiei~lr.ice <le loiiles choses ! 
i 

/'kc 
i ~ i C i . e  : .J'trl>oi7cie C I I  / ~ I I / C ' S  C I I O S C S  ! 

i 
2'"",fliere : Qlle{  geni.e de ,~or>ts i,eii,x-izr (Irieie ~ l o i i r ~ ?  < r l , r -  ei!/'rrl/.< :) 

1"' 1lii.i.c. : L)OV~~IC leili. le.! I I O I I I . ~  dc.s I ) / Z I . Y  111icl1~1i7i.s de,s (iiii i11ci1i.x ! 
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Dans ce chapitre, i l  a été question d'évaluer les prérequis de la zoiie b~ilu i 

ii-avers une étude qualitative et cliiaiititative des ressources c~ilt~irelles de cette aire. 

i,a recherclie a permis cle découvrir ~ i i i  univers ciilturel d'iiiie très grande ricliesse 

{ I L I  I'estliéfique orale traditioiirielle est Line réalité qui s'iiiipose comine un précie~ix 

!iésoi- oii resplendissent oratoire et rliétorique, art prosaïclue, art poétique et art 

di.aiiialique. [,es contes, les Iégeiides, les proverbes, les deviiîettes.. ., q~ i i  
O Cj 

voiistit~ient I'essetitiel des objets culturels appai-aisseiit coiiiiiîe de véritables 

"genres littéi-aires", cles textes artisticlues tl'~iiie rare beauté qui expi-iiiieiit ce qiie 

le pe~iple ekaiig a de plus lîrécieux : soii irlei~tité. 
($1 

De par leurs ressources linguisticlues, discursives et poéliques, ces textes IL * 
ç'aflirn~eiit coiiiine I'iiicasnation de l'art oratoire traditioi~nel. Ils sont à la fois le 

lieu d'apprentissage et d'expression de la parole comine art, acte tle 

c«iiiiiiriiiicntioiî, source de créativite el de fc;ïi::î,:ioii (te la peiisée. Elle coiislittie 

p;ir conséqueiil uiie coiiiposaiile essentielle qui clevrnit aliiliciitei- I'éd~icatiori des 

,jeiiiies Caiiieroiiii:tis, coiiij-~osaii(e clui assiirci.ait iioii sei.ilciiieiit le clévelopl~eii~eni 

des aptii~icles linguistiques et c~ilturelles, iiiais aussi celui cle la i~ersoiiiialilé et cle 

la inoralité indivitl~ieile et collective tle par ses aspects civiqiies et iiioraux. 
W. 

Daiis cetle étude, iious avoris écarté les acli~iités essetitielleiiieiît pratiques 

(art plasticlue, art culiiiaire.. .) daiis Iesq~ielles la lalig~ie a siiiipleinenl iiiie fonctioii 

de coininunicatioiî, fonction qu'assurerait toute autre bsiiie de larigage. Nous iious 

soiniiles liinilé A I'esdiétique orale qiii participe de l'eii~ploi de la langue conime art 

*: 



. . 

sl~écialisé, iiiie perspective qui iiitègrerait à la fois les paiaini.ires liilguisiic~ires et 

culliisels dans I'actioii pédagogicliie. 

La piéseritation se sera voulue somiiiaii-e el ]îariorainicliie, loute reprise 
n , 

:ibusive cl'élérneriis présentés ailleiiis dans iiiîe littérature accessible s'avérant 

superflue. Les corpus retenus l'ont été dans Lin but piireirierit illustratif, 1'ob.jei de 

cette iecliei.cIle ii'étai1t pas de coristituer iiiii: aii:ho!ogie de Iü littérature orale, 

iiiêine si les lexies reteiius ici pouri.aiei~t être coinplétés par d'aiitres textes 

artistiques traditioi~i~els dails la pei-speclive de I'élaboratioii d'iiii ontil didacticlue 

cliii enrichirait le savoir cultiirel des acteurs et sujets pdrlagogiclties, en irrênie tetilps 

clu'il servirait de réf'éreiice pour les recherclies persoiiiielles des iaaîtïes, ces 

dei.i-iiers étaiit appellés à intégrer les éléiileriis culti~i.els (le l e~ i r  eiiviroi~nerueiit 

~rofessioniiei. ,A: 4,- i 
J 

+ ,+9 IL",-.:\ " 

1 '. 

k 

176 

--. 



CHAP IV : PREREQUIS SOCIOLINGUISTIQUES 



1 

Ii i t i .od~ictioi~ 

1.e préxeiit clialiitre l~réseiite les résiillats tl'iiiie eiicliiête sociolirigiiistitliie 

iiieiiée claiis la z,one bulii, eiicliiête cliii traite des aititiides et rel~réseiitatioris 

socioliiig~iisticliies de la coininuriaute qiti n o ~ s  occupe. 

A l'iiiiage t l ~ i  cliapitre précédent, i l  participe d'uiie éval~iatiori des atoiits clil 

iiiilieii. La reclierche porte priilcipaleinenl sui. ciiiq poiiits esseiitiels: I'lioiiîogéiiéité 

liiiguistiqiie et cultiirelle, la coiiipétei~ce lingiiisliclue et c~iltiiielle, l'état de la LM, 
t-. t . 

I':ititiicle eiivers la 1,M et la ciiltiire, et I'atiiude eiivers leur enseigiieiiient à l'école, 
d .- 

aiilniil (le l.acleiirs cliii po[ii.roieiil stiiiiiilei. ori liiiiiter iiiie iiiiiovatiori liiigiristitjiie 
1: 

tlaiis I'étliicatioi~ scolaire. 1-,'ai~alyse (le ces tlifréiciits hcteiirs periiiettra de se 

~roi io i icw ccléliiiitiveinent siir 1:i viabilité t l i i  iiiilieii : I'étride établira les acquis et le 

ci.étlit tloiit béiiéficie la LM et la ciiltiire ari sein de la coiniiiunaulé et détermiiiera - 
le soutieii tle cette deriiièie à leiii. iiitégration dails les prograiriiiies scolaires 

coinine objel's d'eiiseigi~eiîieiit. 

l,a seclierclie cles tloiîiiées s'est faite i l'aide cl'iiii  c.liiesiionnaii.e d'encliiêie 

socioliiigii.istiqiie. Nous iioiis soiiiiiies Inrgeiiierit iiispiré dii iiiocliile de 
+ 

questioixiiaire tle Sliowalter (1 99 1 ). L'Cciia~itilloii, coiistitué de 1 OS Iocute~irs iiatifs, 

n'est pas dc type sélectif, le choix cies répoiidants lie s'étai11 pas iàit sus la base de 

cei-taiiies catégories sociales. Nous av«iis plut6t opté r>oiir iiii échaiitillori de type 

j>aiii~iixte iltilisé tlaiîs les soiidages tl'opiiiioiis. Qu'A cela lie tieiiiie, iioiis avons 

veillé à ce qiie toutes les couclies sociales soieiit représentées pour garaiitir la 

rcpréseiitativiié de I'écliaiitilloii. 

Les répoiidants oiit été reiicoi~trés iridividitellenietit, daiis leiirs domiciles oii 

cl;iiis leurs inilieiix professioniiels. Nous zivoiis teiiu A adiiiiiiistrer iious-iiiêiiie le 

<~ucsti<~iiiaire, ce cleriiier s'étai11 avC1.6 11-01> coiiil,lexe et ti.011 iccliiiicliie. Aiiisi, les 

jiiges reiiiplissaieiil les cliiestionnaires avec i'assistaiice (le I'eiiqiiêteur; parfois, ce 

' . tleriiier le Iiiisnii lui-iiiênie eir cas tle iiécessité. 

P 
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l<i.slllti\ls tlc I'@rlclilêtc 

1 

I,e clé[~o~iilleiiieiil d ~ i  qricslioiiiiaii~e s'est opéré par tlièiiies. Cei-taiiies 
l 

1 
1 
1 

questioi-is étaiit plus pei-tiiieiites pour certaiiies calégories de I'encliiête et d'atitres 1 
I 

1 

1 
i 
1 

1,'iiivastigation menée aupi.6~ de la populntioii cible s ~ i r  la base cles difJZrerits 

t 
1 

parainètres reter~us a donné les résultais suivaiits : 

po11r plits d'liiie c:i(égorie, i l  noiis est i-eveiiu tle clécider «il coiiiilieiicer, où 

s'arrêtei., et cui~iiiiciit arranger les mûdiiles, te biit visé étnni d'atteiiit1i.e )es 

oLijectifs de l'ei~qtiête et ilon tl'essayer de répondre systéi~iatiq~ieri~ent 5i toutes les 

qiiesiiciis. ),es teiitiaiîces ont été ciédirites à paitir des iéporises positives OLI 

iiégatives expiiniécs par les ~~époiiclaiits. l'oiir les questioris ouvertes. les tendances 

étaierit déd~iites à pai-tir de  la fséclueiice des répoiises r-egr-oupkes eii foiictioil cles 

catégories' géiiérales. Po~ii- cliacltie coinposailte, I'attit~ide cles rélioiidaiits était 
i 
4 
i obtenue par I'additioiî des propor~ioi~s récoltées sur. cliaq~ie thèilie. Dails l'analyse, 
t 

1 IIOLIS U V ~ I I S  eti i-ecours aux ohservatioiis e t  iinpressioiis du clierclieur pour iii~aiicer 
I 

L.'l~r>ii~ogéiiéité liiigciistique et I'appartenaiice sociale, facteurs ci-iiçiaux polir 

i i i i  progvaiiiine tl'étlucatioii en Isiiig~ie matei-ilelle clans le coiitexte caiiierouiiais, 

soiit évaltrées sur la base des rapports et attitudes eiiti-e les clialeclcs. 12'ktucle 

clierclie A itleiitilier les clialectes en préseilce, i eii dégager les i q ~ ~ ~ o r ~ ~ l e v a r i a t i o i i  

ei tl'iiitei.coiiij~~-éIieii~io~~, à dégager les aplîréçiatioiis iles locii1eui.s vis-Avis cle cette 

vaiiatioii ling~iistiqiie, aiiisi qiie leurs aititiides vis-à-vis des lociiteitrs des autres 
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i i cei.iains résultats et éinblir cert:iiiis faits pertiiieiils. I 
j 
& i 
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[,es <~i~csiioiis I et 2 poiteiii siir le I,c~.iple, 121 laiigiie et les v;ii.ii.tés qui 

ajq~al.tieiii~eiit A la laiigiie. I,'ol),j,ectif vis6 est <I'ideiitiIier le pciii)le qtii noiis occupe, 

1:i laiigiie qu'il parle et ses diTTéreilis dialecles. 

1.e tableau ci-dessous préseilte les résultats recueiilis : 

- 
I<lc~itific a t' 1011 Voix cil "A 

~ 
- ~~ ~ 

Noiii ilil  l'eiilile I I I  c I I  ~ . I I I I C  V;ii.i;iiile ile la laiigiie 
.._.~._I_..~ _--_ _ __ ~ 

»cii 16.66 1 1 

Ileti-fail 2,77 / / 
-- - ~- 

DiiIii  J7,22 44,44 77,77 
~~ ~ 

I;hai) 5.55 1 / 
- p..----.- ~ -.---p. 

1:;iil 10.0~1 2.77 77,77 
-- r-.....-.-. ....--.-.-..--.-.p- ...--..-..-p....--...-- 

1.011 1 l6,6h h3,RX 
_~._...r._ _ ___-. _ 

hf3;i,j<i lia 2,77 1 1 
Li_ ~~ 

Mvac! 5.55 27,77 _ ._ _ _ ~ 

Niiiiiiii 2,77 66,66 

Okak / 1 
-- . . f ablea~i 6: itlentificatioii: peiiple, laiig~ie, et variaiites de la laiig~ie. 

I,e pe~iple coriiii-iuiiéiiierit appelé "I3eli-Pmj" reyoit ici clix désign:itioiis cloi~t 

quatre s'assiitiileiit aux iioins des variailtes I ~ i i l i i ,  i i~vaé, nt~iiiiii, el Sail. Seul le ïoij a 

écliapl~é à cette coilsidératiori siil~jective cjiii résiilte cl '~ii1 altacliement excessif de 

cerlaiiis I«cuteurs à leiii. vasiaille et à leiii. etfiiiie aLi poiiit cle voir eii cette clei-nière 

Ic groupe de réfireiice par leqiiel le peiiple deviail être désigi-ié ou de se le 

i.el~réscriter comiiie Line entité diffé~.en(e des a1iti.e~. 

Cette attitude qui tradtiit un sentiinent éveilluel de re.jet coriti-aste avec les 

i-ejwésentations objectives oii les tlésigiiatioiis soiil sails rapport avec les iioins cles 

variailtes des iéporidants : i l  s'agit des désignatioils "13eli", "L3eti-fail", "M'ajo 
? > ( t )  na ci "L~itaij", al~pellalioii iélZiant a tout le peuple cliii liabile cetle vasle 

- . . - 

'" M'njo iiaa sigiiilic "je dis que", coii~~iiuiiéiiieiit iililisé daiis la zo1,e biilii, pi »l>p»siiioii à " in'akad 
ii;ia" i i i i l i d -  ilniis la zi>i,e éwoiitlo 



0 

régiori 1iri~iiistic~tici1ieiiI et ciilt~rrelleiiieiit hoinogkne, h l'exceptiori <le i'apl->ellation 

"M'ajo iia" iliii 1.él5se la zoiie d'iii!'l~ietice bulit, $ I'exclt~sioii de la zoiie 

d'iiilluence de I'éwoiido, tenant ainsi 1111 tout petit peii <.le cette attitude cie "o~i t  

, g r "  L I  nous avons évocliiée plirs Iia~it. L,es représeiitaîions ol-?jectives 

traduisent ainsi le seiitin~eiit d'api~ririenance à un mêine peiiple. 

La langue quant à elle coiinait ciiiq appeliatioiis : bulu, ~iivaé, nliiinu, foi], 

fail. A ce iriveaii, tous les iépoiidants orit assiinilé les iloins de la langue aux iioii~s 

de Leurs dialectes. 

Ceci peut s'expliquer par le Iàit qiie la laiigiie coiiiinuiie qcie parle ce pe~iple 

ii'a aiicuile a l~j~el la t io i~  'corisacrée p:ir la coiiiniuiiauté. Celle iitilisée par la 

coiniaiinaiité scieiitiliq~ic à savoir "bcti-fag" a du inal à se Faire accepter. Qui plus 
< < cst; Ics concepts "rlialecte", "parlei.", variante", "variéM" iie reiivoieiil à rien 

daiîs l'esprit des locuteurs ; tous soiil traduits dails la langue par iik511o (langiie) et 

< < ( t )  ce litre s'assiinileii[ i Inrigue", tout en s'oly?osaii[ ? lii/.5l~ol:~11o , terine q ~ i i  

désigne à la Sois I:i/les lai~gcte(s) pai.lée(s) par les étraiigers et les loc~iteurs de 
' Y  cettelces laiig~ie(s). Par conséclucrit, toiis les parlers sont des lairgues" et 

': 

I'enseinble des parlers constitiie la "isiigiie" ; aiicun locuteur n'appellerait sa 

vaiiariie "dialecte";rioin jugé dévalcirisant pour I'etliiiie et la iarigi~e. 

Pour ce cliii est des variétés al)partciiaiii à Ir1 lai-ig~ie, clix tlialectes oiit été 

cités. Pour cles raisoiis de coliéi.eiice, nous n'avoi~s retenu q ~ i e  ceux de la zone qtii 

iious occupe,'à savoir le biilu, le [au, le invaé, le iitiiinu, le Sorj et I'oltak. 

I I  faut signaler que I'oltak, cité par 13,88% des juges appartient bel et bien à 

la zoiie b~iln ait Caiiieroun ; inais étaiit cloiiiié qri'il est lui-niêiiie une variante dti 

Sail, iious 1xéSésoiis I'assiii~iler à ce dialecte. Par ailleiii.~, le fàit cpe  d'autres 

clialectes  LI coiitiiii!~11i1 aient été cités tbnloigiie une fois de pliis de I'lioinogénéilé 

- 

"'l.aiigiic iiicoiiipi-élieiisible 
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liiigiiis~iqtie <le I1eiiseinl,le d u  coiiiplese el sigiiilie que iious soiiiines en préseilce 

t l ' l i i i  inkiiie coiitiii~iii~n <lialectal iiiaigït !r, !iiiiiic (le I'étutle à iiiic zoiie sl,écifiqiie. 

La qiiestion 3 évalue les clifireiices eiitre Ics clialectcs afin d'apprécier la 

varialioi~ dialectale, partaiit cles clialecies les plils pioclies aiix clialectes les pltis 

éloignés (PLII.IIII les ilialectcs yiic ~'0111/7tc vo11.e I L ~ I I ~ Z I C ,  qz~els  SOI?^ c ~ z t , ~  qzii ~ 0 1 7 1  

e.~rrcteineiit Ics il~611les ? Ceux qzii oni L/(? 16gC1.e.~ diffirençes ? Ce7,t.x qzte i~ozrs 

Ides suffrages iécoliés au cours de la consuitatioii soiii rés~i i i~és  daiis le tableau 

i 
~p 

I'arlers IEgPre~i~e~i l  

1':trlers siiiiilait-cs ciirï6reiits C ~ ~ i i i ~ w é l ~ e i ~ s i o i ~  <lillicile l'as rie ctiiti~~rélietisioi~ l 
voix e ~ i  ' X  P:~rlers 

...----..-.p. ~ 

M v n é - ~ I I )  O 17,5 1 Nliiiiiii 

M V ~ ~ - I I ~ I I I I I L I  

hlvaé 
. -~ ~ - 

Mvaé-bij 
-PA.- - 

Tablcaii 7: I'arlei-s lingiiisticl~i'erneiit appareiltés et variatioii dialectale. 

L,cs iéponses 1k cette cltrcstioli 16vklcii~ clne loiis les parieis soiiL 
t 
: liiigtiistiqiieiiieiit aiipareiités. Certains répoiitlaiits esliii~eiit que le iiivaé et Ic fail, le 
b 

9 
iiivaé ct le ritLiiiiil, le foij el le friij, priis le b ~ i l ~ i  et le foi] sont i~esl~ectiveii-iei~t très 

I pioclies les iiris des aillres au  point de paiaîtie siniilaiies. Mais celle fi-ange (le 
i 

juges (,2,770/0 18,33%) est riégligeabie par iappoi-l à celle qui estiinc qu'il ii'existe 
% 

. que de légères cli~S6re11ces eiilre les diSlëi.eills parlers (L7,40% <48,81%). Eii 
i 
B 



ci'a~itres teriries, la grande rilajorité des répondaiits irouve que les parlers eii 

!)réseilce soiil très 11i.ocl.ies les ciiis cles autres a tIcs proj,ortioi~s variables el t\u'il 

i;'existe'eiltre eux cllie cle légers glisseiiieiiis i~ioiplio-plioiic)Iogi~~~~cs. [Jiie li.aiige tle 

i-Cpoiidants coiisiclérable clit cepeiidani avoir du mal à compren<lre certaines 

variaiites, iiolaiiimeiit le a le nturiiii, le Ibij, et dails une iiioiiîdre mesure le 

iiivaé ; tandis que 8,33% déclarent qi.i'ils iie coinpreiiiieiil pas du toiit le fail. 

I I  coiivieiit d'éiiîettre certairies i-éseives 1,:". ra111'ort a cesattitudes. 131 eflèl, 

tes ~.époi~daiiis qui afliri~ieiit que certaiiis parlers so i~ t  siinilaires auraierit du,inal à 

le pr(?~ivei., sans otiblio qiie cela scwit paratloxal. Notre c«nnaissance de la 
t: 

sitiiatioii socioiiiigiiistiq~ie de la zone et de sa  laiigue nolis peimet d'en clouter; 

encore que "c'est la iiiêirie cliose" dniis la laiigiie locale pe~i t  bien vo~iloir cliie "il  

ii'y 3 pascdc diSféi.eiices signilicativcs". C'esi le sens qiie iioiis (loiiiioi-is cl'aillcurs 

à cette aitirii~atioii, 110s observnlioiis C h n t  eii c»iiloi.iiiité avec Ics repr6seiitations 

dc  la grande iiîqjorilé des ïépoiidaiits qtii j~rgeiit ces p;ii.lers siiriplcineiit très 

,proclies les 1111s cles autres. 

De,inêiiie, le iiiaiîclrre d'objectivité dn!ii iioiis nvoiis fait iiieiitioii plus lialit 

refait siirhce ici : Certains rél~oiltlaiits qui jiigeiit le iiivaé, le ntuiitii, et le foi] 

"cliCliciles" aflirniei~t paradoxalcinent pllis l o i  ( 4  q i i s  coiniii~iniqueiit 

iiosmaleiiieiit avec les 1ociiteiii.s de ces variailtes dails la [,M. Tous ces i-époiidants 

seinbleiit être di1 parler bulu qui jouit d'lin certain prestige et dorit les iocriteui-s oiit 

du mal à admettre qu'ils parlent ou coriipieniierit des variantes "ii~férielires". 

Les difficultés de coiripiciliension liées à la variation dialectale seraient 

esseiitielleiiieiit géogi.al>hiques ét relèveraient d'uii problèirie de proxiinité. I'our le 

cas du [aiig, relèveraient eii plus des différences lexicales. Ida coinpréhension 

'svère difficile pour les locuteurs des dialectes géogiapliiq~iei~reiit éloigiiés. Selo11 

nos observatioiis, les locuteurs qui oiit du iiial à coiilpi-eiiclre le fail sont des régioiis 

d7Ebolowa et de Saiigmeliiiia; ils oiit visibleiiieiit besoin cl& contacts l->iéalal?les 
> ' 

i: W. Imiir une iniei.coinl~iélieiisioii totale. 



1 ]>a cltiestioii 4 éval~ie I'iiiterçoiiipr.é\~ei~sioi~ el I'appartenaiice sociale daiis le 
1 
1 bu t  cie voir si  le "inultidiale~lisiiie" ambiaiit est tiri obstacle i~iajeur à la 

coi~iiiiuiiicalion eii LM et si la co~i~iiiiiiiauté a le seiitiiiieiit d'iip1)arteiiii à irri ii-,&ne 

i?etil>le IQIILIII(I  VOII.S j~ni./ez 2 2/11 l ocz~ fez~~ .  cl 'un nutr<e rliulecte Lie votr.e lar~gue, clcir?s 

yzrëlle Irnrgrie le firites-s»zis 11 Lkns girelle klrigue v u z ~ ~  r.&po~î~i-il ? I 'ai~lez~i~o~rs 

rl«~.i~?u/en?er?f olr [cr?ter,ie,zt ? Ri~z-vo?is  lë seil1i111e;zt q ~ l e  .bJo/ / .v  n[)j7rrr~tei?cz 2 zo? 

rriê~ile pelcple ?). 

[,es diSl?~.entes riponses oiit peiiiiis de dresser le tableau siiivaiit : 

l,a graricle inajorité cles Iociite~irs (L88,88%) coini~iiiiiic~~~eiil par 

tl.iiclieiii&nt de la 1,M. Cette iiicoinpréhension avortée est si h r t e  cllie, de nianière 

gCi~érale, les locuterir~s s'expr.iil1ei1l iior.iii:ileinenl (2 72,22%1), niêine si, race aux 

1ociile~ir.s dl1 l ' i~ij  et <]ri roll, cli;ilectes jugés "cliPiiciles" diiris la queslioii précktieii(e, 

qucl(l~ies locuteiii.~ déclarent s'expriiiier leiitemeiii. C~ir.ie~i:;eiilei~t, le i l t r i i ~ i t i  et daiis 

lii,e certaine iiiesure le iiiv;té citri liguraieiit dans cette catégosic à la qiieslioii 3 ne 

(ont pas pr~oblèiiie ici, ce qiui jristifie les réserves qlie iious avons éiliises plus Liaut. 

L)e toutes les rac;oi,s, les i-epréseiitatioiis des acteiiss sociaux cl61rionti.eiit que 
J 

l'existence (le plusietlrs dialectes ii'est pas (in obstacle à l'utilisntioii de la I,M tlaiis 

les coiiiiuuiricaiioiis sociales. 

l>'a~iire part, la nuijorité cles i-époiitlai~ts diseiii apl~nrienir à UII triêine pecil~le. 

I>'apsèsr~ios b(ïsei~\ialioiis, ces i.cj)rkscnl;iLioiis seinblei~t cii tlcssolis ile la réali\é. Et1 

1x4 



t/ici/cclec~) cllie v t~rt .~ lrtilisez (itrlls ilos aclii~ilfs (lllotit/icnne.r el1 cichors iibl  i)otl*e ?) ; 

52,77% des répoiitlants répondent "o~ii". 

! 

- .- - - .- .- - - - - 

.. 

ellèt, iiialgré leur atiacheiiient à le~irs etliiiies et à leiirs tiialectes etliiiiq~ies, la quasi 
' < .  * '*, > >  toiiilité des iiieii~bres de la coiiiiiiiiriatité so~iiiiise à iiotre étiicle dit être loiii jia 

(iijêiiie cliose) et s'appellent iiiul~ielleineiit par le tcriiie affectif "ink~jaaij" (hère). 

'C'est à ce \îi;opos q~i ' i ls  se déclare111 cies "b5i1 b5 iii'~j6 iika" (du i~eiiple cles "je 

tlis qiie"), cette al~pe1l:itioii seiiiblaiit coi~i l~ler  iii: vitle ~~ié j~ id ic iab le ,  à savoir 

I'abseiice d'iiii iioiii coiisacré poiii. le peiiple et la laiigiie. 

Ca raiblesse de ces représeritaiioiis s'expliquerait en partie par I'a~nbiguïié 

qiie revêt le iiiot "peuple" que ceitaiiis seiiibleiit assiiriiler à ethiiie ou tribu, et 'des 

iessentiiiients iiés tie cerkiiies îriistratioiis liistoricliies 5i l'exeiiil)le de I'ariiniosité 

qiii existe eiitre les 13iiIii et les NL~iiiiii/h?vné, et cllii fcjiit clire à cei-tains clli'ils ii'ont 

rieii de coiiiiii~iii avec les atitres, par :iiiiour propre, par orgueil ou par dépit. Ils se 

i.ccoiiiiaitraieiit poiirtaiil d'un iiiênie peuple poiii autaiit qu'ils saclieiit que cc teriiie 

lie sigiiifie pas inêiiie "tribu" oii iiiêiiie "etliiiie". I)'aille~ii~s, ce rcsseii!iiiieiit est 

eii traiii tle se dissiper avec le tci-iips grâce ti I'éuolntiaii dcs mentalités et i la 

~>ron~ot ion sociale (les ressortissnii~s (les ethnies qui autrelois nvnieiit des raisons de 

s e  faire des coiiiplexes. 011 assiste ainsi au déveIol>peiiieiit d'iiiie cohésiori sociale 

de  lus en 131~1s forle i-eiîforcée par la langiie, la culture et la religioii. 

Les iépoiises allx ci~iestioiis 5 et 6 rious coiifoi.teiit daiis iiotre coiivictioii clLie 

la coliésioi~ liiig~iisiique est Liiie réalité qui s'iinpose au-dclà cles aigreurs liées (le 

l ' in~écur~ité liiigiiistique (dialectale) et des fi-~istratioiis sociales. 

La question 5 porte sur l'utilisatioii par les locutioi~s de  clialectes autres que 

les leurs (jj'n- t-il 11n oit p1iisiezir.s ciialecte(s) que ilous /~ar.Iez //.ès bien et1 ~lehor:s 

thi vo~r.e .?) 44,44% (les répoiidarits rélmiitleiit Ilai. I'afliriiiative. 

A la qtiestioii coiiipléii~entaire si ozLi le(s)gt~eljs) ? 25% des répoiîdaiits citeiit 

le I I L I ~ L I ,  14,8 1 % le iitiiiiiu, 13,88% le irivaé, t2,96% le faij, et 2,77% le fog. 

La questiori 6 iiilerroge les acte~irs sociaux siir les dialectes clii'ils utiliseiit 

dans leurs coii~iii~iiiicatioiis sdciales eii dellors dii leur 'tr t-il 11n oz1 yll~sieilrs 



Ii~vités à cites ce ou ces dialectes rlaiis In tliieslioii con~pléiiieirtaiie (si ozri 

i,,(.~)(/~rè/(.~) ?), 27,77%1 des iuges ciieiit le biilii, I6,06% le iiliiiiiti, 1 1 , l  1% le iiivaé, 

c t  $,33% le faq. 

Gii clair les soiidages iiioritreiit que pliis de 42% des lociiteurç parleiit au 

i;ioiiis uii dialecte eil clelioi.~ des 1eiii.s et que plus <le 50% tle l ~ ~ ~ i t e i i r s  ~itilisent 

quotidieiineineiit 1111 tlialecte autre que les letirs. 1,e bu\u est sans coiitestc le 

'dialecte secoiicl" le plits utilisé gi-âçe à ses foiictioirs cl'aiicieriiie langue de l'école 

ct de langue de l'église : il est taloiirié par le ntuimi, dialecte qcii jouit ct'uiie 
4 

iiiiportaiite inasse critiqrie et d'uiie tlyiiainirltie liiigiiisticl~ie certaiiie ail-delà des 

frontières nationales, notai~iineiit a ~ i  Gabon et eii (iuinée Eqtiatoriale. Eii outre, ces 

tleiix clialectes béiiéficiei~t d'iiiie sittialion géograpliiqire, écoiioiniclue et poliiique 

!àvoia\,le p i - ce  cllie parlfs dans Ics cliers-lieiix cle tlépartenients, localilés sittiées 

ati ccciii de leiirs iiiiités adiiiiiiistratives res!,eciivrs; le invaé et le fail béiiéficient de 

la inolivatiori intégi-alive c1u'ils parlageiit avec le biilii et c l i i i  ai-iièiie les loc~ite1ii.s à 

~itiliser pliisie~ii-s dialectes selon les résearix tle c«iiiiii~iiiicalioii. 

I3e inaiiière giîriéi-ale, les lociiteiirs parlerit le cliaiecle cle la 111ajorité quaiici ils 

soiit inis en riiinorité. Seuls les 13ulu seiriblent queicliie [?e~i iéticeiits à iitilisei 

d'autres dialectes à cause du prestigede lecii vasiailte, prestige qui I i i i  coiifère uil 

ccrtaiii coiny>lexe de sup&riorité. f.31 réactiori à cette pi.éteiicliie suprématie, les 

NIiiiii~i eii particulier aclopteiit Lille attitude de k i ~ e  aii hiilu, iiiêiiie s'ils soiit 

,coiiti-aiiils cle I'iiiiliser parce qiie dialecte de l'église. Mais 2111 f i l  du  teiiips, les deux 

frères' 'el~iîeriiis" ont trarisposé [eus "guerre dialectale" siir Lin aiili-e froiit, celiii 

de la iaillerie qui il'épargne pas les ~nvaé,  "clialecte {aiiipoii" nriiioi-itaire qiii siihit 

~?ei.péél~ielleniciit le sarcasiiie de  ses voisiiis liistoricliies. L,e foij et le fiiq iilii~oritiiires 

et exceiitrés, résignés respectiveiiient derrière le bulu et le ntlrinu, assisteiil- en 

speclaieurs à cette guéguerre, iie se sentant i~iilleiiient coiiceii~és el ii'ayant 

visibleinent ni les inoyeiis, iii auciin iiitérêt à s'y iinplicluer. 



~ .- - .- 

4.2 Co~iil)Cteiice liiigiiisticliie et ;ittitiitle eiivei's 121 I,M 1 
[,es qucstioiis allaiit dc 7 à 12 \-toi-lelit sur les coniiaissaiices que Ics locuteurs 

ont cle l e ~ ~ r  laiigiie, la valeiii. que celte deriiière i.evCt à leurs yeux et le~ir attit~icle par 

rapport a soi1 eiiseigneiiieiit 5i l'école. 

Ida q~iestioii 7 clierche à savoir si les locuteurs lisent et écriverit In 1,M (lisez- 

i,o~r.s III L M ?  Ect.ii~ez-vozt~ ln L A 4 ? ) .  X8,88% des rfpoiidaiits i-fpoiident par 

I'affiriiiative au prciriier volet de la cl~iestioii et 77,77% au de~ixièirie. EII claire la 

graiide inajorité lit et écrit Ida LM. 

L,a cl~iestioii 8 est desliiiée tiiie auto-évaluatioii de la coiiilîéteiice 

liiigiiistjq~ie cles loc~iteiirs (III». pt.opt.c c!i~trlzttrtioti tle mor1 ilii!e(ri.r de conll16terlce 

i%~t7.s ICI LA4 ex/ Ici sriii~ailte :) 

~ 

Nivcsii tlc I>ci~ii;iiiies tle ïoiiil~éteiicc eii '%> 

22,22 

Bieii 25 

36,l 1 36,l 1 
-~ - id 

2,77 8.88 
--------.P. .. - 

Maiivnis 2,77 11,l I 

Niil 2,77 
~ 

'I'ableaii 9 : niveau de coiiipéteiice des loc~ite~irs daiis la LM. 
b\* : 

(w  

Le iiivea~i de compétence des loc~ite~irs clsiils la I,M est largeiner-it 

satisfaisaiit. De iiiaiiière géilérale, i l  est boii à l'oral, assez boii à la lecture et 
O 

inoyeii à l'éciit. Tout le moiide ulilise oraleil~eiit la LM, une iiiajorité écrasaiite la 

l i t  el iiiie inajorité satisfaisarite l'écrit. 

A la cluestiori 9 c l ~ i i  deinaride aux  !~ciite~irs de (lire oit ils ont appris la I,M 

(ON oi~ez ijoi~.\ npp~,is f i  lire ci ci icr.ir,e ltl l,A/l ?), 44,44% répoiidciit "a I'iglise", 



?7;770/0 "à I'éco\e", 27,77% ''2 la niaisosi" et 2,77'>/;i tlisciit I ; i vo i i  ; i i , , . ,  ... 

;iiitodidactes. 

L'église seiirble doiic être le i-iiilieii tl'ripl~reiiiissnge le plus co~irünt et le plus 

efficace. I'OLI~ le iiioiide y appreiici sur le kas, auciiii co~irs  cle laiigue n'y étant 

rlispensé. On alil,reiid la langue à la lecture de la bible et des catitiques. A la 

I o i ~ g ~ i e ,  la lecture et l'écriture qui soiil coiicei-nées ici clcvieiiiieiit possibles iiiêine 

~'o\ir ceux qui soiit eiitrés 5i l'église "tabula rasa". L'école clliant A elle a cessé 

tl'eiiseigilei- la LM depuis belle Iiiretle. Ceux des répoiidaiits qcii ciiseiit avoir appris 

la 1,M à l'école se coiiiptent parmi les iiloiiis jeiiiies qui oiit bénéficié de l'euvt-e de 

la Mission Presbytérieiiiie Aiiiéricaine dans les aiiiiées 40 et 50, ei ivre qui n'aiira 

13"s r6sisté.à la guerre {iiiguistiq~ie c~ir1i.e les piiissaiices c<,)loiiinies et à la j~olilique 

liiiguistiq~ie exoliiigue post-coloiiiale. 
, 
La maisoii est Ic lie11 d'iil?l~i-ei-itiss:igc de cl~ielqi.ics privilégiés qui oiit rles 

parents lettrés dans la laiigue coiiscients et dispc)riibles. Les autres persoiiiies 

iiitéi,.essées soiit ol~ligées cle se souiiietlre 5i iii-ie aiito-aIl)liabetisation ; elles se 

scrveirt tle la docuiiieiitatioii existailte polir alîp~.ei~dre les règles de lectui-e et 

d'écriture. Parfois, ils y parvieiineiit avec succès. Ce sont gétiéraleineiit des !@ , j- -; 

v$> 
lociiieui-s lettrés eii fi.ançais et1 ou en anglais inais illettrés daiis leur laiigue. &r 2. v 

Eii liii  de conipte, il apparaît donc tout à lait i2oriiial cpie les 1ocuteui.s soiei-it 

111~s aptes. à l'oral, la LM étant géiiéralement utilisée à la inaisoi1 et dans la 

coiiiiriiiriaiilé dès le bas age et daiis prestlLie toiii les doiiraines de la vie. Ils soiit 

iîetteiiieiit inoiiis aptes à la lecturc ; niais la véritable difliculté se situe au iliveau de 

I'écri1iii.e. Griice à l'église pi,otestaiite qui favorise uil accès clirect des clirétiens aux 

1 textes sacrés, les populations étant très praticlliairtes et la rcligioii protes1:iiitc 

i 
i 

(luasilnent eii sitiiatiori de nioiiopole tlaiis la régioii, l'apprentissage est rciid~i Pacile 
1 
I 1'1'uii'iisatioil fréqiiente de la 13ible et des caiiticlues. 

Cecix des lecteurs qui sorit ê mêine dt: le Saire transposeitt ce savoir-faire à 

l'écrit. Mais la forille écrite est beaiicoup plus difficile a iiiaîtriser q~iaricl il n'y a 

riiicitiie fojiilatioii daiis ce seiis. 1,cs lel1i.i~ cn langiies ollicielles iéiississeiil 
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Iicaiicoup pliis Facileilient à trai~sinettrent leurs accliiis, iirême s'ils soiik liandicapes i 
/ 

p:\r l'absence cl'iln ctrgane de cotlificalioii el d'~iiie ~ili&ïature i-iouiiiative., à tel poii-it 

clu?il  leiii- est diflicile rie savoir ce qui es1 corrccL el ce qui ile l'es1 (Jas <lails I'llsage, 

i ,a Ioriile écrite clc la I..M a d ' a i l l c ~ i ~ . ~  le inalltciir rl'êire Iii nioiiis u1ilisi.e ; seirls les 

Iioii-iiiies d'église (paste~ii-s, ancieiis d'église, diacre) el qiielqlie persoiiiies âgées le 

pliis soiivei~l il let liée^ eii lai~giie oflicielle I'iitiliseiit soiis celle foriiie. 

Les questioiis 10, 11, et 12, EvaliieiiL I'attitiicle dcs locutetiis vis-5-vis de la 

I,M ~ ~ o u r  reiidie coliipte de leur. attaclieinei~t i cette lai-ig~ie cl voir s'ils sont 

~àvoial;les à son ei-iseigiieiiient 5i l'école. 

La qi~st ioi i  10 poile SLII. le désir des locuteurs d'al3prendr.e la LM (Ainîer,iez 

I~OZI.Y 0 p p r e ~ ~ l 1 . e  à l i re ,  à écr i re,  et il i i ~ i e t l x  p a r l e r  la LM ?) .A ~" n ,  
5 ?y;~\?? 

84,4Nfdes iéi>oiîdaiits répondent ),ai. I'al'lirinnlive, X,33% par la négative, 

alors clLie 5,55% iépoiideiil "je iie sais pas". I>e toute hiclence, Liiie iii~jorité 

écrasaiite de locuteurs éprouve LIII désir ardeiît cl'appreiidre la LM. En répoi~se à la 
+ 

qiiestiori oiiverte clui accoiiipagiie et coinplète la qiieslion feririée ( si oui pnzlr 

qrre1le.r rniso,?s ?), les répoiidaiiis ava~iceiit des raisoiis aiissi iioii-ibreuses que 

diverses qLie nous récapitulons ci-dessous : 

- / I~ i r . i i icr  . . r1olr.e itler~riré cirllirrelle 16,6674 

- Aficrli. corfr,iriire i i i r r  LA4 13,88'% 

- I'ei-)~Gl~icr. i i i t r  itrrigr(e e/ / / ILI  cii1l1ir.e 12,96(% 

. - 1.t1 /.Ad es1 6 lrr base <le loiilc c»nntris.c.rniw I l , /  l'% 

- C'oiiiitri/i-c In ci i l / i i ic e/ Io .strgcs.ve [ le iirori l ~ e r ~ / ~ l c  I I ,  Il!% 



En i.él?onse A la deiixièi~ie <liieslioii oiivcrle qui raisait siiile ri la qiiestioii 

&riiiée (sitlor~ poztr.q~toi ?), 8,33% clcs répoiidaiits, soit In toialité cle ceux cliii ont 

i.épondu par la négaiive répondelit "ce que je sais nie s~ i f~ ï t " .  EiiCiii de coriipte, 

trks peli de loc~ileui.s se jirévnleiit de leurs acqtiis en LM. l'ai coiitre la quasi- 

totalité tles loc~iteiii-s a sois de I'apl2rciicli-e. 

Ce désir s 'exl~lic~ue avaiit tout par la volonté de sauvegarder soi1 ideiitité 

c~iltiirelle, de cleiiietirer soi-inêine. Glèller (2000) a souligrré ce lieil très forl cjtii  

existe eiitre I'appartenaiice etliiîic~ue et la LM eii Akiq~ie ,  ~ i i i  altaclierlient 
n '. 

éiiiotioiinel à ce qui constitlie I'icleiitité ~îersoi~rielle et etliniqiie. L'identité expriiiie 

110 asi;ect fondaine~ital de l'exis(eiice I~uii-iaine aucl~iel soiit liés les styles d e  

pei,son!ialités et les rnodèles disiiiictifs de pensées (l,ainbeit, 1979), ainsi que la 

solitlariié eiiveis LIII groLij)e qui a tir] passé coiilinlin observable (Edwasds, 1985), la 

cciiiscierict d'appaiieiiii à un groupe et d'en coniiaitre la valeur et la sigriilication 

éinotioiiiielle (Tajkl,  1981), le principe de décisioii iiiaiiifestai~t la significatioii 

t l ' ~ i i i  cadre collectif eii opposition avec les autres collectivités (Oriol, 1982). 
e 

L'identité personiielle et eihiiique des locuteiirs est dont éti.oiteiiieiit liée à l e ~ i i  LM. uC - 
Ce lien qui revêt uii caractère existentiel doiiiie Liile base et cies raci~ies qui 

periiietieiit de se préserver et tl'afhoilter le iiioiide extérieur. 

L,e clésir d'apprendre la I,M s'expliqiie égaleineiit Ilas le soucis expriirié de W - 
inieux iiiaîtriser cet outil de coliiiiiunicatioii. S'il a été démontré que la 

coininiinauté a une boiirie coiiiiaissaiice orale et écrite tle sa lai.igue, i l  ii'eil reste 

plis nîoins..vrai que bea~icoup des geiis deiiieurent illettrés daiis leur laiigue et que 

peu de ceux doiit le riiveau de coiiiiaissaiice est j ~ i g é  boil ii.'oi~t pas atteii-it la 

pai-faiie inaîirise tle cet o~itil  d'uiie graiide coinplexité. Ides lociite~iis son[ assez 
1 

Iioiiirêtes pour rcconiiaître qu'en -1'abseiice cl'uiie itistit~ition de hrinalioii , 

iiiigiiisticliie, la iiiaîtrise <le la LM éci.ite et de l'ai-t oratoire est cliSficile, voii- 1 

I 
iiiipossible. Ceci Sait perdre à la pop~ilatioii les béiiéfices des avaiitages liés à la 

l 

3 riiaîtiise de cet ~1.t ilans la comii~ui~auté. I 



1 i i  oulre, la coiiiiaissance tle la I,M eii elle-iiiêi-iie est iiiic hoiiiie çlicisc. L''es1 

iirie coiinaissaiice de pl~is, ~ i i i  accliiis, une coii1l~6teiice dolit doit s'eiiorg~icillir tout 

individu avide de savoir, la ii-iaîtrise d'uii doiiiaine de la coniiaissance étant 

Loiijours u i ~ '  atoiit. Ceci est particuIiCreiiieiii vrai po~ i r  la laiigue, o~ilil  tle 

de pouvoir clont les virtuoses se servent pour assiijettir les estropiés de la 
i 

coiiii~~~iiiicatioii. Cetix qui ont le privilège à ia Sois de ~iîaîtriser La laiig~ie et 

d'accéder au savoir par soli trciclieiiieiit sont appelés à devenir des élites au sens 

plein du terinc. Ces derniers devraieiit coini~i~iiiiquer avec la iiiasse par uii iîiédiuiii 

qu'ils doniii~ent tous ; c'est égaleinent ce1 instr~iineiii que les savaiils 

tradilioiliiels tt.ansi~ieiteiit leur "science" aux jeiiiies gkné~.atioiîs. 

D'autre part, la 1,M apparaît ccoiiiiue uii ~~récie i ix  iiistr~irneiit de 

déve\oj-ipei~ieiit coiiiiii~ii~a~itaire. IJi1 effet saris uiie boriiie coiiiiaissaiice de la LM 

orale et écrite, i l  est pratiqiieiiient iiiîl-tossible de participer eCfiçaceiiieiit aiix 

:ictivités cle la coiiiiiiuiiauté ou <le coiidiiire cles projets loca~ix porteurs de 

dévelo~>l,eiiieiii. ALI lieu de kivorisei. Liiie coininuiiion, le liaiidica], lii~guistique 

noui.i.irait pl~itôt la iiîéliai-ice, la suspicioii, I'iricoiil~~rélieiisioii eic., limitant ainsi 

I'crficacité tle la coiniii~inicatioii et cle I'açtioii. Par coiisécl~teiit, les proirioleurs de 

projets  et les acteiirs sociatix devraient trc~vaillcr siir la base tl'iiiie Iangiie f\ 
cc>tiiiniule. 

Eiilin, le clésir d'apprendre la LM s'accoiiipagiie d'lin objectif ilohle: 

I'enseigiier aux autres. I~,'étliicaiioii et I'apj~reiitissage eo~iiineiic;ar~t à la iilaisoii, des 

I>arents lingiiisticl~ieiiiei~t liaiidicapés ne saiiraieiit asslirci la Iàrmatioii cle leiir 

progéiiiture de ii~aiiière efliciei~ie: I!s cioiveiit être clotés tl'iii~e coinl-tétence 

lii-ig~iistique certaine pour guider les pielniers pas clc leurs eiilàiits dans I'\itilisatiori 

cle la LM. Celle formation qui poiirrait éveiit~iellerneiit se ~iorii~s~iivie à l'école ne 
i 

coilceine cependant Ilas seuleiiierit les eiifaiits ; toute peisoiiiie intéressée polirrait 

béiidliciei cles bienfaits d'une coii~-ipétence lii-igiiisticliie sûre des I»cliteiiis iiniifs de 
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iiiariiéi.e béiiévole, Soi-nielle ou iiiroriitellc, tani dans L'édiication scolaire que daiis 

les prograii)ilies rl'alpliabétisatio~i. 
. . Ioutes les raisoiis évoquées ici soiil liées ti I'existetiçe iliêiiie cle 1:: 

com~nunaiile. C'es1 par la I,M clLie Io çoiilii-i~iitaiité a le sciitii~~eiit clii'elle existe el1 

tnii t  qii'eiltit& dillërente cies autres, lin sentinlerit clLie ile sacirait satisfitire iiiie 

lqrigue exogène (Fi-antiSek Daiie5, 1987 : 465). 

Dans la qiiestion I l ,  I'enqciêteur cliercl~ail ii savoir si les pa~.ei~Ls étaie111 

favorables à ce que leurs eilîants appieiiileiit la I~,M ja i i~ icr~ iez vorrs que vos eofhnts 

~7ptx,et?11e1tt In LM ?). 
.. . 1 ous les pai.eiits, soient 100% des persoiiiies ii~tei-rogées i-épo~ide~it~oiii". 

Cette réponse était prévisible : Les 11areiits ne peciveilt pas désirer apprciiclre In LM 

et vouloir qii'il eil soit aiitreiiieiit pour leurs eiifaizls. Mêine ceux qui étaient 

~.éticeiits ,poiir eux- iiiêiiies trouveiil que letirs eiiSants eii cint graiidernei~t besoin. 

A' la ciiiesiio;.i coiiipléniei~tai~-e 27 In q~iestioii 11 (si ozri poi.,rqzloi?), les 

pirents doiiiient qiiasiiiient les inêines réponses I I L I ' ~  la cliieslion coiiip1émei1taii.e i 

la q~iestioi~ précétlente. 

Les désirs et les niotiva~ians dc I'apl>renlissage de la LM sont cloiic les 

iitêiiies tant pour les parents que pour leurs eiilànts selon les représe~itations des 

parcilis, ei1coi.e qu'ils seiiibleijL beaiico~ip pllis forts po~ir les eiil.i~nls en leiti- cl~ialité 

"rl'liéi-iliers" doiit la ii~issioii est de  l,éreiiiiisei. la coinii1iiiiauté. [,es eiifants ont le 

'i~rivilègedd'êlre iiiieiix avisés et inieiix arinés que leui-s paielits, ainsi clue le itiérite 

d'avoir le~ir destiii eiitre leilis inairis, tanciis que les parents, surpris, naïfs et 

im~~~i i s sw~ts ,  n'oiit rien 1x1 I%ire klce aLi g6itocide iiiigiiistique et cull~ii.el ~>erpéliié 

par ceux qiii les oiit vaincus. To~is les espoirs des parents sem0lent doiiç reposer 

sui leurs eril;iiits, la liiie f l e ~ ~ r  par lacluelle viendrait le salut. 

La question 12 sonde les parents s ~ i r  leur attiiucle eiivevs I'eiiseigiieiiieiil de 

la 1,M à l'école (Airneriez volrs q l r ' o ~ ~  erlseigrre In I,M& I 'éct>le ?). 

Coiiiii~e à lu  clitestioti psécérleiile, tous les e s  rélîoi~deiit par 

I'afliiiiia~ive, attitiide logique qiiand oii sait qii'ils étaieiit tous Savorables 27 ce que 

I 
i 
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le~irs enlàiits appreiineiit la LM, l'école étaiil I'iiis~itutioii dc traiisniission rie savoir 

l'ai. excellciice !,es pareiits seinblei~i coiiscients tle ce clu'uiie iriaîtrise de la LM 

\>asse déiorii~ais par i i r i  suivi péclagogiq~ie par des spécialistes dans des striictures 

Ioi~rielles, à travers des prograilillies et cles activités tl'oppreiitissage 6iaborées de 

iiianière à favoriser uiie progressioii i-i~esurable. 

Les raisons (le cette attitude, siiscitées par la cl~iestiori ouverte 

coinpléiiieiitaire à la question rcri17éc ci-cIcss~~s (Po~lt.qz10i ?) et classécs ],ai. ordre 
&Li'".! 

cl'occurrence, soiil les suivantes : hd kt. (+" - o r  ad 
A -- r 

- /'o/o, 1111 )~?e i l l e~~r  c l é i ~ e I o j ~ ~ ) e ~ i ~ e ~ ~ /  c,o,qrii/if 

- l'ru. ce cfrre c 'c.rl le~il. Iir~igire 

- I'orri. clii~/<rp/~ee. leitr, c o ~ ~ i / ~ i l e ~ ? c r  li~?grridiq~ie 

- I'oiri. (Iécoz~vrir 10 ~ r ~ g e ~ . s e  rcifce.r/~~fe/e 

' - Poirr ( / I I  'ils s ' ~ ~ Z I . L I C ~ I Z L ' I I /  ri~ieirx (1tii1.s lelir ~.ociélé 

- I'oirr rriieirx fleeéde~. O d'aitires sfli'oirs 

- I'oiri. q11e Iri Irrrigiic cle l'école soi/ ln lcirigiie tle I i i  riiai.sorr 

- I'oirr iiiierrx riiciîfl.iser~ tl'tiirlrc?.r. 1~r11g11e.s 

- l'oie, leirr ~~ei.ritrc/re (le l)oz~i~oir cori~rniri.iic(itcr. ir 1 'iri/iniilé 

La pl~lpart cles raisoiis doniiées ici sorit les inêiiies que celles évocliiées aux 

qiiestions 10 el 1 1 pour justifier I'i!l!érEt cies parents et des enfailts pour 

I'app'.eiiSissage cle la LM à savoir : La coristri~ction cl'~ine icleiitité cull~~relle, 

I'eiiiacineiiient dails sa culture, la préservation de la langi~e et de la culture, le 

tléveloppe~iieiit de sa coriipéteiicc lingiiistique, l'accès ail savoir et la 

coiiiiniinicatioi~ de I'iniiriiité. II  serait superflu de rcveiiir sur tous ces points clui 
.t 

appellen( la inêixie analyse. Par coiitre, trois iaisoiis dil'féreiiles soiil avaiîcées ici qut 

nécessitei~t qu'on s'y attai-(le i savoir "c'est letir Inligire", ' j 7 o r r r -  1117 meillezri- 



La l?reiiiière rais011 tianche avec la corvée d'avoir chaque fois i justifier 

l'eiiseigiieiiient de ilos laiigues à l'école. Eii effet, il est iiaturel que i'eiiPalit 

apprcriiie sa t,M et i l  est i~oriiial que I'erif:nirt accède au savoir par la laiigue q~i ' i l  

coiinaît le inieux, c'est-à-dire sa langue de  socialisntioii priinaire, la laiigue par 

latliielle il se représente le i~loiide. D'aiilecirs pourcluoi ce qui est iioririal ailleurs ile 

le serait pas eii Afrique ? Pourquoi ce qui est évident pour les laiigues européetines, 

aiiiéricaiiies et asiatiques rie le serait pas pour les laiigues assicaines ? I'ourquoi les 

Aliicaiiîs doivelit-ils iitilisei iiiie iaiîg~ie cl'empruiit pour s'iiistiiiire alors que cela 

est fàisiible claiis leurs laiiguesr? Poiiiq~ioi doivent-ils iitiliser des langues 

étrangères poiir accétler A tles savoirs cliie ces laiigiies lie satiraieiit transiiiellre 

ellicaceiiieiit ? 19,44% répoiidaiits oiit pu percevoir I'éviclence pour les eiifants 

tl 'apl~eiidre leiir I,M parce cl~ie c'est la leiir. 

1,a deuxièiiie iaisoii évocl~ie le rôle ci.ucial tle ln  LM dans le dévelopl>eiiïent 

Jcigiritifcle I'eiifiiit. Frustrés d'iirie écliicatioii eiitloli~igiie, viciiines d'iiiie édiication 

xoling~ie et téi~îoiiis oculaires cles affres de cette dernière sur leurs progéiiitures, I 
/es l'ar'ents sont inieux placés poiir apprécier les tro~iltles du développeineiit 

Iogilitif 'kiitii. e I I  langue t e~ i se ig~ ie i r i e i~ t  i s - a ~ ~ g è r e  a e i e ~ e ~  et les vertus 

Illiiiie laiigiie (le coiiiiniinicatioii scolaire coiiiiue d u  iiiaitre et de I'eiifaiit. 

Coiitraireiiieirt à la lailgue étrangère do i~ t  le coiitnct briital trauiiîatise I'eiîfcint, 

pi.ovoqiiaiit iiii blocage tfoiit i l  iie se rcriiie:~rnit iainnis, 121 1,M fàvorise un 

clévcloppeiiieiit Iiariiioiiic~ix de I'iiitelligeiice. 

19,44% des parents oril dont évoqué ce rôle crucial de la I,M à juste titre, a .--' 
côté des 8,44% des répoiidaiits qiii ont perçu son iôle claiis l'accès à d'autres 

+ 
savoirs et des 2,7796 qiii ont été siiffisainirieiit perslticaces pour peicevoir sa 

Sc~iictioii claiis la maîtrise d'auties laiigties. No~is  avoiis suffisniiiiiient fl~ilogiié sur 

Ics vcrt~is tle la LM déiriontrées par I'IJNESCO ct la coiiiniiinau~é scieiitifiqiie 

interilalionale (Beartli 1996, GTeller 1996 el 2000, Soli 198 1, 'fadadjeti 1979, Tabi 



J 

kjlariga 2000.. .). l,es représeritalioiiç des acteurs sociaiix cloniieiit raisoii à ceux cliii 

csiinieiit que les laiigues étrarigères ctevraient être arrimées ailx laiigues inalerneiles 

tlaiis I'écl~ication scolaire polir un riîeille~ii. épai~o~iissenieirt individ~iel soci'al et 

iiitellectuel de I'enfarit, et iioii l'inverse. 

1,a deriiièie raisoii qui se déinarcjue de celles doiinées aiitérie~ireiiler~t se 

rappoute à I'utilisatioii d'urie laiigue coiniiîiiiie à la iiiaison el à l'école, 1111 poiit 
", , entre I'école et la coirlmliiia~ité (Ngueffo, At1 1 ) qui fait de l'école uii iiistriirnerit de 

tiaiisirlissioil des valeurs, savoirs et savoirs-làire de la coi~iiri~inaulé doiil elle 

éinane. L'éc,ole . . devrait 5Li.e lin prestataire de service à c l~ i i  la coininunairté a coiîfié 

la respoiisibilité de sa jetinesse, et lion un iiistruineiît d'aliéiiatioii aii service d'une 

tutelle coinine elle l'a été j. une certaiile épocliie. La coininunaulé étlucative doit 

doi~c fonctioniiei- eii partenariat pour iliie co i~~;~ lé~~~et i t a r i l é  harinonieuse dans 

l'eiicadreiiient pédagogique. Tous les vectei~rs de l'édcicatioii cloivçi~k tlisposer d'ciii 

111éditi111 c o i ~ i ~ i î ~ i i ~  po~ii- éviter toute ruptiire daiis la Foriiintion, la coinii~uiiication et 

la collrihoratioii, r~ipture qui îerait de l'école iiiie siinple "coloiiie scolaire". 

4.3 compétence ctilturelle el atlitiitle envers les traditions orales 

Ce tlièine regroupe 6 poiiits de soi~dage (yuestioi~s 13-19). Ces derniei-s soitt 

desiiiiés à prod~iire Liiie auto-évaluatioil de la conriaissarice que les locuteurs ont de 

I ~ L I I .  culture et de le~ir positiori vis-à-vis de sa proinotion a travers L'éducation 

scolaire. 

Les cl~icstioils 13 (coirrhiet? le i>illogc (Ioctrlifë) co~~ipte-t-il d'arfisfes tte In 

l~ciiïile ?) et 14 (coinDier7 le villtrgc (/»c:crli~é) coi17ptc-[-il tlc i.e.s.sorn~ces c1trii.r les 

h ~ i l n i n e s  strit~~zr~ls a- contes, ~?roilerhes, rjevir~elles, 11- épopie, e- art or.aloir.e, d- 

cuufr~lr~es et trnditions) visent à ideiilifier les compétei~ces locales dans le doitlairie 

I de I'estliétique orale traditionnelle. 

i Le t;lbleaii ci-dessous préseilte les résultais cle ce solidage. 



. - ~ 

NoiiiI)rc ilc coiii~)étci~ccs ciiliiii-ellcs cii '% 

1)oiiiaiiic [le ciiiii),étzciice 

deviiieiies.. 

55.55 

- - -A__-_ 

, Tableau 10 : présence de conipéteiices culturelles. 

Seioii les réponses des interviewés, la niajorité des localités coiiiptent ail 

inoins cinq orateiirs, peii de localités n'en oiit pas, et cettains eii o r ~ t  pliis de quiiize. 

lies spécialistes des coiites, fables, proverbes et tleviiiettes sont les plus rioiiibreux. 

Très pet1 (le localités n'en ont pas; la plupart des localités en coiiiptent au nioins 

ciiicl el 011 trouve des localités qui eri coniptent pliis de vingt. I.,'épopée est le genre 

le 11ioii1s représenté : la iiiajorité cles localités ne possèdent pas cle spécialistes dans 

ce doiiiaiiie; celles cliii ont la cliaiice d'en avoir ii'eii coiiipteiit 'pas plus <le deux 

clans la niêiiie localité. Les spéciaiistes des co~itiiincs et traditions (savants 

traditioniiels) ont pratiqueineiil dispiir~i clans 5,55'!"0 cles localités; tlaiis la ma.jeure 

partie des localités, ils vont de 1 à 5 et on en trouve qui en coii~pte pllis de vingt. 

Ces résultats seiiiblent Ilatteiirs inais 011 aurait tort tle s 'en féliciter q~iai-id 

dans 3,70°/0 des localités on rie trouve pas d'orateur, dans 2,77% i l  n'existe pas de 

coriteiir, dans 55,55% ;ri ne reiicoiitre pa,s de joueur de iuvet, et dans 5,55% on ne 

coiiipte pas de savalit traditionnel, encore que la réalité pourrait être inoins 

salisfaisante cjile i2e le laisselit eiitrevoir ces statistiques. 

i D'aj~rès rios observatioiis, la si(u:itioii ile I 'é l~ol~ée seiiible 1:) plus a !: 3 .. 

1 , :$ . 
d~ i~na t iq i i e .  1,es joiieurs du iiivet se  Tant très rares et i l  n'est pas évident clu'oii en 

., i $>. 

i troiive'plus tl'uiie vingtaine daiis la zone qrii noiis occupe. I I  est clont qiiasinient w 
i -C 
< g 
9.. iinpossible de trollver des localités q ~ i i  en coinptent pius diilil ; ce qui laisse croire 
I gr 

que les iepsésentations se situent au-dessus de la réalité. 

Ile iiiZine, il tie nous seiiible pas que les artistes (le la parole soie111 aussi 

nonibreux que se les représenteiît les locuteurs qui probabieineiit n'ont pas saisi le 
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véritable salis de ce terilie. S'il est viai qiie la gsaiirie i~iqor i té  dcs iocaiités conipte & 

e, 

aci iiioins un orateur d'iiii certai~i tiilciit, i l  n'est pas sûr cl'eii trouver pllis de dix 

dans un village. Les orateurs qui le 111~s souveiit sont cles dépositaiies du savoir 

traditioiinel aiicestral nieurent de pllis en pliis avec leur art et leur savoir, les 

iiouvelies génératioiis éhiit  séticeiites à l'initiation qui accoiiipagne iü  traiisiiiissioi~ - 

clutlit ait et aux coiitiaintes (lu'iiiiposc sa p id i i c~~c .  I I  en est de l'art oratoire coiîiiiie 

clu iiivet. 

Par ailleurs, la sittiation cles contes, dcvinettes..i,l laisse quelque peu 
Vi 

peiplcxe. Ces textes aitisticlucs oiit presque cessé de se  régéiiérer et la haiialisatiori 

des iiloiiieiils de leur production et de leur foiiclioii pécl:igogique a eiit~aîiié la mise 
0 

h l'écart des textes riches et coinplexes ali profit des textes siii~ples et vulgaires, 

produits parfois avec désinvolture. Ce  savoir intéresse de iiioins eri iiioins les 

jeuiies et semble pllis préoccupcr les "iiitellcctuels" clLie Ics "villageois" qui 

c~irieiiseiiient se voient de teinps en teinps rappeler leur histoire et leur cultiiie par 

"cci,x qui vieilneiit de la ville". L'occasioii n'est plus stiflisaiiiiiieiit do~iiiée aux 

spécialistes d'exeicer leur art et cle le transiiicttre aux jetines; I 'i~idividiialis~i~e et 

I'égoïsine s'étarit réf~igiés devière les riouvelles distractioiis liées clu progrès 

ieclinologiqiie, le "coiii du [eu" et "le clair de 1~1ne" ont disparu. 
L/ 

I,a qiiestioii 15 interroge les locuteurs sur la dispoiiibili~é des coiiij)Ctences 

existarites à épaiiler les innîlres daiis la piatiq~le pédagogi~~ue (ces ~~~éci i i l i s tes  

ser.aier~t-ils disllosks ci crssister les rilaiires de l'ic«le du vilinge dans 

1 'e)zreig,îeil~er?t de ces ncf ivités ?) 

Ides avis cies répondaiits soiit pailagés : 44,44% répolitlent "oui", 19,44% 

répoildent "non", et 36,l  1% répoiideiit "je ne sais pas". Si la iiiajoi-ité des parents 

soiit d'avis clne les coiiipéteiices locales sont prêtes à assister les iiiaîtres, 

I'iiiiportante ~~roportioi? de ceux qiii soiil d'avis c«iitraire, et surtout cle ceux qui 

hésitent, est tle nailire à teiiîpérer tout ciptiinisiiîe débordaiil. 

[;es réponses à la qiiestioii subsidiaire "si17011 po111.q1ioi" ont permis (le 
l 
i ieciieillir les raisoiis siiivaiites : 
a 



les eiiqiiêlés répoiiclei~l : 

- i ) t i  ' i ls  soieil( r . i i i i r ~ r ~ k ~ . i . ~  30,55'% 

- / I ~ I C ~ I I I ~  5,5S1% 

- Q i  ' i l  i e 1 1 e e 1  . o l / i c i ~  2, 77% 

- Q ~ i e  Ivs ocri\~iii.s se c/L.'rcirrler7l clrez cirr 2, 77% 

Ces répoi~ses clui justilieiit le doute expritiié piiis 1it1ii1 ~iioiitreiit qiie deux 

Iàcleurs i>lajeiii.s soiit cle 1iütlii.e 3 coiii(~roiiielLie la par1icil)aliuii rles :irtistes locaux 

à l'éducation scol;iire des eiihiits : I'iiiertie et la cupidité. 1.e preinier relève d'il11 

'setitiinent d'iiidifrérei~ce envers "l'école des blaiics" clui polir le pareiit est "la 

cliose de; autres". Uaiis l'esprit cles ~,opulaiions, la ue~~ioiisat~ilité de la proiiiotiori 

de I'éd1,catioil scolaire est du ressort dii gouveriiei~ieilt et dails uiie certaiiie mesure 

des i~istitikio~is IIOIZ go~~vernemeiiiales coliiirie l'église. Ida Ioi.i~iatioil qii:tiit A elle 

iiicoiiibe aux inailres "qui sorit payés pour ça". 

Ide de~ixièiile façteiir tient de la place qu'a pris l'argent daiis la vie de la 

société. I,n géiiérosité a Sait place aii i~iütéi-ia!lslite. Désoriiiais, lo~it se paie ; tout le 

monde (leinende à êire "ii~otivé" ; toiit service rei~du dcrnande une coinj>ei~saiion, 

une satisractioii des éiiergies. Saiis une politique de prise eii charge ou de 

"iiioli\~alioi1" des savalits traditionnels, tolite teiitative cle les associes daris 

I'eiiseigiieii~ent scolaire serait vo~iée ii I'écl~cc. I.;i "f"itigue" el "l'iiidispciiiibilité" 

évoclilées rle 'sorit que de sitnples prétextes qui seraieiit vite balayés par Liiie 

coiitrepariie titiancière iiitéressalite. 

L,a clc~eslioil 16 évalue la coinpétei-ice c~ilturslle des locutelirs (1?1« pr.ol?r.e 

évnluafiorl tic t t ~ o t ?  rlii'eazt de cor7ll7élcrice c l r r ~ i s  la conntrissance (le la liltéral~.~re 

orrrle er des trtrditiorw ortr1c.s est In sziivatlte :). 

I,es réporises à cette question soi11 cviisigiiées daiis le ~ablenii suivaiit : 
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p..~ ~ 
~ .. - - ~  . -~--~ ~- .. .. ~ 

'\ 

~ ~ 

2.77 5,55 
~ ~ 

5.55 
- -- ~ 

5,55 5.55 

I'roverbes 

,l.ab\ea~\ I I  : Niveal, ~ { e  coinpétcnce culturelle des pol?ulatibiis c l ~  la zorie b u \ ~ )  

De iiianièrc géiiér:ile, la coinpéte~ice cultiirelle des lociite~lrs est iîioyeiliie. 

Peu de répondants oiit évalué leur riiveau de coiiiiaissarice de leur culture coriiiile 

i i i i l ,  sauf pour l'épopée, genre qui échappe A l>eaucotip de lociite~iss. Ces deriiiers 

«rit une assez bonne coniîaissarice des contes (fables, cltantelàbles), cout~inies et 

tradiiioiis ; uiie coiiiiaissance moyeiinc des proverbes, devinettes et jeux cllailtés ; 

et ctne coiiiiiiissaiice iiiédiocre des poèines et rle la généalogie. 

Les contes et )es p~.«verl,es soiit bieii coiiiicis parce qii'utilisés ati q~iolicticn, 

Siirlout loi.s des joutes oratoires, tout corrinie les us et coutulr~es so~it rappelés à 

D 
ces oçcasioiis et lors des conversatioiis quotidiennes, ino~iierits privilégiés 

d'instriiction de la jcuiiesse. 

.' Les tievit~ettes sorit LIII peit inoiiîs conrlues parce que leur exercice se fait 

rare. Ce gerire esseiîtielleiuei-it lutlique n'a pliis de ino~iiel-it d'eiiiploi coi~sacré, le 

"coin tlu îeu" et le "clair de Iiine" oit elles servaient d'e~itrée de jeux aux veillées 

de colites ayant dispaiu. Selils les loctite~iis qcii oiit Line boiii-ie iijCii~«ire se 

:.appelleiit quelques textes que certaii~s d'eiitre eux eiiseigtieiit à leurs enhiils 

qiiand ils veulent bien preiidie cette peiiie. Ide pllis souvent, les c{evirie(tes soilt 

prat~quées dans tiiie certaine clandestiiiité, qilaricl les eizrai~ts se 1.etroiiveiit seuls et 

veii~eiil bien se sounidlre à ce jeu qui seiitble bearicoup Ics iiitéresser, surtoul 

qiiaiid I 'ui i  cl'eiix n appris iiiie nouvelle deviiiette et qu'il tl4siic coiiicci. les riuireç. 
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La coiii~aiss~iiice iiiédiocre de la géiiéalogie trad~iit le clranie cie la iriort 

i3i.ogressive de l'école tradi~ioiiiieile dorit les preiniers enseignarits étaielit [es 

parents. Du rait <ILI désiniér6t, de I'ii~disporiiOilité (réelle o ~ i  feinte) ou de 
1 . , 

1 I'ignoiarice, les pareiiis semblent avoir déii~iksioiiné. L'histoiie de leurs faniilles et 

de leur peuple ne pouvaiit être eiiseigné qu'à la iriaison et par leurs parents, 

bea~icoiip d'eiiran~s iie son1 i~iêi~ie plus capables de reiiioiiiei leur géiiéalogie ne 

serait-ce que jlisqii'i leurs arrière-grands-pateiils. 

L a  sit~iaiioii de l'épopée tl6colile, coiiiine tious l'avons souligi-ié ailleurs, de 

ce que les joiieurs de invet deviei~iient de plus ci1 plus rares et rne~iretit le plus 

solivent avec leur art. Ceci s'expliil~ie par le dksiiitéi-êt des ~~op~ilalioiis vis à vis (le 

ce genre auirefois adulé qui renclait poixipeuse tolites les céréil)onies d'aiitait. La 

teridance ac~i~el le  est de se tourries vers des distractioiis pl~is I ~ I O C ~ C S I ) ~ ~  : lourliois de 

Iootball, bal des jeulies, télévisioii. .. Quanrl oii ajoiite à cela le fait qiie les jeci~es 

sedouteni I'iiiitiakioii préalable el l'hygièi~e cle vie perinaneille qii'exige la pratique 
t/ 

de cet art, lie peut que prévoir sa tlispai-ition i inoyeri IWmc. 

Ida cliiestioil 17 cliei-clie à savoir coinbien tie parents eiiseigneiiî ces activités 

& leurs ellfants ( C , ~ . ~ ~ ; ~ ~ I ~ Z - V ~ I I S  ces crçli~it&s 2 1'0s ellf(f/?l~ 6 /il tllizi.s01? ?) 

Seuls 27,775'0 cléclarerit eiiseignei- ies coilienus cultrirels irieiitionnés à leurs 

eilrants, coil(i.e 72,220/0 qui avo~ieill ile pas le raire. Ce qiii coi.iI-ti.me les ii1-ipresSioiis 

. du cherclieur expriiilées dans l'analyse des répoilses à la questiori précécleiite. 

AC la quesiioii coii~pléirreillaire "Po~isrluoi", les misoiis suivantes sont 

avancées par les réporidatits : 

' - I~~c.o~tt/~<.le~ic~e S7,77% 

- 1ircoi1,scierrce I c j ,  (il796 

- ~ : C I I U ~  OC I ~ I I I ~ Y  i 3,88':.;; 

- »L:.T;I~IL:I.EI des et?fa~rt.r H,33% 

- ,Ic. rre sciis pus 5,5S% 
4 1 I 
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1 
I 
I La niajoriié des parerits attribuent leiir défaillance 2 Icui- ii~coinpéience 
l 
l 
1 c~ilturelle. 1,'igno~ance s'avère airisi être la pren~ière cause tle la iiioi-t lente ile la 

. . cultiire, à coté cle I'iiiconscieiice qiii s'e.xp!!c!ue par uiie ii~dirféi-ei~ce el uii 

clésiiitéi.êt siiicidaire que les plus lionilêtes o i ~ t  le courage d'avouer, tandis que ce 
"- 

~ l u i  n'o~jt pas le courage de leurs opinioi>s se réfugient derrière une excuse 

grossière et trop facile: I'iiidispo~iihilité. 

A la c1ueslioii de savoir si les pareiits soiiliaitent qiie les coritei-ius ciilturels 

soieiit ii~tr.odiii~s clfiils I'éducatioii scolaire (Q. 18 .4i,r1er.iez-i~ozi.r que ces crctivirés 

.soie17t c~ise ig~~&es  ir I'écr~lr ? ), tocis les paretlis, soit 100% des personnes 

interrogées répoiident par I'affiiniative, riiaiiifestanl aiilsi uiie aititlide positive 

quant Li I'enseigne~iiei~t de la culture à l'école, ii~stitulioii spécialisée don1 la société 

' s'est dotée P O L I ~  ti.ai~sinetti.e les valeurs et les savoirs cie géiiérations en génératioiis. 
E 

A la q~iestioii 19 qui interroge les paielits sur leur dispoi~ibiliié à apporter 

leur c»ilti.ibrrtion daris I'enseigneiiierit de la culture à l'école (&riez-i)o~ts ili.sj)osé à 

L~S,S;SICI. les ,17~rif,.es (le 1 'école c i ~ r  village dcrrls I 'er~.srigiir:i~et,f cle ces crctivités ?) 

75%, soi1 la graiide nîajoriié des pareiits, i-époiidei-it "oui", coiitre 25% qui 

rél>o11dent par la i~égative. 

Mêiiîe. si la grande niajorité, des attitiicles expriiilées est largeliieiit positive, 

nous avons tenu à connaître 17s raisons qui rnotiverit les 25% de "iion". C'est 
< ' l'objet <le la cluestioi~ cociipléizientaire sinorl yozlr.cluoin qui acc.oinpagi\ait la 

clttestioii felmée. Nolis avons obtenu les 1.époiises s~iivaiites : 

Les raisons évoqtiées ici fïgcireiit paiii~i celles avaiîcées pour la participatiori 

des 'artistes et savatits ti.aditioniiels de lsi localité. Seul I'éloigiiei~iei~t, obstacle 

évocl~~é par des ripoiidaiiis qui résideilt hors de la localité, col-isiitue itii éléineiit 
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1 
, 

[,a deuxièiiie qiiestioii subsidiaire " s i  oiri  ci qiiclléi curzdiriorz ? " qui 

s'atliessnit aux répoiidants dont l'avis Glcit f'nvoi-able a suscité les i.époiises 

suivantes : 

- 1,tr r.giiltrrrdr.tr/ic>n 16.66% 

- Ltr lii.vl~or~il~ili/i 13,8H% 

- ,1 I I C I I I ~ ~  f 3,S<Y?/o 

- 131.e .tollic,ilé pccr. 1 'école l I , i / %  

" - L.(i Ji,i.iiio/ioii 8,3396 

- I?/re i.cci.ri/i /,tir 1 'icoie 5,55% 

- / I ~ n ' k ~ l l l f ~  re/)~liIe 2,77% 

- Si (es d1ii1e.y sorr/ irz/ére.c:c.is .; 2.77% 

- Si r i~c .s / ia i .~  rie /r.arl.~/>oi./ .~orit / I O J ~ . Y  2, 77'96 

- Si je tlivl,o.vc ~ i ' ~ i n ~ ~ r ~ r ~ g i ~ i i ~ r i ~ r ~ c  2 ,7  7<?4 

Utle fois de plus, les raisons évoqiiées coi~ii~ie conditions de participatiori ;'ii 
ries spécialistes de la localité, avec à leur tête la ré~ii~ii~ératioii, ressurgissei~t ici. 

L'argent, décidéineiit, iiilleiirs conitne ici, est la preti~ière conditioil. I I  est taloiîné 

par la diçDoiiibilité qui, q~~o ique  coiîsidérée coninie uii siinple prétexte, seinble être 

utî obstacle réel pour certaines boiiiies voloiités. Deiix iniiovatioris sont à relever 

ici ; elles porietit l'une sur le recr~~tenieili par l'école, l'autre siii la forinatioii, Le 

recriitei~ient supposaiit la création d'un poste de iiiaîlre tfe culture (titiilaire or1 

vacataire), et la for~ilation des stages, séiliinaii.es, jo~ii-liées pédagogiques.. . 

Ce qui est à socilignei ici, c'est "l'accord de psiiicipe". Le "oui" cles 

parents marqlieiit une adhésion massive au priricipe de la proi~iotioiî de leur ciilture r I 
l 

z=- l 

à .  travers I'enseigneiiie~ît scolaire. 1,eui.s cepréseiitatioris et leurs attit~ides soi>i à 
i 

]'ilnage de c&lles foi.i12ii]ées sur les spécialistes de la localité : ils diselit "o~ii" 
j 
l 
I 

I>arce qu'ijs soii( convaiiiciis que c'est une boiîiie chose ; cepeiidaili, une frange i 
1 

' < iioii iîégligeable iéponcl iioii" pour des 1-aisons légitimes tels I'éloigneinent, 

l'iiictrtiipélet~c e..., iiinis aussi ~ioui. li.oiivei. des piétexlcs q i i i  coclie~il ii~al iine hi i 
1 
l 

1 
l 
l 
i 
1 
1 
l 



stérile qui iie [luis pi.oc1~iir.e cles telivres parce que i)bii~ibilée par Lin iiiaiique de 
5 

\ .  
'f 

genérosité et urie ~~patliie alaiiiianle clo~iblé t l ' i i i i  inatérialisme trop ~>oussé. 

La 17roportioii des i-ép»iidanls (I6,66%) q u i  a déclaré sans aiiibages la 

conirep~rtie tiiiaiiçièrc iine coildilion de le~ir engageiilcnt seii~ble eii clessnus de la 

réalité. Cette piopoi.tion devrait être iniiliipliée par cleux, voire par ciois pour être 

procilie ou coiifbrili~e aux iiripressioits d ~ i  c l e r c l e r .  C'est sans doute la 

réiniinératiori qui se cache derrière la "sollicitatio~i par l'école" et d'autres 

prétextes de ce geiire, tel celui de "I'indisporiibilité". L'iritérêt créant l'action, les 
4 ., .. 

uiis et les aiitres se. retitlraieiit dispoiribles une fois les cosiditioiis de leurs intérêts 

scitislàiies. 1311 clair, les pareiils, lo~il coiliiiic \es artislcs cic fa localilfi, soiil prels, 

ii~ais pas au sacerdoce. 'Sans avaiitages de cluelque iiature que ce soit dans les 

clatises de leurs "contrats de pres~ations", ils ne boiigeroilt pas le petit iloigl. 

1 

4.4 Etat tle la LM el ntlitiitles crivers soli enseigt~errient à l'école 1 
1 

Ce ilièiiie est coristitué <le 6 ( I L I C S ! ~ ~ : ' ~ ~  (Q 20-26) qui ii~tcrrogellt les 

loc~iteiirs sur la situation actuelle de le~ir Ii~iig~ie et leur etigageliieiit à souteiiir sa 

Interiogés s ~ i i  la qualité de la langue que ~îarlenl les locuteiirs (Q.21): 

13et?sez-volts que (es ge17s d'ici (villoge) putalent bien lezw LM ?), 52,77% des 

enquêtés sépo~iderit "otii", corltre 47,22% des réporises négatives. Cet dq~iilibre 

appareiît dalis les répoilses laisse pl:iner il11 doilte s~ i r  la clualité de la lailgue parlée 

par les lociiteuss. \,a proportion de sépoiîses aflii.niatives ire saurait occulter la 

réalité qui est cclle d'uiie 1;iiigue apl?aiiviie par la in6coiiiiaissaiice de ses 

ressocirces esthéticlues et cult~irelles et un recours abusif au fraiiçais dans le 

discours eii LM, recours dû à des carei~ces teririii~ologiq~ies criardes. Uri 

diagnostique posé excl~isivenierit par des peisoiliies âgées fi~irait saris doute 

coiiliriné ces irripressions. 

Les itpoiises A la questioil 2 1 (I'ensez-voiis que les Jeunes d'ici (village) 

~ , ~ r r . / ~ ~ l /  ilirc> nritrc li,~ig~/e 171ielrs qtle ltr [,A4 7) inous coiIlorte d'ailletirs dans inos 



coiivictioi&. Eii erset, 66,l 1% des juges répoiitient par f';iT'firiiialive, coiitre 8,88% 

qui soiil d'avis coiilraire. CIii Ccli;iiitilloii plris sClectif coiistitiié <le juges p i ~ i ~  

q~ialifiés aurait certaiiieineiit clonlié des résulfats pltis sévères. 

1% ré~x)iise la cl~iestioii oiivei.te cliii accoiiipagiiait la c~~iestioii fei.iiiée (Si 

loc/îreIle ?), les. 66,l 1 % de persoi1iies interrogées ayaiit répondu par 

I'af'firiiiaiive déclareiit à I'~iiiaiiiini~é cllie cette langue, c'est le Sraiiçais. 

En efret, ies jeiiiies, ail noin d'une pseudo-ii~structioii qui les aura 

débo~ l s s~ l é s ,  teiiteiit désespéi-éineiit à s'accroclier à des "vgleurs irr-iportées", 

questioii de se consolei et de se S~iise valoir cn braridiss;iiit aux yeux de la société 

des "iiicii-ceaiix clioisis de civilisalioii", toiil eii voiiaiit uiie certaine 

coiitlesceiidance ei-ivers les "vill:igeois" et L ~ I I  iiiépiis certaiii pour "les clioses 

cl'iiiie autre épocliie" ~ ,ar i i~i  lesqiielles ligure eil boi-iiie place la 1,M. C'est aiiisi 

c,~)'ils adopteiit scieiiiiiieiit ~ i i i  "ton li.aiiçais" et iritègrelît des striictures lexicales 

c l ~ i  fi-aiiçais claiis leurs clisco~irs cii LM. Cepenclaiit, i l  nous seiiible que pl~is  ils 
i 

pi-eiiiient de l'âge; plris ils preiineiit coiiscieiice cle la vanité et du riclicule ile leur 

attitude. Le plus souvent, ils revieriiieiit à de rneilleurs sei~tiiilents et adopteiit une 

attitude plus réaliste, coiiline si la inaturité leur ~îerinettait de s'accepter et 

d'accepter de s'assuiner. Airisi, I'iiisécurité liiig~iistique clu dtpart s'estompe 

p r o r e s s i v i i i e t  aLi profit d'un attaclieineiit graduel à leur laiig~ie, A leiii-s vale~rrs 

cLiI'turelles, et de l'aversion pour le liaiiçais. 
' r A la tleuxièine qiiestioii coiripléiiieiitaire est-ce îme botrvie chose . ", les 

< < 66,l 1 %  des i-épondaiits répoiicleiit lion", con<iaiiii~ant aiilsi à I'ciiiaiiiiiiilé le 

tlélaissciiieiil clc la I,h4 par les jeiiiics au proli t cl'iiiie loiigiie 6ii.aiigéi.e. 

1ii:vités A doiliier leiirs raisoiis dails le deuxième volet cle la queslioii 

coinpléiiienlaire (Sirion ~~oitrquoi .?), les juges coiicesiiés avaiiceiit les raisoiis 

s~iivaiiles : 

- 11,s pet~/c111 ie111. idc111;ti 
i 

38, <?<Y% 
i' 
i , II /irir/ coriiiciî/i~e str lcrrrgr~e crivrir/ c,el/~. cles ait/t,c.r. 27,77% 

3 - ( ' c  I I  'e.r/ ptrs l e i i ~  Itri~goc I?J,J.l% 
& 
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- Leur ciillitre dispurui~r,tr 16,66% 

.. - I/.r,finiroiic pr~r oz11)lier Iciir Imrgiie / / , I I %  

- /i,firti/ coiir~oî~re scr LiZ,//~ol~i ~tccirlci. i r  cei.1ctiite.c. coiiiirii.v.c.~ii~~~e,s 8,3396 

- Ils i i  'lit-rivenr plits ir cor~iriri,,~i<iiret. clvcc leirr:~ ~trreri/s 5.52%; 

Daiis les donirées clcii i~récèdeiit, les raisons qui justifient I'attitotlc 

défavorable des iocirieiirs face à la dominalion du français tla~is les productioiis 

discursives des jeunes au détriinerit' tle la I.,M soni les inêines clcie celles qui 

explicluent lecii- clésii- dlappi.endi.e leur laiigue et tle voir leurs enfants Saire de tnêiue 

(cf. Q. 10, 1 l,12). 1,es jeunes devrziieiit être jaloux dc leiir langue parce que c'est la 

' leur ; ils devraient rester eux-iiiêiiîes et irraîtriser cet iilclisperisable outil 
0 

tl'exi'i-essioii et de coi~îinuiiicatioii sociale ; ils (Ievraient êtl.e riers de  leur çuiture, 

iiiaîtriser. toils ses aspects et s'engager à la pet-p&tner. 

Les attitudes étaiil les mêrnes, les raisoiis se re.i«ignent doiic iiécessaireil~ent. 

L>es raisoiis qcli j~istifieiit la désapprobatioti tle la doini~ia~ioii du frai~qais daiîs 

I'iiiiivers des jeui-ies sont celles q ~ i i  tililitei.aieiit en faveur d'une çoiinaissaiice 

approfonilie cle la 1,M préalable à I'appreiltissage et à la pi-atiq~ie de toute autre 

langue, cette tlei.iîière devant êti;e ai-riinée à la 1,M et non I'iiiverse. 

La q~iestion 22 porte sur le reii-iplacement éverilciel cle la LM pas une autre 

larigiie (Pejucz-sozo qire la Inrîgzre es/ el? tr~rir? d'être i.ei?lpiric&e ptrr rtrze nuh'e 

Iri)?gzre ?). .. 

Les ~ é i ~ o n s e s  à celte clueçtioil foril état d'eine iiiqoriié écrasairie cies voix 

pour le "oui"(9l,66%j qui iriet en iniiiorité les 8,33% de voix négatives. En claire, 

la I,M est e i ~  darlger tlairs iirie si\~iatioii (ligl»ssi<l~ie cliii lui est tout à fait 

défavorable. 

L e s  répoiises à la preiiiière qtiestioii subsidiaire (si ozti laqrielle ?) révèlent a 

75% des voix que cette Langue c'est le français, tandis qiie 16,66% des répondants 

se Ixon$icent. plutôt en faveur du camfraitglais('J. De tolite évidence, la I,M a du 

- 
'" I'arlei. iiiilisé I>ai. les jeiiiies rai( d'iiii iiiklaiige grossier ciin Zaiï$ais, de l'anglais ci des laiigiies ca~iierotiilaises. 
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inal à résister à l'iiiipérialisnie liiiguistiqiie el ciiftiirel et A la poliiiiIile ( lu 

Oiliiigiiisme officiel qui iml>oseril des iatigues élraiigères el g6iièreiit cles j>idgillS. 

Les'l.époiises à la deuxièiiie qiiestioii s~ibsicliaire (Ce r~e/~ij~Icrceir~ei.~r est-il /elTt 

oz/ ~x~/iic/e ?) font état de ce que 63,88% des  persoiines iiiterrogées jugeiit le 

reinplaceinent rapide, tandis cllie 27,77 le jugeiit leiit. 

La graiitle iiiajorité des répoiidaiits s'inquiète ainsi dir rythriîe de progression 

 LI fraiiçais dans leur coiiiin~ii~aiité, rythine i~iverseiiieiit piopoitioiinel à la vitesse 

tie clégraclatioii de le~ir  larigue. C'est iiiie situation de glottophagie îavoiisée par la 

1 s~ippressioii de I'eiiseigiieineiit cle la LM à l'école, le statut et les fonctions du 
l 

français qui eiî Sont une larigrie niaiorilaire doiiiiiiante, le kiux de scolarisation qui 

fabrique tiii iioiiibre toiijours croissant d'usagers tlu fiançais, la niobilit6 

géographiqiie en i ie~te expansion.. . i.,e français, grâce à ses iinportaiits inoyens de 

, diSSiisioii et aux valetirs (piétei~diies ou réelles) q~i ' i l  véliicule, devient la langue de 

ioiis, el ,la LM, la laiiglie du village. A ce! crret, l~ericlaiit cllie la LM iec~ile 

lainenbbleiiic~it, le Srançais avance ass~iréiiient à la faveur de ce piiissaiit irioyeii de 

ciilLure de la lang~ie qii'est l'école. 

La queslion 23 clierclie à savoir si les loc~ileurs pcnseiit qiie leur larig~ie 

Iiiiira par nloiirir (Perisez-VOLI.I. qlle lrr Inizgz~e ~iisj~ar.aît~-n ?). 

6 1,1 1% cleç répoiidatlts soiit d'avis que la laiigue finira par disparaître, 

contre 38,88% cles personnes iiiteriogées qui soiil cl'avis coiilraire. 

Ces  I-epréseiitalions s o l i  tout i Sait logic1ues : 1,e iéalisiiie voiiclrait clu'iiii 

ieiiiplaceiiieiit jugé rapide' par 63,88% des répoiidaiits abo~.itisse claiis un aveiiir 

pl.oclie à La niort de In langue. Une avancée f~ilguraiile du Crançais face à tirle 

débâcle de la IiM devrait aboiitir tôt ou tard à iiiie victoire toiale de la laiigue 

tloiiiinarite. Ce  recul cle la LM qui a c~oiutneiicé par irii revers au iiiveaii de sa Forme 

écrite a inaiiitenaiit gagné sa foriiie orale cloiit la vitesse cle dégratlation se liasse de 

commentaii-e. Qu'à cela lie tienne, une langue qiii coiiiIiLe des i~iilliers cle locuteurs 

et i i i i  iliveau de développernent reiiiaiq~iable ne dispniaîtiait pas aussi îacileiiieiît. 

C'est po11r'cela qiie 2,77% des répoiidaiils - qiii oiit potiitaiit lrouvé ie 



ieinl~la~eiiieiit de la lailgue rapide - rie soiil pas ~l'avis qii'eile liiiirait par 

tlisparaître. 

Répontlant 21 la qiiestioii subsidiaire cltri poite sur les suggestioi~s des 

locuteurs à lîropos des iiiesures B pi-ei1cli.e pour einpêclier la disparitioii c\e la laiîgiie 

(,Yi ai,i qlte / i r i , / - j ]  fL7ir.e 6 votre irl,iL> ?), les répo~~cIai~is 011t cilé ICS dispositions 

0 
De maiiière géi,érale, les Locuteurs estiliieiit que le salut tle la langue viendra 

de cleiix acteiirs principaux : Ida coiniii~~iia~ité liiiguisticliie et l'lztat. Ces dei-11iei.s 

devraieilt s'iii~pliqtier clans Line iiiultittitle d'activités cle pi-oii~olion tle la lang~ie 

cloiit la ~ I L J S  iiilposta~ite est son e~isei~iieine~it à l'école, suivi  respectiveineiît de la 

sensibilisation, la fortnation, son usage i la inaisort, l'alphabétisation et la 

pioinotioiî de la littérature écrite daiis ce code. 

App~iyée par les élites dont I'iinportaiice n'est p\us à déinoiitrer daris le 

coiltexte c;lmerouiiajs, la coii~inunaiité devrait prendre des iiiitiatives daiis le seiis 

de la conscieiitisatioii, la foiii~ntio~i, l'étude et. le d6velopl7ei~iei1t de la lailgue au 

niveau local ; taildis que I'Etat, grâce à ses sti.uctures; à ses ressources et à son 

a~iiosité, accc;nipagnerait les eîhrts locaux pour iiiie prise cle conscieiice et Lille 

actjoii collective et enicace. Les deux partei~aires ayaiit intérêt à ce que le 

patriinoiiie linguistique et culturel soit préservé, talit qcie la coriiinuna~ité il'aiira pas 

pris coiiscience tle I'iinportance tie la CM, de I'iininiiience de sa disparition, des 

consécluences y relatives et de I'urgetice d'une actio~i colleclive, et tant qiie I'Etat 
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ne se sera pas résolu à foririuler et à iiieltre en ceuvre une politiqiie.de proinotion 

des laiigues ~t cultures nationales, ces dernières seront vouées à uiie mort certaine. 

Dans la cluestioil 24, l'eiiquêteur clierckiail à savoir si la coinri~unaulé 

poltr. le tl&~eloppetn& tle In L M  ?). 

D'après les répoilses rectieillies, seuls I 1 ,1  1% des personiles ii-iterrogées 

répondent par l'affirinative, coiitre 88,8896 rle "lion". Eii d'autres teriries, une 

niajorit4, écrasaiite <le locuteurs considère que la comiiîunauté ne se préoccupe 

giière de la cultiire tlc sa langue, uiie ii-idifférence assiiiiilable h l'inertie cllie nolis 

avons relevée par ailleurs coiiliiîe cause de la dégradation de la langue et de son 

recul face ail français. 

A la question ouverte c o i i i p l é : ~ e t i  cici suivait 6Sit~ot~ pour.qz~oi cette 

l&lfar.gie ?),'les causes siiivaiiles soiit citées : 

- L 'rrc~crr l~r~r~oi ior~ el le siroOi,srrrc 3.1,33?0 

22,2296 

- Le tlCi.~it7/LirLî/ c / ~ . T  (~? i i o r i l ~~ . s  22.22% 

- Le tiCisi17iirÊi de Ir1 c o i ~ ~ i i z r i ~ ~ c i i r ~ i  1 6,6h1%> 

- 1,c / i l tr~l~/l4e de 1~0/0i7lé 

- L 'iircorl.rcier7ce 15.74% 

- L 'trh.vcri<:e d't111e ~ ~ o l i i i y i i e  c~rl i irrel le 13,88% 

- ( 'e n 'es1 ])as I , I I I ~  pr ior i lé  

- 1, 'trhsencz tle 117oiii~o,io11 ei tle serzsihili.rtr/iot~ I I ,  III%, 

- L ' ir?/I~ience ci11 r ~ ~ o t I e j . r i I ~ i ~ ~ e  

- l, 'irtijxrc( d'irne /)oliliqcte 1irrgiii.riic~ire exolir~giie 5,55Y0 

- /,ci r~rii1iil)licilL; ries 1riri~i1e.s 

Selon les statistiques, les loculeurs coiisitlèrei~L qiie la première cause de la 

' Iktliargie, celle qui e i n p ê d ~ e  la iiîise sur pied d'iiiitiatives allalit dans la seris du 



nécessaireiiieiit liée à cleiix aujres de iiature siniilaire : l'aliénation c~iliurelle et 

I'iiiipact tlu inoderiiisme. Eii e l l t ,  le trniii~iatisi~:e causé par la coloriisatioii a 

abouti à un trouble d'idei~tilé dii fait du  chaos qiii s'en est suivi, chaos lié à 

I'abset~ce de référentiel dans la vie du coloiiisé, et pltis tard dii iiéo-coloiiisé. 

1,'aversion eiivers les valeurs culturelles africaines que cette expédition de 

tléciiltiiration 3 causé a laissé un vide que n'aura iiiallie~ireuseiiieiit pas réussi a 

coinbler la civilisatiori e~iropéenne. 
t 

L'expérience de la colonisatioii a iiioiitré que les vale~irs lie s'inoculent pas ; 

elles 's ' i~i tè~reii t  pliit6t dans i i i i  processtis de coinprélieiision i r i~ i~~ie l le  et 

d'acceptation de l'autre. I,a coloiiisation a laissé l'Africain entre le doute de soi et 

le désesihir de rie pouvoir devenir I'a~itre. A la longue, i l  n'est plus persoiine. 11 a 
, , . . ~ 

pertlu ses valeurs niais n'aura pas réussi à ies reinplacer par cl'autres valeurs dont i l  

iie s'aecommocle pas, parce clu'il les comprerid inal et parce qli'elles s'adapteiit 

inal. 11 a perdu ses coinpétences lii~giiistique et culturelle ~ioiir se coiiteilter de 

coiilpëten&s, approxi~iiatives dans la langue et la culture de l'autre, ces clerriières 

iie cadrant pas avec sa réalité et iie I)oiIvaiit traduire une réalité clui leur échappe. 

Les répoiîdants citent à 16,660jo le désintérêt de la coininuilauté coinme 

seconcl6 cause de I'ii~ertie. 

i Sans Sire siinilaire, celie catise petit s'aiirarrer au  irianque de volonté, à 

l'inconscience, au manque de iiiotivatioii et de sensibilisation qui traduisent uiie 

apailiie certaine eii iilêine temps clu'ils appellent à 1111 cliaiigenieiit de mentalité el à 

iiiie prise de coiiscietiçe. Eil effet, les populations ne sembleiit pas véritableiilent 

coiiceriiées par le triste sort de leiir Iarig~ie. 1:llcs le clélilorcnt po~ir~aii t  ; inais c'est 

coiiiiiie si le  regret sliîfisait : 1-ien ii'est eiitrepris dans le seiis de la revitaliser et n ~ i l  

ne scinl,le coiiscieii( cllie le salut petit venir ei-i partie de In coiiiinuiiauté elle-iiiêriie. 
, . l o ~ i t  se passe coniine si le soif tle la lairgite étai[ entre les iiiaiiis des autres qui 

;iiiraieiit le tlevoir de la proinoiivoir il .la place cles Iociiieiirs, et coiniiie s'il reveiiait 

aux attires de veiiir les sensibiliser, les iiiotiver.. . 



L'intlividiialisiiie et l'égoïsii~e ayant pris le pas s ~ i r  la solidai-ilé et la 

g&iiéi.o~i,(é afiicaiiics, les El<aij se soiit f~icileiiierit l~abitiiés à démissioiiiier très 

~ à c i l e ~ ~ , ~ i ~ t  clevalit 'tolite sitliatioii de respoiisabilité parlagée, s~irtout cl~iaiid I'Etat : 

est 1'~ine des parties prenai~tes et quaild les intérets niatériels des uns et des autres 

lie soiit pas directenieiit engagés. Uésoriiiais, toute idée de don (de soi) est iioyée 

dails la polémiqiie et le dilettantisi>ie ; tout se limite à des iiiteritioiis savainineirt 

roi.iiiulées,.c~aiîs des discours eiisorcelants niais qui ne vont pas au-delà tles lèvres 

qui les débitelit et cles oreilles qii'ils cliatoiiiileiit afkctue~isemeiit. La iéiionse "ce 

~ i ' e s t  pas uiie 13riorité" traduit de iiiaiiière voilée l'état cl'esprit d'une société où 

rieri n'est pliis iiiie priorité et oii to~ i t  est bat-ialisé par des actes grivois qui seiiibleiit 

valoriser leciss aiiteiirs. Nous n'en vouloris pour pi-eiive (lue le Coiiîité de Laiigiie 

cliii fait face à I'indifféreiice des ~,opu!atioiis : !':ifraire n'étant visibleiiieiit pas 

"jiiteuse" parce clLie ii'ayarit aucuiie retonibée 1ïiiaiicièi.e rii politique en 

perspective, i l  ne cloit soi1 existence qu'à tine poignée rie persoiines q ~ i i  s~ipporte les 

friisiratioi-is et les irritations periiiaiierites tle la part de ceux doiit ils veulent 

pioinouvoir la langue. 

l.,a troisièiiie graiitle cause citée est l'absence d'~iiie politique cult~irelle 

Cette cause que l'on peut rattaclier à celle de la pratique d'une politique 

liiigliistiqcie exoliiig~re engage la respoiisabilité de I'Etat camerounais dalis la mort 

1 
c~i l t~ i ies  caineroiinaises par I'instit~itioii qlii est sensé les protéger et les proiiiouvoir 

*-/ 

les coiidainneiit à iiiie disparitioii daiis i i i i  C~i t i i r  plus ou nioiiis loiiitaiii au prolit des 

laiigue$ et cultures de I'occideiit, les Etats doiit elles véliiciilent la civilisation ne 
4 

Iésiiiaiit pas sur les iiloyeris POLII. les répandre partout daiis le iiioiide. Ni le soutieii 

idéologiqiie du bout des lèvres, ni les tirilides dispositioi\s jiiricliques existantes 

ii'oiit pu être tratl~iits clans Ics faits du fait d'un iiiaiique de visiori claireineiit 

[,a poliiiq~ie exoliiigiie acttielle perpétue une jxatiqiie héritée de la 

colonisation qui a instauré le )élit de langue et de ctilture prilir 1011s ceux qui osent 



' /'"'.lei. l e  "l,aois" et se livrer 6 des ~lsatitl~ies c.ii1tur.elles "barbares", cela 
O 

constituaiii Liiie ofkiise à la "civilisatioil".. Pendari: pl~is d'~1i.i siècle d'éducation, 

I'atteiltiori tle tous a été focalisée sur le tirai-içais, mettari1 en exergiie sa foiictioii de 

langue Oe coi~ii-nunicatioii iiileriialioiiale et de Cactei.ii. cl'~ini1é liatioiiaie, aii 

détrirrieiit cies lang~ies nationales dont oii a occ~ilté les fonctiotis Ilon nioins 

négligeables d'eiiracir-ieineni culturel et de socialisatioii primaire. Malgré les appels 

iricessaiits des clierclieurs, et eil dépit de la recoiiilaissaiice de cette erreur 

liistorique,par iios anciens "inqîtres" tl'liier, rien ii'y Sait : 011 seinble avoir ciu inal 

à ad11iettl.e que les autres se soiit troinpés et c'est R peiiie si 1'011 prête une oreille 

atlei~live aux de la recherclie et aux pr-opositioi~s ries ciiercheurs dont 

cei.lairles ont irait à la gestioti clu pl~iriliogiiisiiie iialiorial cité ici coinine pesaiiteiir, 

iiiais qui, aii VLI de certaiiies étutles, s'avère u n  obstacle ~[iriiioi~table. 

, Erifiri, la quati-ièii~e et dernière cause inajeure de la Iétlinrgie est attribuée à la 

p~ivre té .  Le Canieroiin est en efret i i i i  Etat en construction coiiîronté à cles 

difficiiltés écoilon~iques, sociales, stiuctui.elles ... lorit inveslisseirieiit iinl~ortanl 

deiiiande la ii~obilisatioiî des ressources qui ne sont pas to~ijours disponibles. II 

il'esl doiic pas tout à fait aisé de trouver des foiids ou de consacrer uiie partie de 
4 '. 

ceux clc.ii existent à des projets q u i  ne sont pas perçus coiilnie prioriiai1.e~. I I  faut 

iiéai~iiioiiis recor-itiaîli.e que le Caiiiero~iii est loiii d'être uii pays pauvre ; en réalité, r 
il est uri pauvre pays riche victiiiie tl'une iiiisère iiiorale et d 'un pillage 

systéinaticl~ie qui Iont que I'Elat iie fotictioiine qu'avec $I peii-ie la iiioitié cle ses 

~>oteiitialités et dc ses inoyens. [,a paiivi-et6 est uiie cause cl'nutaiit plus discutable 

8 clii'elle affecte le preriiier secteur pl.otliicte~ir de ricliesse de tout pays : l'éducation. 

Dans la qriestioii 25, le clierclieur voulait relever les obstacles éveiituels qui 
i 

1 
se clr.~ssernient tlevaiit un projet d'ciiseigiiei-rieiit de la I,M (C',.oyez-iv~~u c / ~ . , ' ~ r , l  

proje/ o~'erlseig/îeti~ent rr'i. In LA4se hetlsrer-oit 21 des obs/cicles ?) 

83,330/0 des i.épondaiiis penserit clcie I'enseigneineiit cle la I,M se Iieiirterait à 

bien des difficultks, ülors clLie 16,66% cles juges sont d'avis qu'uiîe telle entreprise. 
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I I ~  ieiîcoi~lre~ait auciiii obstacle. Uiic coiiîparaisoii tle ces pi-ol>oitioiis iiwntrc C I L ~ ~  la 

proi~iotioii de la 1 M i travers I'éducatioii scolaire sera trufEe d'einhîiclies. 

[.a q~iestioli coinpléinentairc ".ri o i i i  le.sc/i,cls ? "  i io~is I>eimel de les 

idetitifier. Ides i-époiidaiiis citent les tliflicultés suivarites : 

C 
- L < r  <l i~~e~..si lLi  ~1c.1. l i ~ i 7 ~ q r i ~ ' . ~  33,3.?% 

- L ' jr icoiirp~éhetisia,r ' les j ~ ~ ~ ~ > u l n i i o i î . r .  33,3396 

- L. ' i r lc~r.~ie t1e.r ~>o l~ i t l i i i i o r~ .s  22,22% 

- L e  111111ii111e CIL' ~ ~ ~ o , v e ~ i ~ , f i ~ i t ~ ~ ~ c i e r . s  19, ?X%, 

, - L ' t r c c i i l t i ~ r ~ ~ i / i o ~ ~  et le S J I O ~ ~ S I I I ~  16.66% 

- 1.e ri~trri i/ irc t le ~~c,ssorri~ce,s I i ~ i i ~ i r r i ~ ~ e . ~  /3,(Y<Y% 

- Ltr r . i / i t :e~ice t r l i  ch~r r lg (?r i~er~!  l I , l l ~  

- Id ' igr ioi~cti~ce 1 I O ,  18% 

- 1,ir r i i ( r t i ~~ r t i o r i  r i i ~ i / i ~ . ;e I l e  1 O, IX% 

- l~ , t i  r61ice1icc~ (1c.s porri~o;r.s / )J~/ I / ;C.S Y ,  2j'% 

- I, ' i i ! f l rrei~ce cles nl icierl i re.~ ~~ir i . rsrn~cc.r .  colnii itr/es 1Y,33!% 

- lx I ~ I ~ I ~ I ~ ~ I J L '  de r i? i r / i r jc I  ~ / i~ / i r t t r< j i re  66,4896 

- L, ' f i ~ .~ r ! f f i r i r r~ /e  de lcr 1illirrrtrir.e Ccr,iic eri ) . A l  6.48% 
d 

- 1, '<rhs<:iice tie s i i~ i rc i~r rcs  5,5574 

- Uri .s)>.s/è~~ie .scol(rir.e ir1~1d~i1.11i 5,.55'% 

' - I,tr c o i ~ i l ~ l e x i ~ i  LIII 11r.qje1 2,77<%i 

- [.es riicir~irrge.~ iiiixrcs 2,7776 

Coinnie on perd le coi~stater, les difficultés ci-desscis citées sont de  manière 

générale à peu près clu iiîêine ordre que les causes cle I'abseiice d'engagemeiit pour 

la \,M~évocliiées i la q~iestion 24, avec à la première place, cette bis-ci,  la diversité 

liiigiiisti<liie. Cettc c1ernièi.c coinine, iioiis avoiis cl621 eu à lc so~rligiicr, coinporte 

l~eaucoup de coiitraintes et par conséqiient ilécessite i ine coiîcepfualisatioiî 

acléqiiate e t f  des ressources Iiuinaines et iiîatérielles iinportantes ; inêiile si cet 

obstacle coinnle nous l'avons égaleineiit relevé pourrait dispai,aîtie avec une 

(i.e)consid~i.atioi~ à sa juste iiiesure de I'impoiiance dc I'iiîveslisseinei~t clails le 



Mêine si elle seiiible liée à (l'autres pesaiiteurs - notaiiimeiit l'inertie, 

I'acc~ilt~iration, le siiobisine, I'igiioraiice etc. - que iioiis avcms ielevées plus haut 

(Q.24), "l'iiicoin)~réliensioti cles po~itilatioiis" clui ligure eii cicuxièiiie posiiioii 

clans le sonclage revêt une autre diiiieilsioii ici : celle de la susl,içioii ct de la 

iiiéfiaiice cliii caractérisent les iclations etliiiiqiies daiis la zone bulu. D'aucuii - 
verraient en la praticliie le retour eii force de la "colonisatioii" par les Bulu doiit la 

langue le~ir  a été autrefois iinposée, ou alors uiie iiiteiition iiiavouée de s~ippriiner 

le , frariçais, "langue clii pain" qui coiitlitioiiiie l'asceiision sociale, et de le 

reiiiplacer par uiie laiigue qui  n'ouvrirait aucune porte. Par ailleurs, la iiiauvaise foi 

qui a pigiioii S L I ~  rue clails Ici localité ain?i?e les gens à faire des procès d'iiiteritioii 

:lus ~>roinot.eurs de projets origiiiaircs de la i-égion qu'ils acciiseiit parfois i iort de 

sc faire dc I'argcilt sui. le dos des pop~ilatioiis, daiis la secile iiitei~tioii de ~iuiie:  
,: 

Après l'inertie et les autres causes y relatives, le cliiatrièiiîe graiid obstacle 

seloii ies rel,résentati«iis des répoitdaiitç est lié la dispoiiibilité des ressources. 

Cepeiidaiit, coinilie pour la iiio(ivatiori inntérielle el  la réticeiice des pouvoirs 

publics, i l  a déjà été aiialysé claiis ses divers aspects clciiis la q~iestioii précédente. I I  

iii11'oite ~ Q e i i d a i i t  de s'airêter sur le inanclLie de iessources Ii~iiiiaiiics ~ x ~ t i r  

constater que le poteiitiel hiiii~aiii dont dispose la localité fàil pioblèiiie tarit au 

iiivca~i de I'efScctif qu 'à  celiii (le la coiii1,étence. [,es savaiits tiaditioniiels, les 

altistes de la parole et les lettrés en LM q ~ i i  ont uiie boiiiie coiiniîissaiice de sa 

Toiiiie écrite se Toiit rares ; i l  existe liès peu cl'a~iieiirs et d'eiiseigiiants foriilés el i l  

ne sera pas Sacile du tout de trouver des Soriiiaterirs de loriixate~iis, la langue ayant 

éké délaissée depuis belle lurette par l'église, par la comin~tnaiité, et tlaiis une 

iiioiiitlre mesure par les clierclie~irs. 

Un acitre crbstacle de taille est la iéticeitce au cliai~gei~ierit : L'iiii~ovatioii fail 

~ ic~ i i .  el le s ia t~i  qiio est so~iveiit pi'éEré à I'aveiiiiire. Ceci est évideiît daits la société 

q ~ i i  ~ O L I S  occLipe OU très p e ~ i  d'ii~itiatives individuelles et collectives sont prises. 

(."est pour celie raisoi1 que la prise de cor~scieiice des ~x~prilalions ne seinhle pas 

pouvoir aller au-tlelr'i rlii regset f»i.iii~ilé. Les ~)opiilalioits s 1 1 e i t  j,séf&rer Ics 



gages tle sécurité que leiir ol'fre la situation acliielle. I'eii coLir.ageiises, cllcs lie 

prerineiit pas tle risqiies ; apatliicliies, elles iie réagisseiil giière ; traiisparenles, eiles 

se laissent trés so~iveiit 1,éiiétrer par cles inodéles calqués. 

L'iiillueiice cles pui~siiiiccs occidciitales citees par 8,33'% des répniidar-its 

coiiiiiie obslacle iiiajeiir tieiit de 1'iinpéi.ialisine liriguistique et culturel des 

aiicienries niéti-opoles qui profiteiit de la raiblesse des Etats afi.icaiiis et de leur 

sitiiatioii de clépeiidaiice vis & vis <le l'occiclerit polir s'iinposer dans tous les 
.% 

doii~aiiies aii iiiieux de letirs iiitérêls. La p o l i t i q ~ i ~  tl'assiniilatibr~ qui a 

, laiiientableiiieric é c l i o ~ ~ é  pendaiît l'époql!e çolo!îiale, iioii seuleiiieiit a laissé 

cl'iiiîl,ort.aiites sécluelles, inais coiitiiiiie à distaiice soiis uiie zi~i1i-e Sorilîe. 131 efîet, 

les p~iissaiices occitleiitales i ~ e  inénageiit aiictiim effort poiir proinouvoir leurs 

laiigiies : elles déploieiît d'importaiîts inoyens fiiianciers pour le inarltetiiîg, la 

recfierclie, la ~oriiiatioiî, la diîî~isioii ... 1Zlles j,artici],eiit à la proinotioii d ~ i  

bilinguisiiie officiel par I'assistaiice dans la riiise eii place des strt~ct~ires, la 

Iorinatioiî des vecle~irs, I'éq~iipeineiit eii matériel didactiqiie.. ., mais igiioi.eiit les 

iiiitiatives et les structures de proiriotion des langiies iiationales. Ce iî'est que Lotit 
1 

réceminent qii'elles ont cominencé à s'intéresser à ces dernit-res, lorsclu'il a été 

démontré que leur étude participerait à un enrichisse~neiil et à un riîeilleiir 

eiiseigiieiîîent/appi-erltissage des laiigues secondes (leurs langues). Dans ce 
" contexte, les hésitatioiîs des poiivoirs publics traliisserit une certaiiie peur rle 

gendasine", un geilclnrine c j ~ i i  lie badiile pas avec ses iiitérêts. 

"Le manque (le iiîatériel clidacticliie" cliii suit avec 6,4856 des voix est iine 

pesaiiteui. qui aiirait dû attirer pliis tl'allentioii. I I I  effet, les iiiaiiiiels scolaires ne 

soiit pas eiicose prêts ~ioiii. iiii eiiseigiiciiieiii de la I.,M clntis la zoiie bulu. Les 

iiiaiiueis élaborés et iitilisés par la MI'A (Nrlo ha Ngotro, A~I'c1j~ei1, lChtrsl<~~) S0111 à 

prfseiit iiitroiivablcs. Les seuls otitils tloiit on dispose à I'licure act~ielle soiît cleux 

syllabaires bulu (qire iious veiiolis tle publier), Lin tlictioniiaiie biliiîgue bulii- 

Sraiic;:iis, cleux roiiiaiis et quelques reciieils de contes, deviriettcs et pioveibes a 

peiiic visibles sur Ic tiiasché. 'i'o~tt ceci est bien insuffisant poitr iin prograii~lie cide 



langue, inêine si I'enseigneineni de l'oral pourrait déii~arrer avec ~ I I  mini11ii:in de  

s~ipports didactiques, les sources orales étant disponibles. 

5,55'h clés répondaiits oiit cité I'abseiice cle stl.rictures coiiiine obstacle. 

Mêiiie cri I'absciicc d'uiie déclarütioii olticiellc de politicliie de proinotioil cles 

laiigries iiationales i travers l'éciiication scolaire, tles lois et des dispositioils 

acliniiiistratives existeiit eii fave~ir de ces laiigiies. Cependaiit, dalis lesdites 

dispositions, très peu de structures sont prévues, et celles qui  le sont n'oiit jamais 

é t é  mises eii place. C'est le cas des postes d'iiispecteurs provinciaux de laiig~ies 

iiatioiiales, l-iostes d'ailleurs crées s>iiis ~ucu i î e  structure de coordiiiation, de 
Y-  

procl~ictioii, de Sosiiiation et de siiivi aLi iiiveau des services centraux. Des strtictures 

, privées existeiit (SII.,, CAU'l'Al,, ANAC1,AC) qui détieiiiient uri savoir et Lin 

savoir-fai1.e reriiai.cj~iables en In iiialière. Mallieirreuseiiieiit ces orgaiiisiiies lie 

béi-rélicieiit pas cl'tiiie2 collaboratiosi eflèciive des iiiiiiislères cliai.gés tle i'itl~icalion, 

de la je~ii-iesse el de la c~iltuse. Ces derriiers, visibieiiient peii tlisposés à coopérer, 

ne seii~blent s'iiitéressei. un tout petit peu cl~i 'ai~ coté politiqiie de la cjuestioiî, le 

coté techiîique qui de toute évideiice les embarrasse est iloyé dans une fuite en 

avant Saite d'interininables 1,rocéduies et tactiques de retardeineiit. 

Airisi doric, du fait de l'absence de structlires, des engreiiages 
1 

b~irearicratiqiies et du désiritérêt à ~ O L I S  les iiiveaux, aucrriie activité de proinotioi~ 

tles iangiies el cultiires ~iationales n'a pu être conceptualisée et inise eii muvre. 

Qiiaricl oi~..seit qu'au iiiveau de la coiiiiii~iiiauté, le coinité d'étude et de proinotioii 

de la langue.est Line structiire nioribonde qiii coii~pte très peu d'ad\iérei~ts, dispose 

de très peu de foncls et affiche LIII bi!aii presc,rie iiul au niveau de ses activités, i l  y'a 

lieu (l'être pessiiniste. 

5,55% des voix oiit égaleineiit cité coiniiie obstacle le s)rstèii~e scolaire 

acii\el qu'elles iroiivei~t iiiadapté. Notis iioris serioiis atteiltlii i i.iiie proportioiî plus 

i iinpoi-taiite pour cette pesaiite~ir criiciale. En enèt ,  t111 systèiiie scolaire dont les 
1 

I ! progiai-r-ri~îes prévoient I'eiiseigiieii~eiit des/eii laiigues éliarigères au piillinire et ali 

I l  secoiidaire sans aucuiie allusioiî aux laiigues natioiiales est en lui-i-ilên-re uiî 



obstacle à to~it pi.ojet »LI jîrograiiiiiie d'éd~icatioii eiidoliiig~ie. II est tout à fait 

paradoxal que le systèi~ie scolaire cainerounais soit ouvert à toutes les laiigues, sauf 

ailx lai~giies caiiierouiiaises. Qiii pllis est, i l  est absurcle cliie ledit systèrue iiiilîose 
0 

I'eiiseigiieiiieiii du fiançais et de I'aitgliiis coniino laiigires ~>reiriières, ati grailcl claiii 

cles élèves cles iiiilieux riiraiix et seini-r~iraux doiii la preiiiière laiîg~ie est 

nécessaireinent uite laiigue caiiierouiiaise, les soiinietlanl ainsi A iiiie torture 

pédagogique préj&Iiciahle A leur développeiiîerit cognitif. 

Un autre obstacle - et tioii cles iiioindres - r.e!evé par 3,70% cles voix est celiii 

de la  coiilplexité du projet. C'est une pesailtetir délicate c l ~ i i  ne p o ~ ~ v a i t  être perçtie 

cpe par cles esprits avisés. Ciest sails doute ce qui explique la faiblesse de la 

proportion des répoiises y relatives. Uii prograinrile d'enseigiieinent des 1,M dans 

le coiltexte caiiieroiiiiais est uiie eritreprise délicate qui eijgage plusieurs 

~;aiaiiiètres. Cette entreprise, claiis son élaboration coiiiiTie ciaiis soi1 implaiilatioi~, 

est iiiie gageure. Elle inérite doiic d'être coiiduite par des inaiiis expertes daris sa 

plaiiificatiori qiii tleinande des recl~erclies préalables et iine fosinulation clzire, 

I'expériiiieiîtatioii qui deiiiaiitle d ~ i  teinps et des ressoiiices, la généralisation qui 

demande des structiires, des ressources, des outils pédagogiques, des inoyeiîs de 

diffusioii. .. L,a réiissite ci'urî tel projet tient cl'une volonté politiclue sains faille, d'un 

soiitiei~t coiiiiiiiiiiautaire intléfectible, des iiioyeiis financiers adécliiats etc 
N - 
Ei-ifin, les iuiasiages iiiixtes cités par 2,77% des répoiiclaiits coilstit~ierit Liile 

~ ~ e s m i t e ~ i s  pertinente iiialgré les apparences. 'Très souveiit, les enîants issus des 

inariages ciitre parents rle LM difréreiites oiit ter?claiice'h parler le kaiiçais, langiie 

(~u'titiliseiit les pareiits daiis leiirs coiiversatioiis cliiotidieiiiies. Mais parfois, la 

laiigtie ~itilisée par les pai-eiits entre eiix n'est pas celle clii'ils eiiiploient q~~a i i t l  ils 

s'atlresseiit aux eiifàiits, et i l  arrive que la Teii-iiiie se inette h la langue de son niasi. 

ALI f~r r  et à iiiesirre que les eiil~aiits graiidissent, ils acqiiièreiit soit les laiîg~ies des 

deux l~areiits en iilênie teiiips, soit la laitgue de l'lii-i des ptireiiis. I,a langue qu'ils 

parlent la preiriiére est souvent celle de leiri inèie ; ~i ia is  très vite, grâce i Lin réseau 



cle relations le plus sotiveiit favorable à la laiiglie de leur père, celle-ci retrouve la 

j?laee cliii lui revient de droit claiis les réseaux feriiiés de la société africaine. 

Dans le inilie~i riii-al de la zone de iîotre étude, le problèine des mariages 

'rt~ixtcs ne se pose pas. 1-a quasi-totalité des iniiriages coiiti.actés s'opère entre 

iiidividus <le inêine LM, cluoique de dialectes souvent différeiits. Dans les rares 

couple6 où Les épouses sorit de LM différentes, soit elles utilisent le iiiongo 

éwondo, soit elles se inetient à la langiie de leur iiiari qii'elles inaîtrisent 

pairaiteillent avant niêii~b la naissarice cles eiifaiits. 

A la deuxièirie q~iestioii coiiipléilieiitaire qiii suit la cliiestioii 25 (coi7iinent 

pczrt-an les corl/olri,iîer ?), le clierclieiir reclierche les solutions possibles face aux 

cliffic~iliés éniiinérées. Le dé~?oiii\\ei~îeiîl des répol-ises a révélé qiie les répondarits 

estiineiit que les dispositioiis suivniites doiverit être prises : 

- ,scfl.sill~l;,Y~r/;ofl (le / L i  ~:ollflilflilfllf/é 

- l ~ l ~ \ ~ C / o / ~ / l < ~ l ~ l ~ ~ ~ l i  ci ffl;.se C f 1  l12tl~11~e tl'llfl 

- F'or.rr~<ftio~t r/es,/ i~r~rrf<~/ett~~s (2 de.r trutef~l:r. 

- Al)l>iri tlcs l~riillc~a~.s rie,/i)~itls et tle l'L,'rttl 

- A4i.w coti/i.ihri/ior7 <les ilites 

- E~/rrc.<r/ioti 2 1 'oli,olw ck.r \urlcirr..r rrir~li/iorzr~elles 

- (//ili.str~ioit r/e vok)illtri~.es. i11l2gi.e.~ 

- iJ / i l i .~(~/ io~i  rle I C I  1,hI et1 fi1111i1le 

- Lir~i i / i i / io~~ tii,~ r1o1t1111.e de ~ ( I I ~ ~ ~ I C S  6 ~ I ~ O I I ~ O I I I ~ O ~ I '  

- Ir~sci~i/~iior~ rle It i  c/i/~err.re crir hltrigei  LI^ 1 ' E ~ L u  

- A.k)hilistr/iort tle I L I  coi~ii~~ririciir:é 

Coiiiine oii peut le constater, les répoiitlaiits ievieniieiil sur des rilesiires déjà 

citées pariiii celles cliii einpêcherniei~t la disparilioii (le la LM, eii I'occurreiice soli 

eilseignenient à l'école, la sej~sibilisatioii de la coininunauté, la fori~ialioii des 

formateurs et des auteurs, et I'iiiilisation de la I,M à la iiiaison. Ces ii-iesures qui 

iiitervieilnei~t dans le iiîêiiîe ordre et avec des proporlions relativei~ient ~îroclies se 



apparaissent ici coiiiiiîe spéciriqiies à I'ci~seigiieiiieiit de la laiîgue, à savoir le 

tléveloppeiiieiit d'iiii puo.jet cle laiigiie, I'a1,piii <le l'lZt:it et tlcs bailletirs (le foiicls, 

I'iiiiplicatioii cles élites, I'édiicatioiî à I'aiiîour cles valeiirs traclitioriiîelles, '*la ' biic~g&isaLi~ii par I'lZtal der riélieiisei liées ari projet de Isiiyiie, eL la ~~iobiliralion I 
cle la c~ii-iii~iiiiauté. 

"1,e développen~ent et la inisg en eiivre d ' u i ~  pi-ojet ", iiiesure citée par 

30,55% tles iépontlaiits, réj~oiid à la dii'iiciihé expriiiiée de la coinplexité du projet. 

Les répondants seinbleiit retloutcr Ic inode de prise et cl'exécution de décisioiis eii 

vigueur dans le pays : une pratique qiii tieiit surtoiil de I'iiiîprovisatioii et de la,., 

navigntidn à vue. Nocis n'eii vouloiis pour exeiiiple qiie la récente clécision 

instituant I'enseigneiîîent de l'anglais et de la ciilture natioiîale a l'école primaire, 

décisioii prise sans études préalables, eii dehors de toute coiiceptiialisatioii 

didactique, et sans stratégie de préparation ou d'iiiîprégiiatioii dii persoiîriel. Foil 

he~~reusement,  une proposition existe dans ce sens qiii ne demailde q ~ i ' à  être iilise 

en (riivre, i l  s'agii du  ii>odèle I>I<OPI;L,C:A cl i i i  s'enricliit cliacliie jour d'apports 

iioiiveatix, niais doiit les popiilatioi~s, ap[~areiiiiiieiit, igiioreiit I'existcnce. 

"1,'apl~tii de l1I?tat et cles bailleiirs cle fonds" cité par 22,22% des répondants 

que l'on petit rapprocher de "l'inscription de la dépense au btidget cle I'Etat" est 

iine tlispositioii saiîs laq~ielle i'eiiseigiieiiiei~t des langiies iiatioiiales restera une 

illusioii. Cet,  app~ii  cl~ii s'est avéré iiécessaire peiidant les pliases de reclierclie, 

tl'ex~>éiiineiitatioii, et <le pré-gé~iéi~itisarloii, est plus cliic necessaile 11o~ii la 

géiîéralisatioii. En efSet, cette derriière a besoiii du poids politiq~ie de I'Etat, de son 

soiitieiik fiiiaiicier et de celui des Oaillc~irs dc  ïoiids. Ida clécciitralisatioii eii projet 
a 

prévoit la prise eii cliarge de certaiiies dépenses au niveau cles régions et des 

coinin~iiies oii cles lignes bridgétaires cloivent être prévues à I'eSîet cie la proinotion 

cles laii&iies iiationales. 'l'oiites ces iiiesures son1 tle i1at.iii.e à réso~idre les épiileux 

~)iol>lèines tle " ~ ~ x w i e t é "  et de "niotivatioiî", tout coiniiie ceux de la forrnatioii, 



' ' Cilé piw 19,44% des voix, la inise à coi?ii-il)citioii des élites" coirinie 

clisposilioii à preildre traduit I'iiîlliieiice cle cette coiiclie sociale au Caiiieroun. 

Cette catégorie sociale qui clétieiit le savoir et S I I I . ~ O L L ~  le ~ ~ o u v o i i .  est iiicoritotiriiable 

dt~tls ~o'it projet \oc;il porteur (le développemeiit qui iiécessite ~ i i i  npporl 

coini~i~~~ia~itaire .  Respectée et écoutée, l'élite o i e a i t  I'acll-iésioii de la 

coininunauté sails peine; iiiflcieiile, elte s~iscite~.ait ïacilcnieiit l'appui des 

collectivités locales ; poiirvue, elle cléblocliiei-ait rapideineiit cl'jinportarits iiioyeiis 

liiiai~ciess et inatériels. 

"L,'édiicatioii à I'ainour des valeurs" citée pas 16,66'% des persoiines 

iiiterrogées figure coiiiine iiiie iiîesure destinée à résoudre les cliffic~ilt~s liées à 

I'acciilluratiori, au snobisiiie, aii désiiltérêt.. . I,'aniour des vsileui.~ ancesti.ales 
C 

déclenclierait uiie prise de coliscience de la perte de I'ideritité culturelle collective 

et individuelle. II serait de nature à restaurer iin sentii.iie~it de fierté qcri rendrait le 

peuple jaloux de sa culture et proinpi à la proinouvoir. 0 i i  disposerait airisi d'un 

iiom11i.e iinpressioniîaiit de "inilitanls" siir lesquelles la patrie pourrait coinpter 

polir toute initiative de revaloiisatioii cle la laiig~ie el de la culture. 

[,es 1 1,l 1 % de répondaiits qui citeiit "1'~itilisalioii de voloiîtaises iiitègres" 

oiit ceitaineiiient à l'esprit des brebis galeuses qiii iie s'inléresseraiei1t au projet que 

clans le se~il but de se faire de I'argenl. Ces iepiL.sentatioiis qiii relèveiit de la 

suspicioii aiiîbiailte clorit noiis avoiis fait état aille~irs provieiiiieiit cle la fi-éqiience 

'des inalver-salions surveiiues daiis 'la gestioil des pro.jeis aiitérieuis 11ar cles 

~xo~noteiirs et des voloiitaires origiiiaires cie la région. Le clioix des Iioiiiines revêt 

dolic une iniporiaiice parLiculière : Ide projet iie devrait pas être perçu coiniiie Lin 

, "goinbo" à partager entre airiis et pareitts, iiiais Urie eritreprise cl'iiitérêt géiiéral. 

D'oii la~nécessité de rilettre sur pied uiie équipe tl'liori~iiies et de feiniiies 

coiiipéietits, désiiîtéi.essés, eiigagés, dyiîaiiiiqiies, crédibles et intègres. 

9,25% des r.ép»iidaiits proglosent la liinitation du nonibse de langues, 

seinettail1 s~ii. la table u n  débat vieux de plusieurs décennies et qui a conii~i quatre 

~wopositioiis doiit ti,«is voiit daiis le seils tlii clioix (les laiigiies à pio~iiotivoir potii 
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résoudre le problèiiie de la i-riultiplicité des langues. Toutes ces optioils seraient de 

n a t i ~ r e ~ à  assurer la r>roniotioii des lang~ies et cliltiires iîationales POLII. a~itaiit 

qu'elles iie soieiit pas rigides. Opérer iiiîe sélectioii rie salirait sigitifier abandoniier 

les laiîgues iioii reteiiiies ; ''hise s'épaiioiiii. toutes les f1e~ii.s liiig~iis~iqiies" iie 

saurait iioiî plus signifier iriettre ioutes les 248 laiigues riatioiiales aii mêiîie iiiveaii. 

De toutes les façoiis, le clébat contii~ue et de noiivelles propositions seraient la 

bienvenue. La rorinuie fiiîaleiîierit retenue sera certaiiieii~ent celle qui coiivieritlraii 

le inieux au politique qui  aura trancher eii dernier ressort iuais qiii aurait tort de la 

coiisidéier coiiiiiie iiiie sol~i~ioii iléliiiitive, Les Iiypotli6ses et Ics orieiikations qui la 

soiis-tei~clroiit étaiit siisceptibles d'être révisés au gré des aléas. 

t a  cleriiiére illesuie citée par les répoildalits savoir "la niobilisation de la 

"coiiiiiiiiiiaiité" a obtenu 6,42% des voix. 1)esliiîé à combattre l'inertie, cette 

tlislmsition sigiiilie cliie la C O I I I I I ~ L I I I ~ ~ L I ( ~  iie devirail pas to~ijoiirs conipter sur les 

aiiti-es et tuut attendre de I'IZtat ; elle devrait prendre en iiiain soi1 destiii. Eii 

' s'investissailt corps et âine clans le projet, elle fiiiirait par coiivaiiicre les sceptiques 

et suscller I'iiitérêt cles éliles et des pouvoirs publics. Le inilie~i regorge de 

iioinbre~ises ressoiirces ; I'iinion faisant la force, les ~~oplilatioiis potirraient, eii se 
'j 

iiiettaiit eiiseiiible, ié~iilir des foiitls iiiiportai~ts et décider les bailleiirs de îoiids, les 
-- 

pei,soiiiics ressoiiices et les po~ivoiss publics qui se verraieiit contrairits 

tl'accolnl,agiier ces eflorts. 

12a questioii 26 (Accepter-iez-ilm de sozitenir 1111 projet d'er~seigneilîent de In 

LA,[?) est la pieinière d'iiiie $rie cle deux cliiestioiis rliii 17ei.iiietteiit au cliei.clieur 

cl'évaluer l'engageineni des sépontlaiits. 

I.d'e~isernhle des voix, soit 100% des réporidants, s'est expriiné eii raveur 

d'un soutien sans Làille auri éveiltuel projet tl'enseigiietnent de la LM à l'école. 

La questioii 27 "Qztellc J J O I . L , . I . L Z ~ ~  être votre cnntribzttio,? cr'nrls ce projet ?" 

vise 5 évaluer la traductioli éveiiLiielle de I'eiigageiiierit. coiniiiuiiaiitaii.e eii actes 

coiicieis. Au  vii des réponses, les répondants disent pouvoir apporter leur 

contributiori dans les doiiiaiiieç suivants : 
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L'ei ise igi~e~i ie~i t  la reclierche la productioil qui vieniieiit en tête dans les 

re~->réseiitatioiis tieniieiit il011 seiileiiieiit de  la fbrte représei~ti?tioi~ des enseignants 

tlaiis l'écl;aiiiilloii, iiiais aussi de leur nat~ii-e ct'eiiiplois potentiels. Ide soiitien 

iiialériel qiii coinpte 19,44% des voix contraste avec le soutieii financier qui n'aura 

enregistré que 5,55% des voix, alors qiie les deux devraieiit iiécessaireineilt aller 

enseitible. L'apport coiiliniiiiaiiiaire constituerait donc le taloii d'acliille Ac- rlii projet, 
'" de iiiêiiie cliie l'apathie qiie tra<l~rii:aii les répoilses dii genre je ne sais pas" 

(1 6,66% des voix) ou "le soiitieii iiioral" (1 1 , l  L% de voix). Cette deriiière réponse 

relève probableinent d'un souci de se  donner boiliie conscierice parce que 
j 

n'eiigageaiit en rieii celui qui l'aurait expriiiiée. 
i 
! 011 se serait alteildu, entre autres, à ce que les geiis s'e~igageiit eii outre à 

O 

seiisibilisei- la commi~naiité et à ac!ie!er. <le la littérallire écrite eii LM. Ce 

ii~aiîq~~eineiit  relève peut être de la difficulté polir les répondants d'eiivisager les 

cIiSf61-entes coiitsib~itions possibles avant de se pronoiicer, sinon ils auraient 

d probableineiit cité I'investissenient Iiiiinaiii, l'apport le pliis cou~aiit  des cléinunis, 

iii:iis qui  ii'est ~murtoiit 1x1s dm ilioiiidres. 

A la qtiestioii 28 (Etes-i)o~rs 111." 1 sub i ,  ~ i e s  jj.lo/~.(r/ioris et cics i~.r.itntiot~s 

iven/rle//es relrriii~cy à zrt7 tel pl;-je/ :?) , 9 1,66% des voix rél~onclent "oi~i", contre 

8,33% de répoilses iiégatives. 

L,e "oui" inassif des enquêtés est rassurant à pliis d'iiii titre. Mais iine 

coiîclusioii très hâtive à un soutie~i iticondikioniiel serail iiiie erreur daiis iiii iiiontle 

oii la pensée est diftlcileriieiit traduite eii acte, o ù  tout s'arrête le plus soiiveiit au 
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niveau de. I'appréciaiioii et des bonnes iiiteiitioiis, el  où I'iiitéi-êt (iiiatériel) 

coii<litioiiiie I'actioii. I.'exemple t l ' ~ i i i  coinité tle laiig~ie agoiiisziiit est là Liiie Sois cle 

pllis pour tlissiiader tout optiinisnie béat : toiit Iz inoiide salut l'initiative de sa 
4- 

crC:itioii ; iiiais persoiiiie ne va ail-dclh cles piqios fl«Lte~irs cl iles I:ii.irics (de 
d 

crocodiles) versées s ~ i r  le triste soit de la laiig~ic. Au iiioii-ieiit de passer à l'acte, 

peisoiiiie ii'a jainais le temps, persoiine n'a janiais cl'aigciit, et tout ri'y pense qiie 

qiiaiicl &i eii  aïle le. Toiitefois, cetle altitude cxpïiniée signifie <]lie la co i i l~~ i~ ina~ i t é  

saluerait et adhérerait à'~iiie telle iiiitiative. Une adliésion, inêine passive, traduisant 

lin risque faible de  résistai~ce, i l  y'a lieu de rester optiiîîiste. 

Le but cle ce cliapitre était tl'évaluer le contexte socioliriguisticlue qui iio~is 

occupe daris l'optique de déteriiiiiier si sa situatioii liiiguistique et les prérequis et 

aiitiicles liiigiiisiicliies de la coiniiiunauté étaient favorables à lin projet de 1,MO. 

La reclierclie nienée dails ce s,eiis a révélé cles atoiits cie taille cjue iio~is 

1 pocivons regrouper eii trois calégories : 
t 
! 

u)Une Iiornogériéité lirigiiistiqiie iicquise et tiii seiitinieiit rl'spparteiiuiice 

$1 i i i i  tiiêtne peiiple : le bulu, le Saij, le foi), le mvaé et le ntuinu sont identilïés 

comiiie éttint cles dialectes cl'urie iiiêiiie larigiie. Ces variantes lie se distinguerit que 

par de  légères différeiices, i~ i ê i i~e  si entre le Ta11 et les autres parlers i l  existe des 

différences lexicales assez iiiiportaiites. Les locuteurs comiri~iniqiiei~t par le 

triicliement de la LM et siii-tout se iéclaii?enl d'lin iiiêiiie peuple. Nolis soiiiiiies 

bien en présence "[d']~in ensemble de claiis et de tribus aniiiiés du sentiineiit de 

constiluer Liiie relative coiuiiiuiia~ité lii~gliistiqiie, de reiiionter à ~ i i i  ancêtre 

inytliique coininun et appartenant à uiie aire cult~irelle Iioniogèiie et identique" 

(Oiig~ieiie Essono, 2000 : 595-6). 
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b) Uii  poteiiticl liiiiiiaiii 1i:ihle : la coiriinunaiité regorge tle ressoiii-ces 

Iiuinaiiies d 'une compéteiice lingiristicl~ie e t  cultiirellc largeiiieiit acceptable. Les 

savaiils traditionnels et les artistes de la parole coi~iiiieiiceiit à se faire rares, inais 

on en trouve eilcore ici et là qui peuveiit aider à perpét~ier la traditioii orale et l'art 

oratoire ~ratlitionnel. 

c) Uiie attitiitle positive eiivers la It~iigiie et I:I çiiltiire et iiiie adliésion 

iilassive a11 projet de iarigiie: l'attitude des locuteurs envers leur langue, leur 

ciiltiire et I'enseignenierit de ces objets à l'école est largeillent favorable ; leur 

app~entissage par les enrarits est souhaitable et les parents épiouvent eux-niêines le 

desir de les niaîtiiser pour un iiieille~ir épanouisseinent individuel et social ; et 

iiiêine si les pareiits reconnaissent ne pas enseigner ces activités à leurs enfants à la 
K 

iiiaisoii, la plupart se di tprêt  à assister les maîtres, eiigageiîieiit cependarit assorti 
w 

tle coiidiiioiis pour certains d'entre eux. 

Cependant, la recherche a également révélé d'éiioriiies pesanteurs cllie iio~is 

~ o u \ ~ o i i s  classer en lrois types : 

a) L'état tle I i i  LM : la qualité de la laiigue se dégrade au jour le jour ; la 

laiigiie est de moins en i~ioiiis utilisée par les jeunes; elle est ii~enacée d'être 

reinplacée par le I'raiiyais qui a pénétré les réseaux fei.iiiés qui lui étaient réservés. 

Ida iiiajorité des locuteurs trouve cllie cette sitciatioii est de nature à affecter les 

iiouvelles géiiératioiis qui fiiiii-ont par perdre leur ideiitité culturelle et à oublier 

leur laiig~ie, la condainnant ainsi a disparaître. 

1)) La Iétlii~rgie socinle : I'enscignciiienl clc 121 I,M q ~ i i  iio~is iiitCicssc n u  

premier chef et qui coinine par liasard est la preiiiière iiiescrre à prendte pour sauver 

la langue et la culture iie serait pas uiie siiiécure. Toiit plojct alla~it dans ce sens 
\ 

devra faire face à au peu d'engoiienient pour le développeillent de la LM. Les - 
réticences relevées laisseirt penser qu'une iinplicatioii active des pop~ilatioiis n'est 



~'asacqiiise, et eu égard à I'atteiitisine observé par le passé et de la Iétliargie 

act~ielle, i l  Iàudrait sc garder tle pcnscr que loiit scra polir le iiiiecix. 

c) D e s  pesiiiiteiii-s diverses : a coté 'le ses dei.ix priircil~aux obstacles, on d 
e5- 'E., 

retroiivq tle iioiiihrciix autres écueils : l'accult~iratioii, I'igiiorance, I'iiiclifféreiice 

cles ~xiuvoirs lxiblics et de la &oiiiiriunaiité, le niiiltiliiiguisnie national, les 

iiicoiiipétences tle tolites sortes, le inaiiqlie (le ressoiirces.. ., alitalit de clilficiiltés 

qu'il îa~idra conto~iriier. 

Cel~elidaiit, I'ét~lcle a égaleiiieiit relevé que ces obstacles ne soiit jcister~~ei~t 

pas iincoiito;irnables. Face à toutes les pesanteurs 'relevées ci-dessiis, les loc~i!e~irs 

s~iggèrent comii~e dispositioiis à preiidre : la sensibilisation de la coiiiiii~ina:ité, le 
d 

tléveloppeiiieiit et la@ iiiise en el ivre d'iiii projet <le laiigiie viable, la loriiiatioii 
6. .. 

tlcs roi-iiiate~ii-s et tlcs auteiirs, I'allocatioii des roiitls, la iiiise à coiitrib~ition des 

élites et des boniles voloiités, ... I'o~ir sa part, la coiiiinunauté eiiteiid apporter sa 

contribiitioii (lails les doiiiaiiies de I'eilseigtienieiit, de la reclierclie, de la 

prod~iction, de la v~ilgarisatiori et daiis une inoiiidre iiie~cire~du firiaiiceinent. 8 i 
@/ r', 

De ce q ~ i i  précède, i l  clécoule que le niilieii est favorable à la inise eii cuv re  

cl'liii pi-ograinine de LMO. Qiiand 011 sait que la coiiiiiiiina~ité dispose de leaders 

qui participelit activeinent au développeineiit de la localité, qiiand 011 connaît 

l'attitude positive cle la coiiiin~~naiité envers le développeineiit et quarid on connaît 

I'iinportance de iels atouts dans tout projet local porte~ir de développeineiit 

(Wattei-s, 1990), cl~i~iiicl oii coiisiclè're les accl~iis c~il t~irels  et socioliiig~iistiq~ies 

relevés, q~iaiitl oii coiisitléie I'adliésioii afliriiiée tlc la coiiiiiiiiiio~ité à i i i i  tel projet, 

et qiiaiid eii p l~is  les populations sont géograpliiqiieinent regro~ipées, vivent dans 

tiiie iriêiiie province et sont cluasiineiit ~iiiilorines eii ternies d'institution religieuse, 

on iie I d u t  qu'être optiniiste. 

De tolites les Saçoiis, notre coiivictioii est clLie la cohésioii liriguislic~~ie et la 

présaice tl'ue poteiiliel socioling~iistiq~ie i,iche dans la zoiie sont des atouts de 

taille, et que I'at~itiide ravorable cle la coiniii~iiiaiité augure tl'lin accueil fi~vorabie 



* . ,  

<lu projet de laiigiie. Uiie telle attitude coiistiti.re lin accord de pr-iiicipe et Lg>iie 

c:iiiiioit iiiorale poiir le dévélopperiient d'tiii modèle, iinplicatioii pétlagogicl~ie 

coiiséquente q ~ i i  doil traduire concrèteinent les aspirations des uns et des a~itres 

tliiiis uil cadre d'applimtioii riable, inais qiii doit s'nccoiiil>agiier de ccrtaiiies 

précautions pour que les boiines inteiitioiis soient traduites el'ficacenieiit en boiliies 

rcuvres, ci'oii la iiécesçité d 'u i~e  pré-évaluation cle la iîornic pétlagogique. 





Iiitrotlriclio~i 

Cette sectioii est corisaciéc h un test d'ciiseigneiiient tlc la L,MO daiis des 

6colcs rlc l'aire lingiiistique et ciil~iircllc biilir. I:llc sc cliargc (Ic tirer les Icçoiis tle 

trois années de pratiques expéiiineiitales dans iiiie étude (le validatioii qiii a pour 

but de véiifier si la 1,MO peiit-être enseignée à l'école priiiiaire, et si cet 

enseigneiiien~ periiiet iiiie boiitie accl~iisition de la langue et de la culture. 

I'artant de l'liypothèse de base seloii lacluelle la 1,MO peut-être intégrée 

<I;iiis les ~,i.ogi.niiiiiies scolaii.es coiiiiiie iiiati&rc et inCtliiiiii tlc son ciiseigii$inent, 
C 

I'étiide cherclie à évaluer à travers iiiie série de pi-atiqiies pédagogiqiies tests siir la 

base cles contenus ciiltiirels, I'adécluation de la fonction, la valetir pédagogique de 

la Iaiigne orale, les prérequis pédagogiques cles niaîtres, les con te i~~is  disciplinaires, 

et l'acceptabilité de la fonction. Dcs doiiiiécs ti'ol~servatioii établiroiil si la pratique 

est ~)ositive ou négative ; I'expérieiîce sein jugée coiicluai-ite si I'iisage de la LM 

coinnie vecteur et objet d'ei~seignenient est proiivé bénéfique et désirable. 

i'arallèlleiiieiii, daiis le soiici tl'line mise en ceLivre ré~issie, I'étiide tentera de 

reclierclier des doniiées nécessaires au développement tl'oi'ientations éd~rcalives, 

cui.riciilaii.\es et didactiques judicieiises. IZn erf'et, les doiiiiées et les résultats de 

I 'e~~~éiiiiientatiori devraieiit être à iiiênie d'éclairer les décisioiis qiri pourraient être 

prises ail sujet de I'eiiseigneinent cle la 1M0, de iiiettre en place un certain noinbre 

tle tlispositifs, de définir des principes, des conteii~is, cles niétliotles, cles stratégies 

'et des tecliiiiques relatif's à la praticliie. 
P 

[,es cloniiées de la recherche proviciidroii~ eçsciitielleiiieiit clc qiiatrc procéclés 

iiiétlioclologiclues : l,a revue cle la 1iltérat~ii.e (cons~iltatioii des textes et cles 

programnies pédagogiques.), l'observation direcle (dans les salles de classes), les 

tests (adiiiiriistrés aux élèves), et LIII cliiestiori11aii.e (aciiiiiiiistré aux iiiaîtres). Les 

représentaiioiis et attitudes des i~iaîtres seront présentées tie ii1ailièi.e systéiiiatiq~ie, 

ci ioulcs les a~ili.es données sous forille d'infoiniacions rapportées. 1,'inteipiétatioii 

des clonnees sera ponctuée par Içs observations et inipressions [lu cherclie~ir. 



5.1 Présentation de la situation pré-expéi-irncntale. 

Avant de nous lancer sur le cheinin ardu de la pré-expériinentation, noiis 

avons cru bon de faire le point sur la sitiiatioii qui prévaiit daris le contexte qui 

nous occupe. L'ét~ide porte sur les orientations générales de l'école priinaire, les 

prograrnrnes péd~gogiques en vigueur, la situation de l'éducation dans la zone 

d'étude, et la pratiq~ie pédagogique en cours. 

5.1.1 Les grandes orientations de l'école primaire au Cameroun 

Les finalités de I'école primaire au Cameroun sont à I'iiilage de celles des 

écoles primaires instituées en France par les lois de 1886 et 1887, et des diverses 

inodi fications qui ont accoinpagné ces prenlières orientations. 

En France, i l  s'agissait au départ d'une "école première" qui transmettait 

aux enfants des coilnaissailces de base, "ce qii'il n'est pas permis d'ignorer", "un 

bagage simple de connaissances pour la vie pratiquefl(Toraille et al, 1982 : 26). 

Par la siiite, l'école priinaire sera perçue coinine la première étape d'une scolarité 

susceptible de se poursuivre dans i'enseigneinent secondaire pour tous les élèves. 

Inspiré par uiî idéal d'ordre spirituel, intellect~iel et rationnel, l'objectif de départ 

est de "développer cliez l'enfant le sens de la liberté d'esprit, le sens du respect 

d'autrui, en même temps qu'une critique persoiînelle et responsable des valeurs 

iinposées"(Toraille et al, 1882 : 76). L'essentiel des enseignements repose sur 

l'éducation illoi-ale, civique et patriotiq~ie, avec Lin accent partictilier pour 

l'acquisition 1x11. l'enfant des instruiiieiits Iondan~entaux : la laiigiie et le calc~il. 

Aujourd'hui l'école semble libérée de l'urgence d ' inc~ilq~ier  le savoir. Son 

objectif premier est désorinais de développer des aptitudes et des attitudes 

transférables. On est passé d'une école d'instruction à une école d'éducation, une 

pédagogie q ~ i i  prend en coiilpte I'eni-acineiiîent dans le corps et le iililieu 



L'kcole piiri-iairc caineroui>aise a épousé  ett te évolutiorx icléologique de 

iiîai~ièi-e passive, avant de foi i i i~~ler  claireineiit ses g~arides orientations dans la loi 

d'oiientatioii de l'éducation aii Cairierouii de 1998. Cette dernière stipule eil effet 

que l'école 1xiiiiaii.e doit : 

- I'oriiier cles Caiiiero~iiiais "ciiraciriEs tlaiis Iciir ciilture iiiais ouverts aii iiiotitle ei 

res~~cctiteiix (le I'iiitérêt géiiéml et du bien coiiiiiiiiii" 

- Iiiiprégiier les jeuiies des grniides valeiirs Etliiqiies iiiiiverselles : dignité, Iioniieiir, 

Iioiiiiêieté, iiiLEgi-ilé, sciis (le In discip!i::e". 

- Foriiicr ai, rcspect des <Iroiis de I'lioiiiiiie et des lil>crtés, de IEI jtistice et de la 

toléraiice, aii coriibat coiii~-e la tlisci-imiiintioii, h l'atiiour (le la paix.. . 

- Ciiltiver I'oiiiour cle l'effort et tlii ii.;ivail bien Sait, la quête de L'excelleiice, I'espriL 
i 
i 

d'écluipe, l'esprit cle créativité.. . 

- Assurer uiie boiitie t'oriiiatioii (~liysi<liie, sportive, artistiqtie, ciilttirelle. .., et inctilquer 

le sciis de I'liygièiie et de Ir1 salubrité. 

: I.c<>riner des Cniiieroiiiiais capables de coiriiii~iiiiqiier daiis les dc~tx lai~giies ofliciclles 

et siisccptiblcs de s'adapter rapideiiieiit daiis leiil- inilieii de vie et de p«iirsirivi-e leiii-s 

I : ttiides sccoiitlaiies 

Les prograiilmes eiî vigueur poLir l'école pi-iinaire q~ i i  tlaient cle 1999 

reniplacent ceiix de 1963 et 1976 et foiit suite aux Etats Gériéraux de I'Educatioii 

de 1995 et à la Loi d'Ot-iei~tatioil de I'Education de 1998 q~l'ils essayeilt de traduire 

dans les faits. Ils s'iiispirent (le la pliilosophie de la motivatioiî de i'eriseignei-i?ent 

et viseiit I'adalîtatioii de ce dernier aux ïk i i tés  cle la société caiiieioiiitaise, La 

vocatioii essei~tielle de ce nouvel oulil péclagogiclue est de "perinettre aux jeunes 

j 
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cle coiiimunicjuer, d'agir et de savoir être, c'est-à-dire cle fàciliter le~ii iiisestioii 

' socio-écoiioiiiicllie et la coiitiriiiatioii cle le~irs études secoiiclaires"(p. 2). 

D ~ S  l'esprit de ses coiicepte~irs, les iiouvealix prograiniîles officiels de 

I'eiiseigi~eiiient psiiiiaire sesaieiit applicables salis fornintioii et sniis recyclage 

préalable : pour I'eiiseinble des iiiveaux, les graiicles orieiitatioi~s soiit énoiîcées ; et 

pour ci-taque discipliiie ou sous-discipline, les objectifs pédagogiques généraux et 
j 3 

spécifiq~ies, la iiîétiiodologie d'enseigiieiiient, les coiilenus et les objectifs 
> 

<-L'apprentissage soiii précisés. L'objectif est de faire en sorte cjue n'iiiiporte quel 

eiiseignant soit capable de préparer les leçons à partir des seuls prograiiiiiîes et de 
1 

ses coinpétei-ices acadéiniques (13.2). Poiir laisser uiic certaiiie iniirge de inancelivre 
! aux enseignalits, les progsairiiiies se passent cle détails s~il~pléineiitaires. 
i 

I 1. 'ol).sorce t1c.c. trclii~ili..~ r l  'ri~~r~reiili.s.rr~ge, i l  1 1 1 1 1 i e l  t / e t t s e ~ g ~ ~ e ~ t ~ e ~ i ,  deles 
1 

/ )1~0~~6tl111~c~s ci iii.s/i.rtnieit/.c. t l ' i i~rli~ci/ioi~ se jirsfifie ~ ~ t r r  le .sozici (le (Io1i17ci.  pli^^ (le 

1, l e i  I I  I I S ~ ~ I ~ I I ,  co11iplc Icrir~ des .cilittrlio~is r.iii~~'r..ses ii'c1t.~ci,y17et,itoil e f  

rI ' t~l)/)~.eir~i.ssrr~ I I  I I .  ei l e  J I J I I  S ' O I ~ > > I . ~ I . O I ~ /  et7 re.speci lie lt1 

coitgl.rreiice ol>ligie eitlre : ol?jecl[/.i (el C O I I I ~ I I I I . ~ ,  C O I I I C I I I I S  ei d l ~ ~ l ~ ~ ( t l i o t ~ ,  o/?jec/ifi 

ei ~ I ~ S I I ~ I I I I I ~ I I I . F  ~ I ' ~ I ~ L I ~ L I ~ I / ~ o I I .  <.'elfe liberfi se ttrtrr~~fi.sie rr i t s s i  pot. I 'clOsence des 

objecii/i ~>i.dtrgogiques o~~di~triio1i17el.v qtle les eri.reigncirr/.s doii~erti d f ln i r  ettx- 

ttt211ies cori~nte élaj~e intl~orfci~tle cirr ltr p~ i l~orn i ior~  des ieçoti.~. jl).-5) 
i '. 

l Ciirieiiseineiit, dans le prograinine d ~ i  iaivea~i 1, coiiiine po~ii- traduire u n  

+ 
in~isiclue, danses et ciilture iiatioilale" prévoit : 

l 

certaiii einbairas, i l  est dik qcie ces aspects des prograiilines serorii élaborés par les 

directeurs d'écoles iiorinales d'iiisiituteurs el les insl~ecteuis d'arronciisseinent sous 

la supeivision clcs i~ i s~ec ie~ i r s  péclagogiques pioviiiciaiix de I'eiiseigneiiieiit 

maternel, pi iniaire et noriilal (p.3). 

1,e prograinnie de "culture iiationale", composailte de la inatièie intitulée 



L'tioiaiie lichdoiiiadaire d'ii~ie classe de niveau 1 prévoit 30iiin poLir la 

Ol~jeciifs géiiéraux 

IJe prograiriille iiidique que I'intioductioii de la culture iiationale dans les 

progiarniiies du piiinaire est 1111 inoyeii par leqi.iel l'école peu1 coiitribuer à 
, .' 

conserver et, aci besoii~, à airréliorer le patriiiioiiie culturel iiatioiial et prendre 

contact avec d'aiitres c~iltui.es. (p.54) Ide prograii~ine n'a pas claireirient distillg~ié 

les objectifs géiiéraux des trois coinposantes de la discipline. Nous retenons ici les 
,: 

ol~jjeciifs &ii relèvoiit de la ciiltiire iiationale. Ces ol7jectifs sont les s~iivaiits : 

- I>é\,elol>pei. et elil icliii I'iiiragiilatioii cii eiiçourngearit créatioii et 

iiiipruvisiilioii ; 

- I>Evcl«ppci. la iiifiiioire ci l'ntieiiiioii ; 

- I>évclopper les qualités sociales, I'eslirit tlc groupe ; 

- I:oi.iiier le seiis criiique. 

Ol~jectifs spécifiques 
+ 

Le prograinine ii~diqiie qu'à l'issu du niveau 1, I'eiifant sera capable de : 
4 

- 
- Exécuier quelques coiiiptiries, roiides et daiiscs ii.adiîioiiiielles ; 

I!xCciiter. clirciqlies coiiipîiircs, roiides et daiises Pi-;iiiçaises el ailglaises ; 

l<éci~ei. rlcs cotiies, citer (Ics ~>t .~verhcs,  exéciiter des jeitx, cxl~loiier les couîunres et 

lt~;idiiioiis tlii iiiilicii. 

Métltodologic 

Ide pi.ograiiiiiie cléclare clli'il ii'exisle pas (le iiiétliocle spécilique pour 

I'enseigiiei~ieiit de la cult~rie nationale ; la latitiide est laissée aux inaîlixs de faire 

a l~pel .8  leurs collègries, aux artistes de :a focalité et 6 certaiiis é,Ièves Iiabiles, polir 

dire et expliquer les contes, proveibès, couluities e l  tiaditioi~s d u  i~tilieu. 
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Coiiteiius e t  ol,jectiSs d'appreiitisssge 

Les conteillis el objectifs d'apprentissage (Ici niveau 1 pe~iveiit être coiisignés 

tlaiis uii tableau aiiisi qu'il suit : 

- -- -- --- . --.--A 

Coiiteiius tl'al~pi'eiitissage Objectifs il'a~>~>rciiliss~~gc 
--- 

- Orgaiiiser ou ei~seigner ~ I I I  jeu ~ L I  iililie~i 

Jeux tliveis cliaiités et iiiiinés 1 - lii~seigner uiie cliaiisoii eti ~itilisaiii les ~iaroles ou eii ii~iiii:iiit 1 
-.-.--....--.------.A- I -  l b 

Coii~ptiiics et contes Orgaiiiser ou criseigiier des séances tlc coiiiptiiies ou de colites ':,, 

-- .- ----A----.- - - 

I'rovcrhes Dire et expliquer cles provei-bes siiilpics du iiiilieii 

. _~ - 
Coiiiiiii~cs cc ti-:~ditioiis lixpliquei. les co~it~iiiics ci ti.;iditiuils siiiiples du iiiilieu 

i 

l'ableaii ) 2 : Coiiteiius et Objectifs d'app~.entissage au iliveau 1 

I'oiii I'ei~seriible mtrsique - c11aiiis - cu1tiii.e natioi~ale, le prograiiiiiie prévoit 

Ili 301iin pour le systèiiie pleiii-teiiips, 111 00 pour le système iiii-teiiips iiiatiii sniis 

le saiiiecli, et I l i  IOinn pour le systiliiîe [ni-teinps a11i.t-s-inidi avec le sainedi 

ObjcctiSs ggCiiéi-aiix el spécifiqries 

Voir iiiveari I 

Métlioilologie 

1,e prograiu~ie iiidicliie iiile fois de plus clii'il ii'exisle pas rlc iiiétl~ocle 

spécilïcliie. Toutefois, i l  précise que pour les colites, proverbes et dictons, la 

démarclie sera la suivante : aiiditioi-1 globale, coiriprélierision, iiioralité. I I  soiiligiie 

iiiie fois eiicore cliie les inaîtres devront être assistés par des collègues, des élèves, 

cles artistes ou torrte autre coinl~étence de la localité où l'école est iinplaiitée. 

Coiiteiirls et objectifs cl'aplwc~itissage 

L,e tableau ci-dessalis rés~iliie les coiiteiiiis et ol?jeclirs d'apprentissage aii 
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Jcux divci-s çIi;iiitCs el iiriiii(.s - Oi-gi~iisci- Ics ii~aiiiSesl;ilioiis çiilliircllcs 

Coiiiptioes el coiites Orgaiiiser ou eiiseigiier iles séariçcs de coiiil~iiiics oti tie çoiiies 
__-_________---I_--- A-.----- 

l'rovci-bes »ire et exi>li(~tier tles pr<>vcrl)es si~ii~~lcs dit iiiilieii cl d'ailleiii-s 
_--I 

C.:oiitiiii~es et traditioiis Cxriliqiiec. les coiitiiliies et les iretlitioiis tlu iiiilicu et c l ' n i l l c t i i .  
___-_-_-- 

au iiiveaii If 

c - Ai1 iiiveliu I I I  (CM1 yt CM2) 

1lor:iire Iicli(loiiindiiii-e 

Voir riiveau I I  

~ b j e c t i f s  géiiéiaiix 

, Eri plus des ob.jectils défiiiis pour les iiiveaux 1 et  I I ,  le ~ ~ r o g r a i i ~ i i ~ e  a jo~ i t e  

I'objectil. suivalit : dkveloppci. I'aspiratioii 5i satislàire les rlésii-s cle I'ei~làill, soli 

iiisiilicl de cliriosité et sa capacité A iiiiitei. les héi.o~ dii coii(e. 

01,icctifs spéciiiqiies 

ALI teriiie du  liiveaii 111, l'élève doit être capable : 

- I>'niiiiiier iiiie iiiaililsta\iui~ ctiliurelle par les c«iites, dti Ihé'?tre.. . 

- De I~arliciper aux séaiices tl'cxl,licati»ii clcs pr«vei.t>es, lradilioiis. . . 

Métliorlologie 

Uile fois de plus le prograiilnie relève I'abseiice (I'uiic iiiClliotle sl~Ecifïiltie 

pour I'eiiseigiieinent cles coriienus de la culture iiatioiiale. I I  escli~isse cepeiiclaiit LIII 

caiicvas qui prévoit In démarclie pédagogiclue suivailte : 
L 

a - Iiiti-odtictioii : dise de quoi il est r~r ies~i t~ i~  et préseilter l'activité. 

b -- Ilécouverie : observatioii et coiripr-éliciision globale p a r  le jeu de 

d - Syiiilièse récapiiiilative : iepresentatiori de la scèiie sous forine cie petit spectacle 
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l'oiir la pratiq~ie pédagogiciiie, le prograi.ririie indiclcie de nouveau qiie le 

i1iaîti.e poiirra se faire siippléer par iine persoriiie ressoiirce. 
1- 

Corite~iris et objectifs d'apl>reiitissage 

Ides inêines clii'aii niveau 2, sauf polir le cay des proverbes qui se voieiit 

assigner lin objectif supplénieiîtaire : organiser des séances de récitalion et 

5.1.3 Sitiiatioii'rle I'éiliication dans 121 zorie d'étiicle 

Ida zoi-ie bulti est I'~iiie tles zoiies les pllis scolarisées tlu pays. 'l'otis les 

pai,eiits ei~voicnt leiils eiifaiits à l'école clés ie bas âge. A la lii-i du cycle primaire, la 

clliasi-totalité cies ei\Faiîts ayai-it ohieriii le C.1i.P po~iisiiivent le~iis étiides 

secondaires. Cepeiidaiit, a caiise tle iioinbreiix écliecs scolaires, iiiî grarid rioiiibre 

tles eiifaiîts qt i i  eiitreiit à la SIL ne ~~arvieniieiit pas Li obteriir ce cliplôiiîe, beaiicoup 

aba~idoilnent avant la fin di1 cycle. Au iiiveaii du secoiidaire s'ajoute Liiie autre 

rais011 : I'éloigneiiient des collèges et lycées par rapport aux clorniciles de la ld~ipart 
E 

des élèves, éloigiieiiieiit qui reiid difliciles la lâche cles pavents et les coi-iditioiîs de 

vie des élèves. Ii~capables de se iîourrir, de se loger, d'aclieier des livres et de payer 

1eiii.s frais cle scolarité, près de 20% des élèves cltii eriti-eiit ei-i classe de sixièine 

abancloiinent avant la classe cle tioisièriie, et près de 30% avant la classe de 

teriiiiiiale. Seiils eiiviroi-i 55% cle ceux cpii atteignent la classe <le troisièiiie 

réussisserit ail B.E.13.C, et près de 60% de ceux qlii atteigiietit la classe de tei-minale 

passent leur baccalatiréat. 1 

Le cadre de I'édiication ii'est pas cles plus viables, iilêine si des esforts 

i.eiiiarq~iatjles soiit faits par I'l2tat. [.,a zoiie coriipte (.le iioinl~re~ix établissei-i~ents 

sColaires. Les écoles priiliaires sont arijourcl'litii très iioi-iibreuses soiis I'iii~piilsion 

tle I'lZtat, des coiifessioiîs religieuses et des initiatives privées Iaïqiies. En 

inoyeiiiie, oii retrouve iirie école à cycle coiilplet tous les il Itiloiiiètres. Cepeiidant, 

la situation se complique au secondaire oii 1'011 retrouve des collèges tous les 50 
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kiii, alors qiie les lycées se trouveiit d a t ~ s  ~ O L I S  les clieSs-lieux d'arroiidisseineiits et 

<le tlépat~teinçïits. Ides chefs-lieux de départeiiiei-it conipteiit cliacun i in collège 

d'eiiseigtiemeiit tecliniclue, un lycée classique, uii lycée bilirigue et un lycée 

technique. Des Sections Artisariales Rurales (SAR) et Sectioiis Ménagères (SM) se 

trouveiit dans des cliefs-lieux d'arroiidisseineiits et de districts, aiiisi que dans'  

certains villages stratégiques. Les écoles inaternelles soiit iilexistaiites daris les 

zones rurales ; oii et1 trouve clLie daiis les zones senii-urbaiiies et urbaiiies. 

Mi~ i s  si la politiclue d'expansion tle l'éducation se traduit par un 

accroisseinent des établisseinents et des élèves, la qiiantité et la clualité des 

inSrasti.tict~ires et des structiires laissent C désirer : bibliothè~~ties, ii-ifiririeries et 

laboratoires inexistaiits, iiifrastr~icttires sportives somiiiaires, salles cle classes 

irisuflisai~tes, état véiiiste des locaiix, tables-baiics défectiieiises et iiîsuffisaiites etc. 

1,'ofli.e scola'ire est eiîcore Ioiti de saiisîaire la deinaiide : Ida plupart des écoles 

priiiiaires à cycle coiiiptet iie compieilt cllie trois salles de classe ; d'oii les effectifs 

plétlioricjues q ~ i i  réstilient du jiiiiîelage de classes péd:igogiclues. , 
I..,'eiivii.oiineiiieiiI pitc1:igogicltie ii'esi pas il011 ~ > l ~ i s  tles pliis I'avorables. Du 

Sait de la grave crise écoi-ioiuique qui a ~-iarticiilièreii~ent frappé le itioncle rural 

essentiellement constitué (le cacaoc~ilte~irs, les pareiits oiit clu iiial à subvenir aux 

besoiiis esseiitiels de leur progéniture : ilutrition, éducatiolî, santé. Ceux q ~ i i  y 

parvienneiit le foiit aii prix cle iioiiibreux sacrifices. La i-étissile est le fruit 

coiijiigiié du pareiit qui se  prive de tout ail presque, e l  cfe I'eiilàiit qui brave la 

1 iiiisère POLIS se eoiisacrer à ses étucles. D'autre part, l'école lie béiiéficie pas du 
& 

soiitieiit coiniiiiiiiautaire : la coiiiiiiunaiité a du iiial à s'organiser et à preiidre des - 
iiiiiiatives ; les APE soiit iiîoriboi~des, cj~!^nd elles lie soiit pas fictives ; o i ~  semble 

tout attendre de I'Etat et des "éliles". 
2 

1 De ii~ênie, I'eiiviroi~i-iei~ieiit pétlagogiclue est reiidii défavorable par la 
1 
f situation cléplorable des eiîseigiiaiits. Ide persoi~nel eiiseigiiant est très iiisuffisant. 

Ida groiicle iiiajorite des &coles coiiipk h peiiie trois innitres pou'. six classes 



établisseme~îts coiiiptent iiioins de trois enseignants. Les cliefs d'établisseinents 

soiit »l>ligés tlc ~->iocétler au jil~nelage tles classes zi i i  cfétritiieiil tle la qualité des 
1 

eiiseigneii-ieiits, ct dc recriitcr cles eiiseigiiakils vacalaires cpie les AI'E ~i\ 'ar~ivent 

to~ l jo~i r s  pas h payci, la pl~iparl dcs 1)ai.eiits iie versaiit pas Iciiis cotisatioiis. 

Ida sit~iatioii s'est aggravée avec la coiiditioii rles institciteurs vacataiies : ces 

pcrsoiinels qui coiistituent environ 30% des eiiseigriaiits du priiriaire accusent de 

iioinbre~ix ~i io is  d'ai riérés de salaire et foiit face à de noiiibreuses tracasseiies clliant 

à leur recsuteineiit et leur iiitég~atioiî dans la foiiction publique. Par coiiséquent, 

beaiicoup soiil absents de leiirs postes peiidaiit des seiiiaiiies, voire des iiiois daiis la 

iiiêiiie année. D'autres clémissioniieiit tout siiiipleiiicnt, cl~iestioii d'aller voir 

ailleurs. Dans I'eiiseigiicmeiit privé, selil le persoiiiiel qui relève de I'eiiseigneiiient 

piivé caiholiq~ie et de la Mission Cliiéliciiiîe est régtilièieinent payé. Les auties qiii 

son1 po~utant  iiioins bien payés acciisent de noiiibreiix iiiois d'arriérés de salaire. 

Ilai. ailleurs, les maîtres des établisseruei-its publics intégrés dans la foiiction 

plibliqiie ne seiiibleiit pas pllis inotivés que les aiitres. Du fait cles salaires 

relativement bas, du inépris de la société, des mauvaises conditioiis de travail ..., 

les inaîires ne souscrivent à aucLiiie obligation de résultat, ni à aucun contrat de 

perSoriiiaiice. Ils font "ce q~i ' i l s  peuvei~t" ; ils vieiirieiit à l'école cluancl bon leur 

seinhle,et tous les prétextes sont hoiis pour ~ibaiicloniicr ou libérer les enfants. 

D'a~icuns vont j ~ i s q ~ i ' à  envoyer les eiifai-iLs leur clieiçher clli bois, travailler daiis 

leiirs cliainps, tresser leuis épouses, les assister dans les trav;iux doincsticjiies.. ., en 

guise cle "travail iiianuel". L'école se trouve ainsi clans ilne récréation perinaiiei-ite, 

s~ i i t o~ i i  poui les classes cjiii n'ont pas d'exainen à prkpaier. 

Eii oiitre, le iiiilieu scolaire est généisIeiiie!it corrompLi. Ida palivreté aidant, 

les iiiaîtres et les directeurs d'écoles de inoralité douteiise acceptent très facilenient 

cle se laisser "inoiiiller la barbe" par (les pareiits pour se livrer à la fia~icle, surto~it 

loi-s de I'exai-iieii du CEI'. Pour uiie clièvre pius ou riioii~s grasse, un coq un tant 

soit peu tloclii.. ., cles enseigiiaiits inetteiit Ic~ir cal-rière cn jeu eit "assistai-it" tles 

caiirliclats de diverses inaiiières. 
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Eii somnie, à l'iiiiage cle ses cainaracles cles autres régioiis du pays, le petit 

Caiiieioiii~ais de In zoiie biilu est édciqiié daiis uii eiivironiieriieiit de iiiisèie . 

pliysiquc, iiialéiielle et morale. Uéiii~iiii, perturbé piir la crise des valeuis, eiicndié 

par des iiiaîtres déiiiotivés el  cles pareiits cl~ti ont tléinissioiiiié devant leur 

responsabilité régalieilne, i l  vit dans Line situation précaire clui coniproi-iiet 

dangereiiseiiieiit soli succès scolaire. 
J 

5.1.4 L'enseigrieiiient [le 1s çiilttiie iiatiori;ile dans la zoiie d'étiiilr: 

Au .-terilie cles visites que nolis avsiis cflèct~iées clans les écoles, ilous 

potivoris affiiiner sur la base tle I'obseivatioi~ directe dans les siilles de classe et des 

eii!i.etieiis avec les clieSs d'établisseineiits qiie la c~iltiire iiatioiiale est irial et très 

licii eiiseigiiée. 

I,a quasi-totalité cles maîtres ii'eiiseigiieiit pas cette iiotivelle tlisciplii~e ; le 

iicrs cles riiaiti.cs igiiore jusrl~i'à soli exis(eiice et ,jus<lii'i~ I'existeiice iuêiiie cles 

iioiiveaLix prograiilines. Près de la iiioitié de ceux qui solil au courant de  ce i~ocivel 
a '. 

o~itil  pédagogiqiie. ne le possèdent lias, e t  bon nombre de ceux qui le possèdent (les 

directeurs d'écoles surtout) ne l'exploileiit pas ; ceitaiiis tl'eiitre eiix iie l'ont niêiiie 

jai~iais lu ;.-ceux cliii l'ont fait iie saveiît pas quoi eiiseigiier, ni coiriinent le faire. 

-1'rès peu tle iiiaîtres s'y essayeiit; i~iais  l'activité est surtoiit destiiiée 5i 

ii~eubler le teinps quand le iiiaître n'a pas préparé sa leçon, quand i l  a achevé le 

j~iogiainiiie du j o ~ ~ r  011 sa séance I ~ L I S  tôt qiie pi-éviie et clu'il dispose de quelques 

miiiules, cluaiid tocit le inonde est Iàtigué, oii cluaiicl i l  fa~it  occiiller les plus petits 

(iiiveaci 1) qui liiiisseiit plus tôt, cpestioii d'attendre leurs aînés eiicore occupés. 

C'est a101.s cliie le niaître iiiil>rovise "iiii coin t l ~ i  feu" aLi cows  duqiiel les enfants 

racontelit des coiltes, citeiit des proverbes et jouent aux devinettes. 

La raisoii eii est que Je inaître ne se seiit pas coiiil~aiiil d'enseigner la c~iltuie 

iiationale parce que rien ne I'y oblige. Les autorités pédagogiques et les cliefs 

d'éiablisseineiii qui deviaieiii se  cliarger de l'application des noiiveaux 

programines seinbleiit l'ignorer, visibleiiieiit einbarrassés par cette nouvelle 



c1isciplirie~-qiii inet A rude épreuve leur coinpéteiice, lacliielle n'avait pas été 

reiifbrcé$ aii préalable pour faire autorité. I.,e iiiaître peut cioiic  prétendre c l ~ i ' i l  ri'a 

pas assez de temlîs di] fait des ei.rilîlois du teilips sureliargés ; niais eii réalité, i l  ne 

se serit pas coiiipéient : ses connaissaiices en la iiiatièie sont tlo~ileuses. 

Eii 2002, à la gi.ancle sui-prise générale, la ç~ i l t~ i r e  gériéraie est inscrite à 

I'exainen d ~ i  Certificat cl'Et~ide Primaire coiiime épreuve orale. Pris de panique, 

certains niaîtres essayeiit de préparer leurs caiidiclats à I'exaiiieii eii iinprovisaiît 

qi~elqiies séances. Quelques iiiaîtres des classes iilférietirs se laiiceiit égaleirieiit 

dans l'aventure, conscierits de ce que cette préparatiori devrait coinn2encer plus tôt. 

L'expérience est patliéticlue : les iiiaîtres confoiideiît culture iiatioiiale et activités 

piatiq~ies, c~iltui-e iiationale et ciilt~ire générale ; la cull~iie natioiîale se liinite au 

récit de  quelq~ies colites et proverbes que certaiiis niaîtres exigent qu'il soit fait eii 

français, ce qcii coiistitue lin vrai siippiice poiii les élèves. 

Pour tirer leurs enseigriaiîts de l'embarras, le Secrétariat à l'l?cl~icatioii Privée 

Catliolique orgailise cles reiicontres péclagogiq~ies aux liiis de roriiîer les aiiiiiiateurs 

pédagogiclues, et des jourliées p6dagogiques destinées à iiripiégner les rriaîtres des 

iiouvelles discipliiies au prograinine, déiiloritrant par-là que l'ol~tioii de la rilise en 

pratic1ue de ces dernières sans une foriiîatioii préalable des forinateurs est 
*: 

stiicitlaire.. Des dizaiiies cle iiiaîtres de cet ordre d'eriseigiieiiieiit oiit ainsi pu 

I~ri.iiéficiei- cl'~in équipeillent pédagogiclrie éléiiier-itaire. Cepeiidarit, très pecr de 
+, inaîtres I 'o~i t  effectiveinent exploité, la plupart seiiiblarit handicapé par iine iailgiie 

ir).r 

de coiiiinuiîication scolaire clui iie ie~ir  periiiet pas d'eiiseigner 1111 objet 

péclagogique'dissocié cle soi1 instr~iiiieiit cie ti-arisii~lssioii par excelleiice, la langue 

iiiaternelle; d'autres brilleiit par . un niveau de coiiipéterice ciilturelle et 

~~é<lagogiqiie catastsophiqiie en la iiiatiere. 

Eii deliors des problèiiies de forinatioii, de coiiipéterice culturelle el de 

i~iotivation, les acteurs pédagogiqiies soiît coiifi.oiités à iiiie dirficiilté cruciale : le 

programine lui-ineiiîe. Ce derilier coiitporte eii eîîct cles iiombieiises laciiiies, entre 

autres l'absence tl'oijectifs, cle <léinarclies l,édagogicli.ies, de siiyipoi:ts didacticliies, 



de procédiires et instr~iiiients d'évaliiatioii, de contenus claireiiieiit délinis, s3ns 

oiiblier le sileiicc coiipable siis la laiigue d'eiiseigiieineiit de la matière. 

5.1.5 L'iisage oi.:tl tle la LM ?I l'école cI:iiis la zoite tl'éi~tile 

Dans les écoles de la zoiie, aucun enseigiieineiit ne s'effectue en LM. 

Cepeiidatit, cette cleriiière n'est pas totaleinent exclue de la co~riin~iriicatioii 

scolaire. La sittiation cpii  prévaut est celle de I'alteriiaiice codiq~ie i l'oral, el de 

I'excliisivité dii fraiiçais à l'écrit. 1,a 1,M intervient de nianière iion systéiiiatiq~ie, 

niais très L'réqiieiiiiiieiit dails les discours pédagogiques en Ssaiiçais pour pallier les 

carences d'une langiie de coiiiiiiiiiiicatioii scolaire peu connue de la iiiajorité des 

élèves (Akoiiga : 1983). Elle ii'intervieiit eii exclusivité qiie lors des rares séaiices 

de contes organisées par les inaîtres. 

La LM doinine dalis I'interactioii eiitre les élèves dalis la classe, quand le 

iiiaître est abseiit ou cliiaiid i l  lie contrôle pas la classe. Quaiicl bien iiiêiiie i l  le fait, 

les élèves écliappeiit toiijoiirs à soli atteiitioi~ pour coiriiii~iiiicluer à voix basse eii 

"laiig~ie vernaculaire". Les iiiaîtres leur cniboîteiit souvent le pas cliiand ils 

s'aciressent soit aux élèves, soit à leurs collègues. Sei11 uii clirecteur d'école avait 

interdit l'usage dci "patois" dans l'enceinte de son établisseineilt, une mesure 

inallieureuse qui ne conniit guère de succès et qu'il avoue regretter a~~jourd' l iui .  

I lors des salles cle classes, I'iiîteractioti entre les élèves se fait exclusiveiiient 

eii LM. Quelques niots et phrases français apparaissent cependarit dans leiirs 

discours:.. le plus souvent pour pallier une carence de vocabulaire dans leur langue 

ou poii!- iiripressionner leiirs aiiiis. I I  eii eut :!r nieme des coiiiniunications sociales 

eiitre les inaîtres, surto~ii daiis les sitiiations iiifoi-iiielles. D'ailleurs, I'esse~itiel de . '  

Icurs inleractioiis Iiors des salles cle classe s'effectue claiis la LM; le liaiiçais 

ii'inteivieiit qne pour raire autorité oii pour iiiipressioniier l'eiitourage. 

Le jeu de langue en milieu rural et selni-rui.al apparaît donc évident à la 

faveur de I'lioii~ogéi~éité liiiguistique clans iin public cl'extraclioi-i suial doiil la LM 
{ I 
8 i 

i est diffëi-ente de la langiie d'eiiseigiieinent. 1,'insei.tioi-i de la I,M daiis des 
1 $; 



situations forinelles s'avère positive parce que d'une efficacité pédagogique 

certaine, <( car si en dépit des instructions officielles, le iriaîti-e délaisse le médi~ini 

autorisé pour en recourir à uii autre, c'est qiie le pl-enlier ne  reiîîplit pas à souhait sa 

foiiciioii dr: tïaiisii~issioii des coiileiiiis scoloiïes )) (Akongn, 1983 : 3). 

La présentation de la situation cie l'éducation et de la pratique péclagogiqiie 

' en co~1i.s a iiiontré de iioiiibreuses insuffisances, entres autres des limites tlaris 

I'enseigifeinent de la cultuse iiatioiiale. C'esi un enseignenient essentielleineiit 

Sondé sur l'improvisation et le "bricolage pédagogique", assuré par des 

enseignants peu inotivés, non formés, peu équipés, et qui travaillent clans des 

coiiclitions difficiles. Les noiiveaiix prograiiiiiies i~édagogiq~ies dont beaucoup en 

igiioreiit  existence et qui s'avèreiit peu lial,les leiir sont de peu tl'apport. 

Cette sit~iatioii appelle iine intervention urgente clont les coiiditioiis de s~iccès 

doivent être analysées aii préalable. 1,'expéi-iiiieiitation nous a seinblé la procédure 
J 

la pliis indiquée. IJne véritable expériinentatioii clépassant nos inoyens et les 

limites (l'une ét~icle (le cette cliineiisioii, noiis avons opté polir Line pré- 

expériineiitatioii, le ''iiiodèle" qui en sortira étant appelé à être expériiiiei~té à son 

to~ir .  II est qiiestioii d'eiitrepreridre une étude de validation tlestinée à vérifier que 

I'eiiseigiieii-ient de  la LMO, pratique qui iiitègre la laiig~ie et la cultiire coiiiiiie 

objets d'enseigneineiit ii~dissociables, conduit à une acquisition sCire, efficace, 

béiiéSic~iie'et clésiral~le. 

Daiis cette perspective, il irui~s a seinblé coiivciiable de mettre sur pied Lin 

dispositif expériiiieiital, de définir des variables, cies teclinicl~ies et iristr~iinents 

tl'évaliialioi~, d'essayer la pïaticlcie de I'iniiovatioii et cle tirer les leçons de 

I'expé~ience, avant d'eiivisager dans le cliapitse suivant les conditions daris 

lesqiielles I'L1,MO peul être eiilre1)sise. 
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A la Saveur clu i io~ivea~i prograinine de I'eiiseigiienient priliiaire, nous ayons 

i~tilisé les structures existantes sans en iiîodiiiei les yrograiiiines et les einplois dit 

teiiips I,'enseigiie~iieiit tle la cult~ire nationale ~i 'étanl pas ellkctif, nous acr«iis 

obteii~i cles in:iîti.es et des directeurs d'écoles que la cliai-ge 1ioi:aii.e réservée à celie 

cliscipline soit utilisée pour la pré-expérimeiitatio~i. 
' . 

Six établisseineiits scolaires ont été c l i~ ic i s  coinine cadre de travail : 

I'Ecole Piiltlicliie cle Nsiiiii-carrefour, I'I',cole I'iibliqiie tle Mfo~ilaclja, I'K<cole 

, Fiiblic,iie de ~ e s s a i i i ,  1'Ecole de la I\/lissioii Chrétienrie de ~ l toén îSon ,  1'Ecole 

I'ublic~~ie~de Uiyeyeiii, et l'lic,ole cle I'EPC d'Elat. Ces écoles ont été choisies pour 

cies besoiiis stratégirlues : toutes les six étaient ficilenient accessibles parce que 

situri-es sur tles axes bitiiiiiés ; les trois preii~ières sont situées daiis I'arrondisseiiienl 

de  Zoétélé (dialecte F~IJ),  et. les trois autres daiis I'arsoiiclissetnent d'l<bolowa 

(dialecte b l u )  ; enfin, la distance eiiti-e les écoles de cliaqiie localité est de 4 ltrn 

environ , ce q ~ ~ i  tiotis pei-nletiail d'aller facileiirerit d'une école i l'autre. 

La j3t.é-exj~ériiiieiitatic>~i a déniaisé clans ciiicl des six étal~lisseiiieiits choisis, 

1;s iiiaîtres tie l'école de I'EI>P_' cl'Elat n'ayant pas pu se  lancer cians le projet à 

cause de ~ioiiibreux psoblèiiîes internes qui ir~inaierit leur ordre d'enseigireinent. 

Nolis avons pu travailler daiis deux classes tle I'Ecole de la Missioil de  Nltoémvon 

(SLL et CI3), et dans cliiatre classes jiiinelées de chaclitie cles aiiti-es écoles (SIId/CIi, 

CI:I/CE2). Cependaiit, deux cles cinq écoles restantes n'ont pas pu suivre 

I'egpérieiice de bout eii bout, 5 savoir I'kicnle de la Mission de Nlto'énivoii et 

l'lZcole I'iibjiq~ie de blessain dont les iiîaîti-es ii'oiit suivi aLiclrli slage. 

A la lin, la pré-expéri~i~entatioii n'aura doilc été iiîenée de inaiiière 

systéniatiqlie que dalis trois écoles : I'Ecole I'iibliqile de Nsiirii-CarreSour,.l 'Ea 

I'Ecole /'iibliq\ie de Mfouladjü et I'Ecole 1)iiblic~~ie de Biyeyein. Les riiveaiix 

se\eiius ' pour chaciiiie de ces trois écoles solil les iiivealix I et I I  (SIl,/CI', 

CI?IIClilI), le niveau 111 (CMIICMII) étant lrès sollicité parce cllie comportant des 
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caiididds au CEP. Ida recherclie s'est doiic déroulée daiis 6 classes expérinieiltales 

teiiue cliaciine par i i i i  iriaître expériiiieiîtatelir qiii ii'élait aiitre que le riiaîlre 

habituel de la classe. 

Ide clioix clii coiiteiiii des eiiseigiieiiierits des ii~aiires expCriiiienlateiii-s a été 

porté scir iout discouss pouvaril scsvii. de support à I'eiiseigiieiiieirt de la [.MO, 

riotaiiiirient les ressources locales eii langue orale identifiée aiiparavanl (voir cliap. 

111). Ce discoiiïs lie trouvant sa pleiiie eryi-~ssioiî que clatis l 'oratu~c,  rious avoiis - 
~ ~ i v i l é g i é  les geiiies tle cet art. Par souci tle siinplicité, iious iioiis soiniiics liniité 

aux geiires les pliis coiîiiiis tlcs iiiaiti-es et tles élèvcs. C'est aiiisi cliie iioiis avoiis 

~xol)osé aux ii~aîtses tle s'essayer i I'eiiseigneiiiciit des coiiles, fables, cliaiits, 

Iégencles, proverbes, clevinettes, po&iiies oraux, LIS el co~ituiiîes, et généalogie. Les 

niaîtrcs oiit jeté lekir dévolu sur les six preiiiièïes activités, au clétrimeiit des deux 

,clcriiières qiii ne f~iiiieiit enseignées cllie claiis une classe. 

Le,iilaître était libre tle clioisii ses activités, sa déiiiarclie pédagogiqiie et les 

objectifs de ses lec;otis, inais devait garder A l'esprit que I'eiiseigileiileiit des divers 

coiilenus devait avoii à la fois uii objectif liiiguisiicliie et c~ilturel Eii d'aiities 

teriiles le .maître eiiscignait selori sa conipétence cultiii-elle et la mélliode clii'il 

irouvait la pius apte à iiiipliques ses élèves daiis son apprentissage afiii de les aider 

à coiiilxeiicire leur propre ciiltuie, à coinpreiidre la structure et le coirteiiu des 

textes, à reproduire et à pioduire claireineiit et aiséii-ient cles textes artistiques 

traditioiinels. Le iriaître tlevaii tlonc c!iercl~er- In ~iiéiliocle icléale jmoui chaclue 

activité, celle srisccptible <le forges eli l'élève uiie coinpétence liiiguisticlue et 

c i~ l t i~ re l le  i i  I'accciil lie devait Ilns Stre illis s ~ i r  Ics striicliircs dc la laiig~ic, 

niais sus les éléineiits de prod~iclion langagière, la capacité cl'iiiférer, el l'habilité 

de s'exl~i.iilies en p~iisaiit daris les ressources et le géiîie tle la langue. Ces principes 

cIe base ont été ciairenieiit expiicliiés aux niaîtres. 

I>olii ce cltii est de I'oigaiiisation des leçons, iioiis avoiis obtenu cles maîtres 

et cles Directeurs d'écoles que les trerite iiliniites allouées à la niusicliie et celles 

, , alloiiées h la cultiire nationale soient coiisaci.@es A I'IZ1,MO. ].,a iiiasse Iioraire 
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Iicbdomaclaii'e était rloiic d ' ~ ~ ~ l e  Iiecire répartic eii deiix séaiices de trente iiiiiiiites 

chaciiiie. I,'eiiseigiieiiieiii clevait se Saire tlc iliaiiière coiitiiîiic, abs(ractioii raile des 

séaiices auxquelles assistait le cliercl\eiir. 
6 

I I  s'agit ici de rendre conipte de la procédure de reclierclie. Cette tiernière 

tient en trois parai1iétl.e~ : la conduite de la pré-expéririieiitalioii, la collecte des 
, . 

inforiiialions, et le traitement tles tloiiiiées. 

5.2.2.1 La çoii<ltiite (le la pié-exl>ériiiie~ilatioi~ i 

ALI départ, iio~is n'avioiis aiicune approche précise eii tête, aucuiie base 

inéthodologique. Nolre objectif était justeiiieiit cï'eii développer iine siir la base de 

notre Iiypothèse fontlairientale, des ;réSéreiices th&orirlues coiisultées, cles b i ts  

observés et tles représeiitatioiis cles acteiirs pérlagogiqlies. Nous aurions 1111 

concevoir ~ i i i  modèle Iiypotliétique, le lester, piis proposer i i i i  iiioclèle 

expériiiietital. Ne clisposai~t pas d'assez d'outils aii départ, la constructioii d'uii tel 

n~otlèle ne IIOLIS a pas seinblé évidente. Nous avoiis plutôt opté pour l'ideiiiificatioii 
O 

des éléiilei~ts d'iiii Iîragraiiiiiie expériiilelital à partir de l'observation et de 

I'évaliiaLioii d'activités proposées aux inaîtres. 

NOLIS avoiis coinineiicé par cibler iios écoles expériiiientales. Coiiiiiie iious 

avoiis eLi à le so~iligi-ier, le choix a été griitlé par des raisons piagiriatiques et 

stratégiques : i l  iiolis filIlait des écoles de l'aire clinleclalc biilu et d'tine aire 

tlinlcctalc iioii biilii ; cii pliis, ces écoles tlevaieiit être I;icilciliciit ncccssihlcs, Ctniit  

cioiiiié que i ious  partioiis de loiii et que ilos coiitraiiites pi~olèssionnellcs lie iious 

doiliiaierit pas ~if( im"mineii~ cle teii~ps. C'est aiiisi qrie iioi.is avoiis clioisi six écoles 

des banlieues <I'Ebolo*a et de Zoétélé, soit trois écoles par localité. 

A ~ x è s i e  cltoix des écoles, notis soiniiies <iescei~du sur le tei-raiii expliq~ier 

iiolre projet aux acteiirs pédagogicliies, f1itui.s iiiaîtres expériiiieiilateiirs. I'ilis, !ioiis 

avoiis sollicitC et obtenu des aiitorisatiolis de reclierclie de I'Cliiiversité de Yaorindé 
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I et des a~itorités pédagogiqiies de la place, autorisatioris cjue iioiis son-iiiies allé 

~~réseii ter  aux tlirecteii~.~ des écoles coiicei.tiées. N'ayzirit seiic»iitré auciille 

i ésistance tlc I C L I ~  part, iioiis poiivioiis alors coiiiiiiei-icer I'cxpérieiice. 

Ilès le iiiois de  inais 2000, iious avoiis eîîectué des visites tlaiis les écoles 

po~i r  observei. çe qiii SC I'riisait, qiiestiori de piocéder A iine picinière observatioi~ 

globale destinée i iious sitiier par rapport à l'état des lietix et à nocis aider i~ 

envisager les ~>erspectives cle notre expérience fiiture. Et1 dellors cle l'observation 

tlaiis les $alles de classe, rious avons eii des entretieiis avec cliftërents acteurs c l6  la 

coiiimiiiiauté édcicative sur la situatioii de l'éd~icatiori, I'iisage tle la laiigiie 
C* 

iiiateiiielle i l'école, I'eiiseigneinerit de la c~i1tlii.e iiatioilale etc. 
1 

I?ti juiii 2000, iious avons invité tous les inaîtr'es de ces écoles au stage 

I'ROI'ELCA de forinatioii des iiiaîtres et aLpliabétiseui-s eii laiigties natioi-iales 

(l'(>bout (Mbaliiiayo), stage qui (levait se teiiir ait iiiois de jiiillet de la iiiêine 

iiiinée. Seiils six iiiaîtses siir la viiigtai~ie coiivoquée se sont préseiités. Auciiii 

i~iotliile de rosiiiaiioii lie portaiit siis l'oral, les inaîtres se sont contentés de 

I'appieiilissage tle la leçtiire et <le I'écrit~ire dc In larigiic iiiatei~iiçlle, t l ~ i  calciil ei1 

laiigiie inateriielle et tlu fiaiiçais oral. Piiis, ils soiit rentrés daiis leurs écoles avec 

[ I O L I ~  coiisigiie d'eiiseigiier la culture nalionale en se servant de la I~,MO. 

~>ès"se~>teinbse 200 1, nous avons, à saisoi~ tl'tirie desceilte par inois, effectué 

iles visites daiis les trois écoles iloiit les inaîtl-es 'da ie ià t  préseiités au stage (EI' de 

Mfoiiladja, 171' de  Biyeyeii , et 1'Ecole de la Missioii de Nlioéiiivoii). Si les iiiailres 0 
d 

~tiivaieiil iiosiiialeiiieiit leiir einploi du teii~ps Iieb<l»inaclaire, i-iotre arrivée, ils 

ktaient obligés tle se bousculer poiis iio~is periiiettre d'obser\lcr tics leçoiis. A 1:) liir 

(le cliacli;e leçon observée, iioiis orgaiiisioiis me sorte de carrefotir pédagogicliie oii 

cliaciin raisait part de ses obsesvations pas siipl>ol.t a ~ i  dé~~o~ileiiieiit de la leçoii et 

Iàisait des s~iggestioiis en rapport avec tel oii tel aspect dc l'activité pétlagogicl~ie. 

A la f i i l  de I'anriée scolaire, les inaîtres oiit uiie Iois de plus été iiivités au 

1 stage I'iZOI'C1,CA. Eiicoie iine fois seuls six irinîtres s'étaieiil préserilés. Nolis 



les deiix niaîtres cle l'Ecole de la Missiori de Nkokinvoii s'étaient désistés. Cette 

annfe I A ,  t\olis avions iritroduit ~ i i i  ilouveau iiiodule dans le 1irograiiinie de 

ioriiiatioii : la LMO. 11 était cliiestioi~ cle faire partager aux innitres leiirs tlifSéreiites 

expérieiices el rl'eii reieiiir Ics aspects C ~ L I ~  constilueiaieiit eii prciiiièie iiileiitioii les 

l'reii-iières oi.ieiitatioris de L'ELMO. Ces roiiclusioi-is ont essentielleinerit porté sur 

les contenus et les cléiiîarches pétlagogiqiies. 

Alxès la formation, les inaîtres sont uiie Sois de plus rentrés daiis leiirs écoles 

contiiiuer I'expérieiice pratique. Coiiiine par le passé iious avoiis silloi~iié les écoles 

avec le iiiêine rythine et la inêiiie pxxxkliire, inziis avec eii tête i i i i  nouvel objectif: 

récolter tous les éiéiiients qui noiis periiietti-aient dc coiistruii.e 1111 questioiiiiaire S L I ~  
C '. 

les représeiitatioiis cles enseigiiarits. 

Au  niois tle juillet 2002, 1111 ilociveau stage I'ROPELCA avait lieu, à 

Ebolowa cette fois-ci. Sui la liste (les écoles sollicitées se troiivaieiit trois iioiivelles 

écoles.: I'EP de Messaiii clui ii~allieureusement ii'aura envoyh clii'iiii {naître, I'Ecole 

cle la h4ission d'Abaiig avec qualre iiiaîti-es, el I'Ecole tle la Missioi-i de Nkoéirivoii 

clui iiiarcliiaiî soli retour avec deux ii~aîires, iuallieiire~iseiiieiit IOLIS I I O ~ I V ~ ; ~ L ~ X .  Ides 

douze niaîtres qcii se sont 11i;ésentés ont, en plus cles expériences partagées, 

participé à des discussioi~s siir le projet pédagogique et les procédures 

d'évaliiation. A la fiii, il a été deinaiidé aiix iiraîtres tl'éval~ier leiii-s élèves et de 

relever le~it.s perforinaiicas sur 121 base des pi-iiicipes arrêtés. I'ar ailleurs, les inaîtres 

oiii polir la preiriiéi.e h i s  été sotiinis A des séaiices <le pratique de I'EI.,MO, séances 

san~tioiiiiées )->au des carrefoiirs péclagogiclues riches et ii~teiises. Nolis avons 

profilé de ce stage poiir tester 11oti.c cliieslioiinaire. 

Eii septeiiibie 2002, nous avoiis renoué avec les visites ; iriais à cause tles 

coiliraintes lïnancières, noiis ile poiivioiis efîectlier q~i'iiiie desceilte par triiiiestre. 

I,a procédure est rieiiieurée la ii-iêiiîe : observation, discussion, suggestioris. A la lin 

de l'aiinéc, nous avoiis recueilli lcs perforiiîaiices tles élèves et adininistré uii 

questioi~iiaire aux i-iiaitres pour évaliiei la pré-expériineritation. CepeiidanL, niêiile 

l 
si noire i~i.~-expéi.iiiie~itation s'est achevéc eii mai 2003, nolis avons profité du 



stage du iriois de juillet de la iiiênie aiiiiée pour orgai~iser cles travarix cil atelier 

avec lçs s1agiaii.e~ c l ~ r  niveau I I I  claiis la perspective de délinir iiiie cléiiiaiche 

péciagogique porir cliaqiie activité. Noris il'a~iroi-1s pas pii faire le tour des 

clill%i.eiites activilés, i~i:iis Ics tr:\v:iiix réalisés iioiiç p:rrnisseiit digiies dliiitét.êt. 

Les doiiiiées qiii seront ai-ialysées et i3:Lscntées claiis ce cliapiti-e soiit doiic 

des dotinées d'observatioii relevées peridant 1e stage, peiiclaiii les visites des écoles, 

lors des'disciissioi~s avec les dirréreiits acteurs, et les rép»iîses au questio~iiiaire 

acliniriistsé. 

5.2.2.2 La çollecte iles tloiiiiées 

L,a collecte tlcs doiiiiées s'es1 cffectiiée à I'aitlc dc  deux oiitils: le 

qiiestionnaire et l'observation de classe. Nous cooiineiiceioiis par déciire ces oiitils 

avant de présentes le résultat de leur applicatioii. 

5.2.2.2.1 Les niitils 

a)%e ~~iiestiotiii:iirc tlcstiiié :iiix eiiscigrinnts 

1,'étudc d'uiie piatiq~ie doit iiicliire les repiéseiitaLioiis des principaux acteurs 

qu'elle engage. I,es autorités éducatives et ~>édagogiqiies, les parelits, les 

eiiseignaiits et les élèves sorit les acteurs iiicoiltoiiriiahles de l'actiori édricative. 

Eii tant cllie premiers pai.1eiîaii.e~ de  l'action éducative, les parents oiit un 

rôle ci.ricial pas rapport aux appioclies qrii soiit encrées claiis In vie des eiifanis el -4 
6 

doiit la [nise en ceuvre ciépasse le cadre scolaire. A cet effet, ils doiverit être 

inhr i~ iés  des coiiteii~is des enseigiienieiits qrii pt~rticipeizt d e  l'éducation de leurs 

eiil'ants et des iiii~ovatioiis y relatives, des projets réalisés par letirs ei~fiairts dans ce 

c(iclr.e et cles résultats obteiirls, tle iiiêiiie qu'ils il«iveiit cloiiiies leur opiiiion sui. 

i'iiiiérêl dii pi-ojct poiir ie clévclopperiient iiitellectuel el arfectiif cles enfarits 

(Ziéliiiska, 2003 : 17 1).  De inême, les élèves en tant qiie sujet de l'éducation sont 

BU ce1ili.e de toute clécision coi~ceniaiit un projet édiicatif auquel ils serorit souiiiis, 

LIII progralnirie ou utle siri~ple pratique qui les affecte el  cioiit ils seront les 
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pi-ii~cipaiix béiiéficiaires. 1,eiirs at~itiides et Ic~irs rcl)réseiitatioiis sorit donc 

tléteiiiiii~aiite's, toiil coiiiine celles cles eiiscigiiaiits, vecteiirs attitrés de l'éducation 

apgelés à exl3ériineiiter et à appliqiier les iniiovatioiis. 

~ e ~ > è i \ d a i i i ,  iioii seulenieiit i l  est di!'ficile poiir les pareiits tle se proiioi-icer 
). 

poii; les ï~uestioiis to~icliaiii aux problèiiies qiii iie leiii- soiit pas to~i jo i~rs  familiers, 

iiiais c'est à peine s'ils étaieiit iiiroi-illés de la conduite de l'expérieiice. Leur 

deiiiander de se proiloiicer aurait doiic été superllti. Ils pourraierit le faire daiis le 

catlre de l'évaluation de I'apl~roclie cltie iioiis :iiiror~s cléveloppée, à Iri suite cl'iiiie 

vCritnbie expériineiitatioii OLI aii coiirs dii piocessirs de géiiki-alisatioii. Quaiit aux 

élèves, leur âge lie leiir aiirait pas perinis tle se proiioncer sur uii sujet aussi 

coniplexe, cle doniier des réponses pertineiiies calxibles de coiistit~ier cles doiiriées 

fia1)les qiii aiiraierit coiiduit à des coilclusioiis crédibles. 

Notis tioiis soiiiiiies doiic coiiteiité cles attitudes et représeiitations cles 

enseigiiaiits. Ides i-epréseiitatio~iç cles'acteiii.~ péclagogiq~ies siir leur travail, leurs 

élèves, les prograiiiiiies pédagogiqiies, les pratiq~ies pédagogiclues les 
.C 

apl71.oclies.. ., s a i t  tl'iiiie iiiil)ort;riice capitale driiis i ~ i i  projet d'éiiiicatioii, c a v s t e  

, uiie corrélation très iiette entre les représeritatioiis des actetirs péclagogiqties et leiirs 

~ x a t i q ~ i e ~ o i n m e  eiiseignaiits (Joliiisoi~, 1992) ; de iiiêiiie qiie les clécisions prises 

PX les enseigiiaiits à propos de la pianification de leurs enseigneiiieiits et la 

pratique de I'eiiseigiiemeiit daris la classe soiit clirectenieiit liées à leurs 

représei~tations des langiies et de la hçoii tle les enseigiier (Woods, 1996 ) : 

.,lir-c/(~lir rlc. /'or~,qrrrii.rcr/iriri .scoltrii.e e /  (/<,.Y /ou/c~.r. ~f/ic~ielu, il ~)cn.rri/ ill(/i.~/~e~l.rtrh/e 

(le ,s 'Ïri/irc.s.~c~i~ ~ I I , I X  e~~.r .~ ig~ierr~~,s .  I.(r ~)o.s . ï i /~i / i l i  n/~?iiic! d'//rie i r i / ~ ~ o ( / l . ~ c l i o ~ ~  rii~,s.sie 

ri'frrie i~irioi~trlioii es/ c!/~~oileiiietil cl6[1eticltrizle de Infirqorz qi1'ils riagisseri1 ir celle 
2 

i~ l i?o t~ t r / i o~~ ,  qirc ce .soi/ cltrris I<?iri.s r.epr~c!ser?/trliotis oir t/crr?s /elri. prrrliqzie. 

Candelier. M. 2003 : 37 

Q u i  plus est, les représeiitatioiis des eiiseigiiants, qui sont liées A leiirs 

attiktitles, petiveiit iiillueiicer le cliarigeineiit d'attit~ide (Ic leurs élèves eiivers la 



sitciatioii d'al>l~reiitissage : le Sait de croire en la praticpie, aux stratégies 

pédngogiqiies C ~ L I ' O I ~  ~itilise et ntix objectils fixés par le c~irric~iliiiii eii tcrines de 

savoirs, savoir-faire et savoir-être, a pliis d'iiiipact sur les attitiicles cles élèves que 

I'~itilisatioii de pratiques l>édagogiques erficnces (Mnsgoret et al, 2001). I.:ii clair, 

ayaiit testé Irt ~~iaticliie penclaiit tiois ails daiis leiiis classes, ayant observé de prés d - 
leurs élèves tout le loiig cle I'cxpérieiice, ayant côtoyé des autorités éducatives et 

des parents avec cpii ils oiit discuté cle pratique, les maîtres soiit à inêiiie d'être à la 
6 

fois leur propre voix et celle cles autres acteiirs inipliqtiés tlaiis le projet. 

1,'objectiS i i i c  tfu qt~estionriaire était d'éval~ier les attitiides et 

relxésentatioiis relatives à la pratique de I'I~I,MO à I'Ccolc et aiix effets de 

l'app~.oclie eii ce cl~ii concerne I'atlécl~iatioii de la St~iiction, la coiîipéteiice des 

enseigiiarits, la coiiipéterice des élèves, la valeur éducative de la LM, I'adéqiiatioii 

de la charge Iioraire, l'adéqiiatioii tles coiiteiitis disciplii~aires et l'acceptabilité de 

la  fonction. 

Avant d'atlniiiiistier le c]uestioiiaaire aux enseigiiants, iious I'avoi~s so~iiiiis à 

une 1x6-eiiq~iête, étape de la reclierclie coiisistaiit à essayer les inslr~iiiierits préviis 

daiis l'enquête sirr uiî échantilloli rédiiit. En eSSet, au teriiîe de la deuxième aiîriée 

tle noti-e expérieilce, iioiis avioiis tlé.jà suSfisaiiiiiieiit cle doiiiiées pour nous raire uiie 

itlée précise cles varial>les et poiiits de sonci&ge que iioiis clevrioiis consitléi-er. Noiis 

.avi«iis doiic C O I ~ Ç L I  lin questioiii~aire sur la base de celui ( p i  avait été testé a~iprès 

de iiliit cles inaîtres qui s'étaient essayés à la pratitl~ie. Ce test nolis a perrnis de 

suppriiiier certaiiies questioiis siiperfliies, de grouper des questioris proclies, de 

i-eloi.iiiiilei' certaiiles questions peii claires et d'en -jo~iter q ~ i i  ~~eriiietiaieiit d'obleiiii 

certaiiies doiinées s~ippléiiieiitaires dont nous avioiis besoiii. C'est ainsi que nolis 

soniines passés de 34 cluestioiis à 26 et rédigé le (\iiesti<iiiiiaire de iuaiiière à éviter 9 
toiit éiioiicé jargoiliiaiit, p c ~ i  coi~iprCliciisil>le oii aiiil>igiië. - 

Ide q~iestioiiiiaire compre~id iiois sectioiis dirfëienciées. Les sectioiis 1 et I J I  
1 

soiit tlestiiiécs à ~.ecucillir des doi~iiées déiiiogiapliic~ues : la sectioii 1 coniprend cles 

iteiiis relatifs à l'idei~tification <le l'école, de la classe, tle I'efSectif de la classe, cle 



la localité, clu dialecte de la localité et d ~ i  tlialecie du inaîire, alors que la secti«i~ I I I  

coinpreiid tles iieiiis siir I'enseigiiaiit (âge, sexe, ioriiiatioii, expérieiice 

),roTessioiiiielle). La sectioii I I  a poiir but de reciieillir les doiiiiées siir l'L<I,i~l0. 
1: 

Cette seclion iiiclul 34 iteins relatifs a:ix apprécialioiis de l'eiiseigiiaiit sur 

I',adéqiiati»ii cle la roiiction, la coiiipéieiice cles enseigiiaiits, la perforiii:iiise cles 
Y= 

élèves, la valeur écliicative de la 1,i\/1, la cliarge Iloraire, les coiiteiiiis tliscil~liiiaires 

et I'acceptalilité de la foiic~ioii. A la fiii de la sectioii, les inaîtres soiit libreiiieiit 

iiiviiés à faire i i i i  coiiiinentaire sii~~pléiiieiitaii~e. 

1,'adriiiiiistratioii du (luestioiiiiaire s'est effectué aii terine de l'aiinée scolaire 

2002-2003. Cliaque iiiaître de I'écliaiitillon répondait aux qiiestioiis sous notre 

siiPervtsion. L,cs c~~icstioniiaii.es dûiiieiit i,einplis étaieiit collectés jusie après la 

séaiice. 

I>) L'obscivntioii (le la classe 

I,'obscrvatioii dc  la classe est itii outil que I'oir peut cl~isscr paiiiii les 

iiistr~iineiits tl'oOservatioii noil strcictiirés utilisés par les i~iéll~otles ethiiogral~liiqiies 

po~i r  I'étucle des iiitcractioris en classe. 11 comporte cependant cliielqiies 

caractéristicliies d'outils striictiir6s, les iiifosinaiioiis obteiiiies avec des iiistriiineiits 

(1.6s oliverls et Liès coiiiplexes élaiil tiifliciles à iraiter. 

Cet iiistr~iineiit propose Liiie perspective dilléreiite de celle clu qiiestioiiiiaire : 

i l  se focalise sur le point de v ~ i e  d'un observateur extérieur et présente des cioniiées 

relatives la réalisation des activités qiii ii'auraieilt pas été perques par 

I'eiiseignant Iiii-inêi-iic. Ce faisait, i l  perniet Lille évaluation pliis ob,jective ciestiiiée 

à compléter le poiiil de \)Lie de I'eiiseigiianl, eii iiiêiiie teiiips clu'il peiinel 
O 

d'apprécier les scliéiiias coiuj>orteiiientaux, les matériaux inis eii piatique, ainsi que 

la façon d'aborder les questioiis daiis différeiites situatioiis de classe. Eiî outre, i l  

peniiet d'obieiiir des doiiiîées ~)liis précises sur les éléineiits 1x1-tineiits c ~ i i i  sont 

iiiobilisés dans le traitement de la laiigiie et de la ciilture coinine un fait éd~icatif et 

iion coiiiine uiî problème (Candeiier, M. 2003 : 145- 146) 



L'oiitil coiiil,orte cleiix parties : la preinière explicite le c«iilexte 

ci'observation et rasseinble \es iiotes prises pendant I'observalioii des séaiices, alors 

clue la de~ ix i é~ne  fait Liiie syiitlièsc c i ~ i  j-?::ii:: de viie clii ciiei~clieui sur les k i t s  

observés. I'our cliacurie des parties, i~oiis avons utilisé une fiche. La preiriière 

contieiit des doiinées globales (doriiiées déniographiq~ies, date, Iieure.. ) e t  des 

donilées, esseiitielles (riotes rclalives à la tlurCe de çliacl~ic séance oii à cliaqiie étape 

tle la prise cles ilotes, à l'enseigneiiîent, aux élèves, aux interactioiis élèves 

eiiseignants) ; la deuxièine, iiiic série de "questioiîs reljères" visaiil à éclairei 

I'ohservatioii et servaiit de guicle pour uiie ol~sei vation fine el iiiétliotlique. 

5.2.2.2.2 Apl>licalioti des outils. 

Les a~titiicles et ;.epr.éseiitaiioris des eiiseigiiaiits oiit étt. étudiées s ~ i r  la hase 

tl ' i i i i  écliaiiLilloii coristitiié tle six eiiseigiiaiits cles trois écoles q ~ i i  oiit iiieilé 

l'expéf!letice jjiisqri'à s o n  ierine, eii I'occiii-reiice deux eiiseigiioiils de 1'E.P de 

Nsiini-Carrefoiii., deiix eiiseignants de 1'E.I' de Biyeyeiii, et tleiix enseigiiaiits de 

I'EP de Mfoulac\jja. Ces enseignants, tous géiiéralistes, oiit expérinienté la pratique 

tlaiis clolize classes 13édagogicliies (6 classes jiirnelées), à savoir six classes chi 

iiiveau 1 (SIIA/CI') et six c l ~ i  riiveau II (C.E.ilC.E.II), pentlaiit trois ans. 

1% ailleurs, cliiiiize autres eiiseigiiaiits cles écoles cle Mfo~iladja (4), Messaiil 

( 1  ), Abaiig ( 3 ) ,  Nkoéiiivon (4), Nsiiiii-C:nri.eîo~ir ( l ) ,  et Riyeyei~i (2), ont 13articipé à 

la 131-é-expériiiieiitatioii. Mallierire~isenieii1, ~î'ayaiit 1x1 c o i ~ l ~ i i r ~ ~ e x ~ ~ é r i e i i c e  À son 
+ 

terine, iious lie les avoiis pas sollicités. Cepenclaiit, toiit aii long de 12a pré- - 
expéi-iiiieiitatioii, ils iious oril tloiiiié Icur opiiiioii sur i i i i  certaiii iioiiibre tl'asl~ccts. 

Les représeiitatioiis eil cleliors de I'échantilloii ainsi cxpriiiiées seroiit prises en 

coinpte dans I'aiialyse poiir confiriiier, iiifirnier, coiiil7léter ori riiiaricer les résiiit;its 

!et, à la liiiiite, pallier les insuffisaiices cl'uii échantillo~i réduit. 

L'outil observation de la classe a été iitilisé dans les six classes juliielées 

seteiiues, à savoir deux classes de 1'Li.l' de Nsiiiii-lariefour (SII,/CI', C.I~IIC.E.11) 
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deux de I'Ecole P~iblicliie cic Mfoulri-ja (SIL,/C:I', C.L.I/('.E.lI), et deux cle I'E.1' cle 

Les classes rcteiiiies sorit du niveaii 1 et I l .  Leiiis errectik varierit eiitrô 35 

cl 50 élkves, avcc unc seule classc de iiioiiis tle 45 élèves. 16 séaiices oiit été 

obsbi.v~es dails cliacl~ic classe 

L'échaiitilloii peiit-être scliéiiiatisé aiilsi qii'il siiit : 

:I-Les écoles 
-.--....--....a ~ -p..- 

Nbre (l'écoles 
- 

~ 

'l'ype ~l ' ic i~lcs  

l.ocolis;itioii gé«gi.;ipliitliie Ecoles riirales 

12:iiigiic ciiseigiike 
-. 

Nbre ioial de classes 

Nlire <l'élèves 
-- -- 
NIli-c (le iiiaîlres 

~- 

- 
F i a s s e s  ex~)ériiiieiiinIes ~ ( > G - j X é c s > - j  

- 
'l'olzll cles élèves 

~ 

Année de çcolariié 

. 
Nbres de séaiices observées 16 séaiices par cl:isse 

Durée des séeiices 30 iiiii par clzisse 1 
. 

b h i e  tle iriniires expéi iiiieiitnleiirs -1-6 1 
I. -_--___A- J 
Tableau 14 : Ecoles et Classes observées 

Noiis avons égaleiiieiit engagé cles activités d'observatioiis eri deliois de 

I'écliniitill»n. Ces activités se sont déro~iiées daiis 3 autres écoles : I'1':cole de 

I'E.I'.C d'Ela[, I'Ecole de la Mission de Nkoéii~voii, et I'Ecole 1'~iblicl~ie de 

Messain. Ces écoles ii'oiit pas /ILI ràire pal-tie cle l'éclraiitillon polir cles wisoiis 

évoquées pl~is  liaut ; les clontiées ci'observatioii relevaiit de cette expérieilce seront 

~iéaiiiiioi~is prises eii comple dans I'aiialyse, questioil tle pallier les iiisiiffisances 



5.2.2.3 Le traitelnelit des tloiiiiées 

Après le dépo~iilleiiieiit qui a consistE à compiler et à rasscnibler les tloiinées 

(le I'eiicluête siir LIII Ooide,renii de iiiaiiièie strucliiiée sifi i i  c~ii'elles soieiit 

inéthodiq~ieinetit exploitées lois de l'étape d'atialyse, le tiaitemeiit des dorinées 

relatives h cliacltic partie tle l'outil s'es1 rait [le inai~ière diflZreiite, cii foiic~ioii cles 

caiactéristicliies clcs cloi-ii~ées préseiltées et de leurs foiictiocis. 

Ides di>iiiiées orit fait l'ol>jct cl'uiie ~>réseiitatioii quantitative et cl'uiie analyse 

q~ialitative destinée 5 Cclairer les rés~iltats et i idciitifier les contrastes. Les ctoiiiiées 

extraites des répoiises sur cliaq~ie point de sondage oiit été ïegro~ipées atitours des 

variables correspoiiclaiits, Les catégories cle répoiises oiit été classées B l'aide d'une 

pocétlure statistique ieposant, soit S L I ~  tles tal>leaux, soit sur des siinples 

po~irceei~tages déciivant les résultants obteiitis pour cliacuii cles iterris renseigiiés. 

Coiitraiieiileiit aux qiiestioiis Seiiiiées tloiit les iép«iises iectieillies ont dircçkineiit 

été classées et ordoi~iiées siiivaiii. iiiie régartilioii eii poiirceiitage, les réponses aux 

cluestions 6iivei-tes aiiront d'al~ortl Sait l'objet d'iiii rapproclieiiieiit sur la base d'une 

coiicordatice de point de vue. Le taux de potircentage a été calculé en Ioiictioii dti 

iioiilbre cle Spis clli'tiiie réponse était reprise. 

Daris I'aiialyse, les  ilotes de l'observateur oiit servi à inietix vis~ialisei. les 

faits observés. L,'ol)servatioii cle la classe et l'enquête sui. les attit~ides et 

représeiitations des ei~seignaiits ayaiit été utilisées claiis uiie perspective 

coiiipléiiientaire, les doniîées résultaiit de 1'~itilisation de ces outils seront intégrées 

a h ;  que les résultats de I'eriquête soieiit complélés par la "voix" de I'observate~ir. 

Cette deriiière ira au-delà des représeiitations relatives à la pratique pédagogique et 

il ses eslet;, pour atteiiidre celles relalives aux attittides cies ncteiirs péclagogiq~:es et 

sociaux q ~ i i  ne relèvent pourtant pas (lu cloiiiaine tle I'observatioii de classe. 

i 5.2.3 Les i-ési~ltats . 
, , 

! 
i I~,es résulta(s cie la pré-cxpériiiieiilatio~i soiit  organisé,^ niiloiir [le tle~ix 

1 psi~icipaiix tlieiiies : les parniii6tms di'siogiriliiiicluçr et les dciiiiiics ~iedagogicliies. 



5.2.3.1 Les lwi.ariièires tlérnogi-apliiqoes. 

Ida 121-ciiiièrc et la troisiitiiie sectioii d ~ i  clucsiioiiilaire coiisaci-ées aux 

re~~seigneiiieiits généraux oiit perinis de recueillir des inforii~alioiis esseiitielles sur 
j 

i 
I les éléiiieiits de la pré~expéi.iiiieiiteiioii. 

Les ienseigiieinents cie >la preiliière section qui porteiit sur les tloiinées 
! 

1 déinograpliiqiies géiiérales se préseiiteiit ainsi qti'il siiii : 

Tablea~i 15 : Doniiées cléiiiogiapliicl~ies générales de la pré-expéririieiit a i' 1011. 

Les trois écoles dans lescliielles nous avoiis travaillé de iiiaiiière 

sysiéiriatique se situent toutes en zoiie rurale et clans deux localités où sont parlés 

cleux dialectes çliSSéreiits : le bul~i  el le T~I-J. Deux tles six iriaîtres expériinentaletirs 

soiit d'expressioii l>~ilti, deux d'expressioii li)q et lin tl'expression fail. II est 

iin11ot.iqiit de constater que le dialecte dii iiiaître ii'est. pas toiijo~irs celiri de la 

Iocaliié, ce cliii pei-mettra tl'apprécier l'usage cles dialectes eii ~îrésence et 

l'iiitei.coiiiprélieiision eiiire lociiteiirs de dialectes diSSéreiits, oii plus exacteii~ei~t 

ei1li.e les maîtres et les élèves. 

1,a 'disti.ibutiuii géograpliiq~ie des riiaîties esi U I'iiiiage tle la réalité 

cainerotlnaise. 'Sous les niaîties soiit oi-igiiiaires de la proviiice du S~itl  et plus 

cxaciciiieiit de la zoiie bulii. Daiis toule Ir\ zoiie coriiiiie partout dans le pays, la 

gsniiiie iiiajorilc tics iiinîti.es cliri exei.cenl eii iiiilieii i.tii.nl soiil origiiiaires rie la 
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régioii où ils travailleiii, iiiêiiie si le dialectc du iiiaître n'est pas toiijolirs celui de la 

commiiiiaiité locale. 

D'autre part, la pratiq~ie des classes juirielées est très cociraiite, siirtout daiis 

les Ecoles I>~iblicliies, i cause de I'iiisuffisance des iiifi-astrcict~ires et clci persoririel 

eiiseignaiil. I'liis de 80% des écoles des zoiies rliiales y oiit recours au clétriineiit de 

i'erficacité péclagogiq~ie, le iiiaître (Ievaiit se  débrouiller cliaq~ie jour i s'occuper de 

deiix classes pédagogiqiies en ~ i i ê i~ i e  teii~ps. Non seiileiiîeiit i l  est péiiible rle passer 

d'iiiie classe W I'a~itre toutes les 30 ou 45iiii1, iiiais i l  est très difficile cle inaîtriser 

deux groupes tl'élèves tle iiivea~ix dirféreiits cliii pratiqtterit des activités 

différeiites ; In siiiiatioii devieiit insouteiiable q~iaiid I ' ~ i i i  des groupes ii'est pas 

occiipé. Bien évideiiiiiieiit, le 1iiafti.e ne réalise jainais ses projets 1->édagogiclues 

jusqu'au bout, et le plus souveiit, il accorcle t~eaiicoup plus cl'iiiilîortaiice aux 

iiiatières de base doiit la "culture iiationale" a peii de cliance cle faire partie. 

1,'expérimentatim iî'a pli se dérouler cliie dans les classes de r-iiveaux 1 ct 11, 

les clirecie~irs d'écoles et les inziîtres des classes d'exaiiiens étant très réticents à 

adiiiettre tolite "pert~irbatioii" daiis les classes d'examen ~~arceclue que soucieiix 

tl'acliever.. les j,i.ogi.:iriliries, objectil~ difficileiiieiit réalisable ciails une classe 

j~ii~ielée.  Les iliveailx 1 et 11 sont d'ailleurs les mieiix indiqués, siirto~it le niveau 1 

qui, en l'absence cl'écoles iriateriielles, constitue le déb~it  cle scolarité et la base du 

développeiiient cogiiitif de l'eiliàiil. Uiie fois la base forgée, les iepèies soiit lixés 

et I'aventuie'cogiiitive peut coiiiiiieiicer sîireiiient et se poursuivre aiséciieiit. Les 

aptitudes et attitudes sont acquises avant d'être piogressiveirie~it reizfoicées ail fur 

et i iiiesure qile l'élève avaiice daiis sa scolarité. M:iis aii iiioiiieiit (le l'application 

(le l'approche, i l  faiiclra coiivaincre les eiiseignants, y coinpris ceux cles classes 

ci'exairien, qiie la L M 0  est uii objet pédagogiqiie à part entière et iion uiie 

tliscipliiie ''à part", évoluaiit à la niarge des "iiiatières de base". 

I'ar ailleurs, les types d'écoles et les iiiilieiix dans lesquels les écoles soiit 

sitiiées soiit deux facteurs qui liiniteilt une évaluatioii que iious nurions vo~ilue 

coiitrasli\~e. 1,'exliirieiice a soiifSert tle la 66feciioi: des écoles piivécs et des écoles 
! 



des inilie~ix sciiii-lirbains sollicitées. Cepeiidaiit, i l  a été cléiiioiilié que les écoles 

privées soiit plus Ïavorables A I'expCiiiiieirtatioii et à la pioinotiori des langiies 

natioiiales (Tadadje~i, 1990), et qiie les iiiilieux rural el seiiii-riii-al bi~lu soilt 

liiig~iistiqiieiiieiit h»iii«gèiies ct doiic Ihvoral>les A ~iiic expérieiice coiiiine la iiotre, $ - 
coiiti.airei1ieiit au iiiilieti iirbaiii de la iiiêirie zoiie qiii s'avère linguistiqnement 

Iiétérogèiie, doiic lion indiqué polir une expérience de cette iiature (Messiria, 2002). 

Nos obsei vations confiririeilt cet état de cliose et railgent inêine les écoles de 

la péripliérie cles ceiii:es uibains pasini les écoles sein-lisbaines. 1,elir sit~iatioi~ est 

pratiqueinèrit siiiiilaire : la population scolaire est coi1stit~iée de fils et filles 

d'a~itoclitoiies, d'ai1cieiis villages cleven~is qtiartiers à la Iàvecir de I'urbaiiisation. 

Les élèves qui lie soiit pas Béti /17aiig (le soiiclie provienrieiit (le fainilles allogèiies 

iiisiallées dans la localité depuis cles déceiliiies et qiii parient parfaiteriiei-it le 

rliaieçtc local. Ccs cas sont d'ailleiiis Lrès rares i cause (le la configliratioii 

socioliiigiiisticl~ie des villes : les qiiartie:.: so!~t coiistitiiés sui. des bases etliiiicl~ies et 

li~ig~iisiiq~ies, el les q~iariiei-s allogèiies soi~t  ii~stallés eii pleiiis centres urbains. L,es 

eiilàiits qu i  provieiineiit doiic de ces iiiilieux fréquerltent les écoles des centres 

riibaiiis q~ri S O I I ~  i~atiirelleiiient in~iltiliiigues. Les lii~iitcs relevées n'affectent donc 

pas la validité de iios iés~iltats, encore inoins lelir caiactère généralisable. 

Ides reiîseigiienierits de la troisiCiiie section qiri porteiit exclcisiveii~ent srir les 

iiiaitres expériiiieiitatetirs, acteurs cl Evaluateiiis essentiels de la pré- 



Ali vu de leur âge, les inaîtses de I'éciiaiitiiloii soiit des Iioinrnes et tles 

Ièii~ines suffisamiiîei~t inûrs : tous les six ont plris rie 30 ails. L'âge des inaîlres 

e~~érii-rieniate~hs reflète l'âge tles enseignaiits dii priiiîaire de toute la région. La 

suspeiisioi~ des concours de recrutenierits dails les aniiées 90 et le gel des 

recrutenients daiis la fonction priblique depuis cette période a coiiduit à i i i i  

vieillissement de la populatioiî enseignante. Les jeunes iiiaîtres que l'on retrouve 

~ict~ielleiiîent dails I'eiiseigneineiit priinaire soi~t  cles iiistit~ite~irs vacataires qiii 

bénéficient des iiouvclles dispositioiis pesinettaiit leur iiiise en service. 

L.'âke des niaîties est u i i  atoiit essei~tiel polir 13 pii-expériinenlalion, 

I'exoéiiirieiitatioii, et la gCiiéralisatioii éveiit~ielle clc I'npl~ioclie, la iiiat~iriiii Claiîl 

~ I I I  hcleur iinportaol clans la coiiduiie t i '~i~ie expérience innovatrice. h4ais l'âge 

nous a parLi égaleineni Lin obstacle inajeiir : les niaitres d'iiii âge avaiicés soiit 4 
il-D 

ii~oiiis enthousiastes, iiioins inolivés et inoiiis pioriil~ts à cliaiigei. leurs Iiabitudes 

~~éclagogiqi~es. C'est j~eiit-être poiir celle rais011 clii'ils iious ont paixis iiioins d 

rUC 

peiforinants 4 la rois lors des stages et lors de la ;?rztF<liie pétlagogiqiie dails leurs 

écoles. n'autres ],arts, Ies maîtres d'uii âge avaiicé se so i~ t  cui.icusemclil avérés cle 



véritables hibliotliècliies "vidées". 1,eui. coinpéteiice ciiltiirelle es1 eii effet loin 

d'être satisiàisaiit. Qiiaricl on sait clii'ils sont iiioiiis disposés à effectuer des 

~.eclierclies pçrsoiiiielles et cl~i'ils soiii trop occupés par Les travaux chairipêtses, des 

iesporisabilités i ~ i l i a l s  . oii Ièrait ii~ieiix de cotiipter sur les iioiivelles 

générations clui Iie~ii'eiisenieiit reloiit siirface avec la légère eriibellie que coniiait la 

situation économiqiie ciu paysage cainei-oiinais. 

La préseilce de 50% des feiiimes parnii le persoiiiiel enseignani est un atout 

noii négligeable, inêiiie si les tloiinées d'observaticiii situent leur effectif daiis la 

zoiie i~ p o i n s  (le 45%. Ides feinines iîous oiit psi-11 plus coiiipéteiites, pllis 

~)erroriiian(es, 17l~is iiiotivées, et pliis i~ iiiênic d'eiicaiirer les eiifants clii débiit 

scolaire parcc cllie I>caucuctp pl~is  coiiscieiites de I'iinporlaiice de leur tâclie, 

beaiico~ip pllis solicie~ises de l'avenir des enfaiits et bea~icoii1) pllis patierites. 

L'effectif iiiiportaiit des eiiseignaiiis ;~acztaires cl~ii, avec les enseignants 

"bénévoles", constituent eiiviroii 25% du personriel eiiseignarit de la zoiie, fait 

probléiiie. Eii eflèt, la présence d'uri iioiubre élevé d'ii1stitiiteui.s vacalaires est 

préjudiciable au bon clérouleiiiknt cle la ~?ré-expéi.ii~ieritnLioii, à la bonne coi~d~i i te  

d'une expérime~itatioi1 et à la géiiéralisation de I'approclie. Ces jeuiies ei~seigiiai~ts 

brillaiits, eiitlio~isiastes et dévoués doiveiit niallie~iseiiseiiie~it faire face à des 

problèiiîes de réinuilération et d'iiitégration dans la lonction pul~liqiie. Par 

consécluent, ils passeiit leur teiiips à faire le pied de grue au siège ou aux 

délzgations pioviiiciales et dépai-teriiei~iales de leiir départeiiient ininisiéi-iel. Cette 

sitiiatioii a coniproniis le~ir  partici~,atioii assidue à la pi-é-exl?ériinentlttioii. 

Enfiii, les ei~seigiiaiits iiiipliclriés clans la pré-expéi-iii~eiitation coiiiiiie le reste 

cles eiiseigiiaiits cle la zone ont i i i i  iiiveair d'iiistriiction et de foi.iiiatioii 

protèssic~iinelle a .. largeiiieiit acceptal~le. La graricle iiiajorité a au iiioiiis le 13.I;.I'.C et 

L i r i  d i l~lôi i~e  ~rofessi«tinel. Les maîtres expériineriiaieifi.s iioiis oiit aiiisi paru 

compéteiit's, d'a~itaiit plus q~i ' i ls jouissent ~:otir la  plupart d'urie expérieilce 

~~rolèss ioni~el le  de plus de 5 ans. Ils o i ~ i  doilc des poteiitialités, iilais sont peu 

~ ~ s o c l ~ i c t i l ç  parce (1i iqPei i  motivés. C'esi certaiileinent la raison pour laqi.iellc ils se 



laisseill très làcilciiieiil gagner pni- la paresse, lit roiitiiie, I'aigiriir, la coi.i.iiptioii, 

I'alcoolisiiie etc. Ils seinbleiit avoir ~ ~ e r c l ~ i  tolite fierté parce qi.ic iie parveiiaiit pas à 

se réaliser. coiiiiiie lioiiiilie dans iine société qui les a visibleiiieiit reiiiés. Par 

consecluent, le reii~lciiieiit est loiil tl'6tr.e pi~opor.iioiiiiel h In cliialiL6 clcs r.essoiirces. 

[,es doilliées )1éclagogiques de  la recherclie ~-ir<iviciiilent cle I'étutle de deux 
/ 

paranlèires essentiels; les prerecliiis pédagogiques et les pratiques pédagogicliies rC 
;rr 

expériiiiei~taies. 

5.2.3.2.1 I'réi'ecl~~is pétlagogiqiics 

Les l~ .é req i~ i s  ~iétlagogiqiies coiistitue~it la preinièi-e d'~iiie série tle variables 

destinées z i  évaluer la pré-expéri~iientation. A la suite des qiialificatiot~s e t  cles 

qu:iliiés relevées tl:iiis les parainètres ctéinograpliiclues, cette variable se prciliosait 

cle vérifier la cliialité tles ressoiirces que iioiis avioiis à iiolre (lispasiiioii par i-appoi-i 

5 la pré-expéi.ii~ieiita~ioii de la pratiqiie ei aux iés~iltats de I'expéiiei~ce. 

Les quesbioiis 1 { A  cor~iiibien de se!rninaires, jottr.r~ée.s pédngogiq~les relatifs à 

I'eiîseigr~er?~ent des 11nr7gties/cziltzri~es nntioiîales avez-voi~s nssisté :? Dans qz~ei 

ctr(l1.e ?), 2 (llepllis qzicrnd êtes-ilozls irnj~liqzre! tlinis le pr.ngran~r~re_I)I?OPI?I~CA ?) 

et 3 (A cc;rnl~ier? de stage PROPELCA ni~cz-vous nasisri ?l portent airisi sui- la 

particil>ati«ii des eriseigriants de 1' écliaritillon aux sessioi~s de ti>iii~atioiî orgoiiisées 
1 

sur l'eiïseig~~cineiit (les langue~/cultures nationales, 

Le iableau ci-après coi~sigiie les réponses dcs niaîtres 

~ ------ 

Lliiiée tie l'iiiiplic:iti(~ii dails le PIIC)I'I?I .CA 

I ~- i-~ ~ l 

'1ahle:i~i 17: participation des enseigitriiits aux sessioiis tle fori~iniioii. 



Malgré l'iiiscriptioii au j>rograniiiie officiel cle la cultiire natioiiale coiilnie 

<liscipliiie, aLicLiiî ii~aître de I'écliaiitilloii n'a jainais assisté A 1111 séiniiiaire ou A des . , 
j o i i r i ~ é ~ s  pédagogiqiies sur l'eiiseigneiiienl de cette nouvelle iiialière, ri'eil parloiis 1 

' pl~is  des laiig~ies iiatioi~ales qui ii'oiit déjà pas le privilège de figiiser dans le 

c~irricul~irn. 

La si t~iat ioi~ des maîtres de I'éçliantilloii n'est pas différente cle celle de la 

grande iiiajorité des inaîtres de la région qui ii'ont jamais bénéficié d'iirie scssiori 

de forination ou de recyclage daiis ce sens. Cet Ela! (le chose s'cxplicl~ie par le fait 

que les aiitorités ~~édagogiqiies cliii soiit ceiisés asslirei. In hriiiaiioii contii~iie des 

e~iseigi~ants s'avèseiil iiicoiiil~éteiites en la ii-iatière. Selil I'eiiseigiieinent piivé 

catliulicltie a orgai~isé cliielcliies s6iiiiriaii-es po~is  édifier soli persoiiriel surpris par la 

brutalité de I'iiitrod~ictiun des IioLivealix coiiteiiiis. 

[.,es iiiaîires iiiterrogés tléclareiit être iiiipliclués daiis le progranille J 

\Y;;, 
I>I<Ol'ELCA del>iiis aii irioiiis deux ails : 66,66 O/o d'eiitre eux y sont inipliclués \A*' 

/Ln_ X" a 

depuis le début cle I'expérieiice, et 66,66 % les oiit rejoilit uii an plus tard. Eii fait, $ 4  
,W../- LL  ,%>.<; 

la deuxième vagi.ie n'aura inanqiié que I'aiiiiée préparatoire. Tous les inaîtres 

interrogés ont égalenielit pris part aux stages PROPE1,CA de forination des iiiaîtres 

et oiit aiiisi !ILI acq~iérir des fondaii~eiitaux dails l'enseigiicinent des 

langues/cultures natioiiales, fo~itanientaux qu'ils auroiit eux-iiiê:nes construits de 

part leur pariicipatioii aux réflexiotis pédagogiclues, pratiques ~>édagogiclues P 
r. 

sin~illees, et carreSo~ii.s j?édagogiqiies cliii suivaient ces expérieilces. 

l Ida coiitlitior~ essei~tielle polir être source cle cloniiée i ce iiiveaii était d'avoir pc 

cfrectivciiieiit pariicij,er à la 1x6-expéi iii~eiitatioii oralc. Les cl~icslioiis 4 filvez-~~ozi.t 
c= 

ex/~éi-iilzet~lt; le /7rog1.umlne sur. le terrrrii? .?), 5 (Si otri 1ientlu17t cot?~bio? 

I er~seigrlé ?) exaiilinelil la réalisation elTeclive de la [,ré-expéiinieiitation orale par 

I les ti iaît~es de I'écl~an\illori. 

I , I,c lablctiti-ci dessus iéçapiitile les réstiltats oL)teniis : 



~ ~ ~- -. 
a i  ~ i r o r i c  

..-A- 1:: 
lixi~br-iiiic1iiiitic)11 iiriile 
- -- . - 

Diirée <le la pré-cxl~éi-i i~ieii i : i t ioi i 2 ;iiis 33 ,33  

3aiis 66,66 
-- 

1)evii~eiles 1 O0 

Jeiix cliaiités 0- 100 

i i  s e s  : 

.- 

l'nbleati 18 : ]>ré-expérii~ieiitatioii de I'I~J..MO par les inaîtres. 

-1ous les inaîtres expériiiiei~tate~irs ont participé i l'expériei-ice pratique qiii 

suivait les stages de  forinatioii peiidai~t au iiioins deux ans. 'Tous ont eilseigiié les 

devinettes, les jeux, les contes et les proverbes ; deux des inaîtres n'ont pas 
j enseigné les coiitiii~ies et les traditioiis, et trois la poésie orale ; aucuii ii'a eiîseigiié ! 

l'épopée. I.,es c1uali.e pielnières activités seiiible!it iiioiiis embarrasser les niaîlres 

qiie les rleux aiitres ; oii alors c'est lii  cliarge ciirsiculaire cpii serait ti.op lourde. De 

lgiites les façons toilies les activités reteniies au départ orit pu être eiiseignées et 

observées. 

11 faut cependant souligner cllie tous les iiiaîtrcs ii'oiit pas enseigiié avec la 

111î.ine régi~larité. A vrai dire, très pcii de i11aîti.e~ s'clloi.ç:iii.iii cl'oçciiper tolite 121 

cliarge horaire tle ii1anièi.e systéiiiatique. Nous avons dîi écai-ter de I'échantillori 

clei~x tl'eiitre eux cliii iie s'activaient qu'à iiotre arrivée, de peiir de ra~lsser les 

doniîées de I'évaliiatioi~ ; inais cela iîe garantit pas iiiie action pédagogique 

iiiiiroi-ille. No1i.e aiiibitioii n'étai1 d'ailleurs pas d'en avoir une :  au VLI de la 

disparité ei1ti.e les compéLeilces pédagogiq~ics ct cult~irelles cles iilaîlres et des 

tlil'licullSs riiixt~uellcs les ei~seigiiaiils v:icniaii.es 6laieiil coiil'roiilés, I'cssciiliel pour 
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iioiis était qu'ils s'essayeiit effectiveiiieiit à la praliclue. Ils s'y sont essayés, et pour 

cela, ils coiistitiient one source de doniiées fiable. 

Les inaitres iie po~ivaie~it  coiidriire effecliveiiieiit I'expérieiice cliii leur était 

\oiiiiiise cli~e si leur coiiipéteiice liiigiiisliqtie cl ciiltiii.c\lc le Iciii peiiiicltiiit. [,es 

points de soiiclage allaiit dc 8 h I O  visent à évaluer lesdites coiiilîétciîces. 

Le point 8 évalue la cotnpéteiice 1 inétalingiiistique des iriaîties(i~oli.e 19rupi-e 

ii,cilzratiot? de  vo/t.e ijivetr~r de coir1~16ter7ce ciniîs ltr LAd). 1.e sondage :a doriiié les 

résultats s~iivaiits 

I_ ___ 
I l é l ~ o ~ ~ s e  % 

IC -______ -- 
Oml 66,66 33,33  1 
-- __ __-. 

Eci-il 33,33 50 16.66 
____ -- 1 - 

Tableati 19: Niveau de coiiipéteiice cles iiiaîtres en IL, 1 .  

12es n~aîtres se représeiiteiit géiiéraleiiieiil Ic~ir  iiiveaii de coiiiiaissance de la 

LM coiiiiiie boii à I'oi-al et assez boii à l'écrit. Pcisonnc ire sc le représente coiilme 

étarit très bon et personne iie le juge insuffisant, iiiauvais ou nul. 

Nos observations confiriiîent ces représenlatioiis. En effet, iuêiîie s'ils so!it 

loin cl'êlr&des savants de la parole, les iiiaîtres parleiil coui-aiiiineiit leur LM et o ~ j t  

tiiie parîaite inaîlrise des in-iplicites, des figures de styles e t  des irnages ; 

inallieureuseliieiit, ils les iitilisent peu. Ils ont recours art frai~çais de teiiips a autre 

daris lelis discours cil LM, [nais le pliis souveiit, ce recours est dû h des careilces 

lexicales dans la langue. I,a laiigue écrite est iiioii>s bieii inaîtrisée, très pcii de 
k 

iiiaîtres I'ayaiit apprise à l'école el cette rorine d'utilis:ition étaiit p c ~ i  couraiite. 

Qu'ci cela lie tienne, leur coiiipéteiice c1ai-i~ !a lecture et l'écritiire est s~iffisante ~ O L ~ I .  

la préparation de leurs leçoiis eti LM, elle peut d'ailleurs être reliforcée par le 

développeineiit des outils didactiques à l'instar de ceux produits par Assouniou 

(2002,2003) et des ouvrages de vulgarisalioii (Assouiiîou, 2004), au iliveau cle la 



pratiq~ie p6dagogique, auclin problèine ne se posera au nivea~i de l'usage de la LM 

coinine langue de corninunication scolaire pour I7Eilseignernent de la LMO. 

Le point 9 évalue la coinpétence culturelle des maîtres (votre propi-e 

évalzlution de voire conr9cissance de votre crrlfzrre rlrrns /es rlor~init7es szrivciiits ) 

Les résultats de ce sondage sont les suivants : 

i _ _ _ _ i _ i _ i _ _ i _ _ i - u  
Tableau 20 : Niveau de compétence culturelle des maîtres 

De manière générale, les maîtres ont une co~npétence culturelle mitigée : ils 

ont une assez bonne connaissance des contes et des proverbes, une connaissance 

moyenne des devinettes et des traditions et coutumes, une connaissance 

insuffisante de la poésie orale et une très mauvaise connaissance de I'épopée. 

D'après nos obsei-vations cependant, la réalité serait en deqà de ces 

estimations. La compétence des maîtres qui ici paraît largement acceptable est en 

réalité nlédiocre, voir insuffisante. S'ils nous ont paru avoir une connaissance 

moyenne des contes et des proverbes, leur connaissance des devinettes et des us et 

coutuines s'est avérée inédiocre, celle de la poésie orale mauvaise et celle de 

l'épopée nulle. I I  est probable que les ïepl-pspniatisns au sujet de la connaissance 

des devinettes et de l'épopée ont été faussées par le sens que revêt le terme 

"inédiocre" dans l'univers BetiIFang, sens proche de très "inauvais ? ~ ( I J  qui 

serait l'appréciation exacte que l'on donnerait à la connaissance de l'épopée. 

" '  011 a souveilt v u  des maiti-es accoiiipagiiei. iiiie iiotr de iiioiiis de 5 siir 20 de I'appreciritio~i ..iiiédiocrc" 
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Les compétences culturelles des maîtres expliquent d'ailleiiis leurs choix et 

le~lr  co~i~poiteinerit pédagogique : ils jettent voloiîtiers leur dévolii sur les trois 

preinières activités ci-dessus et seinblent très à l'aise dans leur enseignement; par 

contre, très peu choisissent volontaireinent les deux autres et tous ne se montrent 

pas très enthousiastes q~iand vient le inoinent d'en découdre avec ces dernières. 

Cependant, nous avons constaté que les inaîtres sont plus victimes de l'oubli 

que de l'ignorance. Chaque fois que nous leur rappelions un poèine, une 

légende ..., beaucoup d'entre eux se le reinéinoraient, même s'ils ne parvenaient 

pas à reconstituer entièrement le texte. En fin de coinpte, la coinpétence culturelle 

inconfortable des enseignants que l'on ieièvc ici est un handicap facileinent 

suri~îontable par le réveil d'une connaissance inconscierite enfouie dans l'oubli et 

la confection de supports didactiques sur la base des ressources de l'esthétique 

orale traditionnelle disponibles (voir chap. III). La mise à la disposition des 

maîtres des docuinents déjà disponibles (recueils de contes, proverbes, et autres) L /  

seraient un début de solution. 

Dans les questions 10 et 11, l'enquêteur cherchait à savoir si les inaîtres 

disposaient de ressources pédagogiqueS. La question 10 porte sur l'utilisation des 

outils didactiques (Disposiez-vozu d'un support didactique pozrr In pratique de la 

LMO?). 
1 7 0  16,66% des maîtres déclarent avoir disposé d'un support, contre 8 3 , ~ ~  qui 

répondent par la négative. Une écrasante majorité de inaîtres n'aura donc pas pu 

accéder à la inoiildre source pédagogique pendant les trois années d'enseignement 

pré-expériinentai. 

A la question coinpléinentaire (SL oui de que!/? nature ?) , tous les 16,66% 

des inaîtres qui déclarent avoir utilisé un suppoit répondent : "un livre de conte". 

Les recueils de contes seinblent donc être les seuls docuinents accessibles, encore 

qu'ils ne sont pas toujours à la portée de tous. 

La disponibilité des ressources pédagogiques constitue visiblement l'une des 

pesanteurs majeures la inise en pratique de I'ELMO. Toute la docuinentation 



existailte sur la lai~gue/culture bétilfaq demeure inaccessible, parce qu'intro~ivable 

sur le marché. La plupart des ces docuiîlents ont disparu et personne ne pense à ies 

rééditer. Quand bien imêine les maîtres rentreraient en possession de certaines de 

ces sources, leui explaitatioiî à des tins pédagogiques ne serait pas aisée. I I  semble 

donc urgent et nécessaire que soient élaborés des matériaux adéquats, en 

l'occurrence des jnan~tels renfermant I'enseinble des contenus de I'ELMO et des 

guides pédagogiques cornportant tous les accessoires nécessaires à l'activité 

d'enseignernentiapprentissage. 

La question 1 1  porte sur la collahoration des personnes ressources dans 

l'action pédagogique (Avez-vous bénéficié de la collaboration d'un artiste de la 

parole oz[ d'un savant traditionnel de la localité ?) 

Sans grande surprise, le résultat est le nlême qu'à la question précédente : 

16,66% de "oui", contre 83,33% de "non". La mise à contribution des personnes 

ressources de la localité s'est avérée difficile pour la grande majorité des maîtres. 

Les artistes de la localité font problème à deux niveaux : 

- Au niveau des maîtres qui, visiblement peu enthousiastes, ne se pressent 

pas d'aller les consulter, ou le font sans grande conviction. A cette paresse se 

greffe le coinplexe de supériorité de "l'intellectuel" qui a du inal à se "rabaisser" 

aux yeux du "villageois". 

- Au niveau des artistes de la localité qui ont I'iinpressioil de perdre leur 

teinps quand on leur deinande d'aller offi-ir gracieusenient leurs services à l'école 

du village. Tout coinine les maîtres, ils ont besoin d'une petite motivation qui, de 

toute évidence, est une contrepartie nîatérielle. Les représentations des acteurs 

sociaux ont suffisainment été éloquentes à ce sujet (voir chap. 4) 

5.2.3.2.2 Adéquation de la norme 

Les points allant de la question 12 à la question 16 traitent de l'adéquation 

de la nouvelle norine pédagogique ; ils évaluent l'oppoi-runité de la pratique de 

1'ELMO dans l'éducation scolaire. 



A la question 12 (combien cle inrrîtl.e~ pai.!ent et co/~pi.ennent la Inngzie 

locale ?), l'eiiquêteur voulait savoir quelle proportion de inaîtres était à inêine de 

s'iinpliquer dans le projet. 

D'api& les iéponses, In totalitci- des ~naîtres, soit 100 %, parlent et 

comprennent la langue de la localité. Tous les maîtres expérimentateurs sont donc 

des maîtres potentiels de langue nationale. 

Si l'on s'en tient à nos observations, la situation est la mêine dans toutes les 

écoles rurales. Dans les écoles serni-iu:sles; 12 majorité écrasante de inaîtres 

(environ 99 % ) est de cette nature. La norme en elle-mêlne ne constitue donc pas 

un problème pour les acteurs pédagogiques. 

La question 13 (Combien d'élèves parlent et comprennent la langue 

locale ?) va dans le rnêrne sens que la précédente, avec cette fois cornine sujet les 

élèves. 

Les répondailts téinoignent que tous les élèves parlent et comprennent la 

langue locale, ce  qui va de soi dans un milieu linguistiquement homogène. Les 

résultats de l'enquête inontrent ainsi que les maîtres et les élèves ont une langue de 

coinrnunication coininune. Par conséquent, cette langue peut à priori devenir un 

objet d'enseignement et un médiuin de cotn~nunication scolaire. 

La question 14 (quand vozis utilisez la langue maternelle, vous sentez-vozis à 

l'aise dans la pratique pédagogique ?) cherche à voir si les inaîtres ont des 
O(: 

difficulté à utiliser la LM dans la pratique pédagogique. 
4 

Tous les maîtres affirment être à l'aise quand ils utilisent la LM pour 

I'enseigi~eiiîent des conten~is cult~irels 

Les observations du chercheur confirment cette attitude et relèvent d'autre 

part les difficultés énormes éprouvées par ceux qui s'essayent à l'enseigne~nent de 

la "culture nationale" en français : contes dits dans un discours plat, hésitant, 

haché, truffé d e  fautes, insipide ; proverbes dénaturés par des traductions 



La question 15 (ozrand vozrs ~tiilisez /a lilngl~e locale, lu legocl e~i-elle hirn 

co~rtprise ?) qui va dans le même sens que la qiies-rion 15 ci-dessus se focalise sxr 

l'apprentissage, contrairement à la question précédente qui portaient sur J= 

 TOU^ les maîtres interrogés estiment que les leçons en LM sont bien 

cornprises, ce qui seinble aller de soi, la langue de cornmunication étant coininune. 

11 convient de relever que tous les maîtres expérimentateurs, à l'exception 

d'une maîtresse d'expression dialectale foq qui enseignait en bulu, utilisaient leurs 

dialectes respectifs. ceci  inontre que le "rnulti-dialectisine scolaire" n'est en rien 

un obstacle. Encore que s'il en était un, i l  serait facilement contourné par I'einploi 

du dialecte de référence (le biilu) que la majorité des locuteurs de la zone utilise ou 

par l'adoption de la variante locale, ce qui ne serait qu'une question de temps avec 

un peu de  volonté. 

La question 16 (La langzie maternelle semble-t-elle pozivoiv s 'zrtilrser. pou/- 

tozrs les conteH~is czrltzlrels que vozis avez enseignés ?) cherche à relever les 

difficultés éventuelles que poseraient certains contenus. 

La totalité des réponses est positive. En d'autres terines, la LM s'est avérée 

un instrument de coininunication adéquate pour l'enseignement de l'ensemble des 

contenus culturels. Le contraire ilous aurait étonné, la langue étant, cornrne nous 

l'avons mentionné aille~irs, un objet culturel et I'instruinent d'expression et de 

transmission de la culture. 

De toute évidence, I'utilisation de !=, !a:?gue locale à l'école est opportune. 

La quasi totalité des inaitres et des élèves des milieux rural et seini- riiral étant 

originaire de la région, l'utilisation à l'école d'une langue qu'ils parlent depuis la 

tendre enfance ne poserait aucun problèine inajeur de communication. Au 

contraire, l'interaction entre les rnaîtres et les élèves serait beaucoup plus facile, 

aucune barrière linguistique n'existant entre eux. Le discours pédagogique du 

maître parce que claire et accessible conduirait à une transinission rapide des 

niessages et à uiie coi~struction facile des savoirs et savoirs-faire. Le vocabulaiie 



cultui.el étant disponible et accessible à tous, la L M 0  ne saurait soufti-ir des 

pi-oblèines d'équipement que connaissent les autres disciplines. Elle souffrirait 

peut-être des lacunes des maîtres, iacunes relatives à la compétence culturelle et 

linguistique individuelle. Cependant, lesdites lacunes, coinine nous l'avons 

souligné ailleurs, pourraient être vite coinblées par des efforts personnels. 

~ ' l i o i n o ~ é n é i t é  linguistique de la zone bulu bénéficierait de la politique 

actuelle de gestion du personnel enseignafi: du pi-haire qui veut que les maîtres 

soient affectés en priorité dans leur zone d'origine, surtout ceux qui sont appelés à 

exercer dans les milieux rural et seini-rural, pour mettre en œuvre la pratique d'une 

langue de coininunicaiioii scolaire coininuiîe aux rriaîtres et ailx élèves, une norine 

de toute évidence adéquate aux fins de I'épanouissement à la fois du maître et de 

l'élève. Ce dernier n'ayant aucun problème de coinpréhension et de production de 

inessages, pour autant qu'il accorde un peu d'intérêt a l'activité, i l  sera à la fois 

réceptif et actif. La LM dans ce contexte s'avère donc très indiquée. En sa qualité 

d'outil iiatiirel de cornmunication, elle libère l'expression et la réflexion, facilitant 

ainsi I'intei-action non seulement entre élèves et maîtres, mais égalelnent entre les 

élèves eux-mêmes de manière à accélérer les processus de découverte, de 

consrruction et d'appropriatiori des savoirs. 

5.2.3.2.3 Valeur éducative de LM 

Les représentations des enseignants sur la valeur éducative de la L.M sont 

évaluées sur la base de la question 17 (L'rwpnct de 12ELM0 est positifou négatzf 

dans les domaines s~riscrnts ) 

Lessuffiages exprimés sont consignés dans le tableau suivant : 
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Dornaii~es 1 Positif eii "/;, / Négatif eii ' 7 m  ne stiis Pa;- 
-- -------- -I______ . ---..--- L- \ 

Maiirise de la parole L - 
1 

. ~ . ~~.~~ ~ 
l -~ -- 

I I&~t . lo l~pe~i ie i~i  <le la Iàctilié d'écoiiier 100 i 

a l l l l 

1 Tableau 2 I : lmpact de l'enseignement de ta L M 0  sur les élèves. 
il 

--- 
Acqiiisitioir des coi?iiaissai~ces 

Acqiiisitioii des savoir-faire 

Développeineiit de I'espi-it de créativité 

EveiI de vocatioii 

Développeiiient di1 caractère 

Oeiiieiii Foriiiatioii dii jii- 

Développeii~eiit du gout de I'effoi-i 

Foriiiatioi~ dii seiis iles valeurs 

Forinarion dii sens des responsabilités 

Le tableau ci-dessus montre que la LM est d'une valeur éducative 
X 

4 reinarq~iable dans tous les doinaines de l'éducation scolaire. En effet, 100% des 

, 
1 O0 ! h 

1 maîtres expérimentateurs jugent positif l'impact de la pratique orale de la LM dans 
i 

i les domaines de la maîtrise de la parole, la capacité de coiriinunication, la faculté 

85,33 

50 

50 

Développeiiieiit de l'esprit d'iiiitiative 

! O 

d'écouter, le développeinent de la inéii~oire, I'acq~iisition des connaissances, 

1 
R 

l'esprit de groupe et l'identité culturelle ; 83,3?% déclarent cet impact positif dans 

1 

i . i 

16,66 

- 

16.66 

Développeineiir de l'esprit de groupe 

Forination de I'ideiitité ctiltui-elle 

1 Develoy>peineiit de la inoralité 

les domaines du développement de l'intelligence, l'acquisition des savoirs-faire, le 
Y 

16,66 

5 0 
- 

50 

16.66 

16,66 

83,33 1 
83,33 

8 3 , ; ;  

83.33 
I 

83;31 

dA 
5@ 

1 développetnent du caractère, la formation du jugement, le goût de l'effort, le sens 
1 
1 .  des valeurs, le sens des responsabilités, la inoralité personnelle et sociale ; 50% 

, >, i" 
~i 

\.$!,,"Y 

iYiû-2' 

J, Y 

u;"' -, 

1 00 

1 O0 

83,33 

1 trouvent cet iiiipaci positif dans le dkileloppement de l'esprit de crkativité et I'iveil 

16,66 

\6,66 

16,66 

-- 

de vocation. Des rnaltres se sont abstenus de se prononcer dans certain cas, surtout 6 
?--- 

dans les deux derniers doinairies ci-dessus cités où 1'011 a enregistré 50% de ''je ne 

G-t;;; 

,A- 



En claire. 17EI,M0 garantit la qualité de l'éducation. II est reconi-ici positif 

dans le développeiiient d'aptitudes et attitudes diverses. Les résultats du test et les 

observations du cherclleur concordent pour confirn-iei- ces représentations. La b 

pratique orale de la LM ferait donc des élèves des petits artistes de la parole, des @ 
petits savants traditionnels, des jeunes Cainerounais authentiques.. . 

! 

! 

i" 
Contrairement à la pratique en cours, toures, les activités orales se préparent 

et s'exécutent en groupe. Cette interaction permanente favorise le développeinent 

d'une certaine coinplicité et d'une volonté certaine d'être enseinble, un plaisir à 

fonctionner ensemble., à partager et à se inettre au service de l'autre. L'école 

participerait ainsi à la naissailce (au retour) de la solidarité dans une société où 

I'individualisine prend des proportions de plus en plus alarinant,es. Nous avons été 

1 
! 

émerveillé par la spontanéité manikstée dans la formation des groupes et la 
i 
i répartition des rôles, la solidarité relevée dans !'exécution des tâclies, l'hui~lilité 
i 

observée dans la dksignation d ~ i  porte-parole qui se trouvait toujours être le pllis 

fort du groupe dans l'activité pratiquée, l'enthousiasine constatée dans la pi-ise de 

la parole, le génie et "l'érudition" inanifestés dans les interventions.. . 
Les Iiésitations relevées dans les réponses sont à inettre à l'actif de la 

complexiti de l'évaluation et de la nature de certains impactsdonc l'étude inérite 

maîtres n'ont pas to~~.jours, sut-tout que les faits inhérents à certains doinaines 

seraient mieux observés hors de la salle de classe. II en est ainsi de l'esprit de 

créativité et de l'éveil de vocation qui ne sont pas facileinent décelables au bout de 

quelques séances. 11 faudrait observer les inêines individus avec une certaine 

assiduité pendant des années, pendant et après l'expérience, si possible avec des 

outils d'éval~~atioils adéq~iates, pour tirer des conclusions fiables. 

De toutes les façons, les impressioris du maître qui ne relèvent pas du hasard 

reconiiaisseiit que I'ELMO est Lin facteur crucial pour le développeineiit cognitii; 

le développenient des capacités et des attitudes, bref, le développernerit total de 

l'être. 11 permet à l'élève de se construire une personnalité, de se forger une 

36') 



identité et de préparer son intégration future dans la société. Les enseignants jugent 

doric Iiapproche positive ; leurs convictions conceriîant l'intérêt de l'approche pour 

les élèves militent, à n'en point douter, en faveur de sa généralisation pour un 

développernent lii-iguistique, culturel et cogt~itif'effectif du petit camerounais. 

5.2.3.2.4 Appropriation de l'approche 

Les points de sondage 18 et 19 évaluent l'appropriation de L'approche par les 

enseignants et les enseignés. 

Le point 18 interroge les enseignants sur leur coinpéterice pédagogique dans 

I'enseigneinent de la L M 0  (votre propre évnluation de votre cotnpétence 

pédagogiqz~e dans I'enseignenzent de ln L M 0  ). 

66,66% des maîtres experiïnentateurs ont jugé leur compétence pédagogique 

assez bonne ; alors que 33,33% l'ont jugé passable. 

Ce point de sondage dont la fiabilité des résultats pourraient être reinis en 

question au vu de la difficulté d'une évaluation de la compétence pédagogique 

est pourtant iinpoi-tant. Les maîtres qui ont jugé leur compétence pédagogique 

assez bonne auraient pu la surestimer par fierté ou encore la déclarer médiocre, 

ii~suffisante, voile mauvaise, au vu de noinbreuses lacunes accusées tout le long 

du processus pédagogique expériinental. Mais compte tenu du fait que 

l'architecture didactique était en construc:jori, les acteurs pédagogiques opéraient 

en cobayes. Ils ne pouvaient donc pas au  départ ou au cours de l'expérience 

produire d'excellentes perforinances 

Une obseivation extérieure aurait jugé leur cor-itpétence pédagogique boiîiîe 

en gériéral. 11 n'y avait aucune base d'évaluation au départ et au cours de 
L 

l'expérience! c'est à la fin que les bases se  sont imposées d'elles-inêmes au vu des 
rs 

principes développés. 4 la fin de la troisième année de la pré-expérimentation, les 

tnaîti-es qui, au départ tâtonnaient, olit été très bons, voir très bons dans la pratique < 
j 

pédagogiclue. Il est inêine arrivé que des maîtres qu i  étaient nloyens à I'exainen 

théorique soient excellents à I'exainen pratique qui a sanctionné le troisième. ! 
2 
2 



Ainsi, pour peu qu'ils se docuilîentent pour ainéliorer leurs coinpétences 

culturelles (auto-formation) et se souinettent à une forln~ation permanente 

(séminaires, stages, jo~irnées pédagogiques), les maîtres n'auront aucune difficulté 

pédagogique majeure. L'approche n'étai~t pas très différente de celle utilisée pour 

! ' i ' i ~x i~~ icmi ' n t  di: c c i ~ a i i i ~ s  disciplines "traditioi~i~elles"(i-écitation, chant, étude 

de textes...), ils semblent pouvoir l'assiiniler très facilement. Les inaîtres 

expériinentateurs l'ont d'ailleurs assimilée au-delà des attentes du chercheur. 

L,e point de sondage 19 porte sur le degré d'appropriation de l'approche par 

les enseignés. II  a été demandé aux inaîtres d'évaluer leurs élèves sur la base d'une 

fiche siaiistique à la fin de la troisième année de la pré-expésiinentation. Seuls cinq 

maîtres l'ont fait : deux du niveau 1 (SIL1C.P) et trois du niveau II (C.E.IIC.E.11). 

Tous les élèves de inêine niveau ont eu les mêines tests, la pratique des classes 

jumelées les ayant contraints à avoir les inêmes eiiseigneineiits. Les résultats ci- 

dessous présentés représe!itent la perforinaiice des élèves au troisième triinestre de 

l'année scolaire 2002-2003, seule échéance d'évaluation : 

a) Niveau 1 

L'2~ulua~io i i  des élkves de 1'E.P de Mfouladja de 1'E.P. de Nsirni-carrefour a 

donné des résultats suivants : 

a) Ecole Publique de Mfouladja 

Ativités 

Coiiresi fables 

Devinettes 
--.-----P. 
Jeux chantés 

Poésie 

Proverbes 

% réussite 
par activité 

Participa- 

tion 

30 

1 

1 

3 O 

Moy.Cén par 
activité 120 

Nbre 

iiioy. 

plus forte plus faible 
moy. 120 moy. 120 sous- riioy. ! 

3 ,  ?0 Epopés i 

Tableau 12 : Perforinances des élèves de I'Ecole Publique de Mfouladja (SILICP) 

12 

i 

100 1 14.50 17 
I 

I 

30 

30 

1 

i 

30 

11.50 

15 

1 

1 

14 

0 

i 1 

1 

1 00 

1 00 

1 

1 

1 00 

17.50 

17 

1 

16 

13 

14 

1 

1 

13 

0 

0 

1 

i 

0 



b) Ecole Publique de Nsimi-carrefour 

A 1'E.P. de Biyeyem, 30 élèves sur 30 ont eu la inoyenne dans toutes les 

matières, soit un pourcentage de réussite de 100% dans toutes les sous-disciplines 

comme dans la matière elle-~nêine. La plus forte nloyenne varie entre 16 et 17,5 

Pliis forte 
moy. 120 

18 

17 

15.50 
- 

1 

18.50 

Plits faible 
nioy. /20 

13 

10.50 

II 

i 

I l  

selon les activités, alors que la plus faible moyenne se situe entre 13 et 13 en 

Moy. Géiié~.ale 
pa r  acti\'ité/20 

14.30 

l 5 

14 

Ativités 

Cuiltss! fables 

Devinettes 

~ L I X  chaiitis .. 

Nbre 
soiis-ma).. 

O 

O 

n 
- 

0 

t0nction de la même considération. La rrioyenne générale par matière varie entre 

l 
45 

14 et 15 sur 20. 11 faut noter que les jeux chantés, la poésie et l'épopée n'ont pas 

Tableau 23 : Performances des élèves de I'EP de Nsitni-carrefour (SIL1C.P) 

! Poezic -- 
Proverbes 

{ Us et couiLlill~i 

Participa- 

t ion4j  

45 

45 

45 

;* l: O 1 

été évalués, faute d'avoir été systéinatiqueinent enseignés 

45 
1 

! 
L'E.P. de Nsiini-carrefour a également enregistré un pourcentage de réussite 

/ 

4 5 
i 

1 00 
1 

l;50 

- 1 -2:- 

P 

Nbre 
inoy. 

45 

45 

45 

générale et par matière de 100%. La inoyenne générale par activité varie enti-e 13,s 

et 16,j. La plus forte inoyenne est de 18,s et la plus faible inoyenne de 10,5. La 

'A réussite 
par activité 

1 00 

1 00 

100 

poésie et l'épopée n'auront pas été évaluées parce que non enseignés. 

1 

45 

De manière générale, ces performances sont très bonnes : elles montrent que 
I 

i la coinpétence des élèves est largenlent satisfaisante et traduisent par-là uii 

! . J 

I 
apprentissage facile de la norine par les sujets pédagogiques. 

Les maîtres ont relevé les perforlnances des élèves du niveau II des E.P. de 

Biyeyein, Nsiilîi-carrefour et de Mfouladja ainsi qu'il suit : 

272 

1 O0 16.50 



a) Ecole Publique de Biyeyelll 
-- 

M ~ ~ ,  ,,en. In,. ' pliis forte Fail~le 1 Nbrc  I 
' 

Ativités iiioy, 120 i11oy. iZ" 1 soi8s-Ili"? 
l 

activitéi2U 
"A, réussite 
par activité 

partic,- 

Coiiresi fàblej 

Deviiiettes 

Jeux cliairt2s 

Poésie 

Proverbes .. 

~ b ~ . ~  

patiort 

08 54 

/li,L?lC~liilli,lilZ 54 l 34 l 
1 ! l7\>opiis 

4 1 17 

Tableau 24 : I P e r f o r ~ ~ a ~ c e s  des élèves de 1'EP de Biyeyell1 (C.E.IIC.E-I1) 

1 

54 

54 

i 

54 

50 97.74 ! I 
-i 

16 18 12 
54 1 O0 - .- 

10.50 
47 ,  ..-- 

1 l 

17.50 14.50 05 16 38 70.37 l 
62 96 1 i.3 12 05 1 70 1 

/ 
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A 1'E.P. de Biyeyein, 54 élèves ont été évalués. Le pourcentage de réussite 

par matière varie entre 67,96 O/o et 100 %. Les devinettes enregistrent le plus grand 

pourcentage ( 1  00 %), suivies des contes (92,74%), des jeux chantés (86,26 %), des 

pi-overbes (70,37 %) et des us et coutuli-ies qui enregistrent le plus faible 

pourcentage (67,96 %). La inoyenne générale par matière varie entre 11 % (us et 

coutuines) et 16 O/o (devinettes) ; la plus forte moyenrie est de 18120 (devinettes) et 

la plus faible de 05/20 (us et coutuines). 70 élèves ont enregistré des soiis- 

i i i ~ \ c i r i i ~ ~   LI^ L( ~ ~ l u t ~ ~ n l t ' ~ ,  16 en pioverbes, 7 en jeux cliantés et 4 eil contes et 

fables. 

50 élèves ont été évaluées à 1'E.P. de Nsiini- carrefour. Le poitrcentage de 

réussite est de 100 % dans I'enseinble. Le noinbre de moyerine oscille entre 50 

(contes devinettes, proverbes) et 15 (jeux chantés). La moyenne générale par 

matière se situe entre 16/20 (contes) et i4/20 Cjeux cllmtés). La plus forte inoyenrie 

va de 16/20 (LIS et coutumes) à 19120 (devinettes, et la pliis faible de 08/20 (us et 

co~ituines) à 13/70 (devinettes). 5 élèves ont enregistré des sous-moyennes en jeux 

chantés et 4 en us et coutuines. 

1 I'E.P. di. MSoiilad.ja, sur 50 participants, seiiis 6 ont eu des sous-moyennes 

dans cei-taines activités : 2 en proverbes et 4 en 11s et coutumes. Le pourcentage de 

réussite générale a été de 100%, tout coinme le pourcentage de réussite par matière 

de 100% en contes et devinettes, 96 % en proverbes, et 93% en LIS et coutiimes. La 

inoyenne générale par ri~atière varie entre 13 (us et coutumes) et 15 (contes), et la 

plus foi-te riîoyeiine e n t ~ e  14.5 et 17 ; alors que la plus faible inoyenne oscille entre 

06 (us et coutuines) et 12 (contes / fables). 

En somrne, les perforinances des élèves sont très satisfaisantes. Le 

pourcentage de réussite générale avoisine 95 % et plus de la inoitié des élèves ont 

di..; iiorcs siilGi.iz~!i-es OLI égales 11/20 (inentioi~ bien). Ce coinporternerit scolaire 

est di1 en partie aux prérequis linguistiques et cuitu?els que possède la majorité des 

l élèves. 



En et'iet, les éièves. rilalgié leur jeune âge, nous ont paru dotés de solides 

connaissaiices en matière de culture traditioilnelle et d'aptitudes linguistiqiies 

appréciables. Dans uiî iîîilieu où le "coin du feu" à disparu, i l  est étonnant de 

trouver des jeunes qui ont ilne boiniie connaissance des contes, des proverbes et des 

devinettes, ainsi qu'une assez bonne connaissance des us et coutuines, inêine si 

l'on ne peut pas en dire autant de la poésie orale et encore inoins de l'épopée. 

Une t'ois la tirnidité du départ vaincu, les élèves ont fait inontre de beaucoup 

de poteiltialités et de beaucoup de talent. A 1'E P. de Biyeyeiîî où ilous avons 

observé une le9011 de généalogie, les élèves étaient capables de donner les noins de 

leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents.. .jusqu'à la génération la PILIS 

reculée à laquelle on puisse reinonter. Le plus cultivé d'entre eux a reinonté sa 

généalogie jusqu'à la dixièine génération. Cette "école" s'est faite auprès des 

parents et des savants traditionnels sur l'instruction de la maîtresse. 

Les inauvaises perforinarices enregistrées sont visiblement l'œuvre de 

certains élèves qu i  sortent d'une autre réalité (milieu urbairi et famille acculturées). 

Nous avons parfois eu l'impression de nous retrouver dans des classes à deux 

vitesses où des élèves très "cultivés" et très éloquents côtoient des élèves 

"incultes" et liiîguistiq~ieinent handicapés. Les premiers, i~iajoritaires étaient très 

actifs, faisant ainsi ombrage aux seconds, minoritaires, qui inalheureuseinent ne 

béinéficiaient pas de toute l'attention des maîtres. 

Il faut égaleineilt remarquer que les inauvaises perforinaiîces enregistrées 

dépendent des niveaux et des méthodes d'évaluation. En effet, les perforinances au 

riiveau 1 sont nîeilleui-s qu'a~i  niveau II. Le niveau 1 étant constitué de classes 

d'inttiation et de préparation, mieux, de classes d'éveil à la langue et à la culture, 

1 les kièves soiit coiisidiris coinme des dbbiitantr. Par conséquent, les activités 

d'eilseigneinent et d'évaluation sont plus siinples et les maîtres plus souples. Au 

niveau 11, les choses se corsent : un accent particulier est inis sur la réflexion et 

I'einploi ai-tistique de la langue ; les activités d'enseiçileinent et d'évaluation 

deviennent plus coinplexes, le iliveau éléiîlentaire étant ui1 niveau de consolidation. 



La disparité entre les perforinances pourrait égaleinent s'expliquer du fait 

que chacun des inaîtres a utilisé sa iixéthode d'évaluation et de notation, sans 

orientations, sans bases cominunes, sans critères deteiininés de notation. Les écarts 

constatés dans les perforimances au niveau des différentes écoles ne devraient donc 

pas étonner. 

Q L I ' ~  cela ne tienne, nous soinmes tout de mêine surpris de la qualité des 

résultats de 1'E.P de Biyeyein, une école qui a bénéficié d'un ineiile~ir suivi et où 

les élèves iioiis ont paru plus brillants que pai-tout ailleurs. Peut-être la maîtresse a- 

t-elle été plus exigeante parce qu'ayant très bien fait son travail, ou alors ses 

niéthodes d'évaluation ont-elles épousé la tendance négative traditionnelle de 1z 

correction dans le systèine francophone ? 

5.2.3.2.5 Conteniis disciplinaires. 

Les questions 20-21 visent à déterminer les contenus de la LMO. 

La question 20 (Citez les activités de la czllt~lre locale que vozls avez 

enseignées) cherche à répertorier toutes les activités enseignées. Les activités citées 

par les répondants sont les suivantes : 

('oiîte.i.. ,jbble.r, chirnrefihles 100% 

Devinei[es 100% 

Proi~ei.bes 100% 

L'ouriiine.~ et ii.odi[ioilr 83,33% 

Jeux chnntis 66.66% 

- Poésie orcrie 511% 

Géiî2illogie 16.16% 

Tous les maîtres ont enseigné les contes, les devinettes et les proverbes. Ces 

trois activités seinblent être les plus connues et les plus faciles à enseigner. Les us 

et coutuines enseignés par la grailde majorité des maîtres rentrent égalelnent dans 

cette catégorie, même s'ils ne seinblent pas alitant prisés que les premiers. Les jeux 

chantés dont la pratique pédagogique passionne à la fois les enseignants et les 



élèves soiii iî~allîeiire~iseineiit moins coniîus parce que de iuoiils en inoiiîs 

11 en est de même pour la poésie orale où cette situation est plus 

exacerbée. Nous trouvons assez curieux que la généalogie n'ait pas été à la l-iaute~ir 

des trois pi.ernières activités et même des suivai-ites ; elle est pourtant ilne activité 

passionilante et facile à pratiquer qui Inet les élèves à l'épreuve plus que les 

inaîtres. Pe~it-être qu'ils n'y ont pas pensé, ou alors que l'activité ne leur a pas été 

s~iggérée à temps. Nous penchons beaucoup plus pour la deuxième réponse, étant 

cioi~ilé que c'est l'une des rares activités dont nous il'avons pas discuté pendant les 

stages pédagogiques. 

A la question 21 (Ces activités sont-elles indiqzrées P O Z I ~  l'ense~gnenzent de 

ILI L M 0  1>) qui cherchai: à évaluer les contenus ci-dessus cités, tous les maîtres 

répondent par l'affiri~iative. Les 7 activités enseignées pourraieiit donc être 

retenues cotntne contenus de la LMO. 

La questioiî 22 vise à coinpléter ces contenus (Citez les tl-aditions orales et n 
genres de 10 l'or.atzire que vous n'avez pas enseignés r~znis qzti e.ristent dans In 

.+ i- 

région et qu'on peut inclure riuns la LMO). 

Les réponses suivantes ont été enregistrees : 

Dimse 100% 

Li'qei7iic 100% 

Histoire iocclie 83,8396 

Epopie 66: 66% 

~Wén~oricrl 1633% 

Les cariteilus cités vont des plus connus aux moins connus, des inoii~s 

difticiles aux plus difficiles. Si les trois premiers contenus peuvent à priori 

rejoindre les contenus enseignés dans le cadre de I'ELMO, 011 devrait se garder 

; d'inclure ilninédiatelnent l'épopée, genre populaire mais peu accessible, et le 

a mériiorial, genre très peu coni~u 
I 

1 
'L En fiil de coinpte, la L M 0  pourrait comprendre douze contenus : les contes, 
f 
B les devinettes, les proverbes, très coniîus des maîtres et des élèves ; les danses, les 

i 



coutuines et ri-aditions, lesjeus chantés. la poksie crale, la généalogie, les lésendes 

et I'lîistoire locale, rnoins conilus que les premiers, inais do i~ t  le  nat té ri au est à la 

poi-tée de tous grâce à la présence de noinbreuses personnes ressources dans la 

localité; l'épopée et évent~ielleinei~t le i~~éi-norial, très peu connus et dont 

I'enseigiîeinerit demanderait plus d'effort au niveau de la préparation et de la 

coiîduite des activités. II convient de préciser que ceifaines activités s'avérant plus 

siinples et d'autres plus cornplexes, le programine de L M 0  devra les hiérarchiser, 

tout cornine les projets pédagogiques des inaîtres, pour correspondre aux différents 

niveaux des élèves. 

5.2.3.2.6 Charge horaire 

Du point de sondage 23 au point de sondage 24, l'eiîquêtelir a cherché à 

évaluer la charge horaire afin que soit déterininé le teinps à allouer à I'ELMO. 

A la question de savoir s'ils ont respecté la charge horaire officielle ((1. 23 

Avez-vozrs ~.especié l'horaire officiel?), 66,66% des maîtres ont répondu par la 

négative. Autrement dit, seuls 33,33% des maîtres expériinentateurs ont pu 

fonctionner selon l'horaire en vigueur. 

A la question coinpléinentaire "sinon votre taux de couvertzlre se sitz,lnit-il 

ei7 deçà oz1 azl-delà de la charge horaire ofleielle :?': 66,66% des inaîtres 

déclarent que leur inasse horaire était en deçà de la inasse horaire officielle, contre 

33,33% pour qui la  inasse horaire allait au-delà du crédit horaire alloué par le 

programine officiel. 

L'utilisation d'une charge horaire supérieure à celle du progi-aiîîrîle officiel 

résulterait de la densité de la matière et de la disproportion entre les contenus et le 

teinps imparti ; tandis que l'inverse relèverait des difficultés de gestion des 

nouveaux emplois du temps et d'un certain laxisilie à l'image de ce qui se passe 

pour d'autres matières dans certaines écoles ou dans certaines classes ; elle pourrait 

éga1einent'-être le fr-uit de l'instabilité des instituteurs vacataires dont nous avons 

largeineilt fait état. 



1.a q~~estiori  24 (Le  r1,édir hOfZf~? di!ozi& 2; ln "czt/tzii-e norionclle" vous 

~ ~ c ~ ~ . ~ r î t - i l  szlfjirn17t poz~r un errseigne~nent L;ij.hctg* des contenus czilt~luels r?) est 

destii~&e à ei~visa~cir  un crédit horaire adéquat. 

50% des i~iaîti-es jugent la charge lioraire suftisarite, çointre la rilêine 

proportion de inaîtres qui la juge non convenable. 

Si l'on considère que les inaîtres n'ont enseigné, au mieux, que sept 

contenus sur les onze suggérés, et qu'ils n'avaient aucune contrainte en l'absence 

d'un projet pédagogique élaboré, on est en droit de donner raison à ceux qui jugent 

une cllarge horaire d'une heure ou d'une heure trente minutes insuffisante. Leurs 

représentatioris semblent être beaucoup plus crédibles parce que relevant 

visibleillent des acteurs pédagogiques qui se seraient appliqués le plus et 

correspondant aux exigences de l'e~lseigneinentiapprentissage de la langue par 

rapport au teinps d'apprentissage. 

A la question coinpléinentaire "Sinon, qllelle charge horaire conviendr-ait-il 

& cet enseignen~ent 7 ' ' 50% des maîtres concernés proposent i-espectiveineilt deux 

heures et trois heures. 

Selon les obsetvations du cherclieur, il serait el'fecïiveiilent difficile, voire 

iiiipv~siblz de 1-i~issii- uii znseigiiei-iirii~ effectif et efficace des coritenus de la L M 0  

en moins de deux heures. En effet, le voluine et l'iiîlportance des activités, ajoutés 

à la contrainte des effectifs pléthoriques et de La pratique des classes juiîlelées ne le 

pernzettrait pas. II serait donc délicat de fonctionner dans la Inarge actuelle du 

canevas officiel. Le prograinine lie saurait se limiter coinine le penseraient certains 

inaîtres à deux ou trois activités dans l'année, OLI à q~ielques activités prises au 

hasard et enseignées de manière sotnmaire ou sporadique. Il concernera plutôt une 

gamine variée et diverse d'activités dont un iîoinbre déterminé sera pratiqué dans 

des séquei~ces précises çilivatlt un projet pédagogique bien élaboré. Le réalisine 

\,oiidrnit ccpendai-it qu'on i~'nille pas au-delà de trois heures, un allégement de 

I'eiîlploi du teinps actuel, bien que souhaitable, étant difficilement réalisable. 

279 



5.2.3.2.7 -Acceptabilité de la fonction 

D~ l a  25""' à l a  26""' question, le cl~erciieui- s'est pi.oposé d'évaluei. 

l'acceptabilité de la nouvelle fonction envisagée de la LMO. Pour déterminer si la 

L M 0  était acceptée cointne objet d'enseigneinent et iilédi~iin de cet enseignement, 

les i.eprésentations de la co~nintinauté éducative ont été sollicitées, notaininent 

l'attitude des élèves, des parents, des autorités pédagogiques, des directeurs 

d'écoles et des itiaîti-es eux-rnêines 

L'enquête réalisée à ce sujet a donné les résultats suivants 

Selon les répondants, les élèves, les directeurs d'écoles et les maîtres sont 

Désigiiations 

Pareiits 

Iiispecieurs 

Directeurs d'écoles 

Mairres 

entièrement favorables à I'ELMO; on note une légère réticence chez les 

inspecteurs et les parents qui toutefois dans leur grande majorité inanifestent une 

Tableau 27 : attitudes de fa coiriinunauté éducative 

Attitudes eii U/o 

attitude positive envers la pratique. 

Nos observations ne démentent pas ces représentations. L'attitude positive 

Positives 

1 O0 

des élèves se reinarque à travers l'intérêt clu'ils accordent a la matière. Ainusés 

négatives 

qu'ils étaient au départ de voir les "choses d ~ i  village" à l'école, ils sont devenus 

enthousiastes et très intéressés une fois la surprise passée. L'enthousiasine s'est 

83,33 

83,;: 

1 O0 

100 

i~ianifesté par la promptitude à s'informel. auprès des parents et la participation 

16,66 

16,66 

active aux activités de la classe. Quant à l'intérêt, i l  s'est manifesté à travers 

~. 

l'accueil chaleureux qu'ils nous réservaient a chacune de nos visites. L'attitude 

1 générale est passée de la curiosité à la satisfaciioii totale. La l e ~ o n  de cultiire 

1 nationale était devenue le meilleur niornent de la jourinée pour les élèves qui 



visiblement en deinaidaient chaque jour un peu plus, telleinent ils se régalaient 

D'ailclii~s sont devenus fiers de se voir revalorisés auprès de leurs camarades parce 
b que détenteurs d'un savoir qui au départ n'intéressait personile. D'autres se : 

i 

démenaient pour les égaler, ce qui leur faisait améliorer leur perforinance avec une 

vitesse vertigineuse pour être à même de se i-iîesii~-er aux  nei il leurs de la classe. 

Nous n'avons noté aucune réticence de la part des maîtres ni des chefs 

d'établisseinents par rapport à l'approche. Tous se disaient acquis à la cause de la 

Licl et nt. coinprei-iaient pas qu'elle ne soit pas intégrée dans les prograinrnes 

scolaires. Ils ont d'ailleurs avoué utiliser la LM dans leurs discours pédagogiques 

en francais pour faciliter la cornpréhension des leçoiis. 

L'adhésion des maîtres s'est surtout manifestée dans leur attitude à l'égard 

du "proinoteur des langues nationales" qu'ils voyaient en notre personne. A 

chacune de nos descentes sur le terrain, ils nous accueillaient les bras ouvei-ts et 

nous gratiiiaieiît de leur franche collaboration dans toutes les activités. Certains 

nous accoinpagiiaient chez des parents pour nos enquêtes sociolinguistiques, et 

plusieurs fois, des chefs d'établisseinent organisaient de petites "réceptions" en 

notre honneur. Nous ne nous étions jamais senti obligé de '-i~iotiver" les maîtres et 

ils ne s'en étaient jamais plaints. Les défections enregistrées lors des stages et lors 

de la pratique pédagogique expérimentale relèveraient donc plus des contraintes 

personnelles et des difficultés professionnelles que d'une absence de conviction : 

l'approche se présentait en effet comme une charge supplémentaire et une colle 

pour des maîtres peu préparés et peu épanouis dans leur profession. 

L'attitude des inspecteurs et du Secrétaire à 1'Education Catholique est très 

ambiguë : tous se déclarent entièrement favorables à l'insertion de la LM dans le 

circuit éducatif et autorisent la formation des maîtres; cependant, ils 

n'entreprennent rien ni pour les motiver, ni pour pro~nouvoir l'expérience. Il  est 

vrai que le fait que l'e~ltreprise soit l'ceuvre d'un chercheur ne les engage en rien, 

illais iîoiis noils demando~ls tout de inênle s'ils corilpi-ennent bien les implications 

de le~ir  "o~ii". La question aurait pu êtie ~ I L ~ s  explicite en donnant les charges de 



l'engagen~ent dails les prograinmes proposés, inalheureuseinent, Le questioilnaire 

ne l e~ i i  était pas destiné, et quand bien insrne i l  1'aui.ait été, ces charges n'étaient 

pas encore précisées. De toutes les fqons ,  notre conviction est que les autorités 

pédagogiques s'iinpliqueraient volontiers dans le projet de langue s'il le leur était 

demandé officielleinent. Pour l'instant, ils seinblent imp~~issants, handicapés par 

leur incoinpétence technique, le peu de moyen dont ils disposent, et une rilarge de p 
CC 

manmiivre étroite. Ils hésitent donc à s'engager sur u n  terrain glissant où ils 

risquent de perdre leur autorité pédagogique en étalant leurs liinites aLi grand  JOLI^ 
Leur attitude relève du "oui, mais qu'y puisse-je faire ?" 

Pour terminer, l'attitude des parents, inalgré quelques réticences 

négligeables, est largenient positive. Les représentations des inaîtres l'attestent et 

tous les parents avec qui nous nous soinmes entretenus sont largement acquis à la 
~ P '  . 

cause de I'insei-tion de leur lang~ie dans le circuit éducatif. En h i t ,  il existe pas A - 
d'opposition, inais des hésitations et de i'iiidii'iirence. Ce do~ite et cette neutralité 

releverait d'une ceifaine iinpuissance et d'une démission collecti\ie devant iin 

inode de prise de décisioris oii l'opinion des acteurs socia~ix coinpte très peu, et 
J-f . . ,. dans un inilieu où les populations s'engagent rarement à la défense euis inteiêts d 
.- 

coininuns . Les parents semblent donc abandonner l'initiative aux décideurs tout en 

se déclarant favorables à la promotion de leur langue, une entreprise salvatrice 

pour un peuple voué à la dégénérescence du fait de la perte de ses repères. 

L'objet de l'étude qui s'achève était de pré-évaluer la no~ivelle norine 

pédagogique. Au tel-ine de la pré-expérimentation qiie rious avons i~~er iée  pendant 
b 

trois ans dans l'optique de tester la pratique l'ELMO, rious soiilines en dioit k 

d'affirmer que l'expérience a été concluante à pliis d'Lin titre. 

Tout d'abord, elle a peimis d'évaluer les prérequis des acteurs pédagogiques. 

11 en est ressorti que les maîtres, de manière générale, ont le profil souhaité . 
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coiupétei~ts, expérimentés et iinprégnés des fondainentaux de l'enseigneinent des 

langues camerouiîaises. 11s ont fait montre d'une compétence linguisticlue et 

cultufelle à peine acceptable nîais qui irait s'ainéliorant avec I'intégt-arion de 

l'approche dans les prograinines scolaires, cette dernière supposant une forinatioiî 

préalable et un reiîforceinent permanent des capacités. Malgré l'absetice d'outils 

didactiques, leur compétence pédagogiq~ie s'est avérée satisfaisante, ce qui nolis 

donne le droit de prnser qu'ils n'auraient aucun problème inajeui- dans 

I'applicatioii de la pratique. 

Par ailleurs, ~ 'ex~krie i ice  à permis d'évaluer l'adéquation de la noriîie. La 

LM s'est avérée un outil de coinmunication scolaire appropriée. Entre sujets 

pédagogiques, entre acteurs et sujets pédagogiques, l'intercornpréhension est totale 

inalgté l'existence de plusieurs dialectes dails chaque école et dans chaque classe. 

C'est sans doute la raison pour laquelle les maîtres s'avouent plus à l'aise dans 

leurs discours pédagogiques, estirnent que leurs leçons sont inieux coinprises des 

élèves, et trouvent ces derniers plus motivés, plus actifs et plus enthousiastes quand 

ils fonctionnent dans la LM, quelle que soit l'activité. 11 est donc tout à fait logique 

que I'enseigileinent se fasse dans une langue connue de tous, d'autant plus que 

l'utilisation des conteiius culturels ne peut s'effectuer efficacement que par le 

recours à la LM. 

Les bonnes perforinances des élèves coilfil-ment la LM dans sa fonction 

d'objet et médium d'eiiseipneinent et l'approche culturelle coinine nloyen 

d'apprentissage indiqué de la langue et de la culture. La facilité pour les enseignés 

et les enseigriants à s'approprier l'approche augure d'un processus pédagogique 

aisé et efficace. D'autre part, la pré-expérimentation de I'ELMO s'est avérée 

concluante quant à la qualité de l'éducation : on a pu mesurer la valeur éducative 

de la L M 0  par rapport à l'impact de la pratique sur les apprenants, impact jugé 

largement positif par rapport au développement cognitif, affectif, moral.. . 

En outre, l'expérience nous a perinis U'Gvaluer les contenus disciplinaires et 

les horaires. Toutes les activités pratiquées se sont avérées des contenus adéquats : 



les contes, les proverbes, les devinettes, la poésie orale, les us et coutirines, les jeux 

chantés, et la généalogie. A cela s'ajoutent des activités non e n ~ e i g n ~ e s  niais 

jugées indiquées : la danse, l'épopée, la légende, l'histoire locale, et le méinoi-ial. 

Le crédit .horaire en vig~ieur allouk à la c~ilture nationale (lh/11i30') a été j ~ igé  

insufisant pour l'enseignement de ces 11 activités, inêine s'il est évident qu'elles 

ne sa~rraient être enseignées toutes dans un inêine niveau et dans la rnêine année. 

La inasse horaire devrait donc être revue à la hausse. 

Pocrr teriniiiei-, nous avons procédé à la fin de I'expériinentation à 

i'évaluation de l'acceptabilité de la fonction à travers une étude des attitudes post- 

expériinentales. La L M 0  est acceptée à la fois des maîtres et des élèves coinine 

objet pédagogique; tous sont favorables à son enseignement à l'école. Malgré une 

légère réticence que l'on assimilerait à de simples hésitations, l'attitude des parents 

et des autorités pédagogiques est également favorable. L'indifférence affichée par 

une ninorité d'entre eux s'estoinperaii une fois l'approche officielleinent adoptée 

et inise en euvre .  L'hypothèse selon laquelle la L M 0  peut-être enseignée coinine \, &. 

? 
i inatière et intégré dans l'éducation scolaire est donc vérifiée ; la condition pré- 

.-- / ) \ pedagogique du projet est de ce fait reinplie. 

Le mérite de cette expérience rkside dans son objectif, sa déinarche et ses 

résultats. En effet, elle n'aura pas servi à tester une approche développée sur la 

base de données théoriques ou des résultats d'une autre expérience, mais à 

construire une approche sur la base du test pi-ogressif d'une norme. L'expérience 

aura été très riche en enseignements. La nouvelle approche que l'on poui-rait 

déduire iinpliciteinent des résultats obtenus et des conclusions tirées inérite 

toutefois d'être clairement formulée afin de traduire de inanière précise les 

iinplications de la pré-expériinentratiori et de toute la recherche inenée au préalable 

en propositions explicites et concrètes. 



CHAP.VI : ORIENTATIONS ET DIDACTIQUE DE LA LANGUE 

MATERNELLE ORALE 



Introduction 

Le but de la présente section est de dégager les iinplications pédagogiq~ies de 

la recherche. Après la phase d'investigation doiit l'objectif etait d'évaliier la 

faisabilité du projet et de dégager les élérnents de base d'une pédagogie des L M 0  

camerounaises, nous entrons ici dans la phase du développeinent du modile et de 

la planification de sa mise eii œuvre. 

il s'agit dans ce chapitre de développer les principes idéologiques et les 

orientations curriculaires et didactiques qui sous-tendroiit I'enseignernrnt des L M 0  

et d'envisager la procédure de mise en œuvre du modèle. Cette dernière sera 

énoncée sous forine de principes présentés l'un après l'autre, dans une analyse qui 

en précisera les étapes successives ou cuncornita:ites, en spécifiant les actions et les 

intervenants de chaque étape. La perspective vise à dépasser la théorisation po~ii. 

entrer dans la dynamique des activités scolaires et extra-scolaires, en énonçant 

claireillent les actes indispeiisables que doit poser la co i i~ i~~~u i~au tk  éd~icative. 

Parlalit du prinCipe de base que l'enseigneinent de toutes les langues 

cainero~ii~aises est possible par le biais de l'oral et: conjorté par la recherche dans 

notre conviction que les forines stylisées des langues et les arts oratoires sont des 

objets d'apprentissage à pait entière, nous cominencerons par une forinulatioii de 

I'approclîe rnéthodologiq~ie qui en précisei-a le fondeiilei-it idéologique, les 

coi-~tei-i~is de l'eilseigiiement et la technologie de transinission du savoir aux 

eriseignés. Ei1 fait, i l  s'agit d'une suite de propositions sur les orientatioils et la 

didactique de la LMO. Les principes partent de ce qui se fait déjà, s'appuient sur 

les orientations théoriques en la ~iiatière, et se basent sur les résultats de la 

recherche, afiil de produire une base iiléthodologiqiie à la inesure de l'œuvre 

eiivisagée. Nous teriniiierons par une description globale de la procédiire 

d'impléiiîentatioi du rnodèle qui définit ses objectifs, son cadre pl-iysiq~ie, ses 

i-essources et ses stratégies opérationilelles. 



6.1 Principes tic base 

Le inodèle oral que nous proposoi-is repose sui ~iile base ictilologicl~ie 

spécifique et une approche pédagogique précise dont il convient d'énoncer les 

principes au préalable. 

6.1.1 Base idéologiqtie 

Les nouvelles orientations curriculaires et didactiques que nous proposons 

ici inodifient et coinplètent les orieritations du prograinine en vigueur qui, comine 

nous avons eu a le relever, est truffé de lacunes. Nos pri~lcipes partent de la finalité 

de l'éducation et de l'école, moyens par excellence d'acquisition des savoirs, 

savoir-faire et savoir-être, de développernent Ue lu  personnalité, de l'identité et des 

aptitudes, de construction d'un futur homine, d'un futur ineinbre de la société et 

d'un f ~ ~ t u r  citoyen. Notre approche se fonde sur un certain nombre de priiicipes. 

Le preinier est celui de la conformité avec le but de l'éd~icatiori au 

Caineroun, celui de former des citoyens enracinés dans leur culture et o ~ ~ v e r t s  au 

inonde. Si toutes les matières au prograinrne concourent à atteindre le deuxième 

volet de l'objectif, seule la "culture nationale" qui jusqu'ici y figure pour la 

forme vise le premier qui, poui-tant, est tout aussi iinpoi-tant que le deuxième. Mai 

définie et inal envisagée, la "culture nationale" iîe peut être que inal et peu 
. .  . .  

enseignée. Pour y remédier, nous proposons une approche qui iilitie l'enfant à sa 

culture à travers l'enseignement des objets culturels divers dans sa LM, ii~struriiei~t 

consacré d'expression et de transinission de la culture. La LM0 s'étant avérée 

d'une haute valeur esthétique, l'approche va puiser dans l'estliétique orale 

traditionnelle pour un enseignement intégré langueiculture aux fins d'un 

développeinent efficace de la coinpétence linguistiq~e et culturelle. 

Le deuxièine principe est celui du respect de l'oralité de nos langues et de 

nos c~iltures. En effet, dans Les sociétés à tradition orale, tout est parole. Il convient 

donc de savoir sur q~ioi  repose la parole, et il importe sitrto~lt de savoir ce que 



parler veut dire. L'enseignement des langues camerounaises doit donc avant tour 

Etïe oral ; i l  doit to~it  d'abord s'intéresser à In tbrine orale de ces larig~ies dans ses V 

divers et noinbreux aspects. Il faut bien considérer que l'expression orale n'est pas 

qu'une forme première de la langue, ce n'est pas non plus une forme inférieure, 

c'est la forme inère qui donne la vie à la langue et la nourrit, c'est l'âme de la 

langue (Toraille et al, 1982). La forme orale des langues camerounaises ne trouve 

sa pleine expression que dans les nioments culturels verbalisés. Ces derniers 

constitueront l'essentiel des conteiîus des enseignements, alors que LM en sera le 

inédiuni. La culture traditionnelle et la langue locale seront ainsi associées dans le 

prograinrne scolaire pour faire 1'ob.jet d'une pédagogie systématique qui suscitera 

des expériences forinatrices avec des situations de coininunication adéquates, de 

vrais enjeux, et des contenus concrets (Gfeller, 7000). 

Le troisième principe est celui de la considération des exigences didactiques 

qui accompagnent toute action pédagogique. L'en-eur serait de penser que 

l'enseignement des L M 0  serait une pratique évidente, une simple généralisation 

d'une pratique existante. L'enseignement de la langue en général et la langue orale 

en pa~-ticulier est une pratique trop colnplexe pour être laissée au hasard. Bien au 

contraire, c'est un dotnaine où tout peut aller de travers si les principes didactiques 

ne sont pas maîtrisés. 

La nzise en arii2i-e tl 'cic~ivilis oi-nles de con~~nunicntion et d'e.r~~re.sioii exige, de I f r  

J I  L I  I I ~ ,  iine visie s2îi.e des objec~~f.i  ~111 'il se prop<?.se d'ilrieit~~it.r. zrne 

grii~itle tncrirrise, en 1nê177e lenzjls q ~ i  'z111e grontle cnpiiciié d'éco~ile el ii'c~llenlion. 

II es1 plus nrsé d'enlruîner les éIè\>es Ci une expression ÉcriIe qzr 'on les crinine 6 

reprodr~ire qiie d'ui~zéliorer leur cnpncité d'exp.ression ornle et ln qucrlité de cette 

expres.r.ioil. 

'Toraille et al, 1982 : 97 

A cet effet, les objectifs, les déinarches et les supports doivent être choisis 

avec soin, et les conséquences des coinporteinents clairenient envisagées. La 

pratique doit s'insérer dans une pédagogie par objectifs, avec L i n  eiîseinble cle 



~echniil~ies et de méthodes qui reconstruit l'action p6dagogique sur la base cies 

objectifs, des procédures et des inéthodes qui pern-iettront de les atteindre. Les 

objectifs doivent être définis en termes de coinporteïnents et de coinpétences 

(aptitudes générales, savoirs et savoir-faire), et organisés en systèmes qu'il faut 

analyser et traduire en activités. L'approche spécifiera ainsi les objectifs généraux 

et spécifiques à titre indicatif et recoinrnandera une préparation ininutieuse 

inatérialisée par un projet pédagogique et des fiches de leqons sur la base des 

aptitudes à acquérir et des ressources disponibles. 

Le quatrième principe se fonde sur la conforinité de l'approche à la 

pédagogie de l'école traditionnelle, laquelle vise à promouvoir à la fois une norine 

linguistique et coinpoi-ternentale (Gfeller, 3üüûj .  C'est ainsi qu'elle puisera dans 

ses contenus et sa méthode de transmission des connaissances : l'oralité, art 

discursif spécialisé qui trouve sa pleine expression dans la inanipulation des 

proverbes, paraboles, contes et légendes, l'actualisation des connaissances 

historiques, les tests de connaissances linguisticlues et culturelles.. . La déinarche 

pédagogique ohsewation, imitation, réflexion permet une assiinilation facile des 

manières traditionnelles de s'exprimer oralement : einploi des proverbes à titre 

d'illustration, évocatioil d'une expérience coininune, utilisation de constr~~ctions 

oratoires sur la base des :aîétaphores, etc. (Gfeller, 2000). L'approche partira donc 

du principe selon lequel il est nécessaire de maîtriser le savoir culturel de son 

peuple et pouvoir l'exprimer dans un discours correct, approprié et agréable, grâce 

à l'exploitation des ressources esthétiques de la langue. L'essentiel des 

enseignements sera ainsi construit autour des textes artistiques traditionnels et p l~ i s  

exacteineii-t des textes parérniologiques, fine fleur du trésor littéraire traditionnel. 

Le cii-iq~iième et dernier principe tient à la fois de la liberté des acteurs 

pédagogiqiies dans l'action pédagogique et des contraintes n~éthodologiques 

auxquels ils sont soumis dans le choix des contenus, des démarches et des 

stiatlitgies. L'approche est constituée d'il11 enseinble de propositions élaboré à la 

suite d'un tâtonneinent expériinei-ital. Cependant, quand bien i i i ê~ i~e  ces 



propositions auraient été expérimenties, évaluies, prouvées concluantes et 

révisées, elles n'en de~neureraient pas inoins qu'une ~ ~ d b a s e  inéthodologique et o< 

non une suite de prescriptions strictes et doginatiques. A cet effet, une grande 

latitude est laissée aux inaitres de l'adapter en fonctioii du contexte spécificlue dans 

lequel ils opèrent, du matériau disponible, des besoins et intérêts des élèves, de leur 

compéteiice culturelle, etc. II leur reviendra en dernier ressort de coilcevoir la 

gestion de la seinaine et la journée scolaire en fonction de ces facteurs, de choisir 

les contenus, la progression et les stratégies didactiques, dans une organisation qui 

peut se inoduler selon les semaines, et qui sera envisagée de manière souple, inais 

méthodique. A cet effet, les maîtres devront iinpérativeinent élaborer des projets 

pédagogiques et pour éviter I'iinprovisation : 

l/ i7e s.riiiriti/j, rtvoii. il 'i~~r/,roi~istirior~ de /ri pcr,-r dii rnciî/re (11irii11 ozi t l iro~i ie i~iei~l  tic 

1 c e ,  el c'es/ parce qu'il 17ii1îti.i.~~. s~.iffisrii~ii17enl 1e.s tloizi~ées coii711lcsc.s iie 

roliie siqiience, acfivité oli /~>çon qu'il j?o~ii.rii preilcli-e el? coinl>le 10 spotilii~iéili 

i.éac/ions ei srtggesiions des élèves. 

Toraille et al, 1982 : 146 

6.1.2 Définition de I'approclie 

Le modèle oral (MO) suivra une approche culturelle (APCU), un 

enseignetneilt iiitégré IangueJcult~ire. 11 va sans dire que l'approche ainsi baptisée 

vise un double objectif: culturel et linguistique. Les deux objectifs ainsi que leurs 

activités de mise en ceuvre devront être intégrées sirnultanéinent dans la pratique 

pédagogique afin que la inêine intégration puisse s'opérer dans l'appreiltissage. Il 

s'agit d.a~nenei- l'enfant à maîtriser les inécanisines et les ressoùrces de la parole 

traditionnelle, à s'approprier sa langue et sa culture de facon à devenir pllis tard un 

artiste de la parole et un savant traditionnel et, dails l'iiiiinédiat, à avoir 1111 bon 

iliveau de conipétence liiîguistique et c~iltiirelle 



La finalit6 de I'APCU sera donc de coi~duiie l'enfant à l'uîiliçatio~~ d'~iiî2 

garnine variée de ressources ling~iistiq~ies et culturelles de la langue. Pour ce faire, 

I'action pédagogique se voudra une entreprise globale faite d'activités diverses 

elaborées et transforinées au cours des séquences à travers des siiuatioris 

pédagogiques foiîctionnelles où la pratique s'exerce avec une intention déterininée. 

Ides inoyens qu'elle donne seront réinvestis dans toutes ies situations de 

coininunication, surtout dans celles qui requièrent l'usage de la parole coinine art. 

Le but est de passer d'une coiniï~unicatioi~ linguistique défectueuse, rudimentaire, 

propre à des échanges restreints des cominunications ordinaires, à une élocution 

sophistiquée par le développeinent des moye;.,: 1i::guis:iques et paralinguistiques, 

dans la perspective d'une expression riche, aisée, précise, juste et belle. 

II s'agit égalernent de faire saisir, apprécier et intégrer les valeurs 

intrinsèques de la société par la inagie d'une laiîgue authetîtique qui puise dans Les 

précieux trésors de la culture, pour réaliser I'hoilline dans toutes ses dimensions. 

Car coinlne le souligne si bien Toraille : 

LLI p~lrole n'es1 pas se?~lo?îenl ncte de continzr~îicniion, elle r.si criiiii-ice el 

j u ~ m ~ ~ r j c e  ~iepensée, elle est dérninche el conyuêie chr rnor~dc. 

Toraille et al, 1982 : 93 

L'APCU tient donc du principe de base que l'oral et la culture sont 

indissociables dails une action pédagogique portant sur l'un ou l'autre de ces deux 

aspects. Elle les envisage donc de iiîanière intégrée daiïs I'ELMO, coinme elles 

sont intégrées dans toutes les activités de la vie socioculturelle traditionnelle C'est 

à cette conditiori que l'école permettra à l'enfant de maîtriser à la fois La langue et 

la culture qu'elle véhicule, ou si l'on veut, la culture et son moyen d'expressioin et 

de transinission. 

Ainsi défini, I'ELhlO ne saurait se limiter à l'oral de la classe : c'est de 

l'oral authentique, c'est-à-dire la classe adaptée à l'oral fonctionnel de la vie 

quotidienne. L'ei7seigneinent doit viser à la pratique des situatioiis quasi 



authentiques pour sa r&ilisatioii dans des situaiioiis autlientiques. 11 ne s'agira pas 

de la siinple production des textes artistiques traditionnels, inais de la transposition 

des strucfiires artistiques du discours oral traditionnel daris les échanges 

fonctiorinels conjoncturels. 011 mettra donc un accent particulier sur les 

coinpéteiices requises pour produire un disco~irs authentique ; à cet effet, toutes les 

coinposailtes de coinpéteiice de coininiinication seront sollicitées, en l'occurrence 

les coinposantes linguistiques, discursives, socioling~iistiques.. .Mais l'oral ici ne 

devrait pas se réduire à la capacité de gérer les échanges fonctionnels en face-à- 

face ; i l  s'étendra tout aussi bien aux plaisanteries ccnjoncturelles, aux jeux.. . 

De ce qui précède, il apparaît clairement que les objectifs de I'APCU ne 

seront pas définis à pal-tir d'une analyse des besoins langagiers ; ils devront être 

plus guidés par le concept behavioriste d'objectifs de coinportelnent que par celui 

de besoins (demande, attente, désir...), le besoin étant insuffisant pour décrire 

I'enseinble des parainètres d'une situation d'enseigneinentiapprentissage, sui-tout 

quand le but est de développer chez les apprenants les potentialités 

coininunicatives appelées à s'actualiser plus tard dans des situations de 

coiniliunication natiirelle spécifiques. 

6.2 Dispositif corriculaire 

Le dispositif cu~ricula i~e tient sur quatre fonderneilts : les objectifs de 

forrnation, les contenus des enseignements, l'einploi du temps, et le iiîatériel 

didactique. 

6.2.1 Objectifs de formation 

Le but de l'âcte éducatif est d'aider l'élève à s'épanouir pleinement en tant 

qu'individu et en tant qu'être social. Le inodèle oral ne saurait se soustraire a cette fi 

exigence qui perinet de faire, se correspondre les objectifs et la pratique 
i '> 

pédagogique. Les objectifs généraux de I'APCU se fondent sur la pré- 



expé r i i l~e i~ t a t i o i~  pour les ilivea~ir: 1 ct II  sur lesclueis a porté la recherche, alors que  

ceux  d u  niveau I I I ,  niveau non impliqué dans  l'expérience, tiennent de  

I'approfondisseinent par rapport aux prérequis. Mais  aussi bien au  riiveau 1 q ~ i ' a u  

niveau 11, les objectifs retenus s'appuient sur les objectifs généraux de  I'éducatioii, 

le but d e  l.éducation au Caineroun, le contexte socioculturel carnei-ounais, ainsi 

que sur  les objectifs des  programines de  langue, formulés en terines de  

cornporremerits ei de  cornpéteilces, qui font d e  la langue un outil d e  forination, 

condition d 'une pensée rigoureuse et claire, euel-qant la inéinoire, l'aitention, 

l 'esprit d e  rigueur, le jugement, le goût d e  l'effort (Toraille et al, 198% : 88). 

6.2.1.1 Objectifs généraux 

De manière générale, I'APCU visera à ainener l'élève à : 

- Développer sa faculté d'écouter et de retenir ~ i i i  texte oral 

- Développer ses iiioyens linguistiques. en dotant so langue de ressources expressives 

riclies. aux firis d'iine expressio~i éloque~ite, coiripréliensible, juste; aisée et précise 

- Renforcer sa capacité à exprimer verbalement ses é~i~ofio~is  et ses seiiti~lieiits à propos 

d'uile situation évoquée : à hriiitiler et exprimer craleinent une pensée ; à rapporter, à 

interpréter. à coiiiinenter, à exl~liq~ier (. . .) un fait, u i i  évéiieiiient, etc. 

- Acquérir uii esprit critique dans l'analyse des textes oraux, s'entraîner par le contact 

des textes oraux à iiianier des idées, développer l'imaginatioii et la serisibilité 

- Saisir les valeurs iiitrinsèques qui coiistituerit l'âme de sa société, connaître et 

apprécier sa culriire ; connaître et apprécier la culture des autres ,./' 

Connaître l'histoire, le mode de vie et le fonctioiliieinent de la pensée de son peuple à 

trmers des génératioiis 

- Assimiler les principes qui régisseilt !es clia~igeii!eiits dans la société. les iri~eractioris 

entre les différentes valeurs sociales ; s'iiitégrer dails la société en s'adaptant au 

changement, en actualisant les valeurs ; coniprei~dre le milieu dalis lequel i l  est appelé 

à vivre et de participer pleinemerit à la vie de la société et de soli époqiie 

- h4aîtriser. apprécier et s'approprier les trésors de l'esthétiqiie orale traditioiiiielle ; 

coniprendi-e la portée sociale, les valeiirs estliétiques et toutes les richesses des textes 
J 

artistiques traditioiiiielles, en tirer à la fois plaisir et pi-ofit 

- Acquérir 1111 savoir, ~ i i i  savoir-faire et iin savoir-être transférables dans des situatioils 



iio~i\~elles 

- Devenir ~ i i i  Iioinnie instruit. capable d'exercer soli jugement, soi? esprit critique, soi1 

esprit d'analyse et de synthèse, ses faciiltés créatrices 

- Fariner sa personnaliié. se f«rger iine identité: être B même d'expriilier sn çiiltiire. de 

comprendre celle des autres et de piiiser dans cc qu'elles ont d'enricliissaiit grâce à 

des actibitès qui assurent son ouverture d'esprit 

- Développer sa connaissance et son goût de la création littéraire traditioilnelle comine 

phériomèiie de civilisation et comme i-iiode d'expressioil. 

- Développer la inéilioire et l'atte~i.tion 

- Développer son aspiration à satisfaire ses désirs, son instinct de curiosité, sa capacité à 

iniiier les liéros des contes, légendes ... 

6.2.1.2 Object i fs  spécifiques par niveau 

Niveau 1 

A la fin d u  niveau 1, l 'enfant  dev ra  ê t re  capable de : 

- Citer et expliquer des proverbes si~nples du niilieu 

- Réciter et comprendre des contes et fables courts el  simples du milieu 

- Exécuter des jeux chantés ou 111i1nés simples du nlilieu 

- Exécuter des danses siinpics du milieu 

- Réciter et chanter des poè~iies oraux courts et siinples du niilieu 

- Coiiiiaître et comprendre des coutumes et traditioils simples du milieir 

- Citer et solutionner des devillettes simples du milieu 

- 'Exprimer les réalités traditionnelles et inodemes simples du nlilieu. 

Niveati 11 

A l ' issu du niveau II,  o u t r e  les acquis du niveau  1, l 'enfant  s e ra  capable de : 

- Citer et expliquer des proverbes relativeinent coinplexes di1 milieu 

- Réciter et coniprendre des corites; des fables, chante-fables et légendes relativement 

longs et coniplexes du milie~i 

- Esécuiei les jeus chantés et iiiiinés relativeiiient coinplexes dii n~ilieu 

- Exéc~iter des danses relativeiuent c o n ~ p l e ~ e s  di1 milieu 

- Déclamer et chanter des poèriies oraux relativement longs et co~ilplexes du iiiilieu 

- Coniiaîtrr et coinprendre des couiiiiues et traditions relativemeiit coinplexes du milieu 



- Citzr 51 S C I I L I I ~ O I ~ I ~ ? ~  des de\ inetl?, r?Iati\?iii?111 con~plexes < I L I  I ~ I I ~ I C L !  

- Connaître des aspects de l'histoire de son peuple. 

- Exprimer les réalités traditionnelles et inoderries relativemeni complexes du iuilieu, 

Niveau II1 

A la fin du niveau I I I ,  outre les acq~iis du niveau II ,  l'enfant sera capable de : 

- Citer et expliquer des proverbes complexes du inilieii ; les mettue en rapport avec les 

proverbes d'aille~irs 

- Réciter, comprendre et apprécier des contes, fables, clîantefables et légelides longs et 

coii~plexes di1 inilieii ; les iiiettre en rapport avec ceux des autres peuples du pays et 

d'ailleurs 

- Eco~iter. coniprend~-e et simuler une épopée, la mettre en rapport avec des textes 

&piques d'ailleurs 

- Exécuter des jeux chantés et nliinés corriplexes du inilieu et d'ailleurs 

- Exécuter des danses complexes dit inilieir et d'ailleurs 

- Déclamer et chanter des poèmes oraux longs et coinplexes du iiiilieu: s'essayer à la 

création des poèmes oraux 

- Connaître, comprendre et apprécier des coutuines coinplexes d ~ i  inilieu ; les mettre en 

rapport avec celles d'ailleiirs 

- Citer et soliitionner des devinettes complexes di] n-iilieii et d'ailleurs 

- Connaître I'liistoire de son peuple 

- Iiltégrer de manière pertineiite les ressources de l'art oratoire traditionnel (proverbes. 

parabole. contes. coutumes et traditions.. .) dans son discours, à l'occasion d'un débat. 

d'une joute oratoire (réelle ou simulée). 

- Exprimer aisérrierit les réalités modeïi-ies ct  ~raditioniielles coinplexes du milieu et 

d'ailleurs. 

6.2.2  es conteniis des enseignements 
,- 

Dans le prograinine de L,MO, les contenus retenus sont, coinine les objectifs 

pédagogiques, basés sur les éléinents de l'esthétique orale traditionnelle iden .ifiés f i 
au chapitre II1 et sur les données de la pi-é-expériinentation. 



~ b r s s  et dkjà, nous excluons les "activit6s pi-atiq~ies" dans la définition des @' 

contenus de la "culture natioi-iale" par le prograiniile officiel. Ces activités 

regroupent d'une part les activités nianuelles d'agencement (tissage, tressage ...), 

de transforination (cuisine, modelage.. .), de constructioil (assen~blages divers), de 

montage et de démontage (balançoires, pantins inobiles...), et d'autre part les 

activités d'éveil à l'esthétique, ac'rivit.6~ ai-tistiques s'appliquant à I'élaboratioii 

d'image, planes ou en voliiines, fixes ou inobiles (dessin, peinture, sciilpt~ire, 

poterie, .. .). II s'agit dans ces activités de l'exécution d'une technique, d'agir sur 

les matériau dans une intention fabricatrice etlou créatrice (Toi-aille et al, 1982b). 
\. 

Ici, seule compte l'aptitude à produire des œuvres d'art en suivant les instructions 

ou en reproduisant un modèle. Ces activités qui portent sur I'enseigileinent oral 

d'autres objets pédagogiques que la langue e t  sont envisagées dans des disciplines 

autonoines ne figureront donc pas cornrne contenus de la LMO. 

De inêine, nous écartons les textes rituels parce que réservés aux initiés et 

aux circonstances initiatiques précises, ce qui leur confère un caractère sacré. 

En regroupant Ics difrésentes activités par affinité, nous obtenoils les sous- 

disciplines suivantes : 

a) Les contes, fables, chantefables e t  légendes 

Textes narratifs poétiques dorit la qualité de la production dépend de la 

inaîtrise de l'ait de la parole par le narrateur et qui participent d'ailleurs de cette 

inaîtrise de l'art oratoire. 

b) L'épopée 

Long texte narratif et poétique dramatisé qui constitue la référence en 

matière d'.utilisation artistique de la langue, qui incarne la forine standard de la 

langue, et qui restitue l'histoire et la culture du peuple. 



c)  Les prokèrbes et prétextes oratoires 

blétaphores qui non se~ileinent donrieiit ~ i n e  âine et de l'éclat au discours, 

mais constituent le sens du propos et sa base philosophiclue, en i~iêine temps 

qu'elles incarnent l'essentiel de la sagesse aricestrale. 

d) Les devinettes 

Métaphores dont la significatioii dkrive de l'analogie du sy~iibolisrne 

traditionnel, elles cultiveiit l'iinagination, l'intelligei~ce, la inéinoire, à travers des 

petits jeux destinés à enrichir et à tester le vocabulaire et la vivacité d'esprit. 

e) Les jeux chantés, miniés ou dramatisés. 

Les jeux chantés et inirnés sont des jeux d'enfants accompagnés de petits 

poèmes, sorte de poésie narrative qui constitue la forme la plus élé~nentaire 

d'initiation à la langue et à la poésie. Les jeux dramatisés quant à eux prennent la 

forme d'un théâtre pour enfants réalisé sous forme de sltetches où est ini?e en 

I 
œuvre une variété d'activités d'apprentissage de la langue dans le jeu et la détente. 

I f) Les poèmes pour chansonnettes et  récitatifs d'enfants 

Petits poèines qui, à I'iinage de ceux des chantefables, des jeux chantés et 

dramatisés, sont des inorceaux de langue simples à apprendre par c ~ u r  dans la 

i perspective de s'initier à la langue et à la poésie traditionnelle. 
1 
i 

g) Les berceuses 

Forme la plus élaborée de la poésie chantée, les berceuses sont des poèines 

d'un lyrisine séduisant, d'un amour galant, d'un ton libidineux, affectif ou 

ironique, qui peuvent constituer LIII matériau riche et attrayant pour tous les i 

niveaux scolaires dans l'apprentissage de la langue et de la poésie. 

h) La danse 

Actkvité d'éveil à l'esthétique, la danse coinbine a la fois la   nu si que chantée 

et jouée et l'expression coi-porelle. Instruinents et danses locaux parlent un langage 

q ~ i i  peut être vocalisé coinine le chant q ~ i i  accompagne la prestation. La danse 

traduit donc, outre l'explication orale des niouvements, la iuaîtrise de trois forines 



de parole : la pal-oie instr~iiiientale, la parole gestuelle, et la parole vocale. A cet 

effet, elle devient une activité instrumentale au service de la parole coinine art. 

i) La généalogie 

Test de connaissance de sol par la maîtrise de son nom d'appel et le 

dénombrernent des rneilîbres de sa famille. id gi5fiéalogie est un jeu d'apprentissage 

de soi1 histoire, de son origine, de la coinposition de sa famille, mais également du 

inode traditionnel de Caire des préseiîtations et de se présenter, préalable à tout 

contact formel ou iriformel. 

j) Les us et coutumes 

Principes fondainentaux de la vie sociale qui s'accompagnent de rituels ou 

de rites ponctués de textes poétiques où la langue est un élément essentiel ; ici, tout 

repose sur des concepts ou des énoncés de l'art oratoire traditionnel exprimés à 

travers des textes narratifs, explicatifs et descriptifs muables, générant des 

coinposantes linguistiques, disclirsives, référentielles et socioculturelles. 

k) L'histoire locale 

Récit recouvrant à la fois un aspect linguistique et informatif où l'art de 

narrer est aussi iniportant que les événements à narrer. C'est à travers l'histoire 

locale que I'ei~faiit va se réapproprier son histoire, en inêine temps qu'il appendra à 

rendre les évène~îîeiits réels, immuables, dans un style qiii contraste avec la 

narration des évènements imaginaires, inuables. 

A ces sous-disciplines, il convient d'ajouter deux autres activités qui seront 

le lieu d'expression concrète de la maîtrise de la langue, de la culture, des réalités 

traditiontîelles et modernes quotidiennes : 

a) oratoire et rhétorique 

Séances de siinulations de discours et de débats où les élèves déclament des 

pièces oratoires et oii les joutes oratoires sont orchestrées pour favoriser la pratique 



de ia pai-de II-âiiiiioiii~ellz avec POLU i~lettetir en scène le iuairre, pour acteurs un 

groupe d'élèves, et pour publiclue le reste de la classe. C'est plus un inotnent 

d'application de I'~~tilisation des ressources de la parole, d'évaluation de la inaîtrise 

de l'art oratoire et de la co~inaissance des us et couturnes qu'ltne sous-discipline. 

b) Réalités modernes 

Séances d'expression orale iildividuelle et de discussions en groupes au 

cours desquelles les élèves s'expriment librement sur des sujets relevant de la vie 

moderne (métiers, jeux, jouets niodernes. ..). Eii inê~ne teinps qu'ils consolident 

leur n~aîtrise de l'art oratoire, les élèves s'exercent à l'expressioii des concepts et 

réalités inodernes dans leur langue, concepts q~i ' i ls traduisent trop souvent - par 

paresse, par snobisme, ou par ignorance - en fi-ançais, même quand des 

équivalences terininologiques existent en LM. 

6.2.3 L'emploi do temps 

Pour répondre à l'insuffisance de la masse horaire des prograinines actuels, 

insuffisance relevée par les inaîtres et constatée par le chercheur, la charge horaire 

hebdoinadaire à allouer à la LM0 devra être de deux heures et trente ininutes (au 

moins) réparties en cinq séquences de trente ininlites chacune, coinpre tenu 

de la diversité et de la densité des contenus. Eu égard à la diversité des activités, 

des ii~dications précises doivent être données aux inaîtres quant à la gestion de la 

inasse horaire et la répartition des activités. 
i 

L'einploi du Lenips devra faire une place précise lîoiii. les travaux 
l 

d'entraînement systématique devant aboutir à l'intérioi.isatioi~ des Ii:ibittides, 
l 

d'attitudes et de i~iécanisnîes. Les pliases d'eiiqiiêies ci d'obsei.\~:i~ic~iis siir I c  ~crrniii 

seront égalerilent envisagées de manière r&llécliie, pr~!viic, syslciii~ilis&c. 1 .'ciii1>loi 

du teinps doit permettre l'alternance des rnorilents de tension et de détente, de 
l 

l 
contrairite, et de spontanéité, et donner la priorité à la personne eiiseignée en 

l 
organisant le teinps scolaire autour de soi1 rythme de vie et du déploieinent de ses 

l 

l 
-Ji)<i 



intéizts, sans confusion, ni désoiclie (Toiaille et al, 1987b : 89). 1.a place des 

activités dependia de la classe, l'âge des einfar-its, le niveau cles groupes, les 

ressources locales, et le calendrier des activités cultui~elles. 
1 

i Dans les classes jumelées, les deux classes pédagogiques rasseinblées 

auront les inêines séquences ; il reviendra au inaïtre de ces classes de les gérer de 
1 
1 

manière har~nonieuse en dosant judicieuseinent les activités et les exercices de 
l 

i facon à répondre aux habilités mixtes en présence. 
1 
I 
4 Les séaiices dureront 30 ininutes. On accordera 20 ininutes aux activités 

$ conti-aignaiites, activités d'entraînement intensif inobilisant l'attention des enfants 
1 

au niaxii~~uin, et 1Oinn aux activités de inise en œuvre et d'exploitation. 
1 
r 

I Tout en insistant sur la nécessité de la connaissance des enfants, de leur 

< inilieu socioculturel, de l'environnement pédagogique et des contraintes y relatifs 
! 
-: avant toute répartiticn des activités, nous proposons, à titre pureinent indicatif, les 
i 

i enlplois du teinps suivants : 

Niveau 1 

Mardi 

-Us et coutuiiies 

-Proverbes ? i.' 
.. 
-î 

Mercredi Vendredi Lundi 

- Deviiiettes 

- Coiites. fables. 

cliacitelàbles 

- Réalités 

iiiodei-iies 

i 
!i 
#: Niveau II 
p. 
i 
i. 

,.~ 

8 

$ 
g. 
t 
.9 

- Hisioire orale 

(village, tl-ibii) 

- uoésie orale 

- Jetir cliaiités' ini- 

iiiés et drainatisés 

- Daiises 

* 
a. 
t 'I 
a 
,@ 

s 
$ 
6 
ai 
:a >: 

f 3 O0 

Luncli 

- Deviiirttes 

- Contes. fables. 

Jeiidi 

- Histoire oi-ale 

(etliiiie, peuple) 

Veri<lredi 

- Jeux cliaiités, mi- 

inés et di-aiiiatisés 

Mardi 

-Us et Cout~iiiies 

-Proverbes 

- Danses cl~ai~ieiàbles, Ié- 

gendes 

Mercredi 

- ~ é a l i t e s  

iiiodei-iies 

1 - poésie orale 

L .- .- 



Niveau I l1  

. ~ -- .-.--a..---- 

Lurttli Rleic~.ccli jeiicli Veiitlrecli / 
-- 1 

- De\;iiietiis -Us et co~~t i i~ i ies  - Realilés - 1-iistoire orale - Jcus cliaiitks. iiii- 

iiiodei-iies , fpeiiples de la iiatioii) iiiés et drainatisés 

Les activités de la L M 0  sont prévues toits les jours. De manière générale, i l  

est prévu deux types d'activités par jour ; inais les deux ne seront pas 

iiécessaireinent pratiquées dans la même journée. Le choix des activités aura un 

caractère rotatif', même si les devinettes pourraient intervenir en prélude aux 

contes, certains proverbes à la suite des contes et des us et couturnes selon leur 

pertinence etc. De  toutes les façons, l'interdisciplinarité qui devra prévaloir interdit 

tout découpage rigide. 

En  attendant que les prograinrnes actuels soient modifiés et cornplétés, les 

maîtres désil-eux d'enseigrier la L M 0  le lèroiit dans le cadre de la "c~iltiire 

nationale" ; ils poitiiont procéder à une répartition des contenus qui tienne conlpte 

de la charge horaire y afférente et qui s'inspire de I'orieiitatioi~ ci-dessus envisagée. 

Par ailleurs, on peut douter que le maître connaisse et inaîtrise toutes les activités 

envisagées quel que soit l'effort de formation permanente qu'il entreprendra. Afin 

d'éviter que leur incompétence ne conduise à la dispersion, à l'agitatiori, à la 

lassitude (. . ), les maîtres doivent, outre le recours aux ressources locales et aux 

élèves ressources, s'organiser en "équipes de maîtres" : ils devront se spécialiser 

selon leurs goûts et leurs coinpétences pour une meilleure inaîtrise de leur sujet, 

afin d'assurer à leurs élèves une formation plus sî~re. 

6.2.4 Le matériel didactique 

Même s'il faut compter sur le savoir culturel des maîtres et des élèves, et 

même si on pourra avoir recours aux supports audio-visuels (magnétophone, 



vidéo), matériel de luxe que ne salirait s'offrir l'écrasante majorité des écoles, les 

forines concrètes que revêtiront les suppol-ts seront de trois ordres : 

- Le guide pédagogique 

- Le livret d7ençèignerilent. 

- Les textes d'appui 
,,lu. 

Le preinier sera~inanuel à l'intention des maîtres, un inanuel tiré de ce 

travail, qui édifiera les acteurs pédagogiques par rapport aux orientations et à la 

didactique des LMO, i l  constitiiera un canevas généial destiné à l'ensemble des 

acteurs pédagogiques. Le deuxième prendra la fouine d'un livret d'activités à 

l'intention des élèves et des maîtres ; il sera adapté aux réalités de chaque 

environnement culturel et coinprendra non seulement les activités pédagogiques, 

inais également des icdications pratiques de mise en œuvre pédagogique. Le 

troisièine proviendra des sources orales et écrites diverses receuillies par le maître. 

Le guide pédagogique étant acquis et les textes d'appui ne demandant qu'à 

être recueillis, i l  importe de s'arrêter sur le livret d'enseignement, inanuel 

pai-ticulièrernent coinplexe, pour en définir les caractéristques, la inéthodologie et 

la caractérisation. 

Le livret d'enseigneinent devra 1-épnildre à des caractéristiques bien 

déterininées et à une inéthodologie d'élaboration précise. Les caractéristiques 

suivantes présideront à son élaboration: 

- La thématique des unités : Elle se rapporte à des aspects susceptibles de 

susciter l'intérêt des élèves, à la réalité de la vie, aux réflexions, aux cjuestioris, 

attitudes et représentations des élèves, aux conterius culturels. Les contenus 

linguistiques étant très peu prévisibles, ils feront l'objet d'une exploitatioi~ 

spontanée. 

- L'ouvei-ture aux apports des apprenants : Les unités ne doivent pas être 

conçues comme des enseinbies distincts, mais de tàçon a y intégrer des éléinerits 

nouveaux, notaininent les expériences et le saboir-faire des enfants, afin de 

valoriser leurs contributions et d'en faire un élément clef de l'activité pédagogique 



- 1,'oiiverttire vers cl'aiitrcs ciilt~ires : 1,'oiivci-(lire vers d'nii(ics ciilliiies 

d'aiitres univers culturels, les coiiii.oiiter à s!?ii i~liive:.s pour décoirvrir ce clti'ils oiit 
' '. 

cle coiiiiniin et de clif~éreiit. Ceci peïiiiet cte coiiiprendre les autres et de s'enrichir. W' 

- L'o~ivertiire vers le i~ioiicle extérieiir à l'école : I,es niatériaux iie saiiiaieiit 

coiiieiiir tous les éiéiiieiits nécessaiies à la iéalisatioii des objectifs de I 'appodie  

clont 1 ' i i i i  des plils iiiil~orla~its est de rei-itlre les adolescents aiiloiioiiies. Ces deriiiers 

devraieiit doiic être ameiiés à cliercliei. et à découvtii eux-iiiêiiics ces itifOiii~atioiis 

auprès cles ressources locales, iiotnirii~ierit leurs pwreiits, Iciirs aîiiés, les spécialistes r ~ ,  

<le la parole et cies trr CIC 1' ilions. ' 

- l,'oiivertiire i la iiiodeiiiité: Outre les activités tl'cxpressioii (le la 

inocleriiité, le coiiteiiu "traclitioiiiiel" de la ],MO doit s'oiivrir sur clcs iéalités 

iiiodernes poiir iine expressiori aisée des réalités actuelles de I'eiiviroiiiieiiiei~t de 

l ' e ~ i k ~ i t ,  Des stratégies appro1,riCes clcvroii~ cloiic eiivisager i'accliiisitioii cl'iiiie 

terminologie adéqiiate pour coi~iii-iiiiiicatioii riioderiie. 

- I.,a lxisc eii coinpte cles pei.speciives 1iistoi.icliies inlerc~iltiirelles : 11 Taiidra 

coiisitlCt.er les qiiesiioils cle o r i i i e ,  de la tiiversiié, et <iii tlévclopl~eiiieiit cles 

ciiltiires et cles sociétés, elaiis I'opticliie <le saisir ces clcrnières siir les deux 1,lails 

ciiacliroi~icl~ie et syiiclironique. 

L,a déiiiarclie prendra appui sut des sit~iatioiis-pi-oblhes aiixquelles i l  Iàiit 

réponclre. Ces deriiières doiverit rentrer dans iiiie tlièi-iiaticlue itiise eii cetivre A - 
travers iirie graduatioii judicieuse. Les supports devront obkii à un parcoiirs 

~inéilio<licl~ie cliii offre des alternatives, et les élèves devsoiit se seiitir libres (le 

tléciclcr ci? la 11rocktiiii.e de coi~duite (les activités : ils tloiveiit savoir rlès le clépart 

clu'ils I'eiiveiii décider dti déroulciiieiit efrectif de I'alipi.eiitissage. Ides siil~ports 

devi.oiit être cle ilalrire à les aider acclliérir iiiie coiiipCteiice iriétliotlologique grâce 

à i i i i  travail coopéi-atil' perniettaiit la coiistriictioii des coiiipétences ct sti.at6gies 

inclividuelles, élaborées daiis I'iiileractiori et I'écliaiige. Par riille~irs, les matériaux 

doiveiit 17roposel. 1111 travail t i ~ a ~ i ~ ~ e i . ~ i i l  et iiiterdiscip1iilail.e pour r6~poiitli.e aux 



pi i i~c ipes d ' o t i v e i - t i i r e  et de r n é t l i o c l o l o g i e  autoiloine. A cet effet, les matériaux 

tlevroiit p e i - i i i e t t i e  I ' é l a b o r a t i o i i  des pel i ls  pi.o.iels q ~ i i  seroii l exéciiiés pai les élèves. 

Ides dilTeieirts paiainèties tle caractéiisatioii cles l i v i e t s  < I ' e n s e i g i i e i i i e r i l  cles 

IdMo peuveiit être corisigiiés cl:ins lin t a b l e a t i  a i i is i  c l t i ' i l  su i t  : 

l I Basce sur les nriiicines (le I l 

l i i igi i isi i<i i ies <le base 
-AccluisiIi»ii <le rcssoiiiccs 

c i ~ l l i ~ r e l l e s  (le Iiase 
*/ \eqi i is i l io i i  d ' i i i ie coi i i -  
~ i f i c i i c e  liiigiiisticliie e t  c i i l -  
titi-elle Clkiiieiiiaiie 

sit ioi i  (le ressoiii-ces liiiguis- 
i i i l i ics e l  cti l i i ircls de base 
-Acq i~ is i t i o i i  (le resstitirces 

l i i ig i i ist i t~i ics e l  ciilliic-elles 
c - ~ l a i i \ ~ c i i i c ~ ~ ~  ~OIIII~ICXCS 

*Acquisi t io i i  d' i i i ie coiiil>é- 
Ici içc litigiiisli<liie c l  c i i l -  , tiii-elle iiiiei-iiiédiai-e 

Cocileiicis 

- 'I'extcs i-clativciiiciil coi i i -  
pleses 

- Siltinlit>iis e l  t l i f i i i cs  iocaii: 
avec i)iivei-iiire siir le i i i o i ~de  
- l ~ i ( ~ i c : ~ l i c l i ~ s  lidtl:~gh~gic[tic~ 

- IO coii icsi làblesi 
cliaiiternbles 

- IO pl-ovei-lies 
- 05  jeux  cliaiilés 
- 05 poèiiies IIOI". i-écil 

05 poèiiies poi i r  cli;iiit 
- 03 (taiiscs 
- 0 5  ~)i-'iliqiies co~il i i i i i ièi-es 
- IO i-CiilitCs iiicidcciies 

Caractkris 
tiqiies 

..-p. ~ 

- (~o~isoI ic l ;~t io i i  hic l':ictliii- 
s i l io i i  clc icssoiii-ces l i i igi i is- 
t iqi ics e l  c i i l t i i ic l les relnli- 
vei i ic i i l  cciiiil)lescs 
- A ~ i i i s i i c i ~  de i-esso~ii-ccs 
l i i ig i i ist i<l~ies c l  c i i l ~ i ~ r c l l e s  
20111~11cxe~. 
'Acquis i i io i i  t l ' i i i ie çr>iii i~i.- 

tecice l i i igi i ist iqi ic et ci i l l i t- 
rel ie ai,;r~icée'~' 

- ' fexles siiiiples et coiii-ts 
- Siiuatioi is c i  thèiiies pr is 

À In rélilité sociocii l i i irel l t  
- I i i<l ic: i l io~is pfrl:igogiqiici 
- I'ftlagogic aci ivc 

- I O  coiiiesilégeiitleslfables 
- 02  épopées 
- IO [irovçrl>es 
- 05 je i ix  cl ini i l fs 
- 05  111>$iiicq1hitir i-6cil 
- o j  IX~&III~S IJOII~ C~I:IIII 

- 03 <I;iiiscs 
- 05 praiiqi ics coi i l i i~ i i iCics 
- IO i-&:ililEs i ~ i o ~ l c r i t c s  

- 'l'eslcs c<li i iplçxcs 
- S i i t i c ~ ~ s  c l  lliC.iiies 

I«ciiiix avec oiivei-ltire siir 
le i i ioi i<lc 

- hir l ici i t ioi is pétlagtrgiqu<:s 
- I~i.<l;igo!"ic ;iclivc 

L.-1 I__-- i--- .- 2 

.I'ableati 28 : Caractérisation des livrets d'activités cle 1,MO. 

-. __ 
i (il ,q,i;s ccllc li~liisc, siiivi;i le llcl~~~icliliici~~cli~ (Iiii sc ~ K I  : s i ~~  Ic  tcrraiii a i i  ciiiilact dcs nliisics dc 121 palillç C i  S;ivnill~ 



Les praticliies ex1îériirientaIes, les travriilx 1iéclAgogiclues des iiiaîtres.' 

stagiaires, el les orieiilalioiis tliéoriq~ies eii iilaliéi-e cf'enseigneirieiit tie l'oral i~ous  

oiit perinis d'arrêter ~ i i i  certain riniiibre de priiiciipes didactiques relatifs à i 'EI ,~tO, 

oot?iniueiit des orieiilalioiis cle hase, des activités d'apprentissage, des  priiicipes de 

i>iise en (xiivre pédagogiq~ie, et des priiicipes d'évaluai.ioii. 

6.3.1 01.ietitatioits de base 

L'ELMO, falit-il le rappeler, poursuivra cieux c,i,jeciifç : 

- Le pre~riier est liiigiiistic~iic : Ics ciiliiiits devroiit Clrc 11r6l):ii-Cs à <lcvciiii. 

(1e.s "savants de la pasole", "des iiinîires <ILI  l i~i~gagc" : 

/ I I . ( I I I I I I I~ ,W' .  / IOW e~rv<rliIr I'rî~~re. 11,s , S ( I I , ~ I I /  / e s  I I I ( I I . S  ( / I I I  ~ ~ ; / ~ I I ; , $ c I I / ,  11,s ,si~~,err/ 1e.s I I ! O ~ , S  < / I I  'Il 

Irrhoi.ir/~riie,s / I O I ~ ~ .  imiucre Irsji1t11e.s. 

L,e Cléozio, 1973 : 28 

- [,e cleuxièille est c~il t~irel  : i l  s'agira cl'aiiiei~ei- l'eiihiil a iiiaîtriser sa ciilLiire 

ct Ics c~ilttires dcs aulrcs, d'eri Iàire LIII 11oi1111ie c~lltivé. 

1, ' h o ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  L,z,r//ji>c! n 'es[-il />a.$ el1 .fret cellri c]ui ]?ossèt/e /es  c!Ic!riie971~ i76ce.~.~flil'e.s 

/'<HO. c o r l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r l i ~ e  Ie'irro~i~le i lc~lr,~ Ieql~el il <!.FI 0p1)eIÉ iI \livre c ! j i i ~  rle s >' i~ilégie!. 

/ r tu .~riol l ie~rsc~i ,~e~~f et rl j: p o i ~ i r e  ses ~~~.,sl>»rlsuhiiiré.s ? Lu c~11~z1r.e L'SI  « I I V C ~ . ~ I I / . ~ ,  
ek .L l 

/ j /~e i , f i  fc ci.étrfic~ii. // ~ ~ J I I ~ ~ ~ C I I (  [ / ' i l n ~ i / e l ,  1e.s ( I ( ~ I ~ c , s c ~ I ? ~ . s  ~ f l f l ~ i i l ~  ?i [ ( l  C l f / / l i i ' l ~  dl1 
Y 

,----. 

/)<,,rsé (1" ';, wl/e clil;, ,T ' [I /I ,H!, ,UII(  si!r cc l,rrssé, es, eil (r,tiin Cie se hcîlir. cci!jozo~l'/iiri. 

MINl<DUC, 1994: 4 



Pour atteiiiclre ces objeclils, les activités instruineiitaies viseroiit à clotei 

l'élève d'outils doiit la possessioii periiiettra iiiie autoiioiiiie diiiis la collecte et 

I'exploitatioil orales des iiifoi-niations. 11 s'agira d'aii~eiier les eiikiiints à disposer 

des tiioyens qui le~its  doiliieroiit prise sur le moncle, leur periiiettroi~t d'exprimer 

idées et seiitimeiits et cl'orgaiiiscr leur peiisée de iilaiiitire iigoui-eiise et logiclue. 

Le but de I'eiivre pédagngiqiie sera doiic d'iiiipliquer l'élève tlans soi1 

apprentissage, de  I 'a i i~ei~er à coiiipreiidre ce qu'il fait et dans <luel but i l  le fait, 

d'inciter sa curiosité, de l'aiiîenei à s'expriii~er et à exprinier soit expérience, bref 

de I i i i  faire prentire iine part active daris la co~istruciioii de son aplxeiitissage, aux 

fins cl'iine appropriatioii du savoir sûre el duiable. A cet effet, i l  fa~idra ~itiliser cles 

inethodes simlîles, 3 visées coini-ri~iiiicatives, ouvei-tes I'aci:il~taiion, et clei~iai~daiit 

des o~itils didacticlues Sacileineiit iiiaiiip~ilables. 

Daiis la pratiqiie péclagogitliie, le iiiaîti.e devra privilkgier la iilétliode 

participative. I.,'eiiseigiiemeiit devra être centré sur I'apprenaiit c l ~ i i  est liri-riiêine 
,: 

iine sessoLlrce de premier ordre rloiit les coitipéteiices et les savoirs seroiit pris eii 

c~ inp te :  Le rôle dii i~iaître sera de I'aitler B constr~iii.e soi1 aj~pieritissage et à 

clévelopper ses aptit~ides. A cet effet, le inaître devra exploiter iiiiiiiitieuseii~eiit ses 

piéreq~iis et I'amenel. à coiistriiiie pi~ogressiveinent ses coiinaissaiices, cii le 

coiitliiisarit di] coiiiici à I'iiiconii~i, clu coiiciet A I'ahsltait, la iiientcilité cle I'erilàrit 

requerraiil cetle évol~ition gracluelle, cles paliers s~iccessifs: eiitre la 11ercej3tioii dii 

coiicret et la coiriprélieiision tle l'abstrait. 

Les leçoiis tlevroiit ainsi fnvoriser les :ictivités tle lil>iii.atioii <le la p:irole : i l  

iinportera de tloniier aux élèves tle iii~iltiples occasioiis tle s'espi-iiiier à p;it.iir de 

siiiniili clifféi.eiits (racoiiler Liiie Iiisloire, iiiiagiiier la stiiie d'~iiiç histoire, coiistriiirc 
L' 

LIII disco~irs oral, pi.éseiiter tiiie tlsaiii;itisaiioii vci-lxilc.. . ). I .c3s csci-ciccs r)i.;iiix b, b,,,,,in&,b-~ 
devl-ont perinetli-e allx élèves d'acqiiCrir dcç coiiii;iiss;iiiccs, <Ic:i ~ ! , ~ i i i l ) c ' l l ! i i ~ ~ . ~  c'l tIl!:i , 
il1étliodes. 11 non seuleineiit de ii~aîtrisei. I'exl~ressioii orale, iiiais aussi de 

coii~prendre, d'arialyser, d'acquérir, rle ré~itiliser ..., sous I'teil vigilaiit <lu iiiaître 



~ I L I ~  eiicoliragcra la iiiéiiioire, I'efhi-t persoiinei, i'esprit tl'iiiitiative, de réflexioii, la 

I'nc~iIié tl'apl>i:éciei. ct de jligcr. .., toiit eii preriaiit soiii d'Cvilei les riiodèles peii oii 

c.liflkileiiient iitilisnl>les, daris un triptycjue bien dosé tlu typi: iii?p.ég/7~7lio,> i- 

I I  1 -  p~~ocfr~ctiot~, suivi d'activités tle coiisolicl:i~ioii et de i-ée~iiploi. 

I3'auti.e part, le iiiaîlre adop1ei.a iiile pédagogicliie glol,;ile, l;i glohnlitk étaiit 

iiiie "attitucle tle l'csj~rii coiisist~iiit à coiisidéi-er Ici, ciroses cotiiiiic cles ioialitbs 

oigaiiisées, coin~->rélieilsibles et tlépendriiites, el noii coiiiine tles pliénoiiièries 

s i i~~ples ,  isolés ou foi-t~iiteineiit associés" (Petit .leait R., cité par 'I'oi-aille el al, : 
,'. 

83). Le inaîti-e passera tl'iii~e slîpréliei~sion globale de la langiie ri Lriie exploitatio!~ 

aiialyticliie de ses c»iiipo:;arifes, p~iis  A iiile recoiis~i-lictioii. 1,e princij~e de I'~iiiité 

claiis la diversité clevra doiic prinier : tout eiiseigneiiieiit s'iiiski-ei.a daris i i i i  

" aplxeriiissage d'eiiseiiil~le, toiil tliéiiie o i t  sui. l i i s i e~ i r s  gcrii-es", Ics 
' < rcssoiiices iingiiisticlues ile clraque geiire" étaiil sul,posCes coiico~ii.ii. à ~ i i i  

inêrne b~rt  : la i~iaîtiise tle la langue orale. "l,'iiitei~disci~~liiiarite" sei-n donc de 

rig~ie~ii. ; le conte, la poésie, le pr.o\'eshe ..., tlevroilt çc scli.o~iver tlaiis uiie si~iintion 

oit 1011s les registres soiit ~itilisés, à I'exeriiplc <I'~itic sil~iitiioi~ dc pnl;illic < i i ~  ~oiitc 

aiilie occasioii tle jolite oratoire. 

I I  revieiidsa aLi iiiziî[i.c clc fitire foiiciioiiiier erficaceinerit la Iaiigiie qu'il 

eiiseigne el? J I  iiitégrarit tolites les coinposaiites clans Litie seule sf~liietice et (Iaiis i i i i  

illêille disc0ui.s afiii (le l'adapter $ Liiie iiiêiiie situatioii qiii exige iiiic expi-e~sioii 

juste, uiie peiisée claireiilerlt formulée et qui lire sa roice des ressoLirces de 

I'estllé(iqLie orale ti.aditionoel[e, I,a laiigue et la cu1t~ri.e seroiit tloi~c stricteliient 

dans Lirie inLiltitut\e d'activités à travers des séances difSéi.eiiies o\i elles 

seroiit apparciiiiiiei~t ii~oicelées, iiiais aLi coiirs rlescjiielles le maître garanti~.:i le~ir 
. 
iiitei-tlépend:irice afiii de sauvegardeii leur i.ii~ité dalis la séqiieiice. I I  fàiit cloiic se 

garder d'ériger les différentes conilmsaiites didactiq~ies eii <liscilîlii-ies :iiit»iioiiies, 

eiicore inoins de les rassenibler au hasard au sein d'uiie i~~ê i i i e  séaiice ou tl'line 

i\léitie çéq\ience : globalité ne sigiiilie pas désoitlre ou iiicoliéieiiçe, niais unité des 

eiiseigii&ii~eiits et spécificités des activités dans Lin enseiiible homogène. 'routes les 



1 

ressoiirces iiistr~iiiteiitales de la laiigue tlevioiit être au service dti discoiirs, cle 

I'expressioii, et converger vers iirie parfaite iriaîtrise tle la I,M(~). 

i i l  I1AI>C1J s'acc«iiiii~o<lei.a rie la ~>t.dagc)gie i i i i i i r  Cetle rlei.r~iL:rc 

s'oppose à la ~.iédag«giqtie élitiste Iiéritée de I'iicole colociiale et cI«iit iio~rs 

coiiservons encore les inétliodes, urie école de séparatioii et de tlisciiiiiinatioii dolit 

le 'but était de p r o ~ ~ i ~ ~ v o i r  une "élite" coristituée de "blaiics à la peau itoire", 

tl'iiicligènes "évol~iés", et clont les inéthodes ii~lègreiit l'écliec coiiiiiie riiode de 

i.:ilq>ort eiitre I'iii<livicl~i et le giolipe. Ida pédagogie élitiste vise la i-balisaiion dii 

projet global d ~ i  i-iioiide & tra\/ers la ii-iaîtrise du savoir ~irliversel et tiiie coriscieiice 

plaiiétaii;g sur la base tlu inodèle (ILI iiioiitle occicleiital, "le ineilleur clcs inoitdes". 

Elle vise à Izi fois l'assiniilatioii (ILI  iiiodèle et I'assiiiiilatioii aii iiiotl6le. Ides 

clispai-;tés tlaiis les pei-foi.iiiaiices iiièiierit A ~iiie sociklé à i,liisie~irs vilesses. I I  s'en 

suit Liiie iiiort progressive cles axes lZclératetirs de la société et tles itléziiix tle vie 

coiii~iiunaiitaire qui sc solde par l'eiilisenieiit et Ic cliaos (13riiilta1, 1998 : 10). 

Ida piidagogie iiiitiaticliie quarit à eiie se Scritle stii. iirie coniplicité étioite 

ciitre I ' i i i t l iv i t l~r  et le groLipe. C'est urie péclsgogie d'iiitégr-2tioii sociale k)ridée s~ii- 

Ic pi-iiisilx ( I ' L I I I ~  pailiite Iiaiiiioiiie entre le s~ijet et la coiiiiii~iiia~ité, I'iiidiviclu 

ii'ayai-it tle valetir qiie Ilai' raplmi.t air gi.oupe ct le gi-o~ipe ii'oi.g:iiiisa~it soi1 6\~oliitioii 

C ~ L R  par i-appoi-t à I'iii(1ividti : 

/.CI v i (~ . S I J C I C I / ~  e.s/ rodi/ic;e ci<lil.s 1 / 1 1  ol.seiirh/e tle i~<rlel~!:c- 111oi~111c.s el i i r / < ~ l / ~ ~ ~ ~ / r ~ c l l e . s  

q11i ol cot~slitiie le slrhs~i~cr~ sirc1.i irliiiol(th1e. Lo socic;/c; ~i~~l>tri~rrî/ trillsi co11111rc 1111 

i/i7ii.<~i..s iilj:s/<~r.ieirs iirtrcce~c..sihl~' i r  /o111 i,eifrrii/. li1171 clric I'o!/iiiri I I  ' (1  ~ ~ c t s  crrcor-e 

l>er.ci celle e17iielo/)l?e qiii j?r.o/?ge Io sociL;fi, il tlell~ci/!.e ~!/r . (r i7~e/ .  ri Io 

C O I I I I I I I I I I C I I ~ / ~  C 'e.s/ 011 lc1:111e 1 , k  1 '711i/i(r/i1)11, ~ I / ~ O C ~ C / I I Ï L '  ~ ~ ~ I ~ o I I I ~ / I I ~ L , ,  1/11 ' il c I t ~ i ~ i ~ ~ ~ r /  

11ier1101.c /)i11.1 e17/ii>l.e lié S O I I  ~ I . O Z I J J L < .  /,es sc?~.i.el.s 1111 ~ Y ~ I I I / I ~  s ' o ~ r ~ v r n i  il 1 'ii7ilil; 

(lrii .s'i,~r,y~i,yc .sole1117elle1iirr,1/ ir 1r.r ~.c~.s/~c!c/ci. c /  N 1c.s / ~ ! ~ L ~ , Y ~ I I ~ L ' I . .  ~ I / I I ,  1c.s 

iv11(!111.,s I I I I ~ Ï [ I / ~ ! . Y  el ~ I I I ~ / I L ~ L , I I I C / / ~ ~ ~ V  ~ I J ;  , ~ ~ > I ~ ~ L ' I I I  10 IGLJ . soc~I~111 ,  d o I ~ ~ ! i ? /  ie]?i/, CO/I?/?/L~ 

/ ' 1 1 i 1 1 1 1 e 1 ~ 1 1  .s/licffiiliir th1 gi.or/l>c o rri le / / / I I  ~ I I ~ I I ~ / I I I /  C,II 

l ' t l / ~ / ~ ) l ' /  <il'i'<' /il CO.SlllO~S. 11 ,S klgf( l / ' l ) / ? ~ l ' ~ l '  ~ ' ~ l ( ~ l [ l / i ~ / ~ l ~ , S  / l /  . S J ' ~ I / / I ~ . S C '  i'l//l'll 1'' ~ i ~ , Y / l l l l , Y  

c /  / C I  ~ l f / l l /1 /~0l l  ~llllllllill~, . S ) ' l l / / ~ i ' . S ~  1101' /<11!11<'//<' 1 '01'</1'(! 1/11 ~ ' O . S l l l O . \  < 1 / 1 / 1 1 / 1 ~ ~ 1 ~ /  c .o / I / l ! l ( '  



13ttr .r . l i<: / jy~e /i.oii.~ceiitltrii/ iliii , J o i ~ c / c !  / 'oi.t/i.e I i i r t i ~ t r i t i .  Iàr ti'<~oli.e.r. I(!/.r~ic.s. I(i ,lie 

, A  , s o c ~ i ( i l ~ ~  p[t.~.se ~ ~ ~ ; c ~ ~ . r . . s l t i i ~ e ~ i i c i ~ ~  1 ) i i i .  i(i c t ~ r i i ~ ~ i ~ ~ / i ~ ~ i i . s i o r i  ((6, ici . s i , q ~ i ~ / ~ ~ . t t i i o / i  / ~ r t ! / i ) i ~ ~ / e  i 
,.;~4 

cIc,.s c1io.se.s. ïi]ri/ ~lciris l e  iiioit<le est syii ihole.  l / .f i i11/ <ip/)rei~i/re Li / 'e11/?11ii Li / i i z  te 

iiioiitle />ou'. ~ ~ g i r .  S I I I .  lui. C''e.s{ le 1~3le , / i t i i ( t ( i ~ ~ i i ! t r / t t /  de / > L / I / c ( I / ~ ( I I /  r r f  ~ I / I /  ytre 

Ici, I'enseigiieiiieiit vise l'apprentissage dey secicts de la coii~iiiuiiati:é, 

coiiiiiie dans les sociétés aniiqiies où I'iiiitiatioii était la seule Toi-iiie (le pédagogie, 

La coiiiin~~nauté qui incarrie le iiiaître se cloit (l'élever l'eilfanl à 1111 i~iveau cliti le 

perniette de deveiiir à soi1 toiil- le gardien clti sacré. 1,'eiiCaiit doit tloiic assiiiiiler les 

iiiotlèles tle sa coiiiinuiiauté et s'assiiiiiler aiix inodèles rle sa coitiiiiiiiiauté ait poiiit 

qii'ii la fin cle I'iiiitiation, le clisciple iiicai.iie ses iiiaîtres. 1,'iiiitiatioii doiiiic des 

aptitiides à I'actioii sociale pour une transroriiîntioii cle la vie, tle la coniii~iiiiauté et 

dii iiîoridc. Elle coiisidère ainsi I'eiilàiit coiunie LIII agent social à cllii elle coiifie 

Lrrle Ioi-r~ratiori iriléginle cl~ii noii seuleineiit l u i  coi~fère I'huiiiai~ité, inais le r.eiirl plus 

apte à servir sa coiiiiiitiiiaiité et à cloiiiesti~~iiei. soi1 eiiviroriiieinent eii le préservaiit. 

Aiiisi, ooiiti.aireiiient à la péclagogie élitiste q ~ i i  rait de l'école I'aCfail-e rl'ti~ie 

classe tle privilhgiés Tormés par des privilégies déboiitant progressiveiiieiit la 

giaiide in;!joi.ité dcs pai-ticipaiits qiii soiit tuès vite appelés à i.ejoiildi-e la "inasse", 

la pédaiogie pai.ticipative fait rle l'école 1'alfiiii.e de to~is : tout le rnoiide est iiiitié 

et tout le iiio11dc participe au processus cl'iiiitialioii. C'es1 donc uiîe pédagogie 

essentielleineiit participative qui deinande de l'eiifaiit une participation directe, uiie 

ii~ipi-égiiation par la pratiq~ie, Lin appreiitissage pal- iiiiinersioii. 

Ida pratiqite ~ ~ d a g o g i q i i e  deinaiidesa doiic de ilouveaiix "i~ioyeris 

pédagogiq~ies" : les salles cle classe devi-oiit souveiit céder le pas aiix nioiueiits 

aiitlieiiticlires cle pi-od~tctioii tle la parolc trn~li~ioiiiiclle ; cil oiitrc, cllc 116cessitera cle 

iioiiveaux vectciirs : tous les iiiei~ihi-es (.le la c«riiiii~iiiaiitC, eii g r o i i l > e u « ~ i  

iiidivid~iel\eiirent, cliaciin selon ses coinpétericcs. Ils seroiit a p p c l é s i  assister le 

inaîiie i~ l'école, chez eux, 011 à Ici place des céréinonies et (les prestntioiis. 



6.3.2 Activités d'apl~reiitissage 

Si 1'011 s'eii lient aux doniiées de I'expérieiice iiieiiées clans la zone btilu et 

la réparti!ioi1 Irnbittielle des aciivités J'apprciitissage clails ~ i i i  pi\,graiiiirie tic lailgtie 

('l'oiaille cl al, 19821, : 65-1 1 O), Ics activités tlc la I,M('l peiivciil être iegioiipées eii 

4 catégories : les activités <I'a1,pi.«pi.iati«ii, les activités cle sir~itilntiori, les activités 

tle cié:itiviiés, et les activités d'évaliiation ; activités distiiictes, iiiais liées dans 

a)  Les activités (1'apl~i.opi.i a 1' IOII 

[.,a pratiqiie [le 1'13LMO visera à apprenclre aux élbves à écotiter, à i-egarder, il 

reliérer, 5 coiicepi~ialisei- et à 17ro<l~iii.e, soiis l'cil vigilanl tlii iiiaître c l i i i  sert d'aide, 

de solitien, clc coiiscil et clc réfbi.eiice. 1,'alipropriatioii i.cl>osc csseiitielleiiiciit siir 

les opérations d'idciiiil7caiio~1-rec~~111iaissaiic:e les sittiatioiis de coiiiiîi~inicatioii, les 

tlièiiies al,orclés, les i~oriiicilatioiis, le vocabcilaiie, les i-ites d'iiilei.aciioii, 

I'ii~telligeiice des textes.. . Izii i i i i  inoi I'appropriatioii suppose une boniie 

c»iiiiais'saiice tle l'objet, du contenu, et poiis le cas d'espèce, la col~acité d'eii fàire 

bon usage cians l'acte cie la coriiiri~iiiication. [,es activités d'alJ[>ropriali»~i 

coiiceriieiit totis les coiiteiitis reteritis. 

II) I,cs, activités cle siiiiiil. '1 1' 1 0 1 1 .  

Siiiirilei. ii'est pas rel?reiitlre par cccui Ics répliqiies t l ' ~ i r i  rôle à jouer ou le 

iiiorceaii h prodiiire, iiiais pi-orliiii-e eii fiiisaiit se1111~li111i 1I'Etrc c ~ i ~ c I ~ ~ ~ i ' ~ i i ~  rl'ati{i.c, 

t«~il  eii libéi-aiit soii iiiiagiiiritii)~~. 'foiis les iiioiiiciiis iIc It i  \ i c  ii.aiiitioiiii~~llc 

(iiaissance, mariage, detiil, obsèqlres. ..) peuveiit être siiiiiilés, ei toiis les .gelires 

iiari-atifs petivent l'aire l'objet d'~iiie siiiitilatioii. I.es activités rlc sii~iiil;itioii font 

iiiterveiiii. tolites les (ecliiiiiliics ci IL% ?l~.iii~.iits tic I t  i ~ i . c t i i ~ i i ~ .  i i ~ i i i l i i i t ~ i i i i i . i .  ~ I I I L '  

fois les pat.ainè(i.es silLla(jolilic]s (IisciitGs ~I;.~:jt]Lis, lcs ~ I I I ~ ~ ~ L ~ I I ~ ~ I I I S  :;t' ~ ~ i : ~ l l i ~ ~ ~ l ~ ' i ~ l  

Ics rôles el enii.eii( el1 scène. A [a (iii, oii kva!iic Ir! ~ ? i . i f ~ i i n a n ~ e .  'J 



c) Activités <le créativité 
e 

Ce sont les aciiviiés (le. procl~iclioii et cle siiiiiilalioii qtii pcriiietteiit cle r i  'a 1'  iser 

cles ~erl'Oriiiaiices cl i i i  souteiit di1 cadre rigide de I'exposilioii tlu départ. I I  s'agit de 

coiistrtiii.e sa propre laiig~re (lexicltie, syiitaxe, rliétoricliie), tle varier le ton  (séi.ielix, 
! 

j 
 l lai sa rit, ironiqiie, rroid, ai~goissé..  .) ; i l  s'agit eiisiiile de ti.ni~sféi.er l'appris daris 

l 

1 des sitiialions de coiniiiunicatioii noiivelles, " sitiititions d'aboitl pioches, puis cte 

plus en pltis éloigiiéc de la sitiiatiuii tlc départ "(Moitaiicl, 1 Y82 . 1 10). Les séarices 

peiiveiit déboiicliei siir de iiot\velles siiiîiilaiioiis nii  cas «il l'oii constateiait cles 

lactiiies sur les coiiij>Ctei~ces acq~iises. 

(1) Activités rl'év:il~iatioti 

A la siiitc tics ncti\~ilés tic siiiiiiliiiiori cb( tli2 cr~c::iii\~ii6s, (1c.s c~oiii~;ii.;iisciiis 

pciiveiii être eflèciiiées avec les prestatioiis réalisks lors tfe I'esl~osilioii. 

~ ' kva i~ i a t i on  coiidiiiie par ie niaître est effectuée par les élèves e~ i s - i i i~ i i~es .  1.x 

rctotir i tel o ~ i  t t l  aspect dcs activités <I'nppr«pi.intioi~, 5 de iiolivellcs s6:iiices 

d'exj~osiiioii, i (le iioii\~clles ncti\iités tlc siiiiiil:iiioii oii ii I'csiciisioii (Ics 

cor~iiaissaiices clépeiiclra des rés~iltats de I'c\.aliiatioii. 

ALI iiivca~i tlii déro~ileitieiit tle l'apprentissage, les cleux priiicipales étapes de 

I I'zippreiitissage oral de la laiigue à savoir la libéi.;iiioii (le la liasole ?L la 

coiniiiiiriicatioii et la coiistriiction/struc~uia~ioii clii discours (Couez et c> 

W>iiiibacli, 1088: 84-5) corresponcleiit, seloii notre expérieiice, à 1111 certaiii iioinbre - 
d'activités spCciliclues dans I'appi-erilissage tle CMO. 

a) I.,a libéi-aliori tle lit parole 

I,e ~~rocessi is  (le libératioii tle la parole s'effecttie A la f:ive~ir fiivetir [le cltialre 

'piiiicil~;~iis iiioiiieiits cI'apj~.e~~Lissage : 

- 1,;i rytliiiiiqiic corporelle et  riiiisicale 

Ides p06iiies récités ou cliaiités soiit soiivelit accoiiip;igiiés dc danse oii de 

tolites autres Ibriiies ti'exltrcssioii ç«spoi.elle. Ida i-ytliiiiiclue coi.l?orclle et iiiiisic:ile 



.~?c ' i iL s'accoiiilxigtier. <le 171-ocliiclioiis ii-islaiil:ir~fes, la protliiciion 1.ései.vani une 

iiiarge (le libei-té aii siijet poiir I'iii~llpi-ovisalioii et la créiitivité. C'est I'exploitntioii 

tle cetie iiiarge qiii coiidiiit sui~toiit i la libératioii cle la parole. 

- Le I>:riii tic i;i~igiie 

C'est iiiic zicti\lité d'expositic)ii i la langue? u i i  iiioiiient d'iiniiiersioii 5 la 

I;iveiir d'iiii stoclc clc textes orairx aiitlteiitiqiies tels les coriles, les làbles les 

cliaiitefables, les Iégeiicles et l'histoire orale, "liistoires" ayant uiie forte cllarge 

ai'fective cliie 1'011 i,acoiite sziiis s'üttnitler siir. les ex)>licatio~.is el en créant uii cliriiat 

~x'opice à I'iiitéii«risntioii. I l les  plongelit I'eiilàiit tlaiis ~ i i i  iiioiide iii-iagii-iaire cliii 

inet eii évitleiice (les instiiicts et cles senliiiients uiiiversels (aiigoisse, tléccptioii, 

désir, aiiiour.. . )  daiis i.ii1e aiiibiaiice de sécurité et tle coinprélieiisioii. L'eiilàiit se 

libère tle ses instiiicts pi iiiiitiTslet s'ap1)roprie les iiiaciostr~ictiires des textes par la 

rccoiistit~ition clii développeinent Iogicliie clcs évèiieiiieiits, ce qrii le 1jié1iai.e à la 

str~ict~iratioii des discoiirs. 1,es textes doivciit rlévelopper cles iiiact.»striictiires 

Iiicileinciit iiiaîtiisahle par les élèves, ci-éet. Iirie :itiiiosplic'rc cle séc~iiité et tle 

iiiystère 1 la h i s ,  et utiliser cliFféreiils registres seloii les sitiiatioiis ile 

coii-ir~iiinicaiion et selon les itivca~ix (Cotiez et Wailihacli, 1988 : 222-3). 

- L)ranialis;ttioii verk~ale 

C'est iiiie inierpréiation libre qui aiiièiie l'eiifaiit h s'appropi-ier la structure 

tciiiporellc et spatiale de la situatioii, à se iiîetti-e ,? l'écoute de l'autre, à répoi-icli-e en 

li)iiciioii ctes réactions cle l'autre, toiit eii respectaiil la logiqiie et la coliéreiice cle la 
a '. 

sitii:itioii. [.-a di-nii~ntisatioii verbale [)ciil Gire siiggéi.Pc par Lii i  cottte, iirie Iihle, Liiie 

ciiaiitefable, Liiie Iégeiicle, tiiie épopée, uiie siin~ilatioii (le joiitcs oratoires, ~ i i i  jeLi. 
i, 

Iille pai-ticipe égaleiiieiit tle la préparation à la striictiii'ation d'ti i~ cliscours de par ,;I $4 

I'eiitraiiieii~eiit à la maîtrise de  la i~iacrostructiire des textes et les ~ioitibreuses 

~,ossibilités tl"iiin«vation créatrice qu'elle ofli-e. 

- l.,es activités autoiir iles pi'ojctq 

Ides pi- jets  so~il de petites "iccheiches" me116es par les élèves nuloui. d'uii 
b l 

ihèiiie oii tle pl~isieiirs tlièiiies. Ces rcclierclies soiit I'urcasioii I ~ L I ~ '  les ciik~iits tlc 

: I l  



iiiciici. tics eiiqiiî.tcs ;iiiprt.s des pcisoiriies rcssoiirces tlc I;i localité. Les pspjets 

liciivciit poi-[ci. siir la géiiéalogie, I'liisloii-c de Iii  Iàiiiille, t l i i  village, de la tribii, d ~ i  

~xi ip le ,  des ligiises historicliies de la régioii.. .Ida collecte tlcs iiiloriiiatioiis est orale, . 

' < toiit coiiiine le coiiipte ~.eiid~i tle reclierclie". Ida strtictiiratioii de la sitii:itioii et 

I'eiicliaiiiciiieiit cles évèiieiiiciits clziiis le teiiips el clans I1esp:ice rloiveiit être reiidus ? 

clc iiiaiiicie à cc cliie 121 iiiaciostiiict~iie dii iexle recueilli soit iespectée; iirais la 

' striict~ii-atioii dii tliscoiirs et le tliscoiirs lui-iiiêine soiit s11rto~11 I ' ( E L I V ~ ~  cle I'eiifarit 

qui doit lxiisei daiis sa inéiiioire et daiîs ses ressources disciirsives. 

La coiisli-iiclioii et la str~uctiiratioii clu ciiscoiii-s s'ol~èreiil aii coiii-s cle qtiatre 

~ x i i i c i l ~ x ~  iiioirreiits cl'appi-eiitissage : 

- L,e je i i  (le ]%le 

C'est iiiic activitk ~~raiiqiiée à ~xtrtii. cl'iiiie sC<l~ieiicc visiielle, s6cliieiice aii 
6 

coiiis de laqiielle les élèves sont :ippelés R jouer Ic cotitciii, le jo~ieiii- tle iiivct o ~ i  le 

Iiersoiiiiage s~iggSré. Ils iiilerjirèleiit la siiiiaiioii seloii le~ii. piolire visioii et 

~~roduiseiit  leur propre disco~ii-S. l,a iiiaci-ostr~ictiire et le toit clu texte doivciit 

toiitefois être respectés. De iiiêiiie, les eiikiiits doiveiil s'ideiitilier niix persoiiiiages 

1,'iiiiliatioii i~ In coiiiprélieiisioii à partir tic I'écoiite s'efrectiie à travers la 

pralicliic tle la rytli~niqiie corporelle et iniisicale au co~iss de lacliiclle I'exéciilion 

clcs iiioilvernciits siiii les iiistructions dcs iiistsiiiiieiits, dc la chaiisoii oii tlti sécit. 

I3le se la i t  égaleiiiciit à travers des aci.ivités cle baiil (le Iniigiie. Ces activités créeiit 

clcs coiitlilioiis [àvo~ib les  il I'écoi~te : confiaiice en soit, conceirti-atioi~, boiiiie 
Z 

O( 

réception, seiisibilité auditive, j)ossibilité de foiii~iilation tl'liypollièses . . .  Ces 

activités porteroiri esseiilielleineiit siiï trois !y~:cs de coiiil~iéliensiuns : 

- \,a coiiipiClieiisioii globale, ou seule iinl,oitc la peiccl~tioii (te 



- Ida coiii~>rélieiision sélective, oii I'attei~tioii est rc>calisi.e siii- deiix à quatre 

i i i l i ) i  iii;iiioiis , 

- Ida coiiil>rC.licnsioii l ï i~e, 00 toiis les cl6lails <ILI texte tleiiiniicleiil h Cire 

perçus. 

Les texles oraux présenteiit iiiic coliéi-eiice striic:tiirelle. 1,'obsevatioi-i cies 

classes a coiifii.iiié que Iorsq~i'oii les sotililet à I'étiidc de l'eiifaiit, ce dcri~ier prerid 

coiiii;iissaiice c l ~ i  di.ioiileineiit logiqiie cles évè~ieiiieiits, devieiit seiisiblé. à la 

coliésioi~ cles textes et s'liabitiie à la percej>li»ii des textes coliéreiits Après lin 

certnii~ noml~i-c (le ~~ériorles d'oplweiitissage, I'eiifant est capable cle les ~ ~ r o t l ~ i i r e  eii 

cle i-ester coliéreiii clniis I'ageiiccriierit clrc !?!!S. I'l~is tard, i l  poLirra atteindre 

I'aiitonoiiiie par la créativité langagière, la i-ecc~nstit~itioii des siispens, des fàtisses 

~ ~ i s t c s ,  cles reboiltlisscineiiis, tles sal~itatioiis ret;irclées, cles co~r l~n l~ les  iiiso~ipçoi~iiés, 

cles siirprises ... I l  sera ii iiiêiiie (I'niiiéliorer les textes eil ~ioutai i t  des tlescril~tioris, 

cii iiiéiiageaiik cles iiioiiieiits dd siisl~ciis, cil iiiocliliaiii Ics iiili.ig~ics, cii rcco~iraiil 

aux retours eii arrières, eii act~ialisanl les siluatioiis.. . 

- Le rel~érage et la recoiistitiiliori cles textes 

Le iepCrage et la recoiistitutioi~ des textes coiîcerneiit surlotit les lexrPs 

iinrratifs qui sont (les textes cl'iine certaine loiig~ieiir et d'uiie ceriailie cleiisité. Les 

activités <le repérage cl'iiifoi-iiiations et cie recoiistitiitioii d'liistoires tloi\leiit être 

riclles et vat-iées. I x s  exercices (le repérages pe~iveiit se kiirc peii<laiit oii après 

I'expositioii d ~ i  tçxie ; alors que Ics cxcrcices tic: iecoiisiittitioii pciivciil s't:l'lCctiici. 

à IIariir cies disco~irs Iàits par le iiiaîti-e o ~ i  iiiic n~itie pcrsoiiiic i~cssoiii-cc. Ides i.l&vcs 

pcuveiit i.el"-elldi.e eiitièi.eiiiei~t L I I I  leste a~iiliciilicliie oii resliltici~ Ics Liits csc;iiiioi6~ 
': 

d'uii discniirs prksciiii. avec tlcs iiiSoriii;itic~iis iiiiiii<lii:iiitcs. 



Ida i~iise en cmivre péclagogicl~ie coiiiineilce par Lille prél~aralioii  réalab able clil 

1i:ivail 1 le iiiaîire el s'açliève par l n  iilise eii cxiivic tles nciivi~és 

d'enseigneiiieiit/~i~>~~re~itissage et rl'évaluatioii. 

6.3.3.1 I'ré~)ni-;itioi~ cli i  travail piii- le iiiaître 

Avant d'aborder les clifféreiits aspects de la praticl~ie pédagogique, i l  est utile 

tlc dctcriiiiiicr les coiiclitioiis c l ' ~ i i i  travail efricace, la rech".- ,i  lie i travers 

I'ohservatioii de classe ayaiit rclevb clc i-ioiiibreliscs lacuiies ci~ies ti 1'iiilprbpai.ation. 

Mênie s'il làiil coiirpkr avec la sponianéité et le géiiie créateus dli iiiaître, la 

pi.épai.aiion et l'orgaiiisatioii préalable i iravail soiil iiéccssaii.es : elles 

cori<li~ioiiiiei~t l'aiiioiioi~iie el l'iiiiiialivc tle l'élève el ii'eiiti.;iveiit pas I w  libei-Lé du 

iiiaîire ; bieii au coiiti-aire elles asstireiit Liire acqiiisiiioii sûre clçs tléiiiarclies de 

~xiisk, cil pi.évoy;~nt iles' sitiiatioiis atléqtiates à utiliser, cles objcts al)l~rolxiés A 
i< 

observer, des textes pei-tiiieiits h e x p l o i i e i ~ . .  I I  ire siiflit Ilas clc réllécliit aLi 

préalable sui. ce cl~i'on va iaire : cela iie s~iflirait pas po~i r  éliiiriner les zoiies 

c l i i i i l~ i -c  Ics iii~iiicliies, les iii~~îrécisions, les dévelol>peiiieiits excessif,, . . Ida , 

transposition des savoirs eii coiiteiius doit être aclaplée aux tlifférents publics et les 

déiiiarclies qui pe~n~ettroiit  de g~iitler les appreriants tlaiis les al~l)reritissages variés 
l 

doivent être définies. C'est Liiie entreprise coinplexe qui exige [ I I I  tiavail piézilable 

(I 'ai~alyse,~de syiitlièse et tl'organisntioii. 

I'o~ir Ctre eflicace, la ~)rél>ai.atioii iie salirait se coiitciiter cl'être iiierilole ; la 

prflxwaiion ii-ieiitale doit être suivie d'liiie préparatioii écrite. L,a prél:)ai.atioii écrite 

en tant que l~récisioii tle cléinarche et act~ialisation de coriiiaissaiices libère la 

niéiiioire et I'esl>ril au iiloiiient tle la pratiq~ie péclagogique. 



Icr cliscoiirs~ aticliiel I'appi-eiiaiit se ti-o~ivera coi;koiité, avaiit de pi-océder à la 

'sélection cles coiiteiius et cles iiinii:i.iaiix, iiinsi qu'a la répai-titioii tles activités. 

Etaiit doiiné que 1'01-jeçtir niajeiir est cle développer chez I'al~preiiaiit des 

potentialités coiitin~ii~icatives appelées à s'actiialiser pliis tard claiis des sitiiatioiis 

de coiiiiiiiiiiicaiioii na;iirellt.s spécifiq~ies, la tléteriiiination des sitliatioiis tle 

coiiii>liiiiicatioii ( jc~ix ,  tl6claiiiatioiis, joutes oratoires, discotirs ...), cles oi~jectil's 

coininiiiiicalilk (tléiiioiistratioiiç, iiarratioiis, arguiiieiitatioiis criticliies, oratoire ...) 

et des activités y i-elaiives (écouter poiir drainatiser, éco~iter poiir reprotiiiire, 

écouter polir conipreiiclre ...) est cr~iciale. Iles loi.s, i l  coiivient (le trac1uii.e les 

objectifs siiuatioiiiieis eil objecti1:s coiriniunicaiiSs, avant d'éliidier Les clifSérerits 

1)ni.aiiièii.e~ (les sit~iatioiis dc coiiiiiiiiiiic~ttioi i-e~eiiires, de les mettre en rûppoi-t avec 

les éléiiients verbaiix oli rio11 verbaux de la coniiiiuiiicatioii et ~I'arialyser les 

tliscoiii~s pro~l~ii ts  clans ces sit~iatioils. 

'l'oiii r i a  soiiveiit cles eiiregisii.ciiieiiis de doc~riiieiits tlaiis leur 

lo~~ciioiiiieiiieiit iéel. l'oiir ce faire, i l 1  surlïia d'assister à cles rrioiiieiiis cle 
r 

DC 

, piotiiiclioii (les iextcs artisticl~ies traclitioiiiiels oii tle les provocllier. O n  poiiria se 

sei.vii. de, la transci-iljtioii oii cle I'eiii.egistreriieiii avec L I I ~  iiiagi~étol~lioiie. Ide iiinîire 

alira ainsi siiffisaiiiiiieiit cte it~atière )pour Sabsicl~ier iiiie pai-tie cles docuiiieiits qii'il 

alti-a 5 utiliser. I I  t1evi.a privilégier I'a~iiheiiticité des activités et cies roiictioiis cle 

coiiiiiiiiiiicatioii. 1 I eSfect1iei.a siir chaque cloc~iineiit reieii~i uiie aiialyse pédagogicliie 

alin de iiiettre au point tics stratégies d'eiiseigiieinelit à ntêiiie d'aider les 

alllweiiaiits à d6vcloppei. les coiiil~étences ii6ccssaii.e~ A la coiiil~r6liei1:;ioi1 ct CI In 

I?i-otliictioi; <le tliscoiirs aiitlienticltics. 

coi>vieiid~.a rl'ahoid de çoiiiiaître I'al)prer~a::t. San i:leiitite, ses iiioiivations, ses 

besoins, ses attitucles, ses ieprésentaiioiis, ses piérecliiis, ses liahitiicles 

cl'ar>preiitissage.. ., aiitaiit <le doiiiiécs <loiil oii tieiiclsa ci)iiipte (laiis le clioix cles 

coiiteiiiis et stratégies d'eriseigiieii~ci~t. I'iiis, i l  Iàiidiû Cvalucr I'iiisliliilioii : scs 

ressources, ses propres objectifs, ses j,rogiainiiies, ses iiiétliotles, ses Iiabit~itles 



d'orgaiiisatioii, dc contrôle, d'évaliiotioii. l~iisiiitc, Ic iiiziîire clevra s'auto évaltier : 

scs coiiiiriissr\iiccs, son cxpérieiicc, ses possibilités tle forii-iotioii, ses attitiicles 

liiig~iistiqiies, ses iiiétliodes péclagogicliies.. ., avant tl'évaliiei. la. coiiiiniiiiaiiié : ses 

sli~~ict~ircs, ses attitiities, ses ressoiircks.. . Coiiiptc tenu cles contraintes liées i urie 

iiivestigntioii de cette eiiverguie, tiiie évaiiiatiori globale suffirait. 

1)aiis I'élalmrntion dii projet péclagogiqiie, les coiiteiiiis tlcvroiit être répai-tis 

clans le teiii1)s en ieriiie cle sitiiatioi~s, Sonctioiis, actes et iiotioiis. 011 évitera de 

toiiiber clans de iiiicro-gratluatioiis strlicturales siiperfliies. Par contre, oii po1iri.a 

~xocécler par cles iiincro-~iiiiiés cl'eiiseignciiieiit qi.ti obéisseiit à (les rél>ni-titio~is 

tlisctirsives (coriditioii de pi-ocliictioii cle ciiscoiirs, type tle tliscour.~), puis i des 

rC.parLiiioiis pétlrigogicjiies. 011 progressera des ~iiriiés siiiiples aiix ~iiiités 

coiiil~lexes : oii coiiiinencera par préseiiter I I I ]  certain noinhre de productions, de 

foriiiulations, de liirictioiis, tl'acies et des iiotioiis siiiiples tlaiis des sitiiatioiis 

liniitées, p~iis  daiis (les situatioiis de 1>l1is eii pltis Cteiicliics et coiiiplexes. I'iiis, on 

ziccroitra le iiciiii11i.c cle sitiiatioiis, de Soi-iiîiilntioiis, dc Soiiciiorrs, tl'ncies et clc 

notions aLi kir el à iiiesure cl~i'oii avancera tlaiis la ~irogressioii. On envisagera 

' i~iiités pliis larges. 

iientlront du doiible souci de la niotivatioii et de la coliérence : leiir gesiion 

dépendra de l'intérêt iiiaiiifesté par les élèves, les coniiaissaiices du ir~aître, et de la 

fricilité po~i r  les élèves de iro~iver les iiiforiiiatioiis requises. Les thèines ou les 

fainilles tl'aciivit6s seroiil articcilés avec sotiplesse à Li.:ivers tles  liases es 

d'ohscrvniioii et d'expressioii, de i.eclierclie et tle tlCcotivcrte, cl'ziccltiisitioi~ 

sysi6inaticltie et cle créAtion, to;it eii é-v,itaiii clriz soient clissociés l'appreiitissage 

iiisti-uiiicntal et les niécanisiiies de sa mise eil euvre .  La tléierriiiiîation des ilièines 

s'efSectiiera clans le cadre tl'iin pro,jet péclagogique eii tant que plan de ti.avail 

aiiiiuel ayant iiri caractère pi.évisiorinel et pouvalit être ii~odifié ei\ ionctioii (les 

cii.coiisiaiices; I'esseiitiel éiaiit qiie les éléiiteiiis iiouveaiix soieni iiilégrés dans la 
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~xogra!ilin:itioii iiiétliodicjiie des acqiiisitions iîécessaires et dails I'eiiii-aîiieiiielit à la 

c~)iiiriiiiiiicntioii el ii I'expr-essior1 clt-ale ('l'oraillç cl al, 1 %22h : 9 1). 

I'oiir ieriiiiiier, i l  coiivieiit cle préciser qiie le projet pCclnyogic(iie lie devrait 

1x1s être coiisitléré coiiiiiie iiiie cl«ctriiie Ctablie, mais coiiiirie i i i i  rel~ére. Les iriaitres 

ne clevraieiit donc pas se livrer à des prograrnniatioiis figées ; ils clevroiit élaborer 

des ~~ro.jets souples qiri preiîdrorit en coii~pte les objectifs cominiinicaiifs, les 

sittiatiqlis ,-d'appi.eiitissage, les vecleiirs d'eiiseigiieiiieiitç, les ressources locales 

rlisponibles, la progression des élèves ..., et les coiilraiiites liées à chacun de ces 

I:,ictciirs. A cci cl'lcl, i l  est à p~.évoii. clLie cles clioix seroiil opérEs toiil aii loiig de 

I'appreiitissage quant aux outils didacticjiie;, aux coiiteniis, aux activités et 

slra1i.gies rl'eiiseigiieiiieiil. 

6.3.3.2 Cori<l~iile (les activités 

Sous la siipervisioii tl i i  iiiaîlre, les activités aiiiiiiées ptir i i i i  Clèvc, i i i i  ai-liste 

de la localité on par le inaître liii-iiiêiiîe doiveiit. cloiiner lieu h la ~iraiicliie par 

1'CICve. Cette tleriiière peiit être iiidividuelle, on alors s'cfl'er-tuer cil pairc, en 
, . 

gro~ipe, 011 eii cliccur : 
, . 

- travail isiclivitl~iel : Uii éI6ve protliiit i.tn texte o ~ i  ~ i r i  éiloricé iépcinclaiit à 

iiiie sollicitation pi.écise : colite, pi-overbc, clevinetie, poèine, Iiiçtoire, l>lirase- 

, r é p ~ n s e  (...), i l  est siiivi ilai. iiii aiilre élève désigiié 1)ar le iiiaître et aiiisi tle suite. 

\,'activité, coiiii-Glée, Sait l'objet d'iiiie co~.reclioii de la part (ILI iiiaître. 

- 'I'i.a\~ail eiî p:iire/gi-oupe : Iles paires oii cles pelits groupes d'élèves 

s'exéciiient iridépenclaiiiiiieiii. Les éI6ves peiiveiit ex6c~iter un jeii, uiie sayiièic. .. 

C'est iiiie activité cle comiliuiiicatic~iz qui se doit d'être relaxe. I I  n'y a cloilc i i i  

coiitrôle, ni correction de la part tlii iriaître, iiiais juste uiie siiriple assistance. 

- v i l  c i  cliwilr : 1,a clnssc 611 Ic groiipc répiiie :'i l'iiiiissoii Ics plii.;ises 

d'ilii modèle cle texte (proverbe, l~oèiiics, berceiises. ..). 1.c iîinlti.e, facc aiix dbves, 
1 

coilcl~lii I'aciiviié. Cette dei.11ièi.e est coiitrôlée et doit Saire l'objet de co~.reclioii 

jiisclu'à la iiieilleure prestation possible. 
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I.cs nctivikis peliveiit aiiisi être siiiiiiltaiiées et privées (iravail en cliteiir, 511 

11;iii.c~ et cii groti~)cs), coiisCci~lives el ~~~il)licliics ((i.ilviiil ii~tlivi(I~icl, tIr:iiii:~(is;~tioit 

en p;iire «LI eii petits gcoupes), contrcîlées et corrigées (travail eii c l i ~ u r ,  trav'ail 

i ~ i t l i v i t l ~ )  libres et coiiiiiiiiiiicsitives (pi-atiqtie /cil-nii~atisatioii eri paires/gr«trj,cs) 

(Abbotet Wiiigasd, 1981 : 1 13). 

[,a plupari des activités se ciérorileroni~t sous foriiie de projets, ilotairiinent 

les activités lides à I'liistoire orale, aiix Lis et coutiirnes, i la géiiéalogie. Ces 

activités iiëce;ssiteiit iiiie iiivestigatioii pi-éalable, to~it  coiiiiiie les activités liées aux 

colites, Iàbles, cliantel'ahles, 'Iégeiides.. ., c i  seqtiiki'ci~i iiile collecle orale 

cl'iiiibi-rii:itioiis. Les ~âclres cioivei.ii doiic être allèclécs allx élèves à I'avaiice afin de 

le~ir  petmettre cle iiieiier le~irs "i-eclierches" i ieitips. L,e travziil j>e~it se faire 

iiidivicl~ielleii~eiit, iirais i l  serait préférable qii'il s'eflèct~ie ei-i paires oii en petits 

groupes. 

1,es éléves (loivent observer aiitaiit clLie possible des iiioinciits a~illieiiticlues 

de ~)rod~ictioii (le In parole traditioiinelle et des l>i.aiiques cult~~relles. Un calendrier 

d'observakion directe devra être élaboré par Ic iiiaîire qui cor id~i i~a  persoi-iiiellei~icnt 

les éIéves.-à ces séaiices. Ces dei-iiières i-eiiil,laceront la préseiitaiioii a~iclitive et 

visuelle de In classe. 12'exploitaiioii pédagogiclue suivra 121~1s tard ; elle sera 

cui~cluiic par Ic iiiniti.c ci) classe sciivaitt le canevas de la leqori eii cluestioii. 

Avaiit cliatliie no~iveile le<;»ii,. le iiiaiire clevra vérifier les coiiiiaissances 

:iiitérie~ires et pr«cécler à Liiie brève révision, ce tliii I i i i  pei.iiietti-a de coiisolicler les 

accli~is et d'eiivisager ilrie ~>rogi.essioii Iinrtrioiiieuse dans I'appreritissagc. I'ciiciai~t 

la leqon, sa (âclie sera de préparer l'élève à !'al~preiitissage, de présenter les 

6li.inerils cl'alqiseiitissage, d'eiîtraîiier les élèves à l'expressioii libre et libérée, cte 
0 

inotiver l'expressioii, d'écouter, de corriger et tle coilsolider l'apprei~tissage. I I  

proeètlera .à l ' i i i t e ~ - r o ~ a t i o r i - t l ~ c o ~ ~ v e ~ t c  potii- les éléiiieiits iloLivenLix et vkriliei-a si 

cliacjlie 6léineiit esi acquis. 11 iiicitera les eiiraiits à éiriettie tics Iiypotlièses, à 

ili;g;~gci. clcs cuiicli~sioiis gCnEi.ales c l ~ i i  iiietteiit eii rornic i'iclée clirectrice, à restitirer 
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des lexles tout eii restaiil liilèles à leur slrtict~iiatioii el en i11iiov:iiil s ~ i r  le plaii de In 

l~iiigue et cles itlccs. 

Mêiiie s'il est sotiliaitable cllie les ai.i.istes de la 1,arole et les savaiits 

lratlitioniiels stij>pléeiil le inaîlre de teiiq~s à autre ~>ocii- perinettre aux enrants 

d'observer des ii~ociCLes a~itl~eiiiiqiies, les élèves préseiiteioiil la plupart des 
a '. 

coiileiiiis. Le iiiaî1i.e ne devra jaiiiais perdre tle vue que c'est l'élève qui a besoiiî de 

pïaticl~ie et que son tlevoir est de I i i i  permetlre d'exercer eii toute liberlé. I l  ne devra 

doiic pas iinposer sa ii~aiiière de peilseï oci de Ciire, n~oriol~oliser 1'~isage de la 

parole, aclol,tei. Liiie atlitlide tle correctioii c i - i i i i i i e  lilicer le i.ytliiiie 

tl'appreiitissage, etc. i l  devra plutôt aider l'élève à se seiitis libre de s'expi-iiner, à 
e 

tlcco~i\;i-ii- les i.esso~ii-ces clc lu parole, à Ics iiitégi-er tl:iiis ses pi-oductions de ii~airière 

aclécl~iate et progresser clans leiir mriiiiptilatioir. 
6 

l,'iillerveiitioi~ tl'line i~ei.soiiiie ressource peu conscieiite cles pri~icipes 

tlitlnctirl~ies rie satirail coiiij>i.oiireltre I'ol?jectif ~>édagogicliie. I'oiii éviter tle 

déiiatiiier la prestatioii'ou de çoiitiarier I'aiiiniatcus, i l  SaiidraiL Ie laisser dbroiilei. 

libreii~eiit soli tliscoiirs. Uiie rois ce dernier achevé, les éIè\/es tlevroilt se seiitii- 

libre cle poser cies cluestioiis. Après avoir pris congé cie I'iiivité, i l  revieii<fra aLi 

ii1aîti.e tle 'coiid~iire la séance jusqii'à la fiii. I I  devra opéi-er iles n~aiiipiilations qui 

rétablii.oii1 la séquciice pédagogicllie clails ses ol>jectifs tl'appreiilissage. 

I>:iiis la 1~;1ticlue pédagogiqiie, Ics écliuilges ir'aciiont pas seuleine~il lieu 

ciitre le niaîtie ei l'élève, iiiais a~issi el s t i r to~~t  eiitre les élèves eux-iiiêiiie eii taiit 

qiie sources, i-6cepteui.s et ~itilisateiirs d'iiilorniatioiis. I .e ~iiaître jotiera siii-Lotit le 

rôle de iiiodératciii. : i l  iiitervieiitlr;i soit ~ ~ o l i i '  iaire Ic poiiii, soit I > O L I ~  I I I .OI)~SCL.  Lille 

iioiivelle osiei~lalion, soit pour reiai-icer ou iiieltre 1111 teriiie aux éclianges. Les 

, leçoiis sei.oiit tioiic essentielleiiiciit tles inoiiieiits cie partage et d'éclianges : 

éclianges et partage ~~'iiîîoriiiatioiis, de seiitiiiieiit et de ressoLirces cult~irelles el 

liiig~iistiqlies. C'est uiie ex11ésiei1ce d'enricliisseiile~~[ iil~itiiel. 

I.,e 11iaîti.e se fera le devoir de veiller siir la q~ialité dcs sitiiatioiis el les 

i~oiitlitioiis tlcs Ccli:iiiges \~crba~ix : niieiitioii, réceptivité, atlalîlotioi~ i-éciprocl~ie. 11 



cIcvi,a ~~ieiiclre eii coiisi<lérati«ii le cliiiiot cle I'écliaiige aliii cle g:iiaiiiii la chale~ii et 

l'iiitciisité (laits les doiiiaiiies (le I':il'fectivité, cle la reconiiaissaiice et cle la 

coiisitlérati«ii cle l'aiitre. Le 11iaîti.e iiiterviciiclra clails Line a i l i t ~ ~ d c  eiicuurngeaiite et 

I'a~itie, coiitrôlcr l'eiiiploi tlcs terilies, des exl~ressioiis, des Ioriiies, cles structiires, 

tleç ressotirccs ; cotiigcr les eiieuis si besoin est, tout eii évitniit uii blocage cians la 

coiîiii~iiiiicatioii, notanîineirt celui clé6 par les "élèves écraiis" dorit la coiiipéteiice ' 

cultiirelle et la capacité d'expressi»n soiit supérieures à celles des autres et dont les 

écliaiiges avec le iiiaître risqlieiit de s'iiiteiisilier aii tlétriiiieiit tle leurs caiîi:ii~acles. 

1,'a~jl~reiilissage des règles liiig~~isti<lties et coiiiiiiiiiiicatives, des ress»iirces 

liiigiiisiiclties d'origiiie ciiltiirellc et dii savoii. cultiirel Iiii-inêiiie s'ellèctiiei-a à 

~îariir tl'iine exl,ositioii sliîfisatite A la lailg~ie, I'élaboratioii tles hypothèses et 

l'exécution des procliictions sii-iiiilées que 1'011 coiifroiitera avec des niatériaux 

autlieiitiqties, L'al,preiitissage se dérotliera esseiitiellciiie~it ?I travers cles activités 

coiiiiiiiiiiicatives. l.,a saisie, I'appropriatioii, I'iiitégralioii et la sortie sont du ressort 

de l'élève qiii coiistrriit sa progression A travers les coriteriiis et les activités qii'oii 

l u i  propose. Ide iriaître diversifiera les e~itrées et Sacilitera la saisie eii développant 

les capacités cl'éco~ite, d'observatioii et de prodtictioii cies appieiiarits \';II. une 

ex{msitioii paii~aileiile au inalériaii aulheiiticl~ie ou qiiasi a~itlietilicl~ie piéseiilé le 

pl~is  S O L I V ~ I I ~  Ilai. tles acteuis atitlieiitiqiies o ~ i  qiiasi au~lieriti<liies datis cles siiiialions 

autlieiitic\ties ou qtiasi aiitheiiticlucs, el riiie ~~rocluctioii par les élèves tle ciiscours 

aiitlie~itiqiies OLI quasi alitlieiîtiq~ies daris cies sitliaiioi~s réelles oii cluasi-réelles. 

1,'appi-oclie textuelle sera privilégiée clans la iiiesiire oti elle (ICci-it cles 

iiioclèles tcxt~iels qui coiistitiieiit les sources esseiitielles cles coiiipéteiices 

ciilt~irelles, liiigiiisticjlies et disctirsives. 

('i>r11,11i.<*i,ih.c, 1/17 / i ~ / i ~  i-c;c,ii~c, l (le l(i  vi~v,d<, i~(/i/;/;oi~ ( /e  ~ ~ ~ , I T , , I I . C ; / ? ~ ' I I Y ~ F I I ~ Y  

e//ic/ite'es . . siri. ilcs 6t?»nce's isol4s, di. rr121ne ~ r i c  ~>rotlrlii,e ri11 /e?c.rc, ce 12 '?.cl 1)n.r. 

iriel(r,c I~oirl c i  koi~, tlrs Crio/~c.i,c. cor~.v/~~!rils i.soliii~cril. l'oi r(,.~-/c, 011 c111oirl t/oir.r 

celte ~)ei.s/~ec:ti\re t o ~ r l  i i i ~ i l i  c/iscirr.si\,c (...). l.'irppr.oclie /exttrcl/e (...) tli.ci.11 



A coté des bléiii<:iits gi.airinialic:iii><i clcs éléi??eiits l~r»s«tliq~ics, stylislicliies, 

i.liétoriq~ies et cultiirels ont ~ i i i  rôle incontestable dans la coliésioi~ tles discours, la 

kwce des aigiiiixents, la iiiocliilatioii cles styles de récit.. ., les textes autlietititlues 

Ià\loriseroni iiiie eul~ositioii des élèves à i i i i  inaxiiiiiiin tl'Ecii:iiiiilloiis de laiigiie et 

les aideroiit à sii-iict~irer ces cioiiiiées ci à se Ics alîprolxier 5 kravers des activités 

recluéi-aiil cles oyiércitioiis Liiigiiisticliies et cogiiitives diversiliées, et des réalisations 

coiicrètes diverses à travers <les aciivités tle drainatisatiori, de jeu (le rôle et de 

siii~~ilation. Iles exercices tle reliérage, cle recoiiipositioii, (le ~iai.i.atioii etc, c l~i i  

prCcCclci.oiii ces :ic\i\ itCs lxi.~iicttioi~t à I'Cli.\.c ii'Cvoliicr claiis sa co1iip6leiice <le 

coiiiiiiiiiiica!ion, clniis ces coiiiiaissaiices liiigiiistiq~ies et sociociilt~ii-elles, cil oc 
5+r 

inobilisaiit cles coiilpétences liiigiiistiques ti.ai1sitoii.e~. 

Les textes tlevront être hieii clioisis et judicieusei~ieiii exploités aliii de 

~ ~ r o c ~ i r e r  à la fois plaisir el iiiléi-êi à l'élève. C'est ?I cette conclilion qii'ils 

~>eriiiettroiit tàcileiiieiit à I'apprei~aiil cle s'approprier la l a i~g~ ie  et la c~iltiire cl~i'elle 

, v6liiciile, mais aussi tle réagir, de réllécliir, de preiitlre positioir, tlaiis tles écliniiges 

fr.iictiieiix qiii i i i i  perinettroiit d'exercer si:: .j::gcineiit, soli esprit ci-iiiq~ie, soi1 esprit 

tl'aiialyse et d e  synllièse, ses liiciiltbs ci-6:i~rices.. . 1,e clioix et I'exploitatioii des 

tCxic:s ( I i \ r ( , i i t  être op51.C~ cn foiictioii (les iiivcaiiu cles éIi.vcs, de leurs iiitérêts, de 

Iciii-s p r é r c < ~ ~ i i s .  .., ainsi clLie de la poitée sociale, iiiovale, pliilosopliicjiie, affective cl 

tliclacti<ltie < I L I  iiintéria~i. Les textes tlevroiil être riclies eii ~?ai.éiiiies cltri, grâce à leiii- 

valeur esthétique et à toutes les ricliesses qii'elles véhiculeiii permettroiil à I'éli-ve 
l 
l (le tirer à la bis plaisir et prolit des textes. t,eiis é t ~ ~ d e  Iiii fera accl~iérir les iiioyeris 

iiécessaires polir c l ~ l ' i l  tlevieii~ie à la fois le clépositaire et le \lecteLii tle sa c~i l t~i re .  
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Llaiis l'exploitation, oii passera o~i l re  le iilocle cle Ibiictioiiiieineiit cles textes, 

Iciir logiqiie interne el leur orgaiiisalioii slr~icliirelle, iiiêine si le iiiaîlre g:igiiel.ait 

Iiii-iiiCinc i s 'y  iii~l)régiicr; oii iie considérei-:i cliie letir diiiieiisioii c~iliiirelle et 

inétcilingiiistiqlie. C'est à travers la inaiiil~~ilalion, la répétition et l'iiiiitatioii 

cles sii.lict~ires et cles textes entiers qii'oii ap~~sendm la langue. Uiie place tle choix 
1 .  

devra être laissée ;r I'iiiiagiiialiol-i et i !'liiijiïovisnlio11 lors cles siii~~ilatioiis cle 

productioii de textes atitlieiitiques. l,'enseigrieiiieiit dci vocabiilaire se liii~ilera à 

Iouriiir cles inloriiiations claires sui- les terines iiouveaux et les iiouvelles 

expressioiis : .ce q~i ' i ls signifielit et coiilment les utiliser. I.,a présentation du seiis et 

tfe i'risage doit se  plisser daiis ~ i i i  coi-rtexie opproprié et iiitéressant, 1111 coiitexte 

iiio'clèle polir les ~~roduc t io i~s  fiiiures tles élèves. 

I'oiii In iii:iiorilC. des corli~is. les teriiies c( cxpr.cssioiis sont rapitlci17eiil 

exl)liq~iCs ait cours cle la pi.i.senlation, piiis le iilaître reprend rapicleiirent 

"l'liistoire", de peiir de faire perdre le f i l  des iclées aux eiihiits. I I  pourra reveiiir 

dessus petidsint l'étape ~I'ex~loitatioii  si cela s'avère iifcessaire. De to~ites les 

l'a(;«iiç, i l  devra uliliser la "no~ivelle lai~gue'' alitalit cllie possible afin de pesiiietlre 

a ~ i x  ciilàiits de se l'epl~roprier. C'est surtout. cltiiis la 1et;oi-i [le proverbes que le 

vocahiilaii-e iloit Iàii.e I'«l~.jet d'iiii eiiseigneineiit élaboré, sa sigriification teiiaiit 

essciitiellei~ieiit cles iiiétapliores ~itilisées. idors tle l'uiialyse, le 11iaîti.e devra 

s'arrêter sur des coiicepis pour eii éliiciclei- le sçiis. I I  coiivieiii tle ~>i.Gcisei cllie Ic 

sciis Ixciii'ier (iii~plici(e.) tlti proverhe est ci-iiciai porii. soi1 apl~r.olx.iatioii : c'est ce 

cleiiiicr+qiii peiiiiet cle clkgager le scc«iid (explicite) par aiialogie. Le maître ne doit 

pas se coiiteiites d'expliqiier le terine ; i l  doit dorilier tocite la syii~boliclue qcii 

I'eiitoure et la situer tlaiis le teilips et l'espace. \,'explication dii proveri~e tieiit le 

plus souvent tle cetle syinboliqlie. 

O~itre les sécl~iences cl'expressiori tle la iiioclei-iiité, séq~iençes ail cours 

clescliielles des coiicepts moderries seront expi-iiiiés à travers tles exposés el débats, 

l'expression cles rénlilés nouvelles tievra ii~iervenii. tlatis toutes les activités. L,es 

coiilenlis a p p ~ e m i i ~ c t i t  traditionnels expriment eii Sait toiilc la réaliif (le I'ciiP~~iii, ri 



I'iiitC.gi.:itioii cles i.6alii6s iii«clcriics claiis I'appreiilisage doit s'efrkctuer aussi 

iinliii-elleiiieiit cl~i'ellc s70pèi.c ail cliioticlieii. I,'nppi-opriatioii <les coiicepts inodci-nes' 
' I 

s 'cl'kctdcra i travers iiiic actualisatic~ii judicicuse clcs cictivit~s. l'ai. cxeiiiplc, claiis, 

Ic jcii rle deviiiette, air lieu tle tleiiiaader à l'élève de cilei. ciiicl oiseaux, ori poivrait 

ioiit arissi hieii I i i i  cl~iiiaiitler clc cilei. ciiicl véliiciiles: cle mêine, dans  le jeii 

cil-iiiii:iiisé tr.vii'/iltiOGtttiG, i l  poiii-i-ait iiicilei- lcs eiilàiiis à solliciicr des boissoiis 

gnzeitses en lieii ci place des iiiets siicciticiiis (voii. cliap. 3) ; par aille~irs, claiis les 
'i. 

lec;oiis de colites, la teiidaiice ackielle d'ouvertiire à la iiioderiiiie par I':\daptauon 

aiix réalités iiiotleriies (par exeiliple rrlllrrr~ettes el br.iqi~et à la place de la pierre 
1 

IIOLW alliiiiier le feu) devi-a être eiicouragée. C'cst surioiit peiidant les séaiices 

<I'exlx>séset clébat qiie les réalités iiioclernes trotiveroiil le~ir  pleiiie expressioii. Le 

iiiaître tlevra y veillei. par Ic clioix rie tliiiiilcs pertiiieiits et de stratégies cflicaces. 

Mêiiie si I'nctioii ~,édagogicliic a i i i i  objectif liiigiiistiqiie, le piiiicipe tle 

I'iiitliscii)liii:ivité (levin contliiire à i i i i  réinveslisseinei~t pertitieni des activités et cles 
2==--- 

accliiis tlaiis d'acities <loiiiaiiies péclagogiclues. I I  eii sera aiiisi dc la poésie cliaiitée 

qui est ~xti.lois orieniée vei-s cles aciivités (le iliatliéinaiiqiies telle I'éiiiiii~ération, 

I'additioii, etc. (voir aiiiiexe II) .  Cest égaleiiient le cas des jeux cllarités tels le jeii 

,firl(i 111N7trii~gtirl ( fi-rliiçnis), test cle coniiaiss~iiice dii fi.ai~çais qui coi-rsiste i Ci~oilcer. 

siiccessiireiiieiii ciiicl coiicepts en LM que I'éproiivé tracl~iit iiiiriiédiateineiit eii 

liaiiçais. Ces activités et bien d'aiitres pnrticipei~t de I'exploratioii des possibilités 

c x p ~ ~ s i v c s  tle In I,M, de I'envic.liisse!:ie~i~ dil repeitoire linguistiqiic (l'autres 

laiigiies, et de l'accliiisitioii d'autres sa\ioirs. 
d Y+' 

I,e i1iaîti.e iie s ' a l l a i - d e i ~ s  çiir.les !i>iictioiis ci les S I I . L I C ~ L I ~ C S  ~..- ~~ cle la laiigiic ; 
,\ .~~ -- .. -, .. .. , , .- __ ., 

les eiilàiits possédlint déjh  une coiiipéteiice coii1iiiiiiiicative cliii leur peririet de 

sélec~ioi~iiei les oiitils laiigzigiel-s iiécessaires et eflicaces pour iiiie sitiiatioii de 

c«mi~iiinicati»i-i doiiiiée. I'ar coi~ti-e, il  devra hi re  accéder les éléves à i l i l  style 

sopliisiicliié aliii q~i ' i ls  ~,uisseiii iiiaiiipiiler avec borilieiir les i.essoiii-ces expressives 

tlc In Iniigtic. I'otii ce l'aire, oii focalisera I'appi.ciilissagc siir les possibilités 

csprcssii\~cs de la laiigue et les teclinirliies d'expression tradi~ioiîi~elles. 'fout 



coiii.pte' bit, le biit ii'est pas le succès de la coiiiiiiuiîicatioii rnais la verve, la 

ricliesse et I'cflicacité  LI discours. 
Ll 

A I'ii~lrocl~ictioii, les qiieslions porleroi~t siii. I'aiiticipatioii clii conteriu et cie 

la fornie. ],ors tle I'aiialyse, les qtiestioiis dii iiiaître poiii-roiit p«rtei- siii. 

I'ideiitilicatioii tle I'iclée générale (écouter po~ir  tloi~iier uii titre, écoiiter pour 
C 

clioisir le iiieilleur titi-e), le repère cles tietails, le rlécoiipage eiî 'séqueiices, 

I'iiilZi-eiice, les réactions ~>ersoniielles, les conclusioiis.. .l'eiidai~t la pliase 

d';il)plicatioii, i l  fautlra piocéder par des exeicices visant I'acq~iisitidii cles 

stratégies de coiiini~inicatioii, cles règles sociociiltuielles, hreL'cle la coiiriaissaiice et 

tle la prodiiciioii des coinportciiieiits claiis iiiie sit~iatioii de coirinii~iiicatioii. Celle-ci 

sLippose clLie soieiit pi ises eil coiiiple les spécificités de l'oral atitlieirticlue et les 

coiitiilions tic pi«diictioii et dei tiérotiienieiil cians le teritlx ct daiis I'espacc iles 

cliscours, ties paraii~ètres de la sitiiatioii des tliscoiirs, tlu déio~ileiiieiit deî 

iiiieiactioiis, tlc la valctir illoctitoiie clcs éiioncés, cle la foiiiie dcs actes tlc la ~~:irole, 

cles iiitlices cles op6 ratioiis éiioiiciatives sous-jaceiileç et (les iiiaiclueuis cle cotiésioii 

et dc coliéreiice cles tliscoiii-s (Moiraiicl 1982 : 77). 

Le inaître devra garder à l'esprit rliie le tiaiiger tl'uiie activité d'éco~iie 

coiiipartiiiieiitée est cliie I'appreiimit percle cle vue la glol>alité < I L I  pi-ocess~is. 

I.'ohjectir de l'activité rie sera pas atteint si I'al>pl.eiiaiii s'ari-ête a11 stade 

iiii:ilyticl~i~ 1 . 1 ~  iiiêine accorcler Liiie atteiilioii i,a;.:ic~riière à certaiiies coiiil~éteiices 

ii'est 1x1s uiie fiii eii soi. Ida liiialité est d'arriver à une syiitlièse qiii pei~iiettra iiiie 
': 

saisie globale dii iexte, coiiditioii sirie qiia noii tl'~iiie restitutioii orale adéqtiate. 

Nolis clressoiis ici iiiie 11ropositioii de caiinevas tles leçoiis qui trace la 0 - 
tléiiiai-che péclagogique à suivre pour chacliie activité et q ~ i i  ressort les différeiites 

étapes cles lec;oiis seloii les activités. Noiis pi-éseiitoiis uii iiioclèle cle sclréi~ias potir 

cli:iq~ie contetiti, to~i t  eii pi-eiiaiit soiii cle regroiiper les conteiitis rqiii  préseliteiit des 

ai'liiiitcis s r ~ c t ~ i r e l l e s .  /,es caiievas cllie iio~is ~,résciitoiis ici soiit le s ~ l t  de 



I 'ohseivat ioi i  (les sbaiices d e  prati(ltic tlc I'ciiscigiieiiieir~ pciitlaiit I 'cxl)érii~ieiiiatioii  

C L  ~ ~ e ~ i c l a i r t  le st:ige e t  cles t ravaux cil a le l ie r  iéal is6s par  les  s laginircs  t lu iliveait I I .  

Sc l ié i i ias  cles leçoi i s  : 

a) C o n t e ,  f;il>lc, cliaii tefa1)le cf Icgeiit le 

litsl>c 1 : iiiisc cil coii(li1ioii 

I.cs élèves cliiittciit leur salle de classe poiis se rendre sous iiii al-hrc, tlaiis la cours oii daiis 

iiiic siiiiic pitcc. Ils Ç ' L ~ S S ~ Y ~ I I L  ÇII deiiii-ÇCICIC (levaiil I'aiiiiiiiitc~ii-. 

IStnpc I I  : inti.odiirti»ii 

1.c inaîtrc ~~résciitc I'acliviti : i l  c l i l  niix éltvcs clii'ils voiii Cliitlicr 1111 coiile; il Iciir eii 

, doiiiie Ic titre el pose iiiic oii deux c~~iesiioiis préliiiiiiiaires. 

F.l:ij)c 111 : pi~Cseiit:~tioti :iii~Iilivc 

- 1,'niiiiiiatciir r;icoiite I'liistoii-e avec cxprcssioii, clioiige de sytliii-ie et d'iiiioiiatioii pour 

soiitciiir I'atteiitioii, pi'o\i»<luer tlc la teiisioii, du  rel5clieriieiil ci <le I'liiiiiioui- ; 011 alors : 

- 1.c.-ii1:iili.c i.;icoiilc I.liistoirc ( I l .  iiitci.i.oiiil~t soli iicit ct iii\.itc Ics Cli.\cs ;i iiiiiigiiici- Iii 

siiite. poiirsuit Ic récit, I'iiitei-i-oiiipl iiiie Iois tle pliis el iiivile les flèvcs 5 iiiiagiiier la s~iite ' : 
tle I'él~isotlc. icl~rciiil I'liistoire, tleiii:iii<le le seils tl ' i i i i  iiioi, expliqiie iin coiicept, tleiiiaiide 

:iiix élèves tl'aiiticipel- la fii i  tle I'liistoire. pilis i-cprciid Ic i-écii et le teriniiie. 

I<t:il)c IV : aiinlyse ct syiitlitse 

lx iiiiiître pose cles qiiestioiis <le coiilpi-éliciisi~i: siir les pei-soiiiiagcs, l'espace, Ic iciiips, 

I'actioii. .., piiis iiitcrroge les élèvcs siir I'iiili-igiie et letir ileiiroiitle tlc clégager I'iiitii-êt tlu 

lexle et éveiiliielleiiieiil <le tso~ivcr i i i i  pi-overbe cliii tracluirail la iiioraliié aiilsi Iorii~iilée. 

IC1;ipc V : :rl)t~lie;ilioii el évalii;iIioii 

- t~i-aii~:ilissitioii : 

* Iles clèvcs soiil iiivilés à repi-éseiiter les pei.soiiiiages t l i i  coiile (présciilaleiir, 

t \ir"i"cr, ilcnxièiiie ... ii""" pcrsoiiiiage). I.'iiitcrprét;iiioii est libre.iiiîiiiie si les 

r6pliclucs soiit cori-igées. Cliie sccoiicle draiiiatisaiioii sc~xii  soiilisiiinl~ie. 

* 1,c iiiaîti-c deiiiaiidc aux élèves de racoiitcr I'liisioirc par petits boiits (jcii de  Siirct) ; 

- ('oiisli-iictioii t I ' ~ i i i  tlisci~iii~s oriil : 



Le ~iiiiiirc t]ciii;iridc à (les élevcs de rticoiiiei I'liistoirc etiti6i-e. La prcslalioii est suivie 

JDurie iiiisc ali poiilt co1leciive (les err-ciii-s ci les biiiissions soiit coi-rigécs) el d'iiiie 

rccoiislitiitioii <I'eiiseiiil>lc. 

1;1;11>e 1 : Mise eii coiiclitioii 
J 

('f L ~ ~ S C ~ ~ I I ~ I ~ I C I ~ ~  i l i i  conte 

Et;il)e II : Iiiti-orli~clioii 

Itleiii 

Ktape 111 : I'iéseiitatioii aii(liiivc 

- I~,c joiiciir (lc iiivel racoiite 1'liisloii.e lo~il cri ,joi~niil (le soli iiislriitiiciii. I l  siiiil~iilici.:~ soi1 

tliscoiii-s poiir In circoiistniice, qiieslioii <le I'nclalitct. h soi1 ;~iitlieiicc : oii alors : 

- I,cs éIé\:cs Ccoiitciii I'ciircgistrciiici~t. I,c iii;iîire iiiierro~iil?l I'c~rregislre~iicii( tic leiilps 

aiilrc ~ o i ~ r  1)oscr <<)es ~ I I I C S ~ ~ O I ~ S ,  cloil~ier iiiie explicatioii, attirer I'zitleiilioit des ~iiis el 

des autres sur ce q~ i i  vieiit clc se passer el ce qiii va siiivrc . . .  

I'itnpc IV : Aii:ilyse et syiitlièsc 

Cf. enseigneinelit dii corrte 
8 .  

I<t;ilte v : Al)~ilic;itiori el évalii:itioii 

c) l'rovet-l>e 

Etape l : liitr~tdiictioi~ 

L,e ii!nîtl-c J i i  iiiis éltvcs qii'ils \:oiii Ctiiclici- ~ i i i  ~,rovcrl>c. I I  ~,rocètlc par déco~ivcrr~ polir 

ai-river nii provei-be tlu jour. 

E la l~e  II : I'réseiilatioii :iiiilitivc 

lx iiiiaitre (lit le proverbe et deii~aiiclc aux élèves tlc le relirentlre cil clice~ii., puis 

iiitlivitliielleinctit. 

1Stal)c I I I  : Alillyse 

1.e ~i i i i i t i~  puse tles c~iiestioiis sur Ic seiis des iiiols-cleh dii proverbe, I'«rigiiic tlii 

j~roverhc, Ic seiis du proverbe, ses iiii~~licaiioiis suciales, soli iiitérêi etc. [.es élèves 

Ciiicttciii des Iiypotlièses. 



IStalic I V  : Syiillii.se récnl>itiilnlivc 

1.e iiiaitrc f~iit iéptici- le proverbe et procède h iiiie iiiise ~ i i i  ~ioiiit collectivc siir soi1 
0 

origiiic. s;i sigiiificzitioii ct soli iiittrêt t1itl;icliqiie. i iiiie mise eii coiuiiiriii ct à la validrition 

dcs Iiy poili&scs. 

ISt:ipe V : Al>~ilicalio~i et év:ilii* .I 1' 1011 

- I.,e iiiaîirc deiiiaiicle à ilcs éltves de racoiiter tiiie Iiistoire, uiie aiiecdote ou un conte 

illiislrziii( le proverbe 

- I,e iii~iître dciiiaiicle aux élèves tle trouver tles provcrbcs siniilaires daiis la laiigtie ou 

cl~iiis.tiiie aiitre 1;iiigiic. 

15t;il)e 1 : Iiili~o<liiïtio~i 

1)Ccouverte tlc l'activité par jeii (le c{iiestioiis-répolises 

Etal)c I I  : 1'ri.sciit;itioii nii(liiivc 

l'réseiit;iti»ii tlii iiiodèle et obscivatioii globalc. I:x~~licnti«ii cle la pi-océdtire 

cl'exéctilioii. Méiiiorisntioii d ~ i  teste s'il y'a licii. 

lit;il>c I I I  : Eréci~tioii 

IJxéciilioii iiitlivitluelle, cil paires oii cii groiiI>es. 

I'réseiitatioii clii iiiodèle : 1,e iiiaitre récite ciitièreiiieiit oii cliaiile cntièreiiieiit Ic Iilorceaii. 

ICîtape II1 : Al>lwcntissnge 

[,es p(~èiiies soiit alyiris iiiiiqiiciiieiit par i?iidiiioi~. l~ p~.ogi~essioii se lait 11ar l>liases 

l>o~(iqiiCs oii iiiiisicales siiccessivcs. Aveiit tIc passer tl'iiiie plinse à I'aiitre, Ic iiiaître 

~ireiidi;~ soi11 (le redresser loiites les cri-eiirs clc rytliiiies, cte ,i uslcssc . . .  II reliera Ics pli:ises 

iiitisi~iles les iiiies aiix autres m i  fiii- el i iiiesiire qiie les preiiiières seront siics. 

I?l:il)c l \ ?  : FxCciiiioii 

1 .es 6li'ves iécilc~it/clialileilI à I'itiiissoii. 1)criiièrcs c«irectiotis Iiac le iiiaître. I'rocluctioiis 

iiidi\:i~lucllcs: pilis collcctiues. 



9 ,letix cli:~iités, iiiiitiés o i i  tli;iiriatiscs 

I~;t;i[)e 1 : l i i t r o t l i i c t i o i i  

Cl'. ci iseigi iei i ic i i i  de l a  rlevii ietle. 

Irt;il)c II : I'i-i.seiit:itioi~ 

I'séseiitatioii ni i t l i l ive et visi icl le : \iréseiitation dii ldes textets) c i  de l a  sayi ièie: 

Appropr iat io i i  clu/des texle(s) et ties pri i ic ipes clrairi;iliirgiqiics par les élèves. 
i 

1ZL:ipe I I1 : 1'rCl);ir:iti~iri (Ic I 'exi.çiit ioii 

SClcclioii et i.él1ai.lilioii tlcs aclciirs. ~ICtcr i i i i i ia t io i i  (les ~>r i i ic i l ies tl'exéciilioii., 

I t ; i p e  I V  : l~,x6ci i t io i i  

CS. eiiscigiieii icii i rlc la tlevii ieiie. 

g) I):iiises 

l5t;il>c 1 : I i i l i ~o t l i i ( : l i o i i  

('1'. c i i sc ig i~c i i~c i i t  tic 121 c lci~i i iyt lc 

1Ct;il)e Il : I J r 6 s c ~ ~ t ; i t i o i ~  

Ili-éseiitntioii ai idi t ive el  visuellc : I'iéseiitalioii dit texle et tle la iiilisicllie clii cliaiit, pii is 

~ l rései i lat io i i  des sfqueiices et cies ii ioiiveii ieiits tle l a  tlaiise. 

15t:ilx 111: A~>[>rei i t issage 

- ÀI>I)r~iiliss;~gc tlii cl iai i l  : cl'appi-eiitissage tlc l a  poésie clinii léc e l  sécilée. 

- Apprci i t iss~ige tle la clanse e l  des i i~s!r~i iniei i ls : Ides ~IiSSfreiits i i iouvei i iei i ts de la tiaiise 

se:.oiit ci iseigi i fs progi-essiver~ieiit, d'iiii i i iouvei i ic i i l  à l'aiiti-e, d' l i i ie  l lia se à I'aotre. 
\ 

- I.,'appreniisaigc r l e i  i i is ir i i i i iei i ts : s i i i r ra  ég~i lc i i ie i i t  i i i ie ~ i r i igressi i i i i  

~Cquent ic l l c  inais coiiceriiera siirtoiit Ics "i i istri i i i ieiit islcs". 

N.II. I'ciicloiit Ics diSl2reiites plinses d'appi-eiiiissagc, le iii:iîlrc «LI I ' t ir l iste assislaiit 
'.'. 

rcilrcsse loi i les les ci-reurs é\~ei i l i ie l les juscl~i 'à la i i i c i l l c~ i re  prçstntioii possible. 

ICtnpe I V  : 15xi.ciitioii 

I.es cl:iiiseiii.s cliaiitent et tlaiiscii l h l 'iirrissoii, accoiiif>;igiiés (les " i i ist i~i i i i ic i i i istcs".  

I.'cii5cigii;iril procètle aiix tlertrièt.es correclioiis el clhtiii-c 1x11. uiie der11ii.r~ pi-esi:itioii 

cul lcc l lvc.  

N.B. LA dniise et I'exl-iression cli-aiiialique sont appelées à être poursuivies daris les 

acl ivi tés post et péri  scolaires au sein tics clkibs de d:iirsc c i  ~1'ai.l tlraiiinticliic. cliaii i l is 

tI 'r ip[dicalioii 1i:li. excelleiice tle ccs oppi-eritissagcç. 



II) C o ~ i l i i i i i e s  ci  Iraclilioris, r é a l i t é s  iiioilei-ries 

lit;il)c i : liiti-ocioctioii 

CS. enseiyneiiieiii ile Ici tleviiiclle. 

I<t;111e I I  : I'résciit:itioii 

- 1'1-.éseiil:itioii et o1)scrvaiioii ylol>nle par ,jeil cle iluestioiis-rCj~oiiscs : origine de Iü 

~yaticl'ie, sa ii:iiure, sa valeiir.. . ; éiiiissioi-, iles Iiyl~otlièses ; oti 

- I'iisciilniiuii (Ic Is ~iraiiclue p i i  1111 Clève 

lSt:il~e 111 : Syiitliitse rCc;ipilitlativc 

Mis? ; I L I  poiiii collcclive ; iiiise cii coiiiiiiuii ei valitl:iiioii des liyl~otlièscs ; coiiililéiiieiil 

O'iiiloi-iiiaiioii pcir le i-iinîii-e ; i-ecoiisiil~itioii [)ni. ,jeil tle <1~iesiioiis-i-é11oiises ; i-écaliitiilatioii 

par Ic 11inîli.e. 

i?lapc 11' : ICxl)1~iit:itio~i 

- Mise eii rclalioii avec les priiiiqiics d'aillciii-S. 

- I3ai ocicicl t ic I'ohscrvati»ii de la praticliic 

i) I~iistoire oixle 

ICta11e 1 : Iiitrod~ietioii 

Cf: eiiseigiicnieiii tlc ln tleviiicilc. 

Ii,t:il>c I I  : I'réseiilatioii 

C'l', ciiseigiiciiieirt cles c«iiiiiiiies ei ira(di1ioiis. 

I<t;ipe I I I  : SyiitIiCse i-éc;il>itul:itive 

Cf. enseigneiiiciil des coiit~iiiies el ti-n(liiioiis. 

CI: ciiseigticiiieiil cie In deviiie(ie. 

E t n l ~ e  Il  : 1'rCsea;lntioii 

iq ix  cliaiités cl cl[-aiiiatisés 

Et;~l>c 1.11 : 1'i~é~~:i~:itioii de  I'esériitioii 

l o i  tlc la scène, tlistrihiilioii tlcs r6lcs. culilic;iiioii i i l l c  poi-t;iiit sur la scèiie. 

I'iiltrigiic ci ses séquelices, Icç r6les (les persoiiiiages 

l$lalw IV : ICséciitioii 



IlcprCsciilaiioii tle la scèiic sotis li)ii~ic do y i ' :  ~(icctocle 
8 

lj.:l;i[ie 1' : l < v ; ~ l i ~ ; ~ l i o ~ ~  

j I:valiiaiii)ii (le I;i ~?~.esialioii tles aclciirs par les élcves et le i1iaîti.c 
1 

1 0  Géiiéalogie 

Etape 1 : liilrotliiclioii 

( C'f.. eiiscigiiciiieiit ilc Ici tleviiieile. 

151:1l1c I l  : l'i-Cseiil:iliori 

I'r6seiil;ilioii tlc I'aclivilé ; ~iréseiil;itioii ~ I ' i i i i  iiiodèle par le iiiaîlre ; cxplicatioti dii "projet 

ilc I ~ c ~ ~ ~ I c ~ I c " .  .. 

Elape III : a l~ i> ie~~iss :~gc  

I,'npl>i.ciiiissagc s'cllèct~ie aiiprès tlcs p;ii-eiits i la iiinist~ii oii ntilxès d'autres persoiiiies 

i ressoiiiccs <le la localité. 
? 

Et;ipc I V  : pi.i.li;ii'nlioii <le I'exéciiliori 

C1: jeux cliaiitEs et dratiialisés. 

It(;il~c V : IZ.xéciitioii 
! , , 
! 

1 I:xécutioii cil paires 

1 
.; 6.3.4 I'iiiicipcs (I'6vsliiatioii 
i 
! 
1 1 

! 
h4Ciiie si iio~is ii'avoiis pas 1711 iiiener une reclierclte approfondie sur 

l'évaluatioi-i (Toriiintive et soii-iiiiative) eii L.MO, tles priiicil~es d'évalciation 
! 

pertiiiei~ts découleiit à la f«is des conteiiiis, (les objeciifi, et tIe l'observation tle la 

piatiqtte pédagogicltie, sans oublier que le tloiiiaiiie cle l'oral ii'est pas avare eii 

prol~osilions tliéoriclties eri la riiatière. 

6.3.4.1 Oi~iciilafioiis de base 

1,'évaluntioii pi-iiiet ail iiiaîlre de vérilier Ic tlegié cl'assiniilation tles 

coii~i;iissaiiccs acquises, le ientleinc~ii <le I'ciiscignani et le iiivca~i inoycn de la 

classe; ,elle periiict à l'élève de lixer les coniiaissniices, de coiisolicler les 

itiécaiiismes et niettre soli savoir à \'épi-elive claiis lin e1'foi.t ~~ersoiiiiel pi-olo~igé et 

i.&lléchi qui fait iiiterveiiir I'iiitelligence sous diverses forines et s'achcve par ~ i i i  

iravail iiitiivitl~ialisé tle coinl>osilion et cl'expi.essioii ('l'orsiille et al, 1982 : 56). 



L'évaluatioii se tèra tout le long de I'appreiitissage. Toute tâclie sera i i i i  

inoyeii d'évaluer les capacités coniiiiiinicatives des élèves et uii iiioyeiî d'auto- 

évalciatioi~ CILI reildeiiiei7t tle I'eiiseigiiaiit. Les activités tl'éval~iatiori lie 

nécessiteroiit tloiic pas de taclie particiilière a rleniaiider ails élèves iii  des activités 

[,nrticulières a reiiiettre en jeii : toute activité i;oniniliiiicative sera évalualive pour 

aiitaiit clci'oii eii varie les iiioclalités cl'iiitei-vciilion (eii solitaii-e, eri paire, eii groupe, 

eii interactioii avcc les iiiterveiiants exléricurs à la classe). On ii'aii;.a pas 

iiécessaireiiieiit 6esoii-i tle devoirs-tesis pour évaliier rnpicleiiieiit les coiiiiaissaiices 

cles élèves. 'l'o~ites les activités tlai~s lescl~ielles i l  est iiiipliclcié permettroiit doiic (le 

i.elevcr scs ~,erl'vriiiai~ces, de coirii:iîti-c soii iiiveaii scolaire eii la iii~itière, de 

conti-ôler ses accliiis, ses cliiaiiiés (le réflexion, tl'i~~iaginatioii, cle jiigeiiieiit. 

1,ti'rs dc I'évaluatioii, le maître cloit bicri clétcriiiiiicr les coinposaiites et eii 
! 

1 p~.év«ir les résiiltats. 11 doit être giiitlé tlaiis soi1 clioix d'activités par le piiiicipe 

1 d'atlaptatioii (niveau de la classe, différences ii~dividiielles.. .), de progressivité 

(iinilatioii, applicatioii siiiiple, appiicaLion coiiiplexc, iiîise ei) ceuvre des 

coiinaissaiices, exeicice d'apl~rofoiitlisseii~eiit, traiispositjoii . ), de variété (iiat~ire, 

Ioiigiie~ir, loriiie.. .) et de iiiotivatioii (exei.cices atti-ayaiits). L,e inaître piocédera à 

lin coi>lrôle atteiitif et iiiiiiutieux sur la hi-ine et le foiid des procl~ictioiis et se fera le 
1 

clcvoii- tic sigiialcr avec soiii Ics Iiicilcs cl  les el-i.eui.s 10~11 et1 se gcirdanl cle cétler à la 

rage coi-rectrice. 11 pourra siiilpleiiient iiidiqtier le iliveau oii une erreur a été 

coiiiiiiise et repreiidre le travail à ce poiiit ou alors faire reprendre to~ is  les énoiicés 

iiicorrects. I l  'se gnicleia de consitlérer les Iàiites et les erretirs cc~iiiiiie des péchés 

i~ioi-tels, tle peiir tle coiii~,roiiielti~e la li1)ératioii (le I'espi.il el tle la ~xirole cli~ii est 

I'iiiie cles coiitlitioiis criiciales de In ~~i.ogressioii <I:iiis l'altjx-ciltissage. 

La perlbriiiaiice de l'élève sera évalirée aiiisi qu'il suit: 

- Coiiiparnisoii de la prestatioii (le I'élèvc avec ses pi~eslalioiis ;iiitérie~ires; 

- Coriipataisoii tle la prestatiolr de l'élève avcc I'écliantilloii présenlé. 

1,'éval~tatioii cotitrôlera les aptitiides sui\/aiites: 



- M2iiioi.isaiioii 
C 

- Coiiiprélieiisioii 

- Çori.cctioii liiigiiistique 

- Vnriéic' et cc~ltéretice tlcs registres 

- Val-iétC ci coliéreiice des ressoiirccs tle I'cs~liéiii~ice orales tratlilioii~ieile~ 

- I:l'lic;icité ~iragiiiliiique 

- 1:l~iicliié tlii tlEhit 

- Iliclicsse verbale 

- A(I:ipt:iii(>~i (perlii~e~~ce) <II I  clisco~irs 

- Maîtrise corporelle el adresse : expressioii juste, syiicliroiiisée et sli»iitaiiée. 

Mais cil rCrilit6, le iiiaîire tlcvrn coiisitlérci. l)rioritaii~eniciit trois critères: 

- 1,'élève zi protliiit la ~~restnlioii zitleiitlite. 

- I,es éléiiiciits cnrncléristi<liies tIc I';iclivil6 soiil ~~ri'sciits. 

- 1:;i ~xotliicticiii est Iliiitlc. colii.rciitc ci coiiilili.ic. 

Eii fii l  <le coiiiple, I'é\i;il~iaiioii sefi1 coiicl~iriii~c si oii ii sii L I ~ \ , ~ I o ~ ) ~ ) ~ I .  c~licz 

I ' : I ~ ~ ~ > I - ~ I I ~ I I ~ L  les c;ip;~cit&s t I ' : i~~to i io~i~ ic  s i ~ f ~ t i s ~ i i i ~ c s  1,oiir < , \ i 7 i I  1)t i iss~ vt j t i t i i~~~ci .  sciil 

à gérer soli appreiitissage et si or1 a si1 lu i  doiiiier tles poteiiiialitCs exl~i.essives aptes 

à s'actualiser dans des sitiiatioiis a~it l iei i t iq~ies à travers cles stratégies d e  

coiiiiii~iiiicatioii diversifiées (Moirand, 1982 : 67) 

6.3.4.2 Coiidiiitc cles activités 

Les niétl1odes cl'évaliiatio~i (Iépeiideiit des i t i v e a ~ ~ x  et ties activités. Seloti le 

type d'aciivité, le iiiaître, aidé d'iiiie gi-ille cle iiotatioii oii iioii (cl: niinexe 12) 

Iwiirra pi-océtlcr cle lu '11i;iiiière suivaiite : 

a)  Colites, I';tl>lcs, cl~:iiilel':il)lcs, li.geii<lcs, 61)ol)écs. 

- 1.c iitaitrc prodiiit i i i i  texte oii SC l'ait aider par uii ci~i.egisliciiiciit, puis pose des 

questions d'iiitelligeiice <lu Lexie, tle coiiiiaissaiicc <le In laiig~ie et de la culture. 

- 1.e iiisiîtrc prodilit u i ~  texte ou se kit aider par ilil eiiregislreiiieiit, puis cieiiiaride à 

I'éléve tlc rcstiliiei. loiil le lexlc. 

- l,e iiiaîlre dciriaiidc à l'&lève <le ~>rod~iire tiii texte (le soi1 clioix oii I i i i  ini]- ose iiii tcxle 



(~I~icl ié)  :i procliiire. 1 
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- 1,e 11i;iiii.e tlii iiiic partic d'titi texte qui it élC étuclié ciiiparrivaiit ci deiiiaiide à l'élève de 

coiiti»iicr la iiarrritioii. 

- 1.e iiiniire Fait produire par petits boui titi texiû qiii a Ci& &Ltiili& acil?ariivaiii par i i i i  

gi.Clll13C cI'C!~?\~CS. 

- 1:c iiiaiiic piotliiil iiiie p;ii.lic t l ' i i i i  Lcxlc qiii ii'a p;is C I C  étiitlié aiipninvaiil cl tlcniaiitle à 

I'Cl?\,c tl'iiiirigiiiei la s~iiic. 

L ,] c l  . . , .' . - . assc 'issisir à titie séance tles colite , Iégeiitles, épopée.. . I'liis tarcl, le ~iiaître 3 Dc dciiiaiide rlc reproduire queltliies-iiiis ui (les textes pi.Csciités. 
i 

- I e iilaîtic tieiiiniide ii tiii groiipc d'élève (Ic diniiiaiicei le conie, la hblc  
'- 

! - Le iiiaiiic < I I I  i i i i  piovei be et tleiliaiitlc & I'klève (le I'expliq~iei et d'eii doiiiiei la 

sig~ii~Ic:ilioii, 

- Le inaî1i.e tlii i i i i  pruvei-be ei cleiiiatide ?I I'i!?Gc \e truiiver uii provcrbc siiiiilaire oli 

oppos6 <lZllls s;1 l:lllglic OLi cl:lils tii1c Llilti-c IZlilg~lc. 

- 1,e iiiiiiii-c t l i i  1111 l~roveibe eii liiiiic;ciis oti cil oiiglais cl dciiiaiicle à l'élève tlc trouver 1111 
E 

pi-oveibc Ccl~iivaleiii oii opposé tlaiis sa Iriiigiic iiiaieiiielle. 
1 - Le iii~iiiie deiii;iiide h l'élève de dire 1111 «LI plusieurs pi-ovei-hc(s) i.elatiC(s) h uiie 

espèce oii h i i i i  Ilièiiic précis. 

Le iiiaîtrc racoiile uiie Iiisloiic ei dciiia~ide h l'élève tic rrotivcr le proverbe qui en 

r é ~ i i i l l ~  1;) 1il~~i~Zllité. 

c) Deviiiettes 

- 1,e iiiaîtie doiiiie iiiie oti pjiisieiiis deviiieltes et ileiiiaiide h l'élève tl'eii tloiiiier laIles 

rél'oiise(s) 

l:c iii;iîiic tIciii;iiiilc :i I'f l?\rc clc clii-c iiiic ( I I I  ~iliisiciiis clc\iiiciics cl tl'cii tloiiiici I;i/lcs 

rCp~iisc"() 

1.c iilailrc lait s'affroiiter uiie paire oii iiii gi-o~ipc d'élèves dalis iin leu de tleviiicites. 

CI) L'liistoire orale 

- i,c iii;iîii-e tleliiaiitle l'élève tle racontci. 1'liistoii.e OLI iiiic 1x11-iie de I'liistoii-e tic sa 

liitiiille, clc soi1 village, tic sa irihii.. . 

- 1,e iiiaîire tleiiiaii<le <i l'élève de p;irler d'~iii Cvéiieiiicirl ou d'~iiic fig~iie Iiisioriqiie de 



sa fniiiille, tle soi1 villiige, tic sa tribii. . .  

- 1.c iiiuîirc pose LIIIC série de t~iiesiioiis siil- tles liiits Iiisloiiqiies rclev;iiit tic I'liistoire 

locale 

- I,e i~iaiti-c tleiiiaiide B t i t i  gi.oiil>e d'élèves de dlxtiiatiser uii évéiieiiieiit Iiisioriqiie 

(guerre, 

traité, iiiigratioiis, . ,) 

e) Us cl coiitiiiiies, réalités iiioclci-tics 
- 1.e iii:iiti-c clciiiairtle h i'clévc [le parler tl'iiiie (>r;itiiliic cocitiiiiiièi-c oii nr«<leriic tloiiiiée. 

- 1.e iii;iitrc <Icii>aiidc i I'CIèse dc cilei i i i i  cei-taiii iioiii1,i-e de )>ratiqiics >*pnt&s )< 

coiiliiiiiibics oii modeiiies relatives ii i i i i  tloiiiaiiie tle la vie oii A iiiie espèce 

I'origiiic. la \lalciir, de In décrire.. . 
- Le iiisîti.e pcise iiiie série tlc t~iirslii)iis siir tlcs aspccls tlcs pi~aliciiics cociliiiiiitics oii 

iiiotleriics étiitliées. lx iiiaîiuc tlciiieiitlc zi i i i i  groupe d'c<lève cle tlraiii;iiiser (siiiiiilcr) 

iiiic pratique coutuiiiière (hiiérailles, palabre.. .), oii iiiodei-iie (iiiari:ige, i~ivcstiture.. .) 

1') 1,;) g6iib;ilogic 

- 1.c iiiaîirc liiii rCciter iiiic géii6:ilogic (I;i siciiiic oii ccllc (le qiicl<lu'iiii tl';iiilrc) à 

I'clèvejiisqii'à iiiie géiiéralioii ~irécisc 

- 01-e i~iiiître tlciiiiiiitlc A l'élève (le tIi)iiiicr ci ti'es~ilii~iicr S O I I  I I < / C ; I I ,  cciiii ~ I ' I I I I  ~iiii.eii~. 

tl'iiii caiiiaratlc.. . 

g) I)aiises, J e ~ i x  çlisiités et draiiratisés 
'I - I.,c iii;iîti-c tleliiair<le <I'e>;éciiici- iiiic clai~sc, uii jeii clioiité oii tli.;iiii;itis6 cii p:tii.c oii cil 

Ii) I'oésie c1i:iiitée et récitCe 

- 1.e i,iaitic tleiiiaIide i iiii  élévc ou à iiii giolipe d'éleves de décldoici oii tlc cliniitci i i i i  



i )  Ota(oii-e/clii.toi-i~111~, exl~rcssion <le la iiiotlei-iii(6 
- Le ~iiaiire tlciiini~tle trlix élèvcs tic siiiiiiler iirie sittisiiori de ,ioirtc orahire Lradiii»iiiielle 

(pal;ibres de iiiariage, cle deuil, Litiges...), ou de proiioiicei- ci i i  tliscotirs ti-atlitic~iiiel 

soleiiiiel j1«tii- une  circoiistaiice tloiitiee. 

-' i,e iiiaîire clciliaiide z i  uii éI6ve de préparer et de présenter 1111 exl~osé su r  1111 LIiCine 

tf.;icitinliiC o i i  :i (leus gi.oi111cs tl'c:li.\~es tle tl6h;iiii.e siir ~ i i i  si!jci ti'aclii;ilité. 

6.4 I'rirtcipes tle mise en oeiivre tlii iiiodèle 

1,a iiiise eii ociivre du projet [le langue c ( ~ i i  suppose la géiîéi.aIis;ilicin cle la 

~~raiicliie clans I'étlucatioii scolaire soiis ! C S  atir!,ices tlii tlépni-teinciit itiinistériel eii 

cliacge cle I'ctl~icatioii cle base passe par la cléliiii~ioii tle ses ol).jeciifs, soir cnrli-e., ses 

ressoiirces, et ses stratégies opératioiiiielles. 

6.4.1 Les objectifs 

1.n gCiiésalisatioii [ILI iiioclElc oral tlevra avoir. 11o~ii- objeclif la pr~~liclue 

systéiiiatiqiie de I'eiiseigiieiiîei~t de la LM0 daiis toutes les écoles priiilaires du 

, Caincroiiii siir la base des ressources culturelles locales el daiis la perspective de 

I'accluisijion et du développeiiieiit d't\ne coiiipéteiice linguistique et c~iltuielle chez 

I 'ei~fa~it.  En cl':ititi-e$ teriiles, ail-deli cle I a c q i i s i i o i  par les élèves d'iiiie 

expi.essioii orale iioriiiale el des di ficentes idalilés iiadiiionilclles et inodei.iics q ~ i i  

coi~siiiiieiii leiis enviroiiiieinent cliiotitlien iiiiinétliat, la praticlue de la I,MO@ aura h 
ix~ur  but la inaîtiise de In LM et I'e~icsage clatis leiir cti1t~ii.e des je~iiies - 
Cameroiinais ei) vire de la iiiaîtrise de l'art <le la parole ct de la coi~sti.iictioii de 

cil pei~ii~etlaiit cle conserver le Ihtriiiic>ii:e iiiig!iid:i<liie et cult~irel natioiial 



L,es espnces tl'eiiseigiieiiieiit/a~~l~reiitissage de la L M 0  tlevroiit s'étendre 
." 

dtiiis tolites les roiies riirales et seiiii-rurales Iioinogèiies oii qiiasi-lioinogènes sur le /. 

plaii lii~giiistiqrie. Les élèves tle toutes les écoles desefites zoiies siiivrr~iit le 

1"-ograinine tle l,MO, taiiclis cllie 1e~ir.s cairiaracles des zones liétérogènes suivroiit le 

progranillie cle "cultcire natioiiale" (voir Messina, 2004,). 

l:es ressolirces du projet Iieiiveiit être classées eii trois catégories: 

iii;iiCi.iclles, liii:iiici&i-es, et li~iiiiaiiies. 

6.4.3.1 Ides icssoilrces nialérielles et fia,ar~cièies 

I~,es i.essources inatérielles et liiiancières ~~rovieiitlroiit tles institiicioiis 

actiielles cl i i i  opèreiit dails le secie~ir cle I'éclucatioii : I'Etat poiir les écoles 

p~ibliq~ics, l'église poiir les écoles corifessioi~~ielles, el les pioiriote~irs privés po~ir  

Ics écoles laïcl~ics. I I  lie sera pas iiécessaire de ciéci de iiouvelles stiiictrires 

pédagogiques, Ics iiioyeiis et les classes pédagogiil~ies actiielles sei.oiit iiiis à piolit 

ci les voies d'acquisitioii des oiiiils didactiqiics Iiabitiiclles seioiit iitilis&cs. Ijieii 

eiiteiitlii, la coiiiniiinauté, à travers les AP13 et Ics élites, clevra renforcer sa 

coiiri.ib~itioii ~ io~ i i .  I;iirc 13ce aiix Oesoiiis iioriveniix liés aii projet 

I I  i.evieiic1i.a S I I I . I O L I ~  aux co i i i~ i i~~ ie s ,  et le cas écliéaiit aux i.Cgioiis, qui soiit 

les principales striicliires chargées cle la pro11.ioiioti cies laiigiies locales de prévoir 
0 

tlcs ligiies biidgétnires dans 1e~ii.s 1>iiclgeis de foiictioiiiieriieiit. A cet eîlèl, elles 

tlcvroiit travailler eii étroite collaboraiioii avec les coiiiités clc loiigties <I;ins 

I'élaboratioii et I'exécutioii des budgets ainsi que tlaiis la reclierclie cles partenariats 

et tles liriaiiceiiients aiiprès des baille~ii-s de foiicls. Eii collal~oratioii avec les APE 

ei les élites, les coiiiniiiiies et les iegioris tlevroiit coiitribuer de iiianière 

significative au renforcement des capacités des str~ictiires et du personnel, aiilsi 

qu'à la réiiiliiiération c l ~ i  j,,ersoiii~el d'appiii, eii I'occilrreiice les inaîires 

"l~énévoles" (vacataires) et les artistes de la localité qlii sont sollicités. 



Coiiip~e tcii~i des résistaiiceç relevées au iiivea~i cle I'al11)oi.L coii~iii~iiia~itaii.e, 

cel-tniiics sli.at6gics po~irroiil être iiiises eri place poiir ProvoclLier ~ i i i  cei~toiii 

eiigoueii~ent, con di tic)^^ d'iine aclliésioii iiiassive, el pour faciliter la collecte cles 

Ioiids. I I  en est aiiisi rle la création des soiis-coiiiités de lang~ies et cles aiiteiines qui 

I~6iii.roiit s'élenclre j~iscl~i'aux coiris les plcts reci.ilés, de It i  coiifectioii des cartes cle 

iiieiiibres et tle leur veiite à ~ i i i  prix largeiiîei~t abordable (1000 francs CFA par 

exeiiiple), de l'adoption tl'tiiie coniribiition ii-ieiistieile 2i i i i i  taiix re!ativeiiieiit bas 

(500 francs CFA par exeiiiple) ou avec des tatix cléfiiiis par les adliér,ents etix- 

i~iêiiies. ~ l h e  liclie tl':itlliésiori po~irwit être coiiçiie i cet cTl'ct (cl: ~riiiicxc 7). 

6.4.3.2 Les i-essoitices I~rtiiinities 

Les ii-iaîlres actiielleineiit eii service claiis les écoles seront progi.essiveiiieiit 

loriiiés, de iiiêiiie cpie les aiiiirialeiii.~ pécl:igogi<l~ies, les iiispecte~irs pCdagogicliies 

<le I'eiiseigiieineiit  riin in aire, les iiispectetr~.s péclagogiclues de laitg~ies iiatioiiales, 

les seciécaires à I'éclucatioil, les élèves-professeurs de 1'I:iNS (lui, à l e~ i i  toiir, se 

cliargeroiit cie la Ioriiiation cles éléves-niaîtres des écoles iiorinales cl'ii~siitiiteurs. 

Ides nieiiibres cle l'équipe tccliniiliie tle I7/\NAC1.,A(', ~iiiiversitaii.es pour la 

~J lLip~"l  d)~ii t i -e  eux, seront associés à d'aiitrcs liiigiiistes coinpélei~ts pour la 

fc~rinatioii des Ioriiiateiiis et cles autorités pédagogiqiies. 1,cs déparieiiieiits tle 

ling~iisliqiie ct de laiigues africniiiestles ~iiiiversités caiiierouiiaises assiireroiit la 

fi)ri)ialion pcrn)aiieiile tles fi)i.i~~:ile~irs ~>»teiiliels q ~ i c  c«iislit~ieiil les étiitliaiils cle 

ces lilikres. C'es tleri-iiers passeroiit, soit Ilai' l'ENS, soii piir cles Ciiitlc:: tlocloi.tilcs 

I X ) L I I '  avoir la c o i ~ i ~ ~ é l c ~ ~ c "  re<liiisi~ I ) O I I ~ .  I;i Ii)iiii;iiic~ii t l ~ ~ s  I i ~ i i i i ; i I i : i i i - s  i,I 

I'eiicaclr-cilieiit I,éclagogiqrie dans Ici secoilrlaii.c. Uieii évitleiiiiiieirt, i l  Ililidrait cliie la 

[,MO figure déjà dans les prograinilies d r s  filiéres coilcernées. 

i~,es clierclie~irs (linguistes, spécialistes tle i'oratiii.e, aiithrol~ologiies, 

e~liilologii~s, elc.) devront être associés aii proiet, tle iriêii~e que les niiteiii.s ct les 

lociite~irs natilk cliii ont uiie très bonne coiiiinissaiice tle le~ir  laiigiie. Ils clevroiit 

ii-nvailler eii collaboratioii avec les coiiiités tle larigiies polir iiiie aiialyse exliaiislive 



cles aspects cle la 1:iiigiie orale et cles s1?écilicités tle la I:uigiie, aiiisi que pour la 

ti.aiiscril>t.ioii cles textes, I'étiitle des éléi~ieiits cult~~rels ,  I:i j~ro<lur:iioil cles clivres et 

cles putils clitlaçti~luei;, etc. 

6.4.4 Les stratégies 

11 convieiil cle préciser les stratégies tlc base par 1esql.ielles les cliaiigeiiieiits 

tlevroiit être eflèctiiés. Certaiiies activilés tloiveiit être engagées poiir accoiripagiler 

In iiiise eii etivre de la praliqtre, eii l'occ~irreiice l'officialisation de ia iioriiie, la 

seiisibilisation, la Cori,iatioi~, la recl~erclie péct?gogit/tie, 13 coordoiiatioii des 

activités, la inoiivatioii, la productioii, la iiiise eii ciivi-q7et l'éval~iatioii. 6 

6.4.4.1 L'oficialisalioii rie In iioriiie 

La L M 0  devra liguser tle iiiaiii6i.c Ioi.iiielle <I;iiis les I>i.ogrniiiiiies 

péclagogiqiies tle I'eiiseigiieiiieiit priiriaire aliii [le iiiettre liii aux aiiibigiiïtés tlu 

pi.ogi.aiiinie eli vigiie~ir qui eiiibarrasselit à la Ibis :es a~iioi-;tés ~~écl:igogiq~ies et les 

iiiaîires. Ati v ~ i  cles diffic~iltés qti'on a à réviser et i piililier lin prograiiiine 

péclngogiq~ie daiis i1oti.e p~iys, I'ol'licialisatioii !:eut l'objet d'uiie siiiiple 

dispositioii acii~~iiiistsativc du MINEDUB qui coinpléterait et corrigerait les 
4- 

pi.ogiaiiiines eii vigiie~ii-. Une telle clisposition rendi.aii eîfectif I'eriseigiienient tle la 

c i l t i i e  ii:itioiialem en inêiiie teiilps clu'elle jiislil~ierait la iioniiiiatioii des 

iiisl>ectecirs cle langues iîatioiiales, acte qui ii'aurait aLiciiri sens à I'lieiire actuelle. 

6.4.4.2 I,a seiisil~ilisatiori et la proiiioliori 

I,'ol'licialis:ttioii de la pratique sufliraii pour effacer tolite velléité rle 

sCsist:iiicc. h4:iis puiii. passci. de l'açcil:lr?iin!l ; ) as ive  r.clevée daris la i.echei.clie à 

Liiie ad1iésioi.i active, la coiiiiil~iiiaiiié clevra être mobilisée par voie de niétlia. Des 

spots pul->licitaii.es et des iiiicso-prograiiiiiîes sur l'eiiseigneiiieiit des langues 

soigi>e~isenieiît conceptualisés sous les a~ispices tlu MINEDIJD seraiciit c l ' i i i ~  giand 
1 

:i1~17oi.L clai~s ce seris. ],es coinitks (le laiigue el les çollectiviiés locales poui.raien1 l 
l 

égaleitlent se servir cles associalioiis ciiltliselles c,xistaiitcs, tles églises, cles partis 



politiclues ..., polir Saire passer le iiiessage. Des coiigi.Ps, festivals, seiiiaiiies 

ciili~ii.elles.. ., ~~o~ii~riilcrit  ê1i.e oi.gt~~iisi.s c1;iiis In  i+gioii au coiii.s clcsc~~~els ligurerail 

eii boiine place la proinotioii des langues natioiiales. 

Ida fornia!ioii des fol-inate~irs est cr~iciale. Elle vise à la fois les foi-iiiateiiis 

cles foriiiateiirs, les maîtres, les aiiiiiiafe~irs pédagogiclries et les irispecteurs 

l,éclagogitj~ies. Coiiiiiie nous I'avoiis cléjà si bien iiieritioiiiié, les universités et les 

Iiiii~iaiiités pédagogiques devront devei,;i- i l c  véi.itables ceiiti-es cle Eoriiiatiori des 

i-essources Ii~iiiiaines du projet. Des iiiod~iles de lii~giiisticlue, cle laiigiies 

criri~ei.oiiiiaisks et tle didactiq~re cles laiig~ies africaiiies devrnrit coiitiniier 6 être 

iiitégrCs clai.is les progranimes et uile filière tle ling~iistiqiie et langues africaiiies 

tlevi-a voir le ~ ~ L I I .  à I ' I ~ c o I c  N«L.III;IIC SupCi-icrire. (;[II. le teriaiil, des stages et des 

s6iniiiaii.e~ tlevroiit être organisés i~ travers Ic 11riys IIOUI. la li~i.iiiriiiori cles ncte~ii.s et 

tles nuiorités péclagugiqiies eii activité. I,e MINEDU13 L~éiiéficici-a cle la 

collaboration de i'ANACL,AC et 11oLiria xloptci le pi,ogr:iiiiiiie des stages 

l'IIOPE1,CA qu'il iiiodilierait daris la perspective cl'~ine iiitégratioii efkclive tle 

I I'EL,MO, à l'image des programiiles élaborés pour le stage d'Ebolowa (cf. 

aiiiiexe 10). 

6.4.4.4 La rcclieiclie ~~étlngogiqiie 

Les ~iiaîtres devront user de diploinatie Iîoiir faire 1?ariicijicr les artistes de la 

localitc à I'e~ivi-e péclagogic[ire. La rechel-clie ayüiit iiioi~ti-é qrie letir iiiiplicatioii 

clirecte daiis les activités péclagogiqiies i i ' es~ pas accliiise, ils devroiil s~ i i to~ i t  Ics 

iitiliser POLI] se ressoLircer, déiiiaielie c l ~ i i  les gênel.ait nioiiis. Ce  Saisaiil, ils 

aiiiélioieraieiil piogressivemeiit Icur coiiil~éteiice c~ilttirelle et liiig~iisliq~ie nu  point 

de cleveiiii a~itoii«iiie aLi bo~it  de quelques aiii-tées d'effort. Ils pourroi~t égaleiuent 

reciieillir des cloiinées auprès [le leiirs élèves et cles zininiate~iis-radio tl'éinissioiis 

cil laiigiies iiationales afin d'étofrer letir baiique de doiii~ées personi~elle. I ~ I I  clais 

1 toiis les niaîti-es dcvioiit eflèctiiei- cles "iccl~ei~ches" 17011r s'app~oj>rier les 



ressoiirces c~ilturellcs locales, suppoit péclagogicl~ie esseiitiel de leur piaticjue 

pédagogique, aiilsi qcie des ressources expressives, iiisii-iiiiieiit tle transiiiissioii de 

la iénlilé lii~g~iisticl~ic et ç~ilt~ii~elle.  

6.4.4.5 '. Ida cooidiriittion cles activités 

[,,a coorcliriatioii des activités planilicatrices (s~iivi, évaliiatioiî, Sorinatioii.. .) 

qiii jusq~i'ici a ét6 1'affaii.e cles coordiiiateurs sciciiiiliq~ies du prograililne 

I'I<OI'ELCA clevi-a être ass~ii.ée par Liiie agcilce cerii!.ale, iiotaiiiineiit illie ii~s[~ec!ioii 

générale de pédagogie avec cles relais pioviiiciaiix. I,es coortliiiateiirs actuels 
*. 

pourraient cleveiiii- des coiisiiltants q ~ i i  assisteraielit les iiispectioils de pédagogie et , 

les coiiiités dc laiigue. Ceci periiielt$t tiiie <Iélliiitioii claire el précise des graiides D( 

orientatioiis et des orientations spécifiques, iine ineilleiire applicatioii de ces 

6.4.4.6 Ln iiiotivatio~~ 

Mêiiie si l'activité 1-eiilre claiis le cadre iioi.riiiil cle leiii [ravail, des Soiids 

clevront être prévus ~ O L W  la i~iotiv;itioii <ILI persoiii~el eiiseigiiaiit. Iles pei.dieiiis lors 

cles stages et cles séiiiinaires pédagogiques seraient s~iflisni~ts pour provoquer un 

eiigoiienieiit certain chez les inaîtres. Cette dépeiise devra doiic être prévue quelcllie 

part daris le budget tle I'Etat, iiotaiiiiiîent tlaiis ccliii L I U  MIN13DUI3. Qita~ii :ii.~x 

artistes de la localité, leur prise eii charge poiiriait être dii ressort de la région, cle la 
, . 

coiiiiiiiiiie, du Secrétariat i I'Etltication Catlioliqiie (SEDUC) ou de l'école, la 

réginii, la coiiiiiiiiiie et le SEDUC ;i travers dcc I!p,nes budgétaires préviies i cet 

el'Sct, et I1i.co1e A travers Ics APE. IJii Toiids cle proiiiotioii (les laiigiies iiatiotiales 

pourrait égaleinent être crée au niveau iialional à ce1 effet 
r-. 

Lcs i-ccueils de contes, pioveibes, deviiiettcs (. . .) existarits devroiit êtie 

rEétlités et piibliés. i les textes oraux iiocirronl être recueillis aul?rès des artistes de 
l 

l la parole et de la radio locale polir être édités et piihliéç Des iiiai~iiels seroiit 



~ ~ o d i i i t s  stir la base de ces tlocciiiieiils. 011  po~israil les (îro(lliire par itivea~ix, eil 

i-egro~q>niit tic 11rI5lZrciicc ioiis Ics çoiileiiiis <le cli;icliic iiiveat~ tlaiis i i i i  iiiêiiie 

iiiaiiiiel. Iles iritlicatioiis iriétli«clologit~iies tlevroiit accoiiipagilei chacltie séqiieiice, 

cliaclue leçoii, voire chacpie texte, polir pei-inelli.e leur cxploitatioii jiitlicieiise par le 

iiiaître. Des a~ite1ii.s seront forinés par le Centre tle I,iiig~iistiqiie Applicl~ié-, y (L 
ANACI,AC qiii 13oiisroiit béililicicr cles facilités cl'éclilion ollèrle par leclit centre el 

c\e celles-qui existeiil ailleiirs pour les iivres scoiaires 1,our ~>ublier. 

6.4.4.8 I,:i iiiisc cil triivi-c 

I.a uiise cil miivre cle I'ciiseigiieiiiciit de In L,MO clevra s'eflèctuer eii cieux 

I'a pré-exl>ériiiiei~tatirn a servi i dévclojîper iiiie apj~roclic q ~ i i  est appelée 
,- 

?ti.e testée clans i i i i  eiiseigneiiieiit exl>ériiiieiital avaiit d'être généralisée. 

Actiielleiiieiii, I'expérieiice qiii a ser\li ail ciéveloppciiieilt de cette approclie 11'cst 

cl à iiicsiiic cllie les iiiaîlres soiil Ibriiiés. lzlle po~ii.i.ail égnleiiieiil 6ti.i: ciili-el>rise 

cI:iiis lotites les écoles dii pays sur la hase de l'apl>roclie clévelol>l~ke. 

Les c«orciori~ialeurs scieiitiiicl~ies pi-oviilciaux clti progiaiiiiiie I'I<OI'ELCA 

clcvroiil être secoiidés par des si~i)ervisetirs locaiix clioisis parii~i les iiiaîli-es 

cs~~ériineiitnteiii~s qiii se seroiil distiiigiiés l~eiidaiii Iciir li)rniatioil et clans 

I';il~l~lic;itioi~ tlii pi-ograiiinie sur le Ici-min. Ils devront Cgaleiiici~t hénélicier cle 

a i  cles iiispecieurs cl'ai.roi~clissenients et cies inspectioiis pédagogiclties 

171-oviiiciaies iipl~elées à pre11tii.e la relève. L,a sigriature d'uiie coiivei~tion entre le 

I\/IINIIL)IJIJ el  I'ANACLAC faciliterail cette col1abor:itioii. 

Aiiisi a~ i~oscée ,  la généralisatioi~ se krait sans Iietii-t, 1'iiiti.ocl~ictioil cle la 

cliltitre ilalionale el cles activités pratiques claiis les pi.«gra~iiiiies ayanl 

siil'lisairiiiieiit ~ r é i ~ w é  Ieterrai i i .  E t  fait, la gériéralisalioii lie sera que la 

iiorinalisalion d'iiiie t i i  la sysléinatisatioii de I'eiiseigiieiiierit tle l a  1,MO. 



IZllc est eiiiièiciiicnt d ~ i  iessoit I L  goiiveiiiei~ierti, " In g6iiéi:ilisalioii de 

I'ciiscigiieiiiciil [les Iniigiics caiiici.oiiii:iiscs iic ~-iokiviiiil se I>iii.c cllie c«iililie LiilC 

coiisecliience tl'uiie décision go~ivcrneiiieiitale s'al>pliqiiaiit A toutes les écoles tant 

~~~ihlicl i ies  quqxivées"  ('l'atliidje~i, 1985 : 149) 

Eii clair, soiis sa Iorine actuelle, I'expérieiice iiieiice est iiiie pré- 

expériiiîeiitatioii qui grâce au savoir.crée tlevi-a se poiirsiiivre tlaiis le cadre cle la. bi - 
pré-géiiéi-alisatioii tiii iiioclèle I'IOI'E1,LA soiis les aiispices cle I 'ANACIAC et en 

collabol-atioii avec les coi~iités des laiigiies et les autorités éducatives so~icieiises de 

~>ro~nouvoir  I'enseigiieineiit des laiigiies et ciilitii~cs iiatioiiales :ILI Cniiiei'ociri. L,nclile 

11ré-géiiéralisatioii sera en fait Lin eiiseigneineiit expérinieiital de la laiigue 

iitateriielle orale dans toutes les écoles iinpliquées tlaiis le prograiiiine 

I'ROI'ELCA. L'eiiseigneinent exl~ériiiiei~tal pei-iiiettrait ,i I;i bis la li-iriiiatioii d'iiii 

iioiiibre croissaiit cl'acteurs, I'évaltiatioii tic I';il>l,roclie, et iine Sot-inalisatioii cles 

inoclalités d'applicntioii tlaiis d'aiitres coiitextes eii précisniit poiir ch:iclue cas les 

aspects à coiisidérci~. 

0.4.4.8.2 La gériéialisatioii 

l,e projet est appelé i se po~irsiiivre après les pliases de pré-ex~>ériiiieiitation 

et clc pré-géiiéralisatioi7. I'oiir passer (le la pré-géiiéralisatioii i la géiiérnlisation de 

la ~watiq~ie claiis Lo~ites les écoles priiiiaii.es clii pays, i l  iiiiporte clLie le 

goriveriieiiieiit à travers le tléparteiiient iiiinistériel de I'édiicatiori de base eii soit le 

iiiaître tl'ccuvre. 

'l'oiit tl'abortl, le MINi?DIII1 tloit, ii travei-s uiie iiiotlilic:itioii clii I->rogi.aiiiiiie 

oii iiiie dispositioi-i aciiiiiiiistrative daiis ce seiis cléclarei la laiig~ic prei1iièi.e iiiatière 

ci inC(liiirii tlc I'eriseigiieiiieiii tle In cciltui-e i~ntionale. Ce qui 1:iisscrait In possibiliié 

tl'iitilisei- les laiigiies iiatioiiales daris les niilieux liiigiiistiqiieiiieii~ Iioiiiogèiies et 

Ics laiigiies ofiicielles daiis les rnilienx Iiélérogèiies. I I  inettrait aiiisi f i i l  à 

I'ci~ihariCis tics iiinîtres, cles clieSs d'él;iblissci~~ei~ts et tles aiiioriiés 11i.cl:igogicl~ies 

qiii hésitent à aclopter uiie pratiqiie q ~ i i  iie lerir a 1,as été officielleilient 



recoiiiinandée. Le 1)i.o.jet lie soufli.irait pllis (le la peiir et t l ~ i  seiitiiiieiit cl'illégitiiiiité 

ct cle traiisgressioii (le la loi coloiiialc haniiissaiit iios Iriiig~ies dziiis ilos kcolcs. 

Ensuite i l  Iàudra coiisidérer cllie la géiléialisatioii clc I'ciiseigiieiiiciit des 

langiies iiatioi~ales ei1 géiiéial et tie la ei: particulier ne 12oiiri.a s'opérer 

c1~1 'q~i .è~  Lille décision gOtivei.iienieiiiale. Ide MINEDIJB doit se faire le clevoir tle 

i.ei1di.e obligatoire I'eiiseigi-ieiiieiil de la IdMo daiis toiiles les ecules, clt~'ellcs soic-:il 

p~ibliq~ies ou privées. 
, 

De iiiêii-ie, le MINEDIIB clevra s ' i i i~~?liqi~er claiis le cléveloppeiiiei~t de 

)'oiriiilage didacijqiie et la foriiiatioii des iiinitres. [.es siililioi-is diilnçiicliic.~ 5 

élaborer vont des iiiaiiuels acix ouvrages d'orieiilatioii diéoricliie et 

inétliodologiqiie. Ces deux types cl'ouvrages doiveiit iiiaiérialiser l'al~proclie 

~>édagogiq.~ie. l.,e gouverneit~ei~t poiiii.ait conlier I'élaboratioii de ces outils à 

I'ANACLAC o ~ i  travailler eii étroik collabo~.ati«ii avec cette inslitiitioii, avec 

cl'auti-es iiistitutions coinine la SIL, et avec des lii~guistes dont l'expertise en la 

i1-iatièi.e iie l'ait I'oiiibi-e tl'aiiciin doute. I I  13oiii.ra égaleineiit coii~plei. s~ir ces 

ressources pour la bri-iiation, le suivi et la siipeivisioii, coinirie rious avoi~s  déjA eu 





ALI cIél7;ii-t, L I -  Ic rappellei., I'eiiseigiieiiieiit <le\~r:i 2ii.c corisitli.id coiiii~ie .- 
expériiiieiital, q~iestion <le tester I'alq>roclie claiis I'opticliie cle I'ainéliores el de 

développer i i i i  iiiatériel tlidactijuc atléqtir;L. i l  Là:iclra cloiic prévoir des périoctes et 

inoyeiis pas lescluels les activités seroiît évaluées et les corill>tes reiidus élaborés, 

ainsi que le peisoiiiiel cliargé de ce(te éval~iation. A la fin, i l  faiiclra procécleg à la 

révisioii du j?ro,jet <le laiigiie. Poiir ce faire, oii clevra revoir le projet, surto~it Iic)~ir 

ce q ~ i i  est [le sa callacité à atieiiitlie les objectifs fixés, (les dispositioiis i piciid~e 

tlaiis (cl o ~ i  tcl :rslicci,, des iioii\~cllrs sii.:iti.gicç ii iiiettrc cil ( c i i ~ r c  à ~xii.tir tlcs 

diflicirlt6s o ~ i  cles écliecs ciiregisirés . . .  Ia'é\ial~iaiit~ii devra se liiire par cles c.tl>eris 

sotis les ausl~ices (lu MINEDUR, inais cles iiiitiatives privées de ciierciiecirs soiil à 

1,e but <le ce cllapitre était de partir de I'expérieiice iiienée s~ii. le terraiil el 

cles orieiitatioiis di<lactiq~ies en ii~alière d'eiîseigi~eil~eiit des laiig~ies polis metlre siir 

piecl i i i i  ino(tèle d'eiiseigiieiiieiit des L M 0  cairreroui~aises. C'est aiilsi que des 

.orieiitations ont été proposées, un Iîrogramiiie élaboré et des principes ditlactiq~ies 

développés. A la f i i i ,  nous iioiis soiiinies periliis de proposer des stratégies 

opérati'oiiiiellcs de niise eii œiivre ~ m r i i .  Liiie généralisatioii iéiissie tle la pratiqiie 

tlaris I'éducaii«iî de base. 

Ides orientatioiis et la niéthocle sciggérées i~itègrei-il I'ei~seignei-nent tle la 

laiigiie et de la c~ i l t~ i r e  dails I'actioii pédagogicl~ie pour 1111 ei~seigiieinent et ~ i i i  

zippieiilissage s i i ~ ~ ~ i l t a i ~ é s  des objets c~il t~irels  et liiig~iistiqlies à travers iiiie 

apl~roclie globale, 11ar-ticil7ative et active, qui liiet l'élève ari centre de soi1 

ap~~reiitissàge et qtii coiilii.ine le iiiaître claiis soii rôle tle guide, rôle qui lui 

coiiveilait si bieii clans la pédagogie traditioi-inelle et tl~i'il i~'ausait jamais dû 

ahnri<l»iii~ei. 1,oiir se l~révaloir de celui ariti-péclagogiqrie (le <Iéleiiteur du savoir. 



Douze activités en tout ont été retenues coinine contenus de la LMO, pour 

uiîe iuasse horaire de deux heures trente  nin nu tes, répartie eil cinq séquences de 

trente ininutes chacune. Toutes les activités choisies ont leur place à tous les 

niveaux de la scolarité de l'enfant ; cependant, leur mise en œuvre pédagogiclue 

sera diffërente selon la disponibilité des ressources, les niveaux des apprenants et 

les corilpétences des inaitres. Il reviendra à ces derniers de choisir et de doser les 

activités suivant le projet pédagogique mis en œuvre, la capacité d'attention des 

élèves, l'intérêt qu'ils portent à l'activité.. . Le choix des activités et des procédés 

et techniques pédagogiques sera donc déterininé par la situation pédagogique, inais 

aussi par les objectifs à atteindre. 

Au vu des facteurs variés et divers qui entrent en jeu, cette inéthodologie se 

veut flexible. Elle ne devrait être considérée que coinine un repère, une proposition 

dont devra s'inspirer le maître pour développer son propre prograinine, et qu'il 

devra enrichir d'apports nouveaux provenant de l'environneinent socio- 

pédagogique, de l'expérience d ~ i  terrain, et des recherches ultéi.ieures. La présente 

orientation n'est donc eiî h i t  que la première éba~iche d'un travail à parfilire au f~ir  

" 1 7 , 9  i0.7 et à mesure des expériences et de leurs éva,, -tLU.,s. 



CHAP VI1 : CONCLUSION GENERALE 



1-e travail qui s'achève avait pour ambition d'éclairer le processus de mise 

en oruvre-de I'ELMO à l'école priinaire. l'artant de l'l-rypothèse de base que 

I'ELMO est possible et désirable daris l'éducation élémentaire au Cameroun, i l  a 

été question d'examiner I'oppoi-tunité et la faisabilité de la pratique et, le cas 

échéant, d'eiî envisager les inodalités de mise en œuvre. 

7.1 Rappel 

Le travail s'esr effectué en deux phases correspondant aux deux diinensions 

de la recliei-che : la phase d'investigation et la phase de développeiileiit dti iiiodèle. 

La preinièïe a polît5 sur des études de faisabilité, alors que la detixi5111e s'esi 

focalisée sur la conceptualisation de l'architeclure pédagogique et la  planification^ V 

sa mise en pratique. 

7.1.1 La phase d'investigation 

La plzase d'ii~vestigatioiî a conristk en une i~nportante recherche sur des 

facteurs jugés déterminants pour le succès de I'enti-eprise envisagée. Les étirdes de 

faisabilité ont porté sur quatre préalables essentiels à l'application de la pratique 

dont il fallait évaluer la viabilité : le contexte politique, le capital culturel, la 

situation sociolinguistique, et la norine pédagogique. Elle a pernîis de dégager 
i d'importants acquis, inais également des pesanteurs de taille. 

f 7.1.1.1 Les acquis 
1 
i 
i a) Un contexte politique assez favorable 

L'étude du contexte d'application du inodèle s'est faite sur la base de la 

consultation de la littérature et des sources orales. L'état de la situation a revélé un 

renouvellement de l'intérêt accordé aux langues et cultures nationales par 1'Etat et 

la communauté scientifique nationale, après la réticence qui a suivi le 

bannisseinent des langues nationales de l'école par l'administration coloniale. 
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L'intet-êt de  1'Etat se inanifeste par Lin outillage juridique et des dispositifs 

éducatifs et curriciilaires de plus en pliis favorables aux langues nationales ; celui 

des cherclleurs par des études et des propositioi.is sigrtificatives dans la perspective 

d'éclairer les décideurs et les acteurs pédagogiques. Aiiisi, inêine s'il est loin d'être 

le coiîtexte idéal pour le processus envisagé, I'environneinenr cainerounais laisse 

Liile chance aux langues nationales et des raisons d'espérer pour l'oral qui seinble 

échapper aux nombreuses pesanteurs qui se dressent dangereusement sur le chemin 

de I'eiiseigneinent des langues nationales, notarr~iriei~t les redoutdbles contraintes 

matérielles, financières et techniques liées à la multiplicité des langues. 

b) Un capital culturel très riche 

La qualité et la quantité des ressources cu!turelles en tant que source de 

I'esthétique orale traditionnelle et inatériau pédagogique crucial devaient être 

évaluées au préalable. Sur la base des données fournies par uile vingtaine 

d'inforiiîateurs et du savoir culturel du cherchex, i; a pu être établi que le milieu 

d'étude regorgeait de noinbreuses ressources, notaininent une abondante prose et 

une poésie fi-uctueuse s'expriinant à un très haut degré de valeur esthétique qui 

noun-issent la langue orale. Chez les BetiIFag, coinme certainement chez les autres 

peuples du Cameroun, la parole est un art qui puise ses ressources dans les 

traditions orales et dans l'orature. L'histoire orale, les us et coutumes, les légendes, 
-Y'--'- 

les devinettes, les contes (. . .) font partie de ce précieux trésor culturel qui s'avère 

un inatériau de qualité supérieure pour l'enseignement de la langue orale. Les 

ressources de l'esthétique orale traditionnelle s'étant avérées de riches possibilités 

expressives, elles constituent de ce fait les ressources essentielles de la langue 

orale. Par coriséquent, elles seront les principaux coilteniis des L M 0  

c) Un environnement sociolinguistique viable 

Une enquête menée dans la zone d'étude a révélé que la communauté 

linguistique locale parle une seule et inêine langue, que la présence de nombreux 

dialectes n'est pas un obstacle inajeiir .& la cot?sion linguistique, et que les 



1 
! populatioiis ont LIII fort sentiment d'appartenance à un ii?êiiie pe~iple. Par aille~irs, 

les pop~ilations sont largement favorables à l'enseig~ienienï de la langiie et de la 

culture à l'école et se déclarent prêtes à soutenir tolite initiative allant dans ce sens. 

1 D'a,~itre part, la quantité et la q~ialité des ressources huinaines de la localité 

i 
constituent un atout iinportant. L'existence de noinbreux artistes de la parole et 

i 

1 savants traditionnels tout coinine le niveau acceptable de connaissailce de la langue 

et dc la cciltlire des acteurs sociaux coristitueiit des atouts cr~iciaux pour la réussite 
i 
1 

1 du projet de langue. Les ressources hurnaines constituent ainsi des sources 

i culturelles fiables à la disposition des acteurs et sujets pédagogiques, pour autant 
1 

j que les conditions matérielles de leur investissement daris le projet soient réunies. 

d) Une norme pédagogique adéquate 

La pratique de la L M 0  s'est avérée opportune et désirable. En effet, au vu 

des données de la pré-expériinentatior,, ies maîtres qui au départ ont fait ~nontre 

d'une coinpétence culturelle et pédagogique douteuse ont progressé à une vitesse i 

vertigineuse au point de tutoyer l'excellence au terine de la troisièrue année de ,,,,;. 
, >.,,.P..<,, ,, ,#...,, ..,' '~ ~ ' . 1 .  

l'expérience. Les ~ n a î t ~ e s  ont trouvé en la LM un instrument pédagogique 

facileinent nianipulable et Ltn médiuin adéquat de transinission du savoir. Ils ont 

montré des capacités qui, bien renforcées par une volonté individuelle et collective, 

assureront..le succès de la pratique d'autant plus qu'ils sont pour la grande majorité 

qualifiés, expériinentés, et compétents. 

L'expériinentation a sui-tout perinis de savoir ce que I'ELMO peut apporter 

aux élèves et pourquoi cet apport est souhaitable. D'après les résultats d'lin 

questionnaire qui ieur a été administré, les maîtres ont jugé la pratique positive 

pour leurs élèves. Ces derniers on trouvé en la LM un outil pédagogiqiie très 

accessible et iin inédiuin d'apprentissage iridiqué: ils apprennent vite, bien, et avec 

beaucoup d'entho~isiasme et de plaisir ... La L M 0  développe leurs habilités 

i~iétalirrg~iistiques, facilite leur socialisation cuiturelle, assure la formation de leur 

personnalisé et garantit leur développt~~icïir cognitif. Il  y a donc assez de données 
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;héoriques et pratiques qui garantissent les effets béiiéfiqlies de la norine pocii. les 

cnfants et une adhésion iiitellect~ielle à une pratique en coliérence et en 

~~orilpléiiieiitarité avec les autres apprentissages de la classe. 

Si l'on en juge par les attitudes post-expériineiitales des maîtres, la norine est 

acceptée par tous. La iiouvelle fonction présuinée de la LM coinme rnédiuin et 

lobjet d'éducation sera donc positiveinent accueillie par la coininuna~ité éd~icative. 

. \ i a ig~c  L I L I Z ~ L ~ U C ' ~  I - C L I C ~ - I I C ~ S  ~ ~ ~ L I C O L I P  P I L I S  a s s i i n ~ l a i ~ l e ~  i~ cies r ~ s ~ r v ~ s  qu'à une  

cipposition et dont nous soiilines sûr qu'elles s'estomperaient Lille fois des ineslires 

concrètes d'officialisation prises, les élèves ont adfiéré à la riorine, les niaîti-es s'y 

sont déclarés favorables et prêts à s'y iiivestir, l'attitude des parents et cle la grande 

iiiajorité des autorités éducatives s'est avérée positive. En clair, la L M 0  s'est 

iivérée bénéfique et désirable et l'approche ç~ilt~iretle une inétllode adéquate 

il'enseigiieinent siinultané de la langue et de !e cul?~ire qui offre iine douzaine cle 

contenus fiables à l'attente d'une technologie de transinission adéquate. 

7.1.1.2 Les pesanteurs 

A coté de ces nombreux acquis, la recherche a ii~allieureuseilie~~t perinis de 

relever quelques obstacles de taille dont il faudra tenir compte. 

a)  Une politique linguistique timide. 

L'Etat fait preuve d'un inanqiie de volonté politique réelle q ~ i i  se cache 

derl-ièi-e Lille prudence exagérée qui elilpêche de traduire effectiveinent en actes 

concrets les décisions et déclarations officielles. De niêine, non seulerneiit i l  ne 

définit aucune politique linguistique, inais il ii'encourage pas suffisaininent les 

initiatives privées existantes et rie leur accorde pas l'attention qu'elles iîiéritent. Par 

~ i i i i ~ i i i s ,  ic.b pi-ogruiiiiiies sont i rü i l ë s  de grossikrl-s lac~iiies qui rendent difficile le 

succès de l'action pédagogique, en inêine temps qu'ils conlproinettent le 

déclenchenient d'un processus éducatif endolingue. 

L'absence d'une politique linguistiyüc clairement codifiée par des 

orientatioils claires clui légitiinent sans équivoque le recours à la LM coinine 



inoyeii d'instriiction et des dispositifs éducatif et cui.riculaire q ~ i i  accoinpagiieraienr 

la politiq~ie ainsi foriliulée crée un vide embarrassant et décourageant. De telles 

dispositions rassureraient la corniîlunauté éducative, libéreraient et édifieraient les 

xte~ii-q et nutoi-itéq pédagogiques et déclenchel-aient une action pédagogiqiie de 

grande znvergiire. Tant q~i'aucune disposition ne prescrit l'intégration des langues 

nationales dails les programines scolaires, leur einseignement deinecirera un 

siinulacre de pratique auquel on ne se souinettrait qu'à titre expériineiital, par 

conviction personnelle ou par simple formalité. 

prornotion des langues nationales, ainsi que des organes d'orientation, de 

coordination et de suivi des activités liées à cette entreprise est un obstacle de taille 

pour la généralisation de l'enseignement des !angues et cultiires cainerounaises à 

l'école parce que constituant un "vide" qui entrave toute inise en Quvre pensée, 

co1i;i-eiiie ci etticace de I'enseignernent des langues nationales et coinproinet la 
s 

généralisation orale. 

b) Un soutien ocial mitigé B 
L'uiie cies pesanteurs majeures à la réussite du projet a trait au doute qui 

subsiste quarit à l'engagement individuel et collectif des acteurs sociaux . En effet, 

si l'attitude de la corninunauté envers la LM et sa proinotion à travers l'éducatioii 

scolaire est très favorable, les réserves émises à propos du soutient à l'entreprise 
d 

cachent inal un refus du sacerdoce. Les populations ne semblent pas prêtes à 

s'investir gratuitement dans le projet. II est difficile de s'attendre à un rendement 

optirnuin si l'on ne considère pas l'exigence impérative de la motivation du 

personnel : les maîtres travailletît dans des conditions extrêinen~ent difficiles et 

seinblent avoir pei-du tout enthousiasine pour leur inétier ; les personnes ressources 

locales sont réticents à offiir gracierrsen-ien; leurs services. Une nouvelle charge 

auwi contraignante - que I'ELMO nécessite des rnesures incitatives pour les maîtres, 

les ai-tistes et savants traditionnels, et tous ceux qui seront iinpliqués dans le projet. 



Si les conditions des inttrêrs des participants ne sont pas réurties, l'entreprise se 

soldera soit par ctn succès mitigé, soit par un échec cuisant. 

c) Des ressources humaines insuffisantes 

A l'heure actuelle, i l  existe très peu de personnels formés pour I'ELMO : 

Aucune autorité pédagogique et très peu de maîtres. En dehors des stages 

PROPELCA où un inaitre a été formé et où une vingtaine de maîtres sont en 

formation, et a l'exception de quelqiies rencontres pédagogiques organisées par 

l'enseignement privé catholique à l'intention de son personnel, l'écrasante majorité 

des acteurs pédagogiques n'ont assisté ni à un stage, ni à un séminaire, ni à des 

journées pédagogiques portant sur l'enseignement des langues etlo~i cultures 

nationales. Par conséquent, les maîtres, rutiî ~o in ine  les inspecteurs qui sont 

supposes assurer leur formation permanente rie sont pas irilprégnés de la chose. 

Cette situation est aggravée par l'absence de inodules de formation portant sur les 

langi~es et cultures nationales dans les humanités pédagogiques. 

d) Un outillage didactique inexistant 

s'il' venait à démarrer dans les tous prochains jours, I'ELMO souffrirait du 

inanque crucial d'o~itils pédagogiques. II n'y a ni inailuel, ni guide pédagogique, ci 

doculnent de référence. Le inaître ne pourra compter essentielleinent que sur lui- 

même et sur les élèves ressources. Or, quand on sait cornbien leur compétence 

culturelle est limitée et quand on connaît La réticence des artistes et savants 

traditionnels, on est en droit de se douter que les maîtres auront assez de matériau 

pour conduire efficacement le processus pédagogique. Ce qui laisse la porte 

ouverte à des iinprovisatioris et bricolages de toutes sortes. 

Par ailleurs, il n'existe aucune approche pédagogique définissant claireinent 

les orientations et la didactique de I'ELMO. Cornine nous l'avons déjà relevé, la 

recherche ne s'est pas suffisaininent penchée sur la question : les investigations, 

expériences et propositions existantes ont laissé inexplorées certaines pistes, tandis 



ilue d'atitres oni été à peine effleurées. I I  en est ainsi de l'oral qui n'a pas fait 

l'objet d'une coiicept~alisation clarifiée dans le processus d'enseignenîentl 

apprentissage des langues et cult~ires inalgré la reconnaissance passive de son 

statut de inédiuin par excellence de transinission des connaissances dans ies 

sociétés à traditions orales. 

En l'absence d'une base scientifique fiable et d'une reflexion pédagogique 

probante, les progralnilies actuels sont des coquilles vides qui embarrassent plus 

qu'elles n'édifient : les langues nationales n'y sont pas mentionnées ; les 

orientatiofis de base, les objectifs généraux et spécifiqties et la déiiiai.clie 

pédagogique portant sur la "ciilture nationale" sont flous et insuffisants. Il n'est 

pas du tout évident pour les maîtres qui sont déjà confrontés à des problèmes de 

support didactique de s'en sortir sans un prograinine clair qui leur précise entre 

autre les contenus, les objectifs, et la rnétl-iode d'enseignement. 

En so1nnie, les acquis du projet de langue sont tout aussi noiilbreux que les 

obstacles à sa inise en pratique. Qu'à cela ne tienne, ces pesanteurs, comme nous 

l'avons déjà mentionné, constituent des problèines à résoudre et non des raisons de 

désespérer. Nous nous sommes justement fait le devoir de formuler des 

propositions dans ce sens. C'était le deuxième grand moinent de notre travail : le 

développen~ent d'un cadre inéthodologique d'application baptisé le modèle oual. 

7.1.2 Le développement du  modèle 

Le développeinent du modèle a connu deux grands rnoinents essentiels : 

l'élaboration de l'approche et la planification de sa inise en œuvre. 

7.1.2.1 L'approche pédagogique 

La conceptualisation de l'approche a corninencé par la définition de ses 

principes de base. Le modèle oral se fondera sur cinq bases idéologiques : le but de 

l'éducation au Carnesoun, le respect de l'oralité des langues nationales, I'iinpératif 

pédagogique d'une méthodologie spécifique, la coilforinité à la pédagogie 

traditionnelle, la liberté et les contraintes de l'action pédagogique. II procèdera de 



1 '~~ppt.oci?e c~/ir~o.cil/e (APCU), une approche intégrie lai~g~ieiculture q~ i i  aura un 

dotilîle contenti et ~ i i i  double objectif, lingiiistiq~ie et ciilttirel, nécessaireinent 

intégrés dans le processus pédagogique. L XPCU préconise I'enseigilernent de la 

langue par la cult~ire et celui de la cult~ire par la langue en vue du développeinent 

des coinpétences co~nin~inicatives, langagières et c~ilturelles de I'ei~fai-it. 

L'approcl~e a deux centres de gravité, mais deux centres discrets, solidaires et 

nécessaires, la langue étant à la fois le iuoyen d'expression de la culture et le 

moyen d'accès privilégié à la culture 

Ensuite, nous sonlines passé à la détermination les dispositifs curriculaire et < 
+ 

didactique. NOLIS avons coininencé par la formulation des objectifs de formation 

(généraux et spécifiqties), avant de noiiq arfeier respective~nerl~ à la déterrnination 

des contenus des enseignements, des activités d'apprentissage, des types de 

inanuels, des principes de déroulen~ent ile l'apprentissage, des priiicipes de 

conduite des activités, et des principes didactiques. Ces derniers ont été définis 

dans le~irs  orientations de base qui stipulent le recours aux méthodes participative, 

globale et initiatique, ainsi que dans la inise en œuvre pédagogique qui va de la 

préparation du travail à l'évaluation en passant par le canevas des leçons et les 

procédés et techniques d'enseignement. 

Ainsi, nous avons pu développer une approche corilpléinentaire pour une 

occupation jtidicieuse du terrain des langues au Cameroun dans l'optique d'une 

déinarche conforrne au but et aux objectifs de l'éducation de base dans ce pays. 

" , k.,"' ','k 
7.1.2.2 Le plan de mise en œuvre --- -. 

'1 

~'iinpléinentatio~,,du modèle oral a été envisagée dans ses éléments 
, 

constit~itifs (son objectif, son cadre physique, ses ressources) et dans ses stratégies 

opérationnelles. 

Le projet de langue a pour objectif la pratique systéinatiq~ie de I'ELMO dans 

l'éducation fondamentale pour un épanouisseinent individuel et social de l'enfant, 

pour un apprentissage effectif de sa langue et de sa culture, pour la sauvegarde du 



pal1 iinoiiie liilg~iistique et culturel.. . I l  a pour cadre physique toutes les écoies 

iinplantées dans des zones linguistiqueiiîeiît homogènes. Ses ressources financières 

proviendront essentielleinent de I'Etat ; une partie des ressources proviendra des 

coininuna~ités locales et des institutions qui opèrent dans le secteur de l'éducatioi~ 

Ses ressoLrrces huinaiiîes seront constituées dii personnel actuelleineiit en senice  

dans ces structures ; i l  sera aider par les artistes locaux dans l'action pédagogique 
--b 

ei les linguistes dans la forination du personnel, la recherche pédagogique, la 

coordination et le suivi des activités, la production, l'enseignement et l'évaluation. 

Toutes les inodalités opératoires de ces activités ont été définies, ainsi que la 

procédure générale d'irnpléinentation du inodèle, 
L ' . . . . .  

7.2 Intérêt de la recherche 

Nous sornines parti de l'observation du terrain socio-éducatif pour constr~iire 

 in cadre de référence global. Nous avons adopté Line approche appiicatioriiste 

parce clLie les besoins pressants des élèves et des inaîtres ne sauraient attendre la 

mise en @Livre d'un modèle multidiinensionnel au niveau national. Notre but était 

de cornbler un vide à la fois dans le programine expériinenta1 en cours et dans les 

programmes officiels de l'enseignement primaire ; le preiîîier ayant laissé Line piste 

essentielle iiîexplorée, et le deuxième s'y étant engouffré inaladroiteinent. 

En prescrivant l'enseignement de la "culture nationale" et des "activités 

pratiques", I'adrninistratioil cainerounaise a fait un pas iinportant vers l'intégratioiî 

de I'enseigneinent des langues et cultures nationales dans l'éducation scolaire. 

Cependant, non seuleineiît des études de faisabiliié préalaliles n'on1 lxïs été iiieiiéeh 

q~ i i  en Iégitiinerit la pratique et en déterminent les rnocialités, mais les prograinines 

développés se sont curieuselnent gardi; d'en préciser le médiuin, le contenu et la 

inéthodr d'enseignement. L'initiative s'est ainsi accompagnée d'un "vide 

pédagogiq~ie" qui a donné lieu à une foi-te abstention et à toutes sortes 

d'élucubi-ations dans la pratique. L'ainbitioiî de faire de l'école cainerouriaise lin 

instr~iment capital dans le dispositif de salivegarde et de diffiision de la cultlire 



nationale n6cessite qu'on eil dé~erinine les conditions de inise en ceuvre au terme 

d'une recherche préalable. Le politique a prescrit "l'actuelleiî~ent possible", nous 
J 

prescrivons "l'actuelleinent faisable", tel est l'apport essentiel de ce travail. 

Notre projet a déterminé et évalué les facteurs qui étaient destinés à établi1 

que le contexte national était favorable, que les ressources culturelles étaient 

fiables, que la coiilinunauté linguistique était prête, et que la norine était adéquate. 

Tous ces préalables ont été examinés avec des résultats concluants. II revenait alors 

au chercheur de développer un projet généralisable, ce qu'il a fait en en definissant 

les orientations et 211 développant les principe:; d'une pédagogie de l'oral q ~ t i  

corresponde aux objectifs et au contexte. 

L'approche développé sera d'un grand apport pour les enseignants, pour les 

élèves, et pour la nation entière, parce que s'inscrivant dans la coiistr~iction 

d'attitudes et d'aptitudes d'ordre cognitif portant sur la cult~ire locale. La forination 

de l'identité culturelle de nos enfants, l'encrage des attitudes d'enracineinent et 6 
b-. 

d'out/ei~ure, la préservation du patrimoine linguistique et culturel (. . .) se feront par 

l'élaboration des sa\)oirs et sa\,oir-faire scolaires 12gitiines et non des disco~irs su i  

la nécessité de la proinotion de nos \alsurs, de nos ciiltiires, et de notre identité. 

L'APCU coinbat l'auto dé\.alorisation de nos langues en les placant à égalité avec 

toutes les autres et en garantissant concrètement l'épano~iissement de toutes les 

variantes, question d'assurer leur protection : 

. . . . 
Eiz , ~ < I ! X J ~ I ~  dsx /Ji1~1,2x I I ~ ; ~ I I ~ ~ S / ~ ~ I ! I ~ ; ! I ~  d2i.,<!t)rijc'?> ,jG:.j c>p;~.i.j ':~~'.i.;<~~<i<j!~~~~ 

. .  .~ 
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. . ~  , - -  .- . . , - . . . . I i i r ï  J ï g ï C C ;  c J I  L?s 

~~~;r;i lé .s  / ~ ~ ~ h i i ~ ~ e l / e n ~ e ~ z i  dé t~ig~. ic ,~  d;.;ietztzeni un bli171ei1r pcirnii c/ 'c~~~[re.? de 

rlii*ei..siiL; Iigitinie pur lefiri/ qu'elles sont Értcciiées &MS le con/exte de I'icvle. 

Candelier, M. 2003: 124 

Les résultats de la recherche sont destinés à quatre utilisateurs potentiels : 
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- Les niaîtres et les autorités pédagogiques : Les victimes les plus 

inalheureuses des nouveaux programines du primaire sont d'une part les maîtres à 

qui on dernailde d'enseigner ce qu'ils ne savent pas sans les imprégner au préalable 

des contenus, des objectifs et de la méthode, et d'autre part les animateurs et 

inspecte~~rs pédagogiques à qui on deinande de superviser la mise en œuvre d'une 

pratique dont ils ne savent pas graiid chose. Ce projet permettra aux uns et aux 

autres d'avoir une idée exacte de la nat~ire  LI no~ivel objet pédagogique et des 

inodalités de sa inise en pratique. I l  leur offrira également des otitils qui leur 

permettront de s'a~ito-former dans I'optiq~.!e d''in< meilleure maîtrise de leur sujet. 

Ainsi, !es inaitres seront inieux arinés pour former et suivre les maîtres, et les 

maîtres, mieux équipés pour former les élèves. 

- Le politique : Ce modèle répond à certaines préoccupations du politique et 

dissipe quelques inquiétudes liées à la gestion du plurilinguisine. II répond au vide 

désespéiant que constituait l'absence d'une forinule judicieuse pour l'intégration 

des langues nationales dans le circuit éducatif et au défi de la pluralité de la société 

cainerounaise, une société plurilingue et pluriculturelle, en démontrant que la 
.Is- 

diversité, so~ivent sy et de rejet peut se vivre dans l'unité, qu'il JwlilL; 
, p>i". 

est possible d'aider tolites les "fleurs linguistiques" nationales à s'épanouir. Dans y:"L". 
w, y'J Lin inêrne contexte liriguistique, la classe rapprochera les différentes variantes et \I GL~,4 

renforcera l'intercoinpréhension, la cohésion sociale et l'esprit de groupe, grâce à :;.:;:- 

la stratégie pédagogique "apprendre ensemble et l'un de l'autre" (Candelier, J 

3003 : 33). Les langues nationales deviendront ainsi un facteur d'unité, plutôt 

C I U ' L ~ I I  facteur de division. 

- Les cliercheurs: Les crie-.-'---.- I C . ~ ~ L I I S  en linguistique app l iq~~ée  à 

I'enseigneinent des langues en général, et des langues afi-icaines et carnerounaises 

en particulier, ont à présent assez de données pour intégrer le volet oral dans leurs 

prograinmes de recherche, de formation et d'enseigneiiient expérimental. Notre 

recherche pourrait en éclairer d'autres, inspirer d'autres pistes, servir de guide à 

des expériences futures ou susciter des réflexioils pédagogiques approfondies. 



7.3 Bilan et perspectives 

El1 fin de coinpte, en nous situant d'une part dans l'optique de la linguistique 

appliquée qui cherche à,  se faire rejoindre la linguistique et la pédagogie des 

langues, et d'autre part dans la perspective de ta planification linguistique qui vise 

une gestion judicieuse des langues dans l'intérêt de la société et de l'individu, nous 

avons essayé, dails un effort novateur, d'utiliser la recherche linguistique pour 

donner aux LM cainerounaises une autre fonction, et à la pédagogie de la LM un 

autre contenu. Nous avons essayé d'expicïv!- rne  nouvelle piste, une nouvelle 

directiori de pensée et de recherche sur l'enseignement des langues nationales. La 

nécessité pédagogique a guidé notre réflexion : nous avons gardé à l'esprit que 

c'est aux acteurs pédagogiques qu'est destiné en priorité le fruit de notre travail. L' 

Sans avoir la prétention des vérités définitives qui d'ailleurs n'existellt pas 

dans to~lt  domaine où la connaissance se traduit par des hypothèses et non par des 

lois (le fait linguistique n'ayant pas la rigueur du fait rnathérnatiq~ie), nous avons 

essayé, au terine d'une étude de faisabilité, de définir ce que doit être I'ELMO, 

aiilsi que les conditions et les inodalités de sa mise en œuvre, afin .. éviter des 3< 

coilduites anachroniques dans le processus pédagogique. Pour faire de l'école 

priinaire un instrument de diffusion et de sauvegarde de nos langues, l'étude des 

préalables indispensables à la fornlulation du inodèle devait être s~iivie d'une 

théorisation inéthodologiq~ie sous forine d'orientations qui permettront entre autres 

aux maîtres d'individualiser leurs actions de formation, dans la perspective 

d'amener les elifants à pénétrer les forines d'expression disponibles dails leur 

langue et d'avoir à leur disposition le répertoire lexical et culturel requis, ainsi que 

les teclîniques oratoires nécessaires à la maîtrise de l'art de la parole. 

Après avoir déinontré que I'enseigneinent des LM0 est généralisable à 

l'école priinaire au Cameroun, après avoir identifié les éléments de base d'une 

pédagogie de l'oral, après avoir identifié et analysé les principes qui devraient être 

exploités pour une mise en œuvre de cette pratique, nous nous soinrnes fait le 



devoir de proposer LIII inodèle d'enseigneinent des L M 0  avec, en priine; Line 

planification de  la généralisation orale. 

L'ELMO, tel que no~is  le proposons, est généralisable tarit dans les 

programines officiels que dans les prograinmes PROPELCA dont il possède toutes 

les caractéristiques d'un volet autonome. Malgré la diversité des aires ling~iistiques 

et culturelles, nos propositions pourront s'étendre sans difficultés inaje~ires à 

d'autres langues que celle qui a servi à les développer, pour autant que la réalité 

socioc~ilt~irelle de chaque contexte soit prise en compte. D'où le cal-actère 

généralisable de l'approche développée. Cependant, étant donné qli'Liiie innovation 

développée dans un contexte socioc~ilt~irel donné ne satirait être directeinent 

transposable dans tin autre contexte, la diffusion de l'approche devra 

s'accoriîpagner de légers réainénagernents polir répondre aux particularités locales 

de chaque univers culturel. 

Il convient de préciser que la diversité des communautés ou d'aires 

culturelles n'entraîne pas forcément celle des contenus, ou plutôt des types de 

contenus. La différence proviendra essentielleinent de quelques détails tenant des 

facteurs qui modèlent la vie et la vision du inonde. Au fond, le caractère oral, 

pratique, utilitaire et socialisant de la civilisation africaine et de l'éducation 

traditionnelle fait que des similitudes soient observables un peu partout quant aux 

contenus. Une fois que les acteurs auront été suffisaininent imprégnés de la 

nouvelle donne, un processus de généralisation pourra être ainorcé. 11 pourrait 

servir de préparation psychologique et technique à la généralisation de 

l'enseignement des langues nationales en général. 

Notre effort novateur a sans doute ses litnites et ses lacunes : il a toutes les 

iinperfections des travaux qui se situent entre la sociolinguistique et la linguistique 

appliquée, entre la linguistique et la didactique, entre la science et la praxis ; il a 

subi tous les débordements d'un chercheur passionné et d'un professionnel trop ,,,/ 
emporté par le sotici pédagogique. Le texte devrait sans doute être élagué par 

endroit, subir ~111 toilettage rnéticule~~x, pour être débarasser des détails superfl~is et A 
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des coquilles giossières. Cependant, notre tâche sera reinplie si, à début  de 

déclencher des inesures concrètes d'officialisation, cette contribution parvient à 

I donner aLi maître qui n'aura pas retenu grand chose des directives pédagogiques 

1 des nouveaux prograinines, un outillage méthodologique qui puisse l'orienter dans 

1 sa mission et susciter en lui l'envie de parfaire sa prarique pédagogique. 

Notre expérience est loin d'avoir satisfait aux exigences de rigueur du 

protocole expérimental ; elle ne disposai: pu: d'uutils d'observation fiables des 

pratiques et de leurs effets. A cet effet, une véritable expérimentation devra voir le 

jour au cours de laquelle un observatoire extérieur pourra être mis en place pour 

étudier plus systéinatiqueinent l'impact cognitif et social de l'approche sur la 

scolarité des enfants avec des outils d'évaluation standards destinés à 

l'observation, à la collecte et à l'analyse des données. Une telle expérience 

permettra d'évaluer à la fois l'approche, les outils didactiques, et l'attituie de la 

co~i~munauté éducative, notainlinent les parents dont i'influence sur la possibilité de 

la réussite de l'introduction d'une innovation dans le curriculum est déterminante 

(Caiidelier, 2003: 38). L'attitude des parents, à peine effleurée dans la présente 

recherche, est d'autant plus importante que l'approche prévoit le recours à leiirs 

coinpétences pour alimenter le travail en classe. 

Ce travail est donc une aventure scientifique qui devra inspirer de nouvelles 

initiatives dans l'optique de la généralisation du présent n~odèle. L'observation de 

la pratique expériinentale rendra possible l'enrichisseinent de l'approche 

développée et la formalisation de nouvelles propositions sur la base des situations 

pédagogiques dans lesquelles l'élève sera ainené à verbaliser et à construire son 

apprentissage, à développer ses capacités créatrices, à jouir du bonheur d'une école 

déinocratique, contrairement à l'école iinpérialiste qui continue d'ériger un mur 

entre l'école et la vie ; elle envisagera égaleiment les perspectives d'extension du 

inodèle dans d'autres cycles en adaptant les principes devéloppés aux réalités de 

ces ordres d'enseignement. Les trouvailles de telles recherches faciliteraient la 

réalisatioin d'un systèri~e éducatif a~ithentique que nous appelons de tous nos vœux. 
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"'Source : Ze Amvela, 1982 : 39 
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