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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

1.1 ANTECEDENTS 

Depuis les ann6es 60, an des buts principaux des politiques dducationnelles en 
Afrique, en Asie et en Amerique latine a 6t6 d'am~liorer et d'6tendre l'accis Al'education. 
Au cours des 25 dernibres annees, les chiffres absolus et les pourcentages d'enfarns Al'6cole 
se sont eleves dans la plupart de ces pays. Comme l'indique la figure 1, les inscriptions 
l'6cole primaire dans les pays en vole de d6veloppement ont augment6 de 298 millions A482 
millions, de 1965 ' 1985. Un travail remarquable, qui reflMte la s6rieuse d6termination de 
nombreux pays qui veulent offrir un accis universel A l'ducation scolaire. 

Figure 1 

Les tendanmes dans Ia population, les inscriptions primaires,
 
et les inscriptions c'enfants
 

de 6 A 11 ans dans les pays en vole de diveloppement.
 
,_______ 527 millions 

millions 
372 millions 

_____________482 

298 millions -- 382 millions 

226 millions 

1965 1970 1975 1980 1985 

MINSCRIPTIONS 6-11 E- TOTA* INSCRIPTIONS EEPOPULATION 6-11 

Lockheed et Verspoor, 1990. 

Cependant, le besoin de continuer A d~velopper l'6ducatior, demeure imp~ratif. 
D'abord, pendant la m~me p6riode de 20 ans, la population t Age scolaire s'est aussi 
accrue, passant de 372 millions A527 millions d'enfants (Lockheed et Verspoor, 1990). En 
considerant les taux actuels de croissance de la population, la population Ag6e de 6 a 11 ans 
atteindra 680 millions en l'an 2000. De plus, certains pays pr6sentent des taux 6lev6s de 
reproduction. Ces facteurs ont contribue i ce qu'en 1985, 145 millions d'enfants en Age 
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scolaire n'aient pu recevoir d'6ducation primaire. Alors que le d6veloppement 'conomiquese ralentit, que les taux de croissance de la population sont 6lev~s, et que les contraintesbudgetaires sont s~veres, les questions sur I'acces Al'ducatiop sur son expansion et sur sonimpact, sont d'importance et representent un d~fi s~rieux aux gouvernements et aux 
responsables de politiques. 

La grande diversit6 dans les experiences parmi et dans les pays en vole ded6veloppement est encore plus frappante en ce qui concerne l'acc6s ' l'education pour filles.Plus de 90 pour cent des enfants non scolaris6s en 1985 provenaient des pays les pluspauvres, et autour de 60 pour cent de ces enfants 6taient des filles. PIesque 60 pour centr6sidaient dans quatre des pays les plus populeux: Le Bengladesh, L'Inde, Le Niger, et lePalstan (Lockheed et Verspoor, 1990). La figure 2 montre comment l'education pour fillesest toujours tris en retard sur '6ducation pour garqons dans la plupart des pays en voie ded6veloppement. Dans les pays dont les revenus 6taient les plus bas, l'inscription primairedes garqons 6tait plus 6lev~e de 20 pour cent en moyenne que celle des filles, de 1965 A1985. Au cours de la m~me ann6e, les filles repr6sentaient seulement 41 pour cent du total
des inscriptions Al'6cole primaire (King 1990) (voir figure 3). 

Bien que la question demeure sur les moyens d'6tendre l'6ducation aux enfants quine sont pas encore inscrits, et de leur offrir une 6ducation plus pertinente et de meilleurqualit6, r6cemment les recherches ont commenc6 Aise concentrer sur l'impact de l'ducation
 sur la vie des enfants qui en ont b6n6fici6. I existe encore des obstacles Ai'6ducation des

filles, exprimes dans l'idee que cette 6ducation n'est pas n6cessaire, dans les attitudesculturelles, dans l'image que l'on attend des filles ct dans les pratiques 6ducationnelies quisont utilisfes A l'6cole. Pour franchir ces obstacles, ildevient extremement important de
presenter des donn~es sur l'impact que l'ducation a d6jA eu sur les filles. A mesure que
les ressources 6ducationnelles deviennent de moins en moins disponibles dans de nombreux
 pays, les responsables de politiques 
 doivent mieux comprendre l'impact potentiel de
l'ducation pour filles afin de d6ci.der de l'allocation de ces maigres ressources.
 

1.2 DEFINITION DU RAPPORT 

1.2.1 Etendue du projet 

L'impact de l'6ducation a requ moins d'attention I'acc~sque A l'education nonseulement parce que l'acces doit 6tre etabli avant de pouvoir 6valuer l'impact, mais aussi parce que l'impact est beaucoup plus difficile A 6valuer. Ce rapport a deux objectifs:explorer les 6vidences qui existent Atravers le monde sur I'impact de I'ducation des filles,
en particulier l''ducation primaire; et indiquer les domaines oi l'impact existevraisemblablement, sp6cialement ceux sur lesquels ilexiste tr~s peu ou aucune litt6rature ou qui furent 6tudies avec des m6thodologies limitant les r6sultats. 

Le compte rendu de ]a litt6rature comprend les recherches menees Attravers le 

2 
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monde pour acqu~rir une perspective generale de l'impact de 'education des filies. 
Demand~e l'origine par ]a mission du Guatemala, ce compte rendu fut developp6 par le 
comite directeur d'ABEL afin de determiner s'iI y avait des tendances parmi, et ' travers 
les pays, rtgions et cultures. En examinant les donn&es des pays d'Afrique, d'Asie et 
d'Amirique Latine, les charges de recherches purent saisir et consid6rer les diverses 
circonstances qui influencent 'impact de I'ducation sur les femmes et identifier les 
tendances Atravers le monde. 

II existe deux raisons piessantes au besoin d'6tudier de faqon pr"cise l'impact de 
i'6ducation des filles. L'une des raisons est evidemment l'acces relativement reduit des filles 
Al'&ducation; cependant, il est aussi important de voir les diff6rents types d'impact que les 
femmes 6dvqu6es, compar6es aux hommes 6duqu6s, peuvent avoir sur leurs soci6t6s. Le 
r6le economique que les femmes jouent daps leurs soci6tes a longtemps 6 sous estime 
dans les hypotheses utilis6es dans l'evalh:ati n des donn6es economiques. En outre, les r6les 
des femmes dans la socit6 ont aussi ete sous estim6s dans leur d6finition et dans leur 
impact. 

Enfin le rapport examine l'6ducation primaire pour plusieurs raisons. D'abord, dans 
les pays en voie de d6veloppemeat, c'est dans les classes primaires qu'est inscrit le plus 
grand nombre d'enfants; ce serait done ce groupe qui bndficierait le plus d'une meilleure 
6ducation. Deuximement, bien que le nombre d'enfants Al'6cole primaire augmente, cette 
augmentation s'avire insuffisante. Des donnees suppl6mentaires prouvant les b6n6fices de 
l'education primaire pourraient donner aux gouvernements et aux responsables de politiques 
un 61an additionnel pour qu'un plus vaste public, et les fillhs en particulier, ait accs ' 
'bducation primaire. Troisi~mement, bien que l'impact de l'ducation primaire sur des 

domaines tels que ]a sante de la famille et la mortalite infantile soit largement reconnu, 
beaucoup pensent 6galement que l'education primaire affecte d'autres domaines tels que 
la productivit6 6conomique, les attitudes, le status des femmes, et leur pouvoir Ala maison 
ainsi que Jans la communaute et dans la soci6t6 en gbn6ral. En etudiant minutieusement 
les donn6es existantes recueillies au niveau local et national, ce rapport cherche A soit 
soutenir soit refuter cette theorie. 

Finalement l'iducation primaire a ete choisie parce que plusieurs 6tudes ont 
demontr6 que les enfants retiennent peu de leur enseignement s'ils quittent l'ecole avant de 
compl6ter environ quatre ans d'etudes. Donc, l'impact r6sultant de moins de quatre ans 
d'6tudes ne fournirait pas d'informations significatives. 

3
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Figure 2 
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Figure 3 

Inscriptions en donn~es brutes des filles et des garrons iA ' 'cole 
primaire dans les pays les plus paTvres 
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1.2.2 	 Questions abordes 

Le rcste de l'6tude abordera les impacts dconomiques et sociaux de l'ducation 
primaire des fi!lks. Quatre questions d'importance sont abord6es: 

Comment l'education affecte-t-elle ]a productivit6 des femmes dans le vaste 
eventail des activites 6conomiques dans lesquelles elles sont engagees, 'asavoir 
comme main d'oeuvre, comme membres du secteur infonnel, et comme 
principales productrices de biens de consommation domestiques et de 
services? 

* 	 Dans quel(s) contexte(s) et de quelle(s) faqon(s) l'ducation des filles 
augmente-t-elle la contribution des femmes aux objectifs nationaux de 
croissance economique et de developpement et au bien-8tre de leurs families 
et des femmes elles-memes? 

* 	 Comment une fille est-elle affect~e par son 6ducation de telle sorte qu'elle 
provoque des changements dans sa societe? Quelles qualifications reqoit-elle?
Quelles attitudes sont chang6es, et quelles sont les modifications de status et 
de pouvoir qui s'opirent? 

* Dans quels contextes et de quelles faqons les files 6duquees portent-elles un
impact sur la societ6 en gen6ral? Quels sont les diff6rents impacts que ]'on
trouve selon les variations de milieu, rural ou urbain, de classe ou de culture? 

1.3. 	 IMPACTS POSITIFS 

1.3.1 	 Impact 6conomique 

Les b~n6fices 6conomiques de l'ducation paraissent 6vidents aux yeux de tous.
L'histoire a montr6 que les pays industrialis6s d'aujourd'hui n'auraient pas atteint leur niveau
de d6veloppement actuel sans l'association d'une importante de main d'oeuvre instruite et
qualifi~e avec le capital physique accumul6. Par exemple, l'tude de PeasIe (1965) sur la
relation entre la croissance de l'ducation primaire et le PNB par personne de 1850 A 1960 
pour 34 des pays les plus industrialis6s prouva qu'aucun pays n'avait atteint un croissance 
6conomique significative sans avoir d'abord 6labor6 l'ducation primaire a niveau universel.
Une 6rude plus r&cente (1930 A 1980) Benavot (1985) a conclu qu'il y existaient des effets 
positifs et importants de part de l'ducation primaire sur la croissance 6conomique pour 110 
des pays d6veloppes et en voie de d6veloppement. 

Les b6. ifices de I'Mducation primaire pour filles sont encore plus importants et
significatifs. Nombreuses etudes, qui seront d6crites dans le chapitre sur l'impact
4conomique, ont conclu que les b6n6fices prives et sociaux de l'ducation pour femmes 

6
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6taient (au moins) tout aussi importants que pour les hommes, et ceci quand les b~nefices 
de I'6ducation sont d6fini dans le sens etroit des revenus mon~taires. Ce qui signifie que 
les femmes, comme les hommes, reqoivent des ben6fices 6conomiques directs de leur 
6ducation sous forme de revenus plus hauts, et que la soci6t6 et la communaute btn~ficicnt 
de leur productivit6 accrue en tant que membres de ]a main d'oeuvre. Mais ceci n'est 
qu'une partie de l'histoire. Le travail des femmes ," 1'ext~rieur du marche a tres 
certainement une valeur importante et positive et quoique ceci ne soit pas toujours mesure 
dans les bilans des revenus nationaux, il n'existe aucune raison de l'ignorer. Donc, si l'on 
pr6sume qu'il existe des b6n6fices economiques directs et indirects de l''ducation des 
femmes en tant que g6n6ratrices ind6pendantes de revenus, pour leur families, et pour le 
pays, alors m~me les retours e1ev6s sociaux et priv6s Al'education primaire des fflles sous 
estime la veritable valeur de l'education primaire pour filles. 

1.3.2 Impact social 

Des resultats r~cents laissunt peu de doutes que l'ducation des femmes a un tr~s fort 
impact social. Cet impact a 6t6 mesur6 principalement dans le cadre du r6le reproductif 
des femmes, en se concentrant sur la correlation qui existe entre l'ducation des filles et la 
diminution du taux de fertilite ainsi que de mortalit6 enfantine et de l'am61ioration de la 
sant6 des enfants. De plus, il existe une litt6rature toujours croissante sur l'impact positif 
que '6ducation d'une meire a sur celle de ses enfants. Alors que ce rapport rcapitule 
bri~vement les plus recents r6sultats dans ces domaines, son objectif est d'aller au dela de 
ces impacts g6n6raux et d'explorer les thames beaucoup moins 6tudi6s de 1'effet de 
l'&tucation sur le statut des femmes et comment ces changements de statut conduisent ' des 
impacts sociaux additionnels. 

1.4 METHODOLOGIE 

Ce rapport a W elabore Apartir d'une demande sp~cifique de l'USAID/G .atemala 
pour un r6sum6 de la litt6rature mondiale sur la relation entre l'ducation primaire des filles 
et le d6veloppement 6conomique et social. Pour mener cette 6tude, ABEL a rassemble une 
equipe de chercheurs experts en education internationale primaire et des files, en 6conomie 
et en d6veloppement social. 

La premiere 6tape de la pr6paration du rapport se concentra sur la compilation de 
litt~rature pertinente. Plusieurs diff6rentes strat6gies furent employ6es, entre autres: 

une recherche des donn6es de base provenant de diff~rentes bibliothb-ques 
universitaires et sp6cialis6es, y compris, ERIC, les donnees de base on-line 
JOLIS de la Banque Mondiale, MUMS, REDUC, SCORPIO, et les donnees 
de base de la bibliothique WID de l'Organisation des Etats Amnricains; 
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* 	 une etude de travaux appartenant Ades biblioth'ques sp'cifiques telles que 
le Centre International pour la Recherche sur les Femmes, la Banque
Mondiale, l'USAID, American Univerfity, L'Institut Bunting, Radcliffe 
College, et l'Institut du Developpement international AiHarvard; 

* une 6tude de m6moires provenant de collections non publiees concernant 
entre autres les Femmes et le De;veloppement, de l'Universite de Michigan
State de l'Institut du Deloppement International 'aHarvard, et de Creative 
Associates International; 

w 	 une 6tude d'exposes pr sentes A des conferences telles que la Conference 
Internationale sur l'Education des Femmes Atravers le Monde qui eut lieu A 
Mount Holyoke College, et la Confdrence sur les Femmes et le 
D6veloppement International A l'Universite de Harvard et l'Institut de la 
Technologie de Massachusetts; 

des 	contacts avec les ambassades pour identifier les recherches nationales; 

* 	 des entretiens avec des chercheurs sur place pour recueillir leurs suggestions 
sur des sources de donn6es tris r6centes ou non publiees; et, 

* 	 un examen de bibliographies actuelles ayant trait l'Aducation pour filles dans 
les pays du Tiers Monde. 

Les criteres utilises pour selectionncr Ia litterature devant apparaltre dans le rapport
d6pendaient du type d'information apport6e. Si un document traitait principalement des 
impacts g6neraux et communement admis de l'education des femmes, il 6tait inclus 
seulement s'il 6tait particulirement r6cent et/ou en profondeur et s'il aidait 6tablir les' 
domaines gen6raux des impacts. La plus grande partie de la litt6rature choisie offrait des 
r6ponses pertinentes aux questions sp6cifiques soulev6es. Dans 'ensemble, les etudes 
statistiques furent plus fr6quemment utilisees dans ]a section 6conomique du rapport, et les 
6tudes ethnographiques furent plus souvent employ6es dans la section sociale. 

L'6quipe de recherche participa A plusieurs sessions de travail avec un comite 
d'experts techniques (voir les remerciements) tout au long de la periode de recherche afin 
de discuter des progr~s effectu6s et d'identifier les lacunes de la litt6rature. Chaque charg6e
de recherche etudia dans son propre domaine les impacts de l'education primaire puis
identifierent ensemble les corr6lations de ces memes impacts. Les r6sultats preliminaires
furent revis6s ' diff6rentes etapes du processus d'elaboration par les membres du comit6 
et par des femmes venant de pays en voic de developpement. 

Ce rapport est la somme du processus d'61aboration et de r6vision. 
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1.5 ORGANISATION DU RAPPORT 

Le chapitre IIpr6sente rimpact 6conomique de l'ducation pour filles. La discussion 
est divis'e en trois parties. La premiere pr~sente les principaux indicateurs et tendances 
zoncernant la correlation entre l'Mducation pour filles et le d~veloppement 6conomique, en 
particulier dans les contextes de d6veloppement 6conomique en cours, et tout specialement 
dans le contexte des conditions 6conomiques actuelles qui sont prdsentes aujourd'hui dans 
la plupart des pays en voie de developpement, recession 6conomique, taux constamment 
Mlev6 de croissance de la population, poids grandissant de la dette, p~nuries chroniques
d'alimentation, et pauvret6 et ch6mage largement r6pandus. La deuxi~me partie examine 
et fait le point sur l'impact multidimensionnel de l'6ducation primaire des filles de plusieurs
faqons: a) la decision de filles et de femmes de participer A la main d'oeuvre; b) le 
changement du type de participation Ala main d'oeuvre; c) l'accbs Al'emploi dans les zones 
rurales et urbaines; d) ]a productivit6 et les salaires; e) la participation, l'acc~s au credit et 
les gains entrepreneuriaux des femmes dans les activites du secteur inddpendant et informel; 
et f) les effets de I'ducation des filles sur les activites de production domestique hors du 
marche. La derniire partie rdsume la discussion et tire les conclusions. 

Le chapitre 1II prdsente l'impact social de l'ducation primaire des filles. Les 
premiere et deuxi~me principales parties dans ce chapitre se concentre respectivement sur 
les impacts clans des contextes rural et urbain. Chaque partie est ensuite divis~e pour
6tudier les competences que les filles obtiennent graice ?AI'ducation primaire, les attitudes 
que cette 6ducation modifie, les changements qui interviennent dans le contr6le de leur 
propre vie suite A cette 6ducation, et le r6le jou6 par les revenus ind6pendants dans ces 
relations. La troisiime grande partie etudie le r6le des variations culturelles dans l'impact
social de l'ducation des filles. Une s6rie d'6tudes sp6cifiques sur ]a relation entre 
l'ducation, les modifes culturels, et les opportunitds pour toucher des revenus inddpendants
dans diff6rentes cultures est pr6sent6e et analysde. La conclusion de ce chapitre traite des 
limites de la recherche actuelle et pr6sente cinq tendances g6n6rales qui se sont d6gag6es 
lors de l'e'tude qui prcde. 

Le chnpitre IV comprend les conclusions et l'implication de ces recherches les 
decisions politiques. Une bibliographic exhaustive est inclue dans 'appendice. 
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CHAPITRE 11 

IMPACT ECONOMIQUE DE L'EDUCATION PRIMAIRE POUR FILLES. 

L'int~r~t porte Ala valeur 6conomique de l'ducation appart il n'y a pas plus tard 
que trente ans. L'6mergence de l'interet poit au capital humain et l'cole de la
modernisation des ann~es 60 et 70 mirent I'accent sur l'importance de l'education ' la fois 
pour ameliorer le rendement de la productivit6 ou des comp~tences des individus, et pour
transformer les attitudes individuelles (Schultz 1961, Denison 1962). Ceci pose alors les bases
d'une main-d'oeuvre pius productive, et de 1A une croissance plus rapide de la production
et des revenus nationaux. De plus, rNducation de base facilita la ralisatior, des objectifs
politiques dans le domaine social, en particulier pour le contr6le de la population, la sant6 
et l'am lioration de l'alimentation, facteurs de d6veloppement importants. 

Depuis les ann6es 70, plusieurs 6tudes ont apport6 une evidence globale qui renforce
le lien entre le d6veloppement de )'education de base et la croissance 6conomique. Par 
exemple, Al'aide d'une m6thode utilisant les chiffres de la croissance, pour d~tailler la
croissance economique d'un pays en divers facteurs y contribuant, Psacharopoulos (1988)
trouva qu'entre 8,6% et 17,2% du taux de croissance economique des pays en voie de
d6veloppement 6taient dO Al'ducation (voir tableau 1). En examinant les donn6es de 25 
pays, Easterlin (1981) concluit que la modernisation, en particulier la diffusion de la
technologie, dfpendait du potentiel 6ducationne! et de la motivation, tous deux lis Al'accs
Al'education scolaire. Mingat et Tan (1987) montrrent que, sans une population 6duqu6e,
les autres projets mat6riels d'investissement avaient des chances d'6chouer. 

Le d6veloppement 6conomique (ou l'amelioration des standards mattiels de lapopulation) n'est cependant pas lie A la croissance 6conomique. I1implique aussi une
distribution dquitable et une r6ponse aux besoins de base. Plusieurs 6conomistes qui ont
abord6 ce problme affirment que l'expansion de I'dducation est un facteur de r6duction de
la dispersion des salaires et pe', 0,de IA,faciliter une distribution plus equitable des revenus.
Ma:in et Psacharopoulos (1976) utilis~rent les donne'es du Mexique pour demontrer qu'une
6ducation primaire donn6e Adix pourcent de ceux qui n'en avaient pas ferait une diff6rence 
de presque 5% dans ]a distribution plus 6quitable des revenus, compar6 au niveau actuel
d'indice d'in6galit6 Ils soulignirent cependant que ceci 6tait bas6 sur la supposition que la 
reserve de 'a main-d'oeuvre eduqu6e allait de pair avec une demande accrue. En outre,
l'augmentation de ]a productivite des individus dans ]a socit v_ de nrir avec une 
augmentation 6quivalente des salaires r~els.1 

Le reste de ce chapitre est organis6 en deux grandes subdivisions : l'importance du 
sexe dans l'61aboration des politiques 6ducationnelles; et les effets multidimensionnels del'ducation primaire pour filles. Une r6capitulation et les conclusions sont offertes A*afin. 
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Tableau 1 

La contribution apport6e par
 
l'Education au d~veloppement &donomique.
 

Rgion Pourcentage du taux de croissancedA 4 I'ducation 

Afrique 17,2 
Asie 11,1 
Amerique latino 5,1 
Amrique du nord et Europe 8,6 

Note: ces chiffrs sont seulement des mayennes nationales et so r~ferent principalement Ala croissance economique des anne 50 et 60. 

Source: Psacharopoulos, G(1988). 

2.1 L'importance du sexe dans I'laboration des politiques &Iucationnelles. 

Jusqu'a ces derniers temps, la plupart des 6tudes qui 6tablissaient un lien entre 
l'6ducation et le d6veloppement conomique n6gligeaient de poser le probleme du sexe2. 
Ceci est un grave d6faut etant donn6 I'ampleur de I'analphabetisme chez les femmes, en 
particulier dans le Tiers Monde, et la persistance d'un 6cart entre les deux sexes dans I'accs 
Al'6ducation primaire dans beaucoup de pays en voie de developpement, comme le montre 
le chapitre I de ce m6moire. Bien que de louables progr~s aient e6 faits pour I'.ducation 
primaire des filles dans les pays en voie de developpement au cours des trente derni~res 
ann6es, I'objectif d'une 6ducation de base universeile, en particulier pour les filles, n'a pas 
encore 6t6 atteint. Plus de 60% des 963 millions d'analphab~tes dans le monde sont des 
femmes. Etant donne le taux constamment 61ev6 de la population dans les pays du Tiers 
Monde, ce chiffre ne peut qu'augmenter, i moins que l'on ne g6n6ralise I'acces des filles A 
l'ducation primaire. 
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Cependant, les filles et les femmes jouent un r6le significatif et productif et apportent 
une contribution consid6rable dans divers domaines 6conomiques. I1est incontestable que 
les femmes, en plus de leur r6le traditionnel d'6lever les enfants et s'occuper de la maison, 
participent activement Al'agriculture, aux industries de fabrication, A Ia commercialisation, 
et au commerce, aussi bien qu'a diffdrents types d'occupations Aleur compte. Sans l'accs 
a l'Aducation, les femmes seraient priv6es d'une bonne partie de leur capacite potentielle 
Acontribuer au d6veloppement de leurs pays. 

Ceci soulive deux questions impor antes que le reste du chapitre aborde directement. 
D'abord, comment l'ducation primaire pour filles affecte-t-elle la contribution 6conomique 
des femmes dans le vaste 6ventail des activit6s 6conomiques auxquelles elles participent ? 
Plus pre'cisement quel est le processus par lequel l'ducation des filles affecte la productivit6 
des femmes en tant que membres de la main-d'oeuvre et du secteur informel, et comme 
principaux producteurs de biens de consommation domestiques et de services ? La deuxi~me 
question, qui se rattache Ala premiere, est: dans quel(s) contexte(s) et de quelle(s) fagon(s) 
l'ducation pour filles augmente-t-elle ]a contribution economique des femmes dans la 
soci6t6 ? Avant de r6pondre Aces questions, cette premiere partie examine les conditions 
et les circonstances les plus aptes A 6tablir des liens entre l'education des filles et le 
d6veloppement 6conomique. 

2.1.1 	 Indicateurs g6n6raux de Ia relation entre r6ducation des fille.4 et le d6veloppement 
6conomique. 

IIexiste une 6vidence grandissante que l'education des files est irr6futablement en 
correlation avec le bien- tre 6conomique d'un pays. King (1990) montra les liens qui 
existaient entre l'education des femmes et le d6veloppement social et 6conomique au moyen 
de trac6s point par point. La figure 4 illustre la corr6lation ind6niable entre le taux 
d'inscriptions des filles Al'6col . primaire et le PNB par habitant (6quivalent de la croissance 
6conemique) en meme temps que l'esp6rance de vie, et Ia relation inverse entre le taux 
d'inscription des filles l'6cole primaire et le taux de mortalit6 infantile et le taux de 
fertilit6. King (1990) reconnait 6galement l'effet additionnel et distinct qu'un 6cart entre les 
sexes du taux brut d'inscriptions peut avoir sur le bien-etre economique et social. Comme 
le montre ]a figure 5, i n'importe quel niveau de revenus par habitant, les pays oii l'ecart 
entre les sexes est le plus faible montrent une esp6rance de vie plus longue, un taux de 
fertilite et de mortalit6 infantile plus bas. 

Une autre evidence est present6e par Psacharopoulos (1989). I examine le taux des 
rentrees prive'es et individuelles 'a l'investissement (dans l'education). Le taux priv6 ou 
individuel des rentrees A l'edu'ation est generalement evalue en observant les diff6rences 
de salaires des travailleurs ayant differents niveaux d'6ducation, en mettant A l'6cart les 
autres diff6rences qui peuvent exister entre les groupes, et en comparant les 6carts salariaux 
r6ajust6s avec le coat priv6 de l'ducation'. Le taux de rentr6es sociales est bas6 sur une 
comparaison des 6carts salariaux et du cofit total des ressources pour l'education. Les 
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tableaux 2 et 3 evalueit le taux moyen des rentrees Al'ducation pour plus d soixante pays 
et livrent plusieurs points int~ressants : 

0 le taux de rentrees est plus grand dans l'ducation des filles que dans celle des 
garqons4. 

* 	 le taux de rentrees est plus eleve dans l'ducation primaire, suivie par 
l'ducation secondaire, et enfin l'education suprieure. 

* 	 plus le pays est d~veloppe, moins I'ducation A tout niveau apporte de 
rentr6es. 

Benavot (1989) exarmina plus en dMtail les effets Along terme de l'ducation des filles 
sur le d6veloppement 6conomique compare 'aceux de l'ducation des garqons au moyen
d'analyses de r6gression. Utilisant un 6chantillon de soixante seize pays de 1965 A 1980, et 
tenant compte des diff6rences de sexes, elle calcula des 6quations distinctes de r6gression 
pour le taux d'inscriptions des files et des gar~ons aux niveaux primaire et secondaire dans 
plusieurs groupes de pays en voie de d6veloppement. Le relev6 des r6sultats pr6sentes dans 
le tableau 4 montre que le taux d'inscriptions Al'ecole primaire aussi bien des filles que des 
garqcns, a des effets positifs marqu6s sur le PNB par habitant. En outre le paramitre
associ6 h l'aducation primaire des filles (0,0064) est plus 6lev6 que celui associ6 A 'education 
primaire des garqons (0,0056). D'autres r6sultats de r6gression au niveau r6gional indiquent 
que, en Afrique et dans d'autres pays en voie de d6veloppement plus pauvres, l'impact de 
'ducation primaire des filies est consid6rablement plus important que celui de l'ducation 

des garqons. Ces d6couvertes confirment les r6sultats de Psacharopoulos (1988) et de King
()O90) d6terminant que l'expansion de l'ducation primaire des filles a un effet positif plus 
consid6rable que celui des garcons sur ]a croissance 6conomique Along terme, en particulier
dans les pays en voie de d6veloppement plus pauvres. Les tendances g6n6rales ci-dessus 
pr6sentent un puissant argument en faveur de l'extension de I'accs des files AI'~ducation 
primaire. 
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Figure 4 

L'impact de I'enseignement suprieur sur ]a 
productivitM 6conomique et les bNnifices sociaux. 
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Figure 5 

La diff~rence entre les sexes et ses effets 
sur la production conomique et les bn6fices sociaux. 

Trace point par point des pays.
La difference entre les sexes est ddfinie par la proportion de garcons par rapport aux files dans les taux bruts d'inacriptions.
L'axe horizontal est Al'&helc¢ Iogarithmique. 
-K)- ligne A pays avec une difference entre les sexes presque nulle. 
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Tableau 2 

Les rentrtes privies A I'ducation par sexe. 

Sexe 	 Taux de rentrdes 

masculin 11
 
f6minin 15
 

Note: 	 lea chiffres se rWrent au coefficient d'une annde scolaire moyenne calcul au moyen de la fonction semilogarithmique de 
Mincer sur Ic salairea de 16 pays pendant la fin dcs ann6es 70. 

Source: 	 Psacharopoulos, (1988). 

Tableau 3 

Les rentres privies et sociales Al'investissement
 
dans l'1ducation par groupe r6gional et par niveau d'enseignement.
 

R gions 	 Rentres sociales Rentres privies 

primaire secondaire supor'eure prinmaire secondaire suporiettre 

Afrique 	 26 17 13 45 26 32 
Asie 	 27 15 13 31 15 18 
Am6rique latine 	 26 18 16 32 23 23 
Europe du sud et Moyen-Orient (a) 13 10 8 17 13 13 
Europe occidentale et Amdrique du Nord - 11 9 - 12 12 

(a) pas de chiffre disponibIcs Acause de I'inexistence d'un groupe t6moin d'analphabetcs. Source : Psacharopoulos, G. (1988). 
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Tableau 4 

R~sultats de Ia regression des effets de

l'Education feminine et masculine sur le ddveloppement conomique:


donutes provenant de 96 pays. (a).
 

Equation!2 	 fdminine masculine fiminine masculine R2
primaire primaire secondaire secondaire constante rtajust! 

1. 	 chantillon mondial a, ,

(N = 96) b 000631* 0,0004 0,73 0,924
0,0061"* 	 0,0025 0,77 0,924 

2. 	 Tous les pays moins d6vclopp6s a. 00064* 0,0033 0,65 0,859(N = 76) 	 b. 0,0056'0 0,00780 0,60 0,858 
3. 	 pays d'Afrique moins d6vclopp6s .1. 0,0081* 0,0376 0,06 0.751(n = 34) b. 0,0046' 	 0,0306 0,36 0,726 

4. 	 pays d'Amdrique mains d6velopp~s a. 	 0,0061' -0,0029 0,28 0,845(n = 23) b. 0,00550 0,0010 0,25 0,835 
5. 	 pays d'Asic moins divclopps a. 0,0024 0,0159 0,57 0,930(n = 19) b. 	 0,0027 0,01230 0,32 0,935 

6. 	 pays mains d6velopps les plus a. 0,0053*0 0,0202 1,28 0,643
pauvrcs (en dessous dc S375 dollars) b. 	 0,0041 0,0060 1,39 0,569
(n=39)

7. 	 pays mains d6velopps les plus a. 0,0060* °  	
0,0052 0,14 0,794riches (au-dessus de S475 dollars ) b. 0,0076 0,0110* -0,10 0,855

(n=37) 

(a) La variable d6pendante est le PNB enregistrd par habitanten 1985.
 
Le coefficients de r~gression non standardis& sont signalds.
 

(b) Chaque 6.uation dana cc tableau a 6te evalue avec le meme cas temoin et les memes variables interm6diaires que cux rapport~s danale tableau 4 (dquations 3 et 6). Pour simplifier [a presentation des r6sultats, les paramttres associds Aces variables ne sont pas montrds. 

* Le coefficient de regression non standardisd est au moins 1,5 fois plus grand que Ia marge derreur standard.
** Le coefficient de rEgression non standardisd est au mains 2,0 fois plus grand que Ia marge d'erreur standard. 

Variables interm~iairs :
 
taux de fertilitt total en 1970,
 
taux de participation des fcmmes A Ia main-d'oeuvre industrielle cn 
1965,
 
taux de participation des femmes A Ia main-d'oeuvre du sccteur des services en 
1965. 

Source: Benavot (1989). 
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2.2.2 Le r6We des femmes au cours d'une crise donomique. 

Les r~alit~s economiques auxquelles font fac~e les pays du Tiers Monde obligent 
beaucoup de gouvernements A r6examiner leurs efforts et leurs priorit~s en matire de 
d~veloppement. Cette action conduit malheureusement souvent Aune reduction du budget 
de l'6ducation. La n6cessit6 d'6tendre l'6ducation de base, en particulier pour les filles, a 
des implications budg6taires que les responsables de politiques ne veulent pas aborder 
pendant les p6riodes de sevires contraintes fiscales. Dans la plupart des pays en voie de 
d(veloppement, le probl me de ]a r6cession economique est complique par le 
pr.,tectionnisme grandissant des pays industrialis6s, el par le poids grandissant de leur dette. 
Alors que certains pays d'Asie comme la Cor6e du Sud, Taiwan, Hong Kong et Singapour 
ont r6tabli leurs economies, certains pays d'Am6rique latine, de certaines parties de l'Asie 
et d'Afrique subsaharienne continuent de connaitre un declin dans le revenu par habitant 
et dans d'autres indicateurs d'6quilibre 6conomique. 

De plus, le poids de la dette 6lev6e des pays en voie de developpement et le 
programme de rajustement structurel de la Banque Mondiale ont forc6 les gouvernements 
a reduire les investissements sociaux qui donnent des r6sultats A long terme, comme 
'education. Etant donn6 le d6clin des investissements publics dans l'ducation, beaucoup 

craignent que les progr~s de l'ducation primaire des filles ne reviennent en arri re. Le 
besoin d'etudier l'impact 6conomique de l'education pour filles, provoqu6 par les memes 
facteurs qui menacent de l'6branler, est d'autant plus urgent et imp6ratif. Ce qui est 
maintenant consid6r6 comme une solution A court terme pourrait avoir t long terme des 
impiications negatives5. 

La croissance stagnante et le poids d'une dette 6lev6e ont pouss6 la question de la 
s~curit6 alimentaire Ala premiere page de l'agenda politique. Les p6nuries alimentaires 
chroniques, la malnutrition et la pauvret6 subsistent toujours en cette pe'riode de progr~s 
consid6rables de la science et de la technologie. Le probl~me peut etre r6duit en distribuant 
plus equitablement les ressources et en apportant l'aide n6cessaire pour augmenter ]a 
productivit6 des cultures alimentaires. 

Bien que souvent les statistiques nationales ne les incluent pas, un recueil grandissant 
de litterature montre que, traditionnellement, les femmes ont 6t6 les principales productrices 
de denrees alimentaires, en particulier en Afrique. L'augmentation de la production 
domestique de denr6es alimentaires est quelquefois synonyme d'augmentation de la 
productivit6 et des revenus des agricultrices6. De plus, la culture des produits agricoles 
alimentaires essentiels pour survivre en p6riode de r6cession est une tfche qui retombe 
lourdement sur un nombre grandissant de femmes, sp6cialemcnt en Afrique, en Asie du Sud 
et en Am6rique latine. 
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Cependant, les agricultrices sont souvent d6savantagees. La plupart des Femmes A
]a campagne sont ill~tr~es et obtiennent moins de ressources et d'opportunites que leurs
homologues masculins. De plus, les politiques agricoles peu judicieuses, comme celles qui
mettent 1'emphase sur les cultures destinees A l'exportation (faites par les hommes et les
soci~t6s commerciales) au detriment de ]a production alimentaire domestique (accomplie 
en grande partie par les femmes), ont aggrave le problime de la s6curit6 alimentaire et, en
m8me temps, ont mine les efforts des agricultrices. Le probl~me de la securit6 alimentaire
n'est ainsi pas uniquement une question d'augmentation de la production, ;rlais aussi une
question de distribution des ressources et de lignes d'actions appropri6es qui fournissent aux
cultivateurs des techniques de base et une plus grande motivation. 

La production alimentaire n'est pas la seule activit6 economique A laquelle les
femmes participent activement. La plupart des femmes travaillent dur et entrent sur le
march6 du travail en plus grand no'ihbre en p6riode de r6cession, peur compenser la baisse
des revenus familiaux. Par exemple, depuis le d6but de ]a crise de la dette de l'Amerique
latine en 1982, la participation des femmes au marche du travail et dans le secteur informel 
a augment6 plus rapidement que celle des hommes. Le fait que les familles pauvres
r6ussissent Aaffronter les crises 6conomiques repose donc en grande partie sur ]a capacit6
des femmes Atrouver un emploi ou A avoir accs A certaines ressources et ainsi ' gagner
des revenus plus importants. C'est dans ce contexte d'6conomie stagnante que I'acce's des
femmes Al'6ducation pourrait provoquer un impact 6conomique significatif. La discussion
qui suit examinera comment cela pourrait tre le cas et dans quelles circonstances cet effet 
positif sur la survie et la croissance 6conomique est le plus considerable. 

2.2. Les effets multidimensicnnels de l'&lucation primaire des filles. 

L'impact de I'ducation sur le bien-dtre 6conomique des femmes, de leurs families 
et de la soci6te en general est A la fois multidimensionnel et complexe. La figure 6 donne 
la courbe des processus qui mbnent A cet impact, et montre les directions 6ventuelles au 
travers desquelles ]'education primaire pour filles affecte les contributions economiques des
femmes am6liorant ainsi leur bien-6tre economique en tant qu'individus et en tant que
membres de leurs families, de leurs communautes, et de ]a societ en g6neral. 

I1 est important de souligner que la qualite de l'enseignement peut changer ]a
formation technique et le processus d'apprentissage des filles. La plupart des 6tudes 
economiques qui examinent les effets de l'6ducation ne font rien d'autre que de traduire la
forme et le contenu de l'enseignement par la simple mesure "du nombre d'annees passees 
a l'cole", puisque ceci est facilement quantifiable et mesurable. Mais la structure et le 
contenu de l'enseignement, de meme que ]a qualit6 des enseignants et le materiel disponible,
sont eux-m8me decisifs. Plus l'education est de qualite, plus on developpe les competences
et le capital humain des filles, et plus grand est leur potentiel en tant que membres
productifs de la societe. Bien que le probl'me de ]a qualit6 de l'education soit reconnu, et
bien que ]a qualitA de l'education ne soit pas uniforme parmi et Atl'interieur des diff6rents 
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pays, ces questions vont au-del de l'6tendue de cette etude. Les r~sultats et les conclusions 
de cette 6tude sont bases sur ]a presupposition qu'une 6ducation de base inculque les 
comp~tences necessaires pour lire et ecrire, calculer et acqu±rir des connaissances. En cela, 
I'Mducation des filles pourrait apporter les ben~fices economiques suivant : 

les femmes participent plus activement Ala main-d'oeuvre, en milieu rural ou 
urbain, 

pour celles qui recherchent un emploi r~munr6, I'ducation pour filles peut 
accroitre leurs chances d'obtenir un emploi, puisqu'elles ont de meilleures 
qualifications, leur permettant par Ila suite d'apprendre de nouvelles m~thodes. 
Ceci peut conduire A un plus grand rendement, et de lM, ' une productivit6 
plus importante, qui s'ouvre alors sur des salaires plus elev6s. 

pour les femmes qui travaillent A leur compte et/ou qui appartiennent au 
secteur informel, l'ducation peut faciliter l'acc~s au cr6dit et ' la formation 
professionnelle. Ceci a pour consequences un rendement plus important, et 
de l, des gains plus importants. 

en tant que principales productrices de biens domestiques, les femmes, grace 
A leur 6ducation, accroissent la production de biens non marchands , 
am'1iorent la faqon traditionnelle d'e1ever les enfants, la sante de la famille, 
sont plus averties dans leurs choix de consommatrices et font baisser le taux 
de fertilite'. 

Tous les faits ci-dessus montrent l'importance de 'ducation primaire pour filles et 
passent bri~vement en revue les coits6quences positives que l'on peut anticiper, telles qu'une 
plus grande croissance 6conomique, des sources de revenus ind6pendants pour les femmes, 
et de plus grandes chances de rtpondre aux besoins de leurs families. Cependant, les 
r6sultats dependront des conditions 6conomiques, sociales et culturelles actuelles. 
L'environnement est d6fini par diverses politiques economiques, structures sociales et 
normes culturelles qui peuvent empecher m~me les femmes 6duqu6es de mettre ' profit 
tout leur potentiel en tant que membres productifs de la societ6. De ce fait, les rsultats 
concrets peuvent ne pas 6galer les resultats escomptes sur l'impact 6conomique de 
l'ducation primaire des filles. 

Le reste de ce chapitre pr6sente les impacts de l'education primaire dans quatre 
domaines: la participation ' la main-d'oeuvre; les salaires et possibilites d'emploi dans les 
zones rurales et urbaines; la performance des femmes dans les activit6s d'emploi 

ouindependants et dans le secteur informel; la production de biens domestiques non 
marchands. Les conditions qui agissent sur ces impacts sont aussi examin6es. Les facteurs 
sociaux sont plus amplement 6tudies dans le chapitre suivant. 
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Figure 6 

L'impact economique multidimensionnel de l'education primaire des filles 
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2.2.1. Impact sur la participation des femmes A]a main-d'oeuvre. 

2.2.1.a. La d~cision des femmes de mrticiper. 

Beaucoup de theories economiques et sociologiques affirment que 1'ducation 
augmente la participation des femmes t la main-d'oeuvre. Cette prediction repose sur la 
notion que l'ducation affecte favorablement l'aptitude et la volont6 des femmes Aentrer 
sur la march6 du travail (Mincer 1962). Elle leur fournit les certificats n~cessaires pour 
obtenir un cmploi et donc un fort encouragement Aentrer sur le march6 du travail. Ainsi 
1'6ducation change-t-elle l'attitude des femmes envers leur propre r6le Ala maison et sur le 
lieu de travail. 

Par exemple, dans les pays oi la norme dominante entre les sexes est que les femrnaes 
restent Ala maison et s'occupent uniquement des travaux menagers tandis que les hommes 
travaillent pour gagner le pain quotidien, 'education primaire peut aider Afaire 6clater cette 
division traditionnelle du travail entre hommes et femmes. Dorothy Remy (1975), qui etudia 
l'activit6 des femmes au Nig6ria, observa que "sans exception, les femmes de mon 
6chantillon qui ont pu toucher des revenus ind6pendants substantiels 6taient ail6es Al'6cole 
primaire". L'6tude des femmes du Mozambique de Urdang (1989) fournit une 6vidence 
anecdotique supplementaire que le manque d'education chez les femmes a tendance A 
renforcer la division du travail par sexes. Malgr6 les efforts d6libr6s du gouvernement du 
Mozambique pour int6grer les femmes, dans le& fermes d'6tat les femmes ont tendance 'a 
faire les travaux "f6minins" qui demandent peu ou pas de qualifications, et n'executent pas 
les travaux traditionnellement "masculins" tels que conduire un tracteur. Un des probl'mes 
cit6s est 1'accs des files Al'6ducation primaire. "Ceux qui prennent des legons de conduite 
doivent avoir compl6ter trois ou quatre ans d'ecole primaire. Cependant, Al'heure actuelle, 
i y a tres peu de femmes qui ont cette qualification" (p.105). 

Le processus par lequel '6ducation change les aspirations des femmes est examin6 
plus en profondeur dans la section sur l'impact social. Ce chapitre examine les 6vidences 
actuelles sur les effets de l'6ducation primaire des filles sur leur participation A la main
d'oeuvre. 

Les r6sultats de diverses 6tudes empiriques montrent que la relation entre l'6ducation 
primaire des filles et leur participation Ala main-d'oeuvre n'est pas aussi simple que 'on 
croit. Des variables intermediaires telles que le niveau d'6tudes, l'Age, les coutumes sociales, 
les conditions 6conomiques et autres facteurs ont aussi besoin d'etre examin6s dans 
'6valuation de l'impact global de l'education primaire des filles sur la participation 'a la 
main-d'oeuvre. 
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Tableau 5 

L'effet de I'enseignement sur
la participation des femmes AIa main-d'oeuvre:

conclusions dirives d')tudes ant~rieures en Am~rique latine. 

Rdsultats de la participation utilisant: 
Type valud Sous Echantillon 

et Etude 


Evaluations OLS 

Danes, Winter 

et Whiteford,
 
1985 (Honduras)
 

Castefiada,1986 Ann6es d'dtudes: 
(Chili) 0 

de I 4 ans 
de 5 , 8 arts 
13 ans etplus 

Evaluation des
 
Probabilit6s
 

Behrman et Wolfe Zone de Mdtro 

1984 (Nicaragua) Secteur Forrnel 


Secteur Informel 

Autres Zones Urbaines 
Sectcur Formel 

Sectcur Informel 

Zones Ruralcs 
Scctcur Fonncl 
Secteur Infom;el 

Castefiada, 1986 35 ans et moins 
(Colombie) 35 ans ct plus 

Mohan, 1986 Jeuncs Femmes. 15 A24 ans 
(Colombie) Femmes C61ibataires, 25 a 54 ans 0,014 (2,8) 

Femmcs M:rics 0,031 (8,8) 

King, 1990 Ensemble du 116rou -0,036 (-4,88) 
(Prou) Lima -0,029 (-2,37) 

Autres Zones Urbaincs -0,032 (-298)
Zones Rurales -0,027 (-1,29) 

Source: King, E. (1989). 
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Coefficient de Valeur 
l'enseigncment 

0,12 (6,51) 

0,222 (1,82) 
-0,122 (1,89) 
-0,045 (0,9) 
0,208 (2,41) 

-0,06 (1,7) 
0,15 (3,5) 
-0,05 (1,5) 

0,01 (0,2) 
0,08 (1,9) 
0,03 (2,0) 

0,01 (0,2) 
-0,01 (0,1) 
0,12 (1,7) 

0,134 (3,5) 
0,127 (3,8) 

-0,008 (2,0) 

Coefficient au Carrt Valeur-t 
de I'enseignement 

0,01 (3,5) 
0,004 (1,1) 
0,002 (0,8) 

0,01 (2,1) 
0,01 (2,4) 
-0,01 (3,3) 

0,01 (1,0) 
0,02 (1,8) 
-0,02 (1,8) 
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On a observ6 qu'il existait une relation en forme de U entre l'6ducation primaire des 
filles et la participation Ala main d'oeuvre, avec une plus grande participation de celles qui 
avaient un niveau d'6tude primaire ou superieur que de celles qui avaient un niveau 
intermdiaire. En utilisant des analyses de regression et des probabilites, les 6tudes de 
Danes (1985), Castefiada (1986), Behrman et Wolfe (1984), Mohan (1986) et King (1990) 
montrent que l'6ducation et ia formation professionnelle augmentent la contribution des 
femmes au marche du travail d'une mani~re non lineaire et non uniforme (voir tableau 5). 

Bien que les ann6es d'enseignement semblent avoir un effet tris limit6 ou n6gatif sur 
la participation h la main d'oeuvre en general, l'acquisition d'une 6ducation semble avoir une 
influence positive, bien que limitee, sur la participation dans le secteur formel, c'est-A-dire 
les emplois r6mun6r6s, quand en particulier, on tient compte de l'Age et de la situation de 
famille. Par exemple, l'6tude de Lewis (1982) sur le travail des femmes en C6te-d'Ivoire 
montre une relation tres positive entre les emplois r6mun6r6,s et l'education. Son analyse 
conclut que chez les femmes eduquees la participation au petit commerce independant 
(secteur informel) declinait nettement alors que la participation A l'6conomie 
conventionnelle augmentait. 

L'etude de Mohan (1985) des femmes de Bogota, en Colombie, montre que les 
femmes ayant une education primaire ont un taux plus eleve de participation h la main 
d'oeuvre que celles san3 instruction. Quand les donn6es furent ensuite classifi6es par Age 
et par situation de famille, Mohan trouva aussi que les ann6es d'6tudes pour les jeunes 
femmes (de 15 A 24 ans) n'6taient pas liees de faqon significative A leur d6cision de 
participer au march6 du travail. Cependant, chez les femmes mari6es (25 ans et plus), 
!'acquisition d'une 6ducation montrait une influence positive significative sur leur 
participation A la main-d'oeuvre. Ceci semble fortement indiquer que les effets de 
'6ducation peuvent ne pas etre ressentis A court terme; donc, l'6ducation est un 
investissement A long terme. 

L'Age et la situation de famille ne sont pas les seuls facteurs qui d6terminent la 
retomb6e des b6n6fices dconomiques de l'6ducation. Dans les pays musulmans, en 
particulier au Moyen Orient, en Asie de 'Est et en Afrique du Nord, les facteurs religieux 
et culturels peuvent limiter les activit6s economiques des femmes, qu'elles soient 6dLuqu6es 
ou non. Les restrictions entre les relations entre hommes et femmes et 'attitude 
g~n4ralement inhib6e envers les femmes, r6duisent la motivation des femmes pour travailler 
A l'ext&ieur. 

Bien souvent, les facteurs qui affectent les relations entre l'6ducation feminine et la 
participation Ila main-d'oeuvre proviennent des politiques 6conomiques et des r6les des 
deux sexes. Les 6tudes de Clignet (1977) sur le Cameroun et la C6te d'Ivoire ei de Miranda 
sur les femmes bresiliennes mettent en question la supposition commun6ment r6pandue qu'il 
existe une corr6lation positive entre l'6ducation et la participation des femmes 'a la main
d'oeuvre en examinant les facteurs concrets sociaux, culturels et historiques qui influencent 
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le niveau et la forme de travail et d'education des femmes dans ces deux regions. Les deux 
etudes demontrent que la croissance economique et l'industrialisation n'aboutissent pas
ncessairement ' un niveau 6leve de participation de la main-d'oeuvre feminine, ni A une 
participation A un niveau d'6galit6 avec les hommes. L'analyse de Miranda la conduit en 
particulier A conclure que, bien que l'instruction soit le seul facteur le plus important qui
contribue A l'accroisserment de la participation des femmes 'a la main-d'oeuvre, la 
productivit6 potentielle des femmes est entravees par des modules specifiques
d'industrialisation et des stereotypes sur les sexes qui engendrent le sous emploi et la 
ma-ginalisation des femmes. Le tableau 6 illustre, au moyen de la r6partition des 
occupations chez les femmes, comment les stereotypes sur les sexes associ6s 'a la situation 
de famille et l'ducation donnent pour r6sultat la concentration des femmes dans la secteur 
tertiaire. 

2.2.1.b. Changement dans le type de participation de la main-d'oeuvre feminine. 

Aucune des 6tudes examinees n'a abord6 la distinction importante entre les femmes 
qui ne prennent pas part Ades activit6s economiques en dehors de chez elles et les femmes 
qui participent deja A des activit6s economiques mais qui ne sont pas reconnues 
statistiquement, 6conomiquement et socialement comme actives productrices. Presque 
toutes les etudes mentionn6es precedemment supposent que ies femmes qu. Jecident de 
joindre la main-d'oeuvre grace Aleur education sont des femmes sans emploi qui d6pendent 
de leurs maris ou de leurs parents pour repondre Aleurs besoins et dont le travail comprend
uniquement des activit~s domestiques telles que les tficheb m6nage'res et la garde des 
enfants. Bien que ceci soit peut-6tre vrai notamment pour IeE femmes des classes moyennes 
et sup6rieures, les recherches montrent que ce n'est pas le cas poor -'amajorite des femmes, 
en particulier les plus d6favoris6es. Ceci est encore plus apparent en p6riodes de recession 
6conomiques quand les femmes travaillent dans des secteurs marginaux et ne sont pas 
comptees comme participantes A la main-d'oeuvre. 

Dans les regions rurales, les femmes travaillent souvent soit comme cultivatrices de 
produits alimentaires non marchands, soit comme main-d'oeuvre familiale non payee (voir
tableau 7). Leur contribution Ala production et leur participation Ala main-d'oeuvre n'est 
ni compte'e ni reconnue. En Asie du Sud, les femmes repr6sentent plus d'un tiers de la 
main-d'oeuvre agricole et travaillent toute la journe dans des emplois agricoles salarids et 
pour la production domestique, et leurs jour nes sont souvent bien plus longues que celles 
des hommes (Safilios - Rothschild 1983). Dans ]a campagne du Bengladesh, la securite et 
la productivite des femmes sont Miies 'a ]a propri6te familiale (Mc Carthy et Feldman 1988). 
Celles qui participent aux travaux agricoles le font souvent en tant que main-d'oeuvre 
familiale non pay6e ou comme journalieres travaillant saisonnie'rement plut6t qu'a l'ann6e, 
ou comme travailleurs sous pay6es. 
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Tableau 6 

Les 	 ann~es d'enseignement et la distribution d'occupations 
parmi les femmes br~siliennes, par 6tat civil, 1970 

Femmes Marides 	 Femmnes Cglibatairesal 

Anndes d'enseignement, Arindes d'enseignement, 
Occupation en moyenne en moyenne 

Ouvrire agricole 1,42 2,27
 
Femme de mdnage 1,87 3,28
 
Ouvrire de l'industrie 3,19 4,03
 
Autres 3,91 4,21
 
Empb)yde du cornmerc,. 4,20 5,34
 
Services personnels 4,58 5,15
 
Infirmi~re 5,83 5,65
 
Employe de bureau 7,79 7,92
 
Institutrice 9,14 9,43
 
Professeur de lycfe 11,42 11,94
 
Profession libdrale 13,71 13,28
 

I/ habitant chez leurs parents 

Source: de Miranda, G.V. (1977). 
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Tableau 7 

Repartition des heures de travail des 
femmes dans des pays s~lectionn~s en voie de d~veloppement. 

Pays Ileurespassges e6la 
production de biens 

domestiques et de subsistance i/ 

AFRIQUE 

Botswana 5,6 
Burkina Faso 5,7 
Cameroun 5,7 
C6e d'Ivoire 5,1 
Soudan 10,7 
Tanzanie 5,3 

ASIE
 

Bengladesh 	 6,7 
Inde 4,0 
Malaisie 10,0 
Ndpal 4,3 
Philippines 7,4 

ANIERIQUE LATINE 

Chili 5,4 
Pdrou n.e. 
Uruguay 5,2 
Vdndzudla n.e. 

Heurespassies6 la Total 
production de biens 

inarchands et agricoles] / 

0,6 6,2 
4,1 9,8 
3,9 9,6 
6,9 12,0 
3,0 13,7 
5,7 11,0 

5,0 	 11,7 
2,0 6,0 
1,8 11,8 
7,2 11,5 
0,9 8,3 

7,0 12,4 
8,8 n.e. 
6,9 12,1 
n.e. 	 9,3 

1/ 	Les produits domestiques et de subsistance sont gdndrmlement dMfinis romme le traitement de la nourriture et 
ia cuisine, le m6nage, la garde des enfants et 1'entrefien de la santo de la famille, aussi bien que la production 
agricole qui nourrit la famille. 

Les produits marchands et agricoles sont d0finis comme les activit6s destindes Aapporter des revenus au 
foyer, telles que I'artisanat, le commerce, et le travail payd ou non pour ]a production agricole destinde A]a 
vente. 

Source:Buvinic et Yudelnan, 1989. 
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Dans les cas oil les femmes participent dejA ' la production, la questioa est de savoir 
si l'ducation primaire Joue un r6Ie cle dans leur integration ' la main-d'oeuvre ordinaire, 
et/ou si elle les d~place des activit~s A faible product'vite vers les activites A tr~s haute 
productivitY. Ma!gr' le peu d'6tude sur cette question de la participation A ]a main
d'oeuvre, nous pouvons 6mettre 'hypoth~se suivante: l'ducation primaire des filles 6tablit 
les competerces de base et ouvre les portes d'un plus grand registre d'activit~s 6conomiques. 
Pouvoir lire, 6crire, calculer, et posseder des connaissances augmentent l'aptitude des 
femmes ' prendre part aux divers efforts de d~veloppement et aux programmes de 
formation professieonelle qui s'y rattachent. De lA, la participation des femmes Ala main
d'oeuvre peut passer des activites 6conomiques marginales Ades activit~s plus productives. 

Mais l'ampleur de ce changement de la participation A la main-d'oeuvre grice A 
l'ducation pour filles d6pend de plusieurs facteurs importants qui permettent de porter au 
maximum la productivite des femmes. L'un de ces facteurs est l'acc~s aux ressources 
suppl~mentaires telles que la terre, le credit et ]a technologie. L'autre facteur est la capacit6 
d'absorption du march6 du travail, sp6cialement dans les entreprises Agrand rendement. 

Par exemple, il y a une 6vidence croissante que l'ducation primaire contribue A 
accroltre la productivite agricole. Une 6tude a montr6 qu'en Inde, les fermiers plus instruits 
avaient un rendement par hectare plus important (Mc Grath 1979). La raison en est que 
les ferniers plus instruits ont davantage accs A la formation agricole et cooperative, 
recherchent plus de contacts avec d'autres ouvriers qui touchent ' l'agriculture et sont 
capables de mettre A execution de nouvelles idees et d'utiliser J'quipement existant. 
Derryck (1978), en fait, donne une 6vidence anecdotique suggerant un lien etroit entre 
l'ducation primaire et les programmes non officiels. .arousse et Mingat (1990) ont cit6 en 
exemple diverses analyses de projets de developpement qui montrent que le succ~s de ces 
projets etait affect d'une mani~re positive par le niveau d'instruction des adultes sur le lieu 
du projet. L'effet de I'ducation primaire, dans ce cas, est d'61argir rhorizon et d'elever les 
aspirations des agriculteurs. L'individu acquiert grAce Aelle une familiarit6 avec les concepts 
et les institutions modernes. Quand un agriculteur instruit s'installe et developpe des 
responsabilit~s, il y a de meilleures chances pour qu'il ou elle devienne un agriculteur 
agressif et innovateur (Hopcraft 1976). 

IIexiste aussi des signes qui montrent qu'il y a de plus grandes chances qu'il ou elle 
utilise les ressources agricoles modernes plus intensivement, parce que l'6ducation de base 
munit les agriculteurs du processus d'acquisition des connaissances necessaire pour adopter 
avec succ~s les nouvelles technologies. Heyneman (1983) illustre le lien qui existe entre ]a 
culture d'irrigation et l'education (voir figure 7). Ies techniques les plus 616mentaires ne 
demandent que peu ou pas d'instruction, Mais !e deuxime niveau (B) inclut une seule 
donn6e moderne, telle qu'un fertilisant dont l'utilisation est consid6rablement perfectionn6e 
si 'agriculteur a des notions rudimentaires d'instruction, comme lire et 6crire, et sait 
additionner, soustraire et diviser. Aux plus hauts niveaux, quand plusieurs donn6es 
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modernes sont inclues simultanement ou quand l'agriculteur doit faire preuve d'initiative, 
ilfaut qu'il comprenne les operations mathematiques et qu'il connaisse les rudiments de la 
chimie et de la biologie. 

Une r~cente revue de dix huit 6tudes 6conomiques faites par Lockheed, Jamison et 
Lau (1980) examina les effets du niveau d'6ducation des agriculteurs et de leur participation 
a des cours supplementaires sur la productivit6. A l'aide de trente sept ensembles de 
donnees, les auteurs utiliserent l'approche de ]a fonction de ]a production pour 6valuer le 
produit marginal de 1'6ducation. Ils en d~duisirent que, quand un agriculteur compl~tait 
quatre ans d'etudes suppl~mentaires, leur productivit6 agricole augmentait en moyenne de 
7,4%. L'histogramme de la figure 8 recapitule ces resultats en ce qui concerne 
l'augmentation de la production due aux quatre ans d'enseignement de base des agriculteurs.
Alors que Lockheed (1980) conclut que I'ducation a un impact positif sur la production
agricole, ceci varie largement d'un pays A l'autre. Cette variation est attribute aux 
diff6rences de niveau d( d~veloppement 6conomique et de conditions de l'environnement 
qui d~terminent de faqon importante les effets de l'ducation sur la production (voir p. 129).
L'accroissement moyen de la production avec quatre ans d'6tudes clans les conditions 
traditionnelles etait de 1,3% compare A9,5% dans les conditions de modernisation. Ceci
 
soutient I'argumem de Schult (1975) d'apr~s lequel 'ducation a de meilleures chances
 
d'etre efficace clans des conditions de modernisation7.
 

Aucune des 6tudes ci-dessus ne tient compte de ]a dimension des sexes dans les effets 
de I'ducation. Cette omission est injustifi~e, en meme temps qu'ellh: manque de 
perspicacit6 6tant donn~e l'importance de la contribution economique des femmes dans les 
regions rurales. Deere (1975) affirme que les nouvelles techniques bas~es principalement 
sur le savoir-faire, telle que l'application de l'engrais ou l'utilisation de meilleures varietes 
de semences, ne comportent pas A l'6vidence une designation inhrente d'utilisation par 
sexe. Mais dans une certaine mesure, certains, sinon tous ces travaux sont 
traditionnellement accomplis par les femmes et les enfants en tant qu'ouvriers agricoles non 
pay~s ou en tant que producteurs de produits alimentaires. Donc, l'acceptation et 
l'utilisation des m~thodes agricoles perfectionnees dependent de l'ducation des filles. Mais 
dans la plupart des cas, les femmes sont exclues des programmes de formation 
professionnelle, ne jouent aucun r0le dans les decisions r"ises sur les cultures, et ont peu 
ace s aux technologies modernes aussi bien qu'A la terre ou au credit. A moins que les 
femmes n'aient un accs 6gal A ces ressources, le potentiel de productivit6 que fournit 
l'6,tucation primaire a des chances de ne jamais se realiser. Comme Bowman (1980)
'affirme," une fois que les fondations des competences e base sont assurees, la contribution 

potentielle et future de l'6ducation au developpement 6conomique des pays en voie de 
developpement peut d6pendre aussi bien de l'6conomie que strictement des politiques
educationnelles" (p.14). Ceci souligne non seulement le fait que les femmes r6pondent aux 
opportunit6s offertes, mais aussi le fait que l'utilisation efficace de n'importe quel capital
humain exige des politiques de redistribution des ressources qui complItent celles de 
l'ducation. 
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Figure 7 

Quatre niveaux de technologie agricole 
et les connaissances qu'ils n&essitent. 

Niveau de technologic 	 Ressources agricoles Education minimum n(cessaire 

Nivcau A: 

Agriculture traditionnellc Varidies locales de semences Addition ct soustraction, pas ntcessairement
 
(techniques pass4cs de Oare 
 apprises en milieu scolaire traditionnel
 
en fits)
 

Niveau B: 

Technologic interm~diaire 	 Petites quantitts d'engrais Addition, soustraction, division et rudiments 
pour lire et &rire 

Niveau C: 

Technologic amplement amttiorte 	 Varit6s Agrand rendement; semences Multiplication,longue division et autres 
supdrieures; taux de graines par hectare; op.rations mathematiques plus complexes; aptitudes 
taux d'engrais par hectare, taux de pour lire et &rire; connaissances rudimentaires de 
pesticide par hectare chimie et de biologic 

Niveau D: 

Agriculture enti.rement bas6e sur 	 Toutes les donnLes ci-dessus; accbs aux Mathmatiques, communication dcrite irrigation 
canaux d'irrigation hors saison; ct taux indpendante, comprehension d velopp6e pour lire,
d'eau par hectare aptitude pour chercher des concepts ct des mots 

inconnus; chimie, biologic et physique rudimntaires; 
et acces r~gulier aux sources d'informations 6crites 
ct electroniques. 

So.-- Bqui---, SY. (191). 
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Figure 8 

Les effets de renseignement sur la productivit6 agricole: 
r6sultats de i'6tude regroups en Ehantillons modernes et non modernes. 

50

44.0% 

35.6% 

U 

25.7% 

I.. 

15.2 

13.3%
 

-6 -2 2 6 0 14 18 

Augmentation en pourcentage de ]a productivit6 pour quatre ans d'6ducation 

.egende: flIUTI 	 dchantillon d'etudes bases sur une technologie moderne, Im pourcentages moyens sont en productivitd = 9,5% 

dchantillon d'dtudcs bas(es sur une technologic non moderne, Itspourcentages moyens sont en productivitt = 1,2% 

Source: Lockheed, M.E., D.T. Jamison, et LJ.Lau (1980). 
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2.2.2. 	 Impact sur les opportunit6s d'emploi pour les femmes. 

Bien qu'il se peut que l'6ducation ait un effet positif sur la participation ' ]a main
d'oeuvre, la question est de savoir si cela se traduit par un taux d'embauche plus elev6 pour
les femmes. Cette partie cherche A voir s'il existe une plus grande probabilit6 que les 
femmes qui ont une 6ducation primaire, compar6 Acelles qui n'en ont aucune, cherchent 
un emploi activement et si effectivement elles trouvent un emploi remunr6. 

I1y a trois questions principales en ce qui concerne les effets de l'6ducation sur les 
opportunit~s d'emploi des femmes. Ces problmes sont 6tudi~s dans les questions suivantes: 

l'6ducation augmente-t-elle I'acc's des femmes Ail'emploi dans les zones 
rurales et urbaines ? 
a quelle sorte d'opportunit~s d'emplo; les femmes ont-elles acce's ? et 

* 	 quel est l'impact de l'education primaire des filles sur la productivite des 
femmes sur le lieu de travail si l'on examine les niveaux de salaires ? 

Ces questions sont examin6es separ6ment dans les sous-parties qui suivent. 

2.2.2.a. Options d'empoi pour les femmes tadogu6es dans les zones rurales. 

Le r61e important que jouent les femmes dans l'agriculture du Tiers Monde est assez 
bien document6. Les femmes contribuent largement par leur travail A la production de 
cultures alimentaires et de cultures destin6es ?A]a vente aussi bien qu'aux activit6s non
agricoles. Cependant, le manque de r6mun6ration ind6pendante et de source de revenus 
des femmes, associ6 aux changements dans les aspirations et les attitudes dont nous avons 
parl6 plus t6t, ont tendance Apousser les femmes Arechercher un emploi sur le march6 du
travail formel. Une 6vidence anecdotique suggre que dans les zones rurales, les 
opportunit6s d'emploi en dehors de l'exploitation agricole sont limitees et ne semblent pas
s'&tendre, alors que le nombre total de femmes en comp6tition pour travailler augmente
(Mc Carthy et Feldman 1988). Parmi les opportunit6s d'emploi limit6es disponibles, les
emplois salaries dans les plantations ou dans ]'agriculture commerciale semblent 6tre les plus
nombreux. Les effets de I'education sur la probabilite de trouver un emploi remunere dans 
l'agriculture commerciale sont examin6s ci-dessous. 

Clignet (1977) trouva que chez les plus jeunes femmes au Cameroun et en C6te 
d'Ivoire, la relation entre l'6ducation des filles et l'emploi a tendance ?Aitre curvuiigne: les
femmes sans 6ducation de mme que les femmes avec une 6ducation postprimaire ont le 
plus de chances de trouver un emploi. Les premieres sont fr6quemment employees comme 
ouvriires agricoles non qualifi6es, notamment dans les plantations de bananes, avant de
faire pousser leurs propres cultures destin6es Ala vente ou de participer Ades activit6s de 
services diverses telles que le travail domestique. En bref, il n'y a pas de correlation lin~aire 
entre I'enseignement traditionnel et l'emploi. 
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Une etude sur les modles d'emplois dans les plantations de caoutchouc et de the en 
Malaisie indique une tendance croissante t employer des femmes dans ces exploitations. 
Cependant, les ouvriers les mieux pay~s sont les Mandores ou surveillants, qui sont tous des 
hommes. Les femmes ont tendance A occuper les positions les moins payees, comme le 
d~sherbage, et dans une certaine mesure l'incision des arbres. Ce dernier travail, qui est 
paye 30% de plus que le d~sherbage, demande un degr6 considerable de qualification qui 
ne peut etre acqu~ri que par expdrience. L'acquisition d'une 6ducation ne determine donc 
pas l'acc~s A l'emploi nile niveau des salaires que touchent les ouvrieres de la plantation 
(Heyzer 1986). En fait, une etude de cas preparee par Heyzer (1986) sur une plantation 
de caoutchouc en Malaisie montre que les femmes qui deviennent employees Aplein temps 
sont celles qui peuvent utiliser la main-d'oeuvre des enfants pour les aider au dtsherbage 
et A d'autres travaux. En d'autres mots, la position d'une femme dans l'organisation du 
travail est li~e A l'utilisation du travail non pay6 des enfants afin d'accroitre le niveau de 
subsistance de son foyer, et non A ses qualifications ou ' son niveau d'6ducation. A moins 
que les politiques gouvernementales n'encouragent le d~veloppement agricole, ne 
soutiennent les industries rurales, et n'abordent le probl~me de la discrimination sexuelle 
dans l'embauche des femmes pour les emplois qualifies et semi-qualifies, la capacit6 
d'absorptiort du secteur agricole ne rattrapera pas la reserve grandissante de main-d'oeuvre 
feminine 6duqu~e. 

Les opportunites d'emploi en milieu rural 6tant limit~es, l'6ducation primaire des 
filles a deux autres effets. Alors que d'autres facteurs, tels que la proximit6 d'un centre 
urbain, contribuent A la diversification de l'6conomie de base, il y a moins de chances que 
les hommes et les femmes issus du milieu rural ne se risquent dans de nouvelles activit~s 
6conomiques sans une 6ducation de base (IIEP 1981). Les femmes de ]a campagne ne se 
limitent pas aux activit~s agricoles; en fait, on trouve beaucoup de documentation montrant 
qu'elles participent diverses activit6s r6mun6rees telles que le commerce et autres micro 
entreprises. Une 6tude du Bengladesh datant de 1975 montre que les villages ayant un taux 
6lev6 d'alphab6tisation avaient des sources de revenus beaucoup plus importantes. Les 
villageois appliquent une combinaison d'agriculture, de petit commerce, de services ou de 
professions ind6pendantes, et ces activit6s additionnelles repr6sentent des sources de 
revenus qui s'ajoutent Aceux de l'agriculture. 

L'autre effet majeur de l'ducation primaire des filles dans les zones rurales est une 
plus grande tendance a 6migier. Beaucoup d'6tudes sur les migrations citent l'6ducation 
formelle comme facteur important de mobilisation associ6 Al'exode rural. Une 6tude de 
cas du Niger concltt qu'apr~s l'cole primaire, environ 60 pour cent des enfants de la 
campagne quittaient leurs villages pour aller la ville (Mission du Bureau International du 
Travail, 1967). Caldwell ct al (1968), dans leur 6tude sur les migrations au Ghana, 
indiquirent que l'education formelle 6tait un des plus strs facteurs d6terminant de migration 
de la campagne vers la ville, et ceci 6tait vrai aussi bien pour les fernmes que pour les 
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hommes. Une 6tude de I'UNESCO datant de 1978 corrobore le fait que l'on trouve de plusen plus de femmes dans les migrations campagne-ville (Orlanski et Dubrovski 1978, Youssef 
et al 1979)8. 

Plusieurs theories donnent d'autres explications et un autre raisonnement i latendance croissante Aemigrer chez les femmes 6duqu~es. Une branche de ]a litt~rature citele manque d'opportunit~s d'emploi dans les zones rurales. Thompson (1981) cite enexemple qu'en 1966 seulement 90 000 des 150 000 enfants qui quitterent l'6cole A]a fin deleur 6ducation primaire pouvaient esp~rer obtenir une education plus pouss6e ou un emploiquel qu'il soit. Ccci montre I'ampleur et le taux de croissance du ch6mage chez les jeunesqui quittent I'6cole (Conseil Chr~tien du Kenya, 1966). Comme Safilios-Rothschild (1979)le soulign~rent, tant que l'acces grandissant des femmes l'Aducation formelle n'est pasaccompagn6 d'un plus grand accis a la formation agricole, l'ducation formelle des femmes
du milieu rural peut les conduire 'a emigrer vers les villes. 

L'urbanisation constitue l'autre aspect de cet effet d'attraction pr6conis6 dans lestheories sur les migrations. L'urbanisation rapide est devenue une in6vitable r6alit6 dansla plupart des pays en voie de d6veloppement, et les femmes des r6gions rurales doiventd~ve.opper leurs qualifications au moyen d'une 6ducation formelle afin que celle-ci les aide a survivre milieu urbain,en et tout sp6cialement A trouver un emploi (Boserup 1970,
Caldwell et al 1982). 

L'6tude de Behrman et Wolfe (1984) sur les modules de migration au Nicaraguaexplore les facteurs d6terminants des vagues de migration au moyen d'analyses deregression. Ils conclurent que les ben~fices de l'enseignement (mesures d'aprbs lespr6visions de salaires des femmes) n'6taient pas significatifs pour les r6gions rurales, maisqu'ils 6taient consid6rablement positifs pour les r6gions urbaines, ce qui laisse supposer queles b6nefices de 'enseignement sont l'gbrement sup6rieurs pour les femmes employ6es dansles secteurs urbains. Dans une autre 6tude, Behrman et Deolalikar (1988) 6valu~rent les
fonctions des salaires distinctes pour les hommes et les femmes dans les 
zones rurales eturbaines d'Indon6sie. Ils conclurent que l'impact de l'Age et de l'ducation etaitconsiderablement plus eleve pour les femmes dans les zones urbaines que dans les zonesrurales, et les bnefices marginaux de l'enseignement en faveur des femmes 6taientconsid6rablement plus importants pour chaque cat6gorie d'enseignement. I1semble doncque, chez les femmes 6duqu6es, plus les diff6rences de salaires en milieu rural et urbain sontgrandes et plus les industries sont concentr6es dans les centres urbains, plus la tendance a 
6migrer est grande. 

Une autre explication de l'impact de l'6ducation sur les mod.les de migration r6sidedans Ia structure et dans le contenu du processus 6ducationnel meme. L'6tude de cas surl'Ethiopie de Kiros (Berstecher, 1985) indiqua que les programmes scolaires avaienttendance a d6daigner le travail manuel et a pr6parer les 6tudiants davantage aux activit6surbaines et aux emplois de bureau plut6t qu'aux activit6s agricoles. Dans la r6gion analys6e 
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en particulier par Kiros, plus de 80 pour cent des enfants qui 6taient all~s A l'ecole 
choisirent de ne pas devenir agriculteurs, et parmi ceux qui 6taient devenus agriculteurs, la 
plupart etaient all~s A l'ecole seulement pendant quatre ans. 

La discussion pr6cedente a examin6 l'impact de l'6ducation sur la participation 
6conomique des femmes de la campagne. Sans aucun doute, l'ducation primaire coustitue 
un facteur primordial pour apporter des changements dans le r6le 6conomique et le statut 
des filles et des femmes des regions rurales en affectant A ]a fois le taux et le type de 
participation Ala main-d'oeuvre. Mais la vaste 6tendue de cet impact ne permet pas de 
faire des generalisations simplistes. Si l'on essaie d'expliquer la relation entre l'education 
primaire des filles et la productivite agricole, on doit tenir compte d'un vaste environnement 
economique et social qui determine la direction que prennent ces changements. La section 
pr&6cdente Amontre que l'Age, la situation de famille, l'ampleur de la reconnaissance de la 
contribution 6conomique des femmes, les normes culturelles, la structure du march6 du 
travail, le degr6 et l'efficacit6 des strat6gies de d6veloppement rural pour disseminer et 
attirer les industries dans les zone rurales et pour promouvoir des emplois diversifi6s, et la 
structure et le contenu des programmes scolaires, sont des facteurs importants pour 
d6terminer dans quelle mesure l'ducation primaire conduit a une plus grande productivit6 
des femmes des regions rurales. 

2.2.2.b. Impact sur les opportunitfs d'emploi pour les femmes des zones urbaines. 

La pr&c6dente discussion A montr6 que les effets de l'education A la fois sur la 
decision des femmes de participer Ala main-d'oluvre et d'6migrer des zones rurales vers les 
zones urbaines conduisent ' un rapide accroissement de la reserve de main-d'oeuvre 
feminine 6duqu6e dans les moyennes et grandes villes. Cette partie examine si l'ducation 
primaire augmente la probabilit6 que les femmes trouvent un emploi remun6r6 dans les 
zones urbaines. 

Lewis se pencha sur les facteurs determinant l'embauche des femmes en C6te 
d'Ivoire et confit qu'il y avait une relation tris positive entre les emplois salari6s et 
l'dducation (voir tableau 8). En fait, le modile qui ressort est le suivant: plus leur statut 
6ducationnel est 6leve, moins les femmes sont "inactives". A mesure qu'elles atteignent un 
degr6 d'6ducation sup~rieur, la participation des femmes dans les emplois commerciaux ou 
independants et dans le petit commerce decline consid~rablement, alors que leur 
participation aux activites formelles salariees augmente. 

Cependant, cette corr61ation peut ne pas etre aussi forte dans d'autres situations 
6conomiques. Par exemple, dans l'etude de Lewis, les donnees 6taient lir.nit6es aux femmes 
inscrites dans le systime d'education francais, qui exclut les femmes pauvres. 
Deuxi&iement, ]a situation en C6te d'lvoire A l'6poque de l'6tude approchait le plein 
emploi, au moins pour les couches de femmes de l'echantillon. En fait, les conditions 
6conomiques et sociales 6taient telles qu'il y avait une-grande demande pour les travailleurs 

35
 



Les impacts conomiques et sociaux de I'&ducation pour filles sur les pays en vole de d~veloppement 

6duqu~s ivoiriens et une pression sociale accrue sur les femmes pour qu'elles evitent ded6pendre financirement de leurs 6poux ou de leurs families. De telles conditions peuvent
cependant ne pas dominer dans beaucoup de pays en voie de d6veloppement, en particulier
pendant les ann6es 80. Dans un article anterieur, W.A.Lewis (1962) souligna que lessyst~mes 6ducationnels pouvaient tr~s facilement former plus de gens instruits que
l'6conomie ne peut employer si le syst~me 6ducafionnel 6quipe les individus avec des typesde qualifications inadequats (ou des attitudes inadequates, par exemple une pr6ference pourles emplois de bureau) ou si les emplois pour lesquels ils peuvent utiliser leurs nouvellescomp6tences ne sont pas disponibles. La structure et la capacit6 du march6 du travail dans
les pays en voie de d6veloppement sont donc des variables importantes pour d6terminer 
l'impact de l'ducation sur les opportunit6s d'emploi des femmes. 

Plusieurs 6tudes ont signal6 les contradictions r6sultant d'une rapide expansion de
l'ducation et d'une lente augmentation du nombre d'emplois r6muner6s. Les signes d'unch6mage tre's r6pandu chez les jeunes dipl6mes - A cause de leur incapacit6 Atrouver untravail ' un niveau appropri6 ou de leur refus de travailler dans des positions ayant un statutinf6rieur- ont 6t6 largement examines (Standing 1978, Colcough 1982, Irizarry 1980). Ces
tendances, comme l'a dit Benavot (1989), sugg~rent que l'impact de l'ducation des filles surI'emploi peut dtre bien plus probl6matique et contradictoire que ce que l'on ne supposait
Sl'origine. Dans une autre 6tude, Harbison (1967) indique que le ch6mage est associe a un progres 6conomique non 6quilibre. Cette emphase sur l'industrie et sur les zones urbaines

dans le developpement 6conomique a ete incapable, par sa nature meme, d'absorber ]a
main-d'oeuvre potentielle, et en particulier celle des femmes. 

Nanmoins, on peut au moins avancer que l'education des femmes accroit leurschances de trouver un travail par rapport aux femmes sans 6ducation. Ceci peut etre do' de meilleurs certificats, Ade meilleures qualifications, ou aux deux. Cependant, alors que
l'on 61argit l'accis A l'education de base et que les filles sont plus instruites, une autrequestion apparait: l'6ducation augmente-t-elle les chances d'une femme de trouver un
emploi salari6 par rapport homme la Lesi un avec meme education ? rechercheseffectu6es dans ce domaine sugg~rent que ces chances sont largement influenc6es par ledegr6 de discrimination entre les sexes sur le marche du travail. Une 6tude men6e parCollier, Radwan et Wangwe (1986) sur le milieu rural de Tanzanie trouva une extreme
discrimination dans l'accis aux emplois remuneres non agricoles, ceux-l m me quirapportent le plus. Avec les bases d'une 6ducation primaire, une femme a seulement uncinqui~me de chances, par rapport A un homme avec le meme niveau d'enseignement,
d'obtenir un emploi r6miuner6. Avec une 6ducation primaire complete, une femme a
seulement un quart de chances par rapport a hommeun avec le meme niveaud'enseignemern. Mais un homme muni d'une 6ducation secondaire a trois chances surquatre d'obtenir un tel travail, alors qu'une femme du meme age a seulement une .-hance 
sur quatre. Ce declin suggire que ]a discrimination peut etre utilis6e diff6remment adiff6rents niveaux d'6ducation. L'accis des fillesaccru A l'ducation peut diminuer lafr6quence globale de ]a discrimination, mais ne l'elimine pas totalement. 

36
 



Les impacts tconumique c sociaux de I'ducation pour filles sur les pays en voje de ddveloppement 

Tableau 8 

Distribution en pourcentages des femmes de C6te dIvoire par 
statut d'emploi et par niveau d'6tudes a/ 

Aucune 
ducation 

Rudiments 
de primaire 

Rudiments 
de secondaire 

Universitaire 
ou professionnel 

'Total 

Inactive 44 55 

(en pourcentage) 

23 2 36 

Commerciale b 53 20 4 5 32 

Salari'e 

Apprentie 

Total 

2 

1 

100 

21 

4 

100 

57 

16 

100 

71 

22 

100 

25 

7 

100 

a/ Se rftre AI'Mducation franqaise uniquement. 
b/ Se rtftre aux petits commerces inddpcndants. 
c/ N = 873 

Source: Lewis, B. (1982). 
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Dans une autre etude, cette fois sur les ouvriers et les ouvri'res br~sil,'ns, Merrick 
et Schmink (1983) signal~rent que, ' que I'6conomie bresilienne sonmesure elargissait
secteur industriel, ]a demande pour la main d'oeuvre urbaine augmentait 6galement. Dans
les villes du Bresil, les femmes furent initialement employees dans les usines textiles, mais
cependant elles furent de moins en moins absorb6es par la main-d'oeuvre quand I'industrie 
fut transformer, A la suite d'investissements technologiques. De la m~me fagon, la 
participation des feinmes dans l'industrie agro-alimentaire declina de 2,7% a 0,3% pendant
la periode de 1960 a 1970. La proportion totale de femmes dans les usines tomba de 18,6% 
a 11,0%. 

La participation accrue des femmes dans les emplois salaries grAce 'a un meilleur 
acc~s ' r'ducation ne signifie pas qu'il n'existe aucun pr~juge en ce qui concerne les roles
des hommes et des femmes, et cette participation depend du type d'emploi que les femmes 
out tendance occuper. Beaucoup de professions sont identifi~es d'apres un sexe ou un 
autre, mais l'eventail des activit~s consider~es appropri~es pour les femmes est limit6. Au 
Ghana, par exemple, parmi les 72 industries identifi~es lors du recensement de 1970, les
femmes r~presentaient plus de 80% des errploy~es dans seulement quatre industries, alors 
que vingt six industries 6taient dominoes ' 95% par les hommes (Steel et Campbell, 1982).
Dans 'ensemble, l'einploi et la part des femmes dans les secteurs modernes avaient
augment6 rapidement, mais une proportion beaucoup plus grande de femmes parmi la main
d'oeuvre travaillait seulement A mi-temps (31% en 1970). 

Il existe cependant certains types d'expansion industrielle qui ont contribu6 A 
accroitre 'emploi des femmes. L'industrialisation orient~e vers 'exportation a demarre en
Amrique latine, en Asie et dans les Cara'bes au cours des vingt dernieres ann~es. En 
consequence, les jeunes femmes, celibataires ou mari~es sans enfants, ont et6 mobilisdes
dans la main-d'oeuvre industrielle. La creation de zones d'exportations, ou de zones de libre
6change en particulier, a facilite cette croissance. Les industries les plus importantes de ces 
zones sp~ciales sont les industries textiles, d'habillement, et 6lectroniques, qui n'exigent pas
uniuuement beaucoup d'ouvriers, mais qui demandent aussi des comp~tences intellectuelles,
de la dexterite et de la perseverance pour entreprendre des tAches monotones. Etant donn6 
le niveau de qualification exig6 pour ces emplois et ]a reserve grandissante de main-d'oeuvre 
f6minine, l'acquisition d'une education est devenue une cGfldition pr~alable A 'embauche. 

L'6tude de Safa (1984) sur les ouvri~res de Porto Rica trouva que l'industrialisation 
et les migrations avaient intensifi6 la demande pour une main-d'oeuvre f6minine eduqu~e.
Porto Rico, de meme que le Mexique, Singapour et la Malaisie, ont encourag6
l'industriaiisation tourn&e vers !'exportation bas~e initialement les industries qulsur 
n6cessitent 'emploi de beaucoup de main-d'oeuvre. 

Dans les municipalit~s frontalieres du Mexique ou il y a eu une rapide augmentation
des maquiladoras, 'etablissement d'usines d'assemblage filiaires de grandes soci~t~s
am~ricaines a recours principalement ' des femmes. Le niveau moyen d'6ducation des 
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travailleurs mexicains est en g~n~ral 3,8 ans (ONU 1977) mais 1'Ntude de Fernandez-Kelly 
(1982) sur les ouvrires de la region frontalire de Ciudad Juarez montre que la plupart 
d'entre elles (55%) ont requ au moins six ans d'enseignement (voir tableau 9). Le niveau 
moyen d'etudes est encore plus 6leve dans l'industrie 6lectronique (8 ans), compar6 aux 
industries textiles et d'habillement (6 ans). Beaucoup (20%) ont meme pris des cours de 
formation professionnelle oii elles ont acquis des qualifications en dactilographie et en 
comptabilite qu'elles utilisent rarement. 

Les usines d'assemblage dlectronique telles que RCA Componentes de Televisidn, 
ElectroComponentesdeMdxico (GeneralElectric)et ConductoresyComponentesElctricos 
(General Motors) sont situees dans des zones industrielles modernes et ont investi dans 
l'am6lioration des qualifications de leurs ouvriers. Par consequent, leur politique 
d'embauche a tendance ' 8tre hautement s6lective par nature. 

"Les ouvrie'res doivent avoir un niveau d'etudes relativement 6leve (au moins 8 ans), 
elles doivent 8tre jeunes, c6libataires et sans enfants... Certaines usines vont m~me jusqu'A 
etablir un niveau maximum d'etudes comme condition prealable pour les candidates. Les 
nombreuses conditions citees ci-dessus semblent disproportionn6es par rapport ' ]a nature 
des operations accomplies dans ces usines et par rapport aux faibles salaires que les 
ouvrie'res touchent. Mais ces conditions peuvent 6tre 6tablies 'a cause de I'abondance de 
femmes recherchant un emploi dans un environnement ou le ch6mage et le sous-emploi 
atteignent ensemble 30 pour cent" (Fernandez-Kelly 1982, p.105). 

Les usines textiles d'habillement, par contraste, font de faibles investissements de 
capitaux et ont tendance 'a employer des ouvrires dont la place sur le marche du travail est 
moins assuree. Le profil typique de ces ouvriires indique qu'elles ont un niveau 
d'enseignement plus bas pour effectuer des operations d'assemblage demandant des 
qualifications moyennes ou nulles. A Singapour, toutes les jeunes ouvri.res des usines 
d'habillement ont requ quelques annees d'enseignement (au moins quatre ans d'education 
primaire). Les compagnies utilisent l'education formelle comme strat6gie de recrutement 
parce que l'enseignement en gfn6ral diff6rencie les personnes qui sont restees dans le 
systme scolaire, ce qui encourage l'esprit consciencieux et la discipline, de celles qui n'y 
sont pas restees (Heyzer 1986). Les patrons pensent que les ouvriires qui ont suivi au 
moins quelques ann6es d'etudes sont plus capables de supporter les longues heures de 
travail m6ticuleux, ennuyeux et monotone que celles qui n'ont requ aucun enseignement 9. 

Heyzer (1986) constata aussi que les usines 61ectroniques imposaient des conditions 
d'6ducation plus 'lev~es que les industries textiles de tous les pays d'Asie du Sud-Est. Alors 
que les industries textiles recrutent des jeunes femmes ayant des rudiments d'6ducation 
primaire, les industries electroniques exigent au moins des rudiments d'6ducation secondaire. 
De plus en plus, on demande des ouvrie'res qu'elles aient fini leur &lucation secondaire, 
c'est-a-dire qu'elles aient requ 8 ans d'enseignement. 
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Tableau 9
 

Niveau d'enseignement de travailleurs de maquiladoras, 
par branche de manufacture, ACiudad Juarez, au Mexique. 

Nombre d'anndesd',tude Toutes industries(%) 	 Industrie (%) Industries(%)
Olectronique de I'habillement 

Moins de 6 
 5 3 8
 

55 38 59
 

de 7 A11 
 40 59 33
 

Total 
 100 100 100
 

Source:. Fernadcz-Kelly, M.P. (1982). 
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Cependant, alors que les industries d'exportation ont servi 'aintegrer les femmes dans 
les efforts gen~raux d'industrialisation, leur impact sur le statut des femmes au sein de la 
famille et dans la soci~t6 en g~n6ral est contradictoire (Safa 1984). "En profitant de la 
position d'inferiorit6 des femmes sur le march6 du travail, ilest possible que les industries 
d'exportation renforcent leur subordination au travers d'emplois peu pay6s et sans espoir 
de promotion" (p.27). Fernandez-Kelly (1982) observ~rent que l'attitude traditiorinelle 
d'apr~s laquelle les femmes apportent uniquement des "salaires d'appoint" persiste, de telle 
sorte qu'elles touchent des salaires inf~rieurs leur niveau de produ-tivite. De plus, 
l'organisation de la hi~rarchie du travail rend les promotions pratiquement impossibles pour 
les femmes. Les postes de techniciens et de surveillants sont occupes presque entierement 
par les hommes". 

En outre, les conditions de travail dans beaucoup de ces usines sont sources de 
probl~mes et de preoccupations. Le rythme rapide de production et la sante et ]a securit6 
des ouvri~res dans ces industries d'exportation ont ete mis en question A cause des 
conditions de travail deplorables et ' cause de leur exposition inconsciente 'a des materiaux 
dangereux, comme par exemple des substances radioactives ou cancerig nes telles que le 
chlorure de methylene. Ce n'est donc pas surprenant que ces ouvri res aient un nombre 
considerablement 6lev6 d'enfants qui souffrent de malformations de naissance. 

Une r~cente etude de la Comission Inter Americaine pour les Femmes (1989) montre 
que ces prejug~s sur les sexes ne se trouvent pas uniquement dans le secteur des industries, 
mais sont aussi largement r~pandus dans tout le marche du travail. Le tableau 10 montre 
que dans le secteur formel, les femmes sont d'une mani~re pr~dominante regroup~es dans 
les occupations traditionnellement regard~es comme "convenan. aux femmes", occupations 
g~nralement moins productives et moins payees que celles ou les hommes predominent. 
Presque la moiti6 de toutes les femmes qui travaillent se trouve dans les activit~s lies Ala 
communaut6, au domaine social et aux services personnels, qui incluent principalement les 
employees de maison. 

Donc, le type d'emplois ouverts aux femmes determine comment les comptences 
d~velopp'es par 'education de base sont utilis~es. La section pr'ckdente montre aussi que
l'ducation a un effet positif significatif sur les opportunit~s d'emploi s'il y a une 
augmentation correspondante de la demande pour une main-d'oeuvre qualifi~e. Pendant 
les p~riodes de contraction 6conomique et d'augmentation du ch6mage, l'ducation ne peut 
avoir qu'un effet limit6. L'expansion des industries n~cessitant une main-d'oeuvre 
nombreuse n'est cependant pas le seul facteur determinant de l'impact de l'ducation des 
filles sur la croissance industrielle. La persistence des attitudes sexistes dans l'embauche et 
dans la promotion limite 6galement le potentiel des femmes 6duqu~es. En outre, les 
conditions de travail sont cruciales pour la productivit6 A long terme de ]a main-d'oeuvre. 
L'environnement insalubre et dangereux dans lequel les ouvri~res travaillent peut en fait 
rtduire leur vie productive et menacer les vies productives de ]a g~n~ration qui suit - leurs 
propres enfants. 
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Tableau 10 

aTypes d'emplois des femmes, par industrie, en Amirique latine". 

Industrie Femmes employees (%) Femmes/PEA (%)/b 

1. 	Agriculture 2,9 6,5 
2. 	 Mines 0,2 10,5 
3. 	 Manufacture 17,8 31,4 
4. 	 Eau, Gas, Electricit6 0,4 14,8 
5. 	Construction 0,6 2,7
6. 	 Commerce 22,9 36,7 
7. 	 Transports et
 

Communications 1,8 9,3
 
8. 	 Banque, Assurances, 

Immobilier 5,9 35,9 
9. 	 Services personnels,Sociaux, et 

communautaires 46,8 53,2 
10. Insuffisamment
 

sp6cifi6es 0,7 24,7
 

Total 	 100,0 31,3 

a/ Ces donnts sont pour les Barbades. la Colombic, I Costa Rica, Ic Chili, Panama, l'Uruguay, ete Vdnizutla. Les chiffrcs sont
 
ceux de 1987, sauf pour ['Uruguay (1985) et Panama (1986).

b/ Les pourcentages sont basts sur la proportion en pourcentage des femmes employ 
 es dans Inpopulation 6conomiquement active 
totae. 

Source: Commission lntEr-Aninricaine pour les Femmes (1989). 
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2.2.2.c. Im~mct sur les salaires f6minins, 

La question suivante aboid~e, qui se rattache 'atout ceci, est: comment 1'6ducation 
des filles a-t-elle affecte les salaires des femmes? La reponse ' cette question est souvent 
basee sur ]a presupposition que, puisque l'ducation d~veloppe les competences des femmes, 
alors l'accroissement de ia productivit6 se refl~te dans l'accroissement des salaires. En 
outre, les etudes qui examinent la relation entre l'education et les salaires regardent le taux 
priv6 de profit en pr~sumant que les personnes instruites b~neficient de leur enseignement 
uniquement tant qu'elles ont un emploi r~munr6 (Schultz 1989). "Ainsi, si une annie 
suppl~mentaire d'6tudes augmente le taux de salaires des filles de x pour cent par an, alors 
le taux interne de profits est de x pour cent" (p.17). Dans la plupart des analyses du capital 
humain, qui examinent les variances dans les revenus parmi les personnes (travaillant) en 
milieu urbain, l'6ducation et l'Age (ou l'exp~rience) sont cites comme les meilleurs 6lments 
pr~visibles, repr6sentant en g6n~ral 10 i 30 pour cent de la variance. 

Une des premieres Etudes qui rassembla les donn~es des rentr~es i l'6ducation pour 
les filles et les femmes en Afrique fut men6e par Thias et Carnoy (1972). Basee sur 
l'examination d'6chantillons de main-d'oeuvre, leur 6tude indique que les salaires doublent 
pour un nombre consid6rable de jeunes femmes (,fg6es de 17 a 29 ans) ayant fini leur 
6ducation primaire (7 ans d'6tudes), compar6 aux femmes n'ayan' aucune ou que peu 
d'6ducation ( de 0 a 2 ans d'6tudes). Cependant, leur simple analyse n'incluait pas les 
rentr6es A l'6ducation masculine, donc la comparaison entre les sexes n'est pas possible. 

Mohan (1985) a 6valu6 en Colombie la fonction des salaires pour les femmes et 
trouva que les rentr~es 6taient plus 6lev~es pour l'ducation secondaire et superieure. De 
la mdme faqon, les Evaluations de Lamas et de Musgrove n'ont pas anticip6 des b6n6fices 
consid6rablement plus importants pour les femmes qui allirent A l'6cole que pour celles qui 
n'avaient suivi aucunes 6tudes. Merrick (1976) estima que dans le secteur formel du travail, 
l'ducation avait un impact significatif sur les salaires, en particulier pour les femmes du 
Br6sil. Mais, en comparant les salaires des hommes et des femmes, Merrick (1976) montra 
que les salaires des femmes augmentaient beaucoup moins grice i 1'Nducation que ne le 
faisaient ceux des hommes, de telle sorte que les diff6rences entre les salaires des deux 
sexes augmentaient syst6matiquement avec le niveau d'6ducation des femmes. 

Woodhall (1973a) regroupa quelques unes des etudes qui 6valuaient les diff6rents 
taux de profits des hommes et des femmes. Le tableau 11 montre que le taux de profit de 
I'Nducation primaire, mesure en termes d'6carts salariaux avant imposition et apres 
ajustement au cofit total des ressources ou au coOt priv6 de l'6ducation, a tendance A6tre 
plus faible pour les filles que pour les garqons A Porto Rico et au Kenya. Ce r6sultat 
suggere fortement que les femmes sont d~savantages en ce qui concerne les salaires 
globaux sur le march6 du travail. 
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Tableau 11 

Taux de rentr~es AIlinvestissement dans i'Education APorto Rico 
et au Kenya par annie d'enseignement et par sexe*. 

Etudes Hommes Femmes 

(en pourcentages) 
Porto Rico (1960) 

de 1 Ai3,5 ans 15,0 8,7 
de 3,5 A5,5 ans 14,9 10,4 
de 5,5 A8,0 ans 22,7 15,0 
de 8,0 'a 10,5 21,3 18,4 
de 10,5 ' 12,0 26,3 44,9 

Kenya (1968) 

Primaire 21,7 7,1 
Secondaire 23,6 19,5 

Lea rentrdes sont bases sur lea gains avant imposition et meaurent le taux
 
social dc rentr6es.
 

Source: Woodhall, M. (1973a). 
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I1existe plusieurs explications au fait que les salaires de la plus grande partie de 
femmes instruites ne donnent pas sans equivoque des r~sultats positifs. Becker (1964), dans 
son travail fructueux, observa que les faibles bln6fices de l'education des femmes n'6taient 
pas dfs tant 'a leur plus faible productivit6 qu'A leur plus faible participation A la main
d'oeuvre (formelle et mesurable). Ce qui permet de supposer que l'education n'a aucun 
effet sur la productivit6 des personnes travaillant hors du march6 du travail. Une telle 
supposition, comme nous le montrerons plus loin, est loin d'6tre vraie. 

L'6tude de Tilak (1987) sur les ben~fices de l'6ducation AiAndra Pradesh en Inde 
iflustre combien les calculs de ces b6nffices sont sensibles Ala faqon dont on traite les taux 
de participation des femmes A]a main-d'oeuvre. Elle montre que, quand les b6n~fices sont 
ajust~s au taux de ch6mage, les taux privds et sociaux de profit de l'ducation ' 
pratiquement tous les niveaux sont plus importants pour les femmes que pour les hommes. 

Les taux de profit de I'enseignement ont ete evalu6s pour les hommes et les femmes 
dans un Etude Indon6sienne datant de 1986 qui compara les 6valuations standard de la 
fonction des salaires Acelles qui comprenaient les effets bas6s sur la communaut6 (c'est-A
dire la qualite des 6coles) et les effets bas6s sur le foyer (c'est-A-dire par rapport au 
contexte familial) (Behrman et Deolalikar 1988). Tous les taux priv6s de b6n6fices de 
l'ducation f6minine exc6daient ceux des hommes. 

Khandker (1989) examine les b6n6fices de 1'enseignement pour les salari6s hommes 
et femmes bases sur l'Enquete sur le Niveau de Vie du P6rou de 1985-86. En incorporant
dans son 6quation de probabilit6 des variables de contr6le s6lectionn6es pour les propriet6s
terriennes des families, les revenus en nature, et la situation de famille, il montra que les 
profits priv6s des femmes augmentaient et 6taient marginalement plus 6lev6s pour les 
femmes que pour les hommes a un niveau d'6ducation secondaire et superieur. Cependant, 
au niveau primaire, les ben6fices etaient constamment faibles, et plus faibles pour les 
femmes que pour les hommes. 

Schultz (1989) examina les 6tudes socioeconomiques de Thailande de 1976,1981 et 
1986 pour 6valuer plus en profondeur l'effet des tendances des 6chantillons sur les 
evaluations des taux prives de profit de l'education. Ceci implique l'incorporation dans 
l'analyse de termes de correction de l'chantillon pour repr6senter la probabilit6 de faire 
partie de la main-d'oeuvre et d'8tre salari6. Ces 6quations d'6chantillons incluent les 
revenus familiaux en nature et les terres, de m6me que les facteurs determinants des salaires 
standard du march6 tels que l'ducation. En corrigeant les tendances de l'chantillon, les 
ben6fices de l'6ducation pour les femmes semblent augmenter tandis que ceux des hommes 
ont tendance ' diminuer. Son 6tude conclut que l'education n'exerce pas un effet uniforme 
sur la main-d'oeuvre et sur le statut des salaires des Tha'landais et des Thallandaises. 
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Un autre aspect des caracteristiques du march6 du travail que les etudes quantitatives
n'ont pas traite d'une mani re adequate est l'existence de distortions sur le marche du travail 
dfies aux pratiques d'embauche discriminatoire envers les femmes. Celles-ci font obstacle 
A 'entr~e des femmes et limitent ainsi les gains financiers que les femmes peuvent tirer de 
leur 6ducation. Les 6tudes sur les effets de ]a discrimination sexuelle et raciale dans les 
pays developp6s comme les Etats Unis soulignent la difficult6 d'isoler et de mesurer les 
effets de cette discrimination. Sanborn (1964), Gwartney et Stroup (1970), et Cohen (1971) 
ont montr6 qu'une grande partie des 6carts salariaux ente hommes et femmes peuvent
s'expliquer par les differences dans les heures de travail, l'anciennet6, la formation sur le 
tas, et la distribution du travail. 

Une enquete par sondage des foyers urbains br6siliens, bas6e sur l'etude de celui ou 
celle qui dirige le foyer, fut analys6e pour identifier les facteurs qui d6terminent les gains
des chefs de famille hommes ou femmes. Cette etude de Merrick et Schmink (1983) montre 
que, bien que les variables du capital humain (age et 6tudes) soient des facteurs 
d6terminants importants du niveau g6n6ral des revenus, la structure du march6 du travail 
(principalement les emplois ouverts aux femmes) explique ]a plupart des ecarts salariaux 
entre chefs de famille hommes ou femmes. Ses multiples r6sultats de r6gression suggrent 
que I'Age et l'education ont un effet significatif sur les salaires des chefs de famille hommes, 
mais n'ont presqu'aucun effet sur ceux des femmes. Cependant, le seul fait d'etre une 
femme augmente les chances d'appartenir au secteur informel et d'avoir un salaire plus bas. 

Le module de distribution du travail par sexe, comme il est montr6 dans la sous
partie pr6cedente, appuie la notion que certaines occupations sont "masculines" et que
certaines sont "feminines". Cette stratification des occupations par sexe est renforcee par
la structure 'une education basee sur des prejug6s sexuels, y compris des livres et du 
mat6riel scolaire sexistes, des programmes diff6rents pour les filles et les gargons, et des 
conseillers professionnels1° . Dans la plupart des cas, les occupations "a pr6dominance
f6minine" sont caract6risees par des qualifications 6ducationnelles plus elevees que la 
moyenne et sont moins pay6es que la moyenne. Une autre caracteristique de ces 
occupations "f6minines" est qu'elles sont souvent standardis6es dans tout le pays et qu'elles
n'exigent pas une grande mobilit". Elles comprennent 6galement des professions
traditionnellement consider6es comme f6minines telles que infirmi~re, dactylo, ou 
puericultrice. Cette situation existe depuis si longtemps que la societ6 l'accepte comme 
6tant normale. 

Une analyse plus compI~te du cost et des b6n6fices de l'education sugge're que les 
profits financiers de l'ducation des femmes sont faibles A cause de la discrimination du 
marche du travail qui donne lieu ' des salaires plus bas, ' une participation plus faible ' la 
main-d'oeuvre, et A moins d'heures de travail pour les femmes compar6 .,ux hommes. 
Puisque les 6carts salariaux ne mesurent pas de maniire ad6quate les diff6rences dans la 
productivit6, ils ne pourront jamais mesurer de fagon satisfaisante !es ben6fices 
6conomiques. De plus, les ecarts de salaires des femmes ne represenient qu'une fraction 
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de leur travail productif. Puisque les femmes 6duqu~es ont tendance ' se concentrer en 
grand nombre dans les occupations "f6minines", pour lesquelles la productivite est mesur~e 
plus qu'ailleurs par le salaire, une autre evaluation des salaires est justifiee (Woodhall 
1973b). 

La m6thode la plus courante pour 6tablir l'impact de l'e'ducation des filles sur la 
productivit6 6conomique par rapport aux salaires soul~ve ainsi un nombre important de 
questions. Si les faibles ben6fices de l'education f6minine sont ds principalement A la 
faible participation des femmes A ]a main-d'oeuvre, cela soulive alors des doutes quant A 
la validite des mesures conventionnelles du taux de ces b6nefices, qui sont calcul6s 
uniquement en termes d'6carts salariaux et pour lesquels les emplois non marchands ou non 
remuner6s ne sont pas tenus en compte. Comme il en est discute plus loin dans ce rapport,
le travail non marchand des femmes a une valeur economique positive substentielle et, bien 
que celle-ci ne soit pas prise en compte dans les revenis nationaux, il n'y a aucune raison 
de l'ignorer quand on mesure les b~n6fices de l'duc,ion. Si l'on reconnait les b~n~fices 
indirects de l'ducation, il y a des chances pour q14e le taux de ces b6n6fices, pour les 
femmes, n'augmente. Comme Woodhall (1973) l'indiqua, "m8me si l'on admet que le taux 
r6el des b6nefices chez les femmes est sup6rieur A celui indiqu6 dans les 6valuations 
conventionnelles, il reste toujours le problme de mesurer les b6n6fices de l'6ducation pour
les femmes qui quittent la main-d'oeuvre et ne reqoivent aucun b6nefice financier. Le vrai 
problme est que le taux de profit mesure les b6n6fices uniquement en termes de gains
obtenus sur le march6 du travail, et une grande partie du travail des femmes se fait en 
dehors du marche et donc n'est pas remun6re mdme s'il y a des cofits d'opportunit6" (p.286). 

Si le faible taux de ben6fices est du^ principalement A ]a discrimination dans les 
salaires, alors ceci appuie fortement 'argument en faveur de l'egalit6 des salaires. Sur ce 
demier point, on peut argumenter que le beneFice de l'education depend des diff6rences de 
salaires entre les femmes 6duqu6es et les femmes sans instruction, et non du niveau absolu 
de leurs revenus. A partir de la, la question est de savoir si les femmes 6duqu6es ont 
tendance A moins rencontrer dt discrimination dans les -alaires que les femmes qui ont 
moins d'instruction. Dans la mesure oii, grAce Ason 6ducation, elle a conscience de son 
droit A un salaire 6gal et Aune juste remundration pour sa productivite, alors une femme 
6duquee a moins de chances de rencontrer une discrimination, par rapport A une femme 
sans 6ducation. 

Cette section a examine la relation entre la productivit6 des femmes telle qu'elle est 
reflet6e dans le niveau des salaires, et le niveau d'education. Trois questions furent 
abordees: a) la comparaison des salaires chez les femmes ayant differents niveaux d'etude;
b) la comparaison des salaires entre les hommes et les femmes pour chaque niveau d'6tude; 
c) l'utilisation des salaires pour mesurer ]a productivite dans les activites en milieu urbain. 
Les r6sultats mixtes des diverses 6tudes furent expliques en tenant compte des diff6rentes 
methodologies et de la qualit6 des donn~es utilis~es. 
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L'utilit6 de la methode de l'approche des b~n~fices et la validit6 des suppositions sur 
lesquelles la m~thode est bas~e soul~vent plusieurs questions, Apropos, en particulier, des 
pays en voie de d~veloppement. Premi~rement, ces taux de b~nefices supposent que les 
salaires sont de raisonnables approximations de la valeur du produit marginal du travail pour 
un individu moyen dans chaque categorie d'6ducation. Cette presupposition est discutable 
s'il y a des pr~jug~s syst~matiques dans la r~numeration des individus de diff~rents niveaux 
d'6tudes. Les conclusions de Behrman et Deolalikar (1988) et de Woodhall (1973) mettent 
pr~cis~ment l'emphase sur ce probleme d'interpr~tation des 6valuations du taux de ben~fices 
pour les femmes, c'est-A-dire sur la difficult6 de tenir compte des effets de la discrimination 
sur le marche du travail. 

Deuxi~mement, on admet trop aisement que les d~penses faites pour l'ducation 
seraient plus que contre-balancees par l'activit6 6conomique qu'elles engendreraient. 
Comme Arthur Lewis (1962) et Bowman (1980) le firent remarquer, dans les pays 
d~favorises ia compensation fournie par 'ducation en termes economiques est oblig~e 
d'etre limitee (au moins a court terme) Acause de la capacit6 d'absortion limit6e de leurs 
economies. 

Troisi~mement, les salaires relatifs ret1~tent non seulement les diff6rences dans 
l'ducation, mais aussi les normes culturelles et sociales (par exemple la discrimination 
sexuelle), comme le prouvent le recrftement sur le march6 du travail et les pratiques en 
usage pour les promotions. Donc, les 6valuations du taux de profit n'admettent tout au plus 
qu'une partie des 6carts salariaux associ~s A l'6ducation. En plus de celA se pose le 
prob1~me de mesurer la productivit6 des femmes qui ne font pas partie de la main-d'oeuvre 
formelle. rous ces facteurs impliquent que le taux priv6 des b6n~fices de l'ducation 
primaire des filles est extr6mement sous-estim6 dans les approches conventionnelles. 

2.2.3. 	 Impact sur la performance des femmes dans le secteur informel et dans les activit~s 
d'emloi ind~pendant. 

Les obstacles consid6rables A la participation des femmes aux emplois du secteur 
formel ont donn6 naissance Ad'autres activit6s cr~atives. Ces alternatives impliquent que 
certaines femmes, en particulier celles qui ont accs Ades capitaux, debutent leurs propres 
affaires telles que des commerces, des boutiques de v~tements, etc. Pour beaucoup de 
femmes qui n'ont pas de capitaux de base importants, ces options les conduisent Atravailler 
dans le secteur informel comme petites commer.antes ou vendeuses sur les marches, 
artisanes, manufacturi~res, et micro-entrepreneurs. En periode de ch6mage croissant et de 
recession 6conomique, un grand nombre de femmes joignent le "secteur informel" malgr6 
l'aspect instable et souvent incertain des activit~s de ce secteur, ce qui le rend moins attractif 
que les emplois reguliers dans une usine ou dans un bureau. Les m~tiers du sezteur 
informel, contrairement Aceux du secteur formel, n'offrent pas d'assurance retraite ou de 
prestations sociales, et ne sent pas couverts par des permis ou des licences, par des contrats 
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de travail, ni par aucunes garanties. Les employees du secteur informel n'ont aussi que
rarement acces au credit ou ' une assistance technique qui pourrait les rendre plus
productives et rcndre leur travail plus rentable. 

Etant donn6 le statut 16gal et les licences que n6cessitent certains 6tablissements
commerciaux, une poignde de ces activit6s ind6pendantes tenues par des femmes sont prisesen compte. N6anmoins, ceci n'est pas le cas pour les tres diverses activit6s du secteur
informel, de sorte qu'il est difficile de connaitre leur nombre exact. Certaines 6tudessugg~rent qu'il existe une corr6lation marqu6e entre le taux d'augmentation du ch6mage etle taux de croissance du secteur informel. Par exemple, Merrick (1976) examina les emplois
informels (y compris les employ6es de maison) sur le march6 du travail du milieu urbain
bresilien en utilisant 425 6chantillons d'une enqu~te de 1972. Ses conclusions sugge'rent que
la participation informelle est la plus elev6e chez les individus qui, Acause de leur manque
d'instruction, ont le plus de chances de se trouver au ch6mage ou en marge de ]a main
d'oeuvre. Ainsi le secteur informel absorbe a la fois ceux qui quittent t6t l'6cole ou qui sont 
au cim6mage, et les membres de la main-d'oeuvre qui sont instruits mais sous-employ6s. 

En g6n6ral les femmes representent la plus grande partie des travailleurs du secteur
informel. S.A. Ramzi et al (1988), par exemple, fit remarquer que toute une 6conomie
informelle, non officielle et invisible 6tait, en Egypte, entre les mains des femmes. Cette6conomie informelle comprend les activit6s 6conomiques non monetaires auxquelles sont
ajoutees les activit6s marchandes et remuner6es. D'autres etudes ont aussi indiqu6 que lesfemmes africaines repr6sentaient une consid6rable proportion du secteur informel et se
langaient dans des entreprises telles que le brassage et la vente de biere, le tissage et la
teinture de vetements, la pr6paration et ]a vente de produits alimentaires, le commerce oila vente sur les march6s, et mrme le pret informel (Jiggins 1988). Cependant, les questions
suivantes se posent: premi~erement, comment l'education affecte-t-elle ,e choix des femmes
de s'engager dans des emplois Aleur compte ou r6mun6r6s ? Deuxiemement, l'education
primaire des filles affecte-t-elle la performance economique des femmes dans les activit6s
ind6pendantes et celles du secteur informel ? Enfin, parmi celles qui travaillent dans le 
secteur informel, comment l'6ducation affecte-t-el!e leur accs au credit, leur productivite 
et leurs gains ? 

2.2.3.a. Effet surle tauxde participation des femmes. 

Dans une 6tude sur 21 000 travailleuses en Colombie, Psacharopoulos et al (1987)dvaiuterent une fonction de probabilit6 pour d6terminer ce qui influence les travailleuses a
choisir entre un emploi salari6 et un emploi ind6pendant. Les r6sultats du tableau 12
indiquent que l'6ducation elle-m~me n'est pas un facteur ddcisif dans le choix du secteur
d'emploi. L'insignifiance du coefficient de l'6ducation dans l'6tude de Psacharopoulos peut
toutefois s'expliquer par sa d6finition de qui constitue le groupe des travailleuses
ind pendantes (c'est-A-dire non salari~es). L'6chantillon inclut un melange h~t6rog~ne de
patrons-propri6taires ayant d'importants capitaux de base de meme que des employes (la 
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plupart d'entre elles sont proprietaires de commerces) et d'entreprises dirigees par une seule 
personne travaillant Ason compte telles que vendeuse, commercante, etc (ce qui englobe 
le secteur informel). Une distinstion pius en profordeur entre les categories d'emplois 
ind6pendants aa--it Pu reveler une relation curviligne. 

Les etudes qui se concentrent uniquement sur les entreprises commerciales des 
femmes inscrites au tribunal de commerce montrent que l'6ducation a un impact positif sur 
les activit6s ind6pendantes telles que la participation Ala direction d'une affaire. Dans les 
r6gions d'Asie du Sud-Est et d'Afrique de l'Ouest ou le commerce traditionnel a toujours 
6t6 du domaine des femmes, beaucoup de femmes 6duquees ont conserv6 leur r6le 
entrepreneurial en affaires, s'ajustant avec succbs aux conditions du march6 (Tinker 1976). 
La puissance de l'organisation des femmes d'affaires de Guin6e-Bissau et du Nig6ria leur 
a donn6 assez d'influence pour affecter les d6cisions de leurs gouvernements. A Jakarta, 
les femmes de fonctionnaires tiennent des magasins et fabriquent des bijoux. Aux 
Philj ,pines, les femmes 6duquees sont d'expertes agents immobiliers, agents de change, et 
g6rantes. Donc, pour les femmes des classes moyennes et sup6rieures des pays en voie de 
developpement, l'ducation a ouvert la porte Ade nouvelles occupations "ind6pendantes". 
Un important facteur qui a permis aux femmes d'y participer a 6t6 leur acces Ades capitaux 
de base substentiels grAce auxquels elles ont pu 6tablir leurs propres affaires, et grAce 
auxquels elles ont engag6 des domestiques pour s'occuper des tdches menageres de leurs 
maisons et des responsabilit6s familiales (Tinker 1976). 

Les 6tudes sur les femmes du secteur informel, en particulier les petites 
commercantes et les vendeuses de rue qui n'ont acces Aaucun capital de base important, 
montrent des r6sultats opposes. Pour beaucoup d'entreprises, l'ducation semble n'avoir 
aucun effet. L'6tude d'Escobar (1989) sur des vendeuses de Boiivie decrit ces femmes de 
La Paz comme ayant une formation scolaire plus r6duite. Elles ont en moyenne 2,5 ans 
d'6tudes de moins que la moyenne de la population 6conomiquement active. Escobar 
d6note que les femmes pr6dominent dans le secteur informel urbain pr6cisement parce que 
le faible niveau d'enseignement et de qualifications que l'on trouve gen6ralement chez les 
femmes pauvres des zones urbaines limite leur incorporation dans d'autres secteurs du 
marche du travail ou ces attributs jouent un r6le important. A l'interieur de ce secteur, il 
semble y avoir une importante diff6rence entre les micro-vendeurs hommes et femmes. 
L'6tude d'Escobar sur les foyers des travailleurs ind6pendants montra que 18 pour cent des 
femmes, compar6 2t 6 pour cent des hommes, n'avaient pas d'education formelle. Les 
micro-vendeuses avaient en moyenne seulement quatre ans d'enseignement, compare Asix 
ans pour les hommes. De m~me, l'etude de Blau (1984) sur les femmes du Nicaragua 
montre que, bien que l'effet positif de l'ducation sur la participation au secteur formel soit 
significatif, le contraire est aussi vrai pour le secteur informel. Toutefois, l'influence de 
'education sur les salaires horaires est positive, et ceci est plus marque pour les salaires du 

secteur formel dans d'autres milieux urbain. 
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Tableau 12 

Risuitats des ivaluations sur ]a probabilit6
d'obtenir un emploi indipendant, Colombie 1981. 

Variables ind6pendantes Impact sur la probabilit6 a/ 

Age Positif * 
Age au carr6 Ngatif * 
Ann es d'etudes N~gligeable
Nee en milieu urbain Positif * 
Nombre d'ann6es de residence en ville N6gligeable 
Taille de la ylle: 
- ville moyenne Positif * 
- grande ville Positif * 

Chef de famille Positif * 
Constante N6gligeable
Chi au carr6 224,11 

a/ (*) Significatif statistiquement en moycnne au niveau de I pour cent ou plus. 

Source: Psacharopoulos, G., et al (1987). 
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En Asie du Sud-Est, l'une des formes les plus courantes des activit~s lucratives est 
la vente de plats prepares. Ceci ne reclame gu~e'i de comptences scolaires et est plus 
rentable que beaucoup d'emplois ouverts aux femmes qui n'ont pas requ une 6ducation 
formelle (Heyzer 1986). Install~e au coins des rues, sur le bord de la route, sur les marches 
ou sur les pasarmalam (marches nocturnes), ]a vente de nourriture est consideree comme 
une activite hautement comptitive. Sa rentabilit6 est d~finie non pas par le niveau de 
productivite, mais par les ann6es d'exp6rience et par les liens d6veloppes avec les clients 
reguliers. En fait, les femmes nouvelies dans ce commerce ont de grandes difficult6s A6tre 
acceptes dans ce domaine lucratif (Heyzer 1986). 

D'autres etudes de cas sur le petit commerce semblent confirmer ]a relative 
insignifiance de l'ducation primair., sur les activites des micro-vendeuses. Jules-Rosette 
(1988) souligna que lire, ecrire et calculer peut aider les femmes ' obtenir des permis de 
vente, mais la nature ill6gale et clandestine habituelle de la plupart des activit .s 
commerciales a tendance ' rendre ces competences non pertinentes. En outre, savoir lire, 
ecrire et calculer n'est pas suffisant pour garantir un penris de vente, etant donn6 leurs 
stricts quotas imposes sur leur disponibilite. I1n'est donc pas surprenant qu'un processus 
d'auto-se'Iction apparaisse dans cette activit6 particuliere. L'6tude de Pierce (1984) sur les 
vendeurs ambulants de nourrriture au Nigeria indica que presque la moitie (41,6 pour cent 
de l'chantillon) 6tait illftr6e, tandis que 20 pour cent de l'echantillon avoir requ une 
6ducation primaire, et 11,6 pour cent avait fini l'6cole secondaire. 

La vente ambulante ne represente qu'une des activit6s omnipr6sentes que les femmes 
entreprennent pour obtenir des revenus. Les micro-entreprises, qui comprennent la vente 
au d6tail, Ia coilture, le tissage, et d'autres entreprises commerciales independantes non
reglementfes par la loi, font partie du soi-disant secteur informel. Thompson (1981) avanqa 
que l'aptitude des individus instruits ' developper leur propre ernploi apparait dependre de 
la disponibilit6 de prets et de subventions pour les aider au depart, et des situations 
commerciales favorables au petit entrepreneur - conditions qui n'ont pas 6 suffisamment 
satisfaites dans beaucoup de pays. Si l'ducation facilite l'acc~s des femmes au cr6dit, alors 
les types d'entreprises informelles ou ind6pendantes qui reclament l'acces au credit peuvent 
jouer un r6le important. 

2.231 Impact sur I'acc s des femmes au cr&dit 

I1existe des preuves que savoir lire, ecrire et compter peut jouer un r6le dans l'acc s 
des femmes au credit. Cependant, l'imnpact de l'education dans le domaine du cr6dit d6pend 
du type de cr6dit fourni. 

Les 6tudes sugg~rent que savoir lire, 6crire et compter joue un r61e limite dans le 
credit bancaire ou formel. Lycette et White (1989), par exemple, ont affirme que I'une des 
raisons pour laquelle les femmes sont souvent exclues des prets bancaires formels est leur 
taux 61ev6 d'analphab6tisme et leurs r6sultats scolaires qui dans l'en5ernble sont plas faibles 
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que ceux des hommes. "Beaucoup de femmes pauvres sont incapab!es de remplir les
formulaires qui demandent plus que des rudiments de lecture et d'ecriture. De plus, les
femmes de ]a campagne des days andins, du Guatemala, de HaYti, peuvent ne connaitre que
les langues indige'nes et savent rarement 6crire." (p. 28)1 

Alors que les compttences pour lire, 6crire et compter sont des conditions prealables
n6cessaires pour acceder avec succ~s au credit formel, elles ne constituent en aucun cas des
conditions suffisantes. Des entretiens avec des institutions financie'res de la Rtpublique
Dominicaine et des Philippines, par exemple, ont revle16 que peu d'options de cr6dit sont
offertes au femrnmes de zones urbaines avant des revenus inftrieurs A ceux des classes 
moyennes et superieures. Le principal critere sur lequel les banques s'appuient est la
solvabilit6 des emprOnteurs potentiels, qui sont jugts principalement sur ]a base de leurs
biens (pouvant servir de collattral), et sur les liens personnels avec le banquier - ces deux
choses servant Artduire les risques de cessation de paiements. Le niveau d'education et 
meme la rentabilit6 de l'entreprise 6conomique ne sont considtrts qu'en deuxi~me lieu dans
la demande de credit, si consideration il y a. L'aptitude limitte des institutions financiere:,
formelles A r6pondre aux besoins de credit, en particulier pour les micro-entrepreneurs,
souligne vivement l'importance du secteur du credit informel. 

L'6tude de Reichmann (1989) sur deux programmes de micro-entreprises de femmes 
en Republique Dominicaine et au Ptrou, montre l'importance des cooperatives de credit et
d'autres types intermediaires informels pour compenser cette lacune dans le cr6dit. Dans
la plupart des cas, )a r6serve des fonds disponibles et l'importance de la demande de credit
determinent la taille du prt. C'est dans le secteur informel, particuli~rement dans les
coopdratives de credit, que savoir lire, 6crire et compter joue un rtle crucial. Le faibleniveau d'alphab6tisme chez les femmes du Prou, par exemple, explique en partie pourquoi
le nombre des femmes qui demandent des pr~ts, m~me dans les programmes de creditinttgrts tels que le Fonds pour le D6veloppement Rural, est moins elev6 que celui des
hommes, et pourquoi les femmes exercent des activit6s qui demandent des pr~ts moins
importants (Aria' 1989). Savoir lire, dcrire et compter leur permet de comprendre les
termes du prdt, de lire les contrats avant de les signer, et de d6terminer le cofit du prdt, tout
ceci constituant des dtmarches importantes dans n'importe quel 6change de credit. 

Les experiences d'un programme de credit destin6 specifiquement aux femmes enRtpublique Dominicaine la Grameen Bank au Bengladesh, et l'exptrience du FUNDE pour
dtvelopper les cooperatives de pret et les caisses d'6pargne au Nicaragua pour rtpondre aux
besoins en credit des f(-mmes travaillant sur les marches, semblent montrer que le succ~s
des coop6ratives de credit depend largement de l'alphab~tisation de ses membre aussi bien 
que de l'utilisation de relations personnelles (Abreu 1989, Bruce 1980, Grameen Bank 1985).
Abreu (1989) cita comme l'un des serieux obstacles Al'exparsion des programmes de cr6dit 
en Rtpublique Dominicaine les faibles compttences en communication des campesinas,le 
groupe emprfinteur cible. Le degrr6 jusqu'auquel ces programmes peuvent s'6tendre et se
d6velopper depend des niveaux d'ir.,truction formelle et fonctionnelle chez les fem..n es. 
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L'6vidence anecdotique pr~sentee ici laisse entrevoir le r6le limite de l'instruction 
dans le developpement de l'acc~s des femmes au credit formel. Cependant, parmi les types 
de secteurs informels, tels que les cooperatives de credit, lire, ecrire et compter sont les 
ingredients n~cessaires pour determiner le succ~s de telles entreprises. Une recherche plus 
approfondie est necessaire pour complter ces r~sultats prdliminaires. Etant donn6 le r6le 
accru des femmes dans les activit~s ind~pendantes et du secteur informel, nous avons besoin 
de donn~es sur l'histoire de credit scion le sexe de l'emprfinteur pour mieux 6tablir l'impact 
de I'ducation primaire des filles sur l'accs au credit. 

22c Impect de l'6ducation sur les gains des femmes entrepreneurs. 

Le large 6ventail des activit~s qui sont regroup~es sous la categorie des emplois 
ind6pendants et du secteur informel, les diverses caract6ristiques, et les ressources et les 
comp6tences requises pour ces entreprises laissent supposer l'absence de relation directe 
entre l'education primaire et les gains entrepreneuriaux des femmes. LA encore, la diversit6 
des m6thodes statistiques e,plus important encore, les diff6rences entre les 6chantillons de 
population utilises bases sur les d6finitions variables de "secteur informel' expliquent 
pourquoi les conclusions des 6tudes semblent etre contradictoires. 

Bourgignon, Gagey, et Magnac (1985) menerent une des quelques 6tudes qui se 
concentre uniquement sur le salaire des femmes. I1compos~rent un groupe de main
d'oeuvre et des modules de salaires pour des employ6es des secteurs formel et informel et 
des emplois independants ' Bogota, en Calombie. Leurs resultats les conduisirent A la 
conclusion que l'education avait un important effet sur les gains provenant des activites qui 
reclamaient soit des capitaux substantiels et/ou des comptences cognitives. Les conclusions 
de Jarousse et Mingat (1989) sur les facteurs determinants des gains du secteur informel 
montrrent que les entrepreneurs r6ussissaient avec consid6rablement plus de succis si elles 
6taient all6es Al'6cole primaire (p.11). En cons6quence, ils trouvirent que 'enseignement 
primaire permettait aux jeunes de tirer sensiblement plus de profit des cours d'apprentissage 
dans le secteur informel. Dans ce type d'activite du secteur informel, on a d6couvert que 
les rentr6es privies Al'Aducation d6passaient 50 pour cent (p.10). De plus, l'ducation de 
base augmente aussi le3 gains dans le secteur informel en aidant les individus 'a choisir les 
types d'entreprises les plus rentables. 

Cependant, d'un autre c6ts, les 6valuations de Chiswick (1976) sur une partie des 
salaires et profits des revenus en Thailande montrirent que les annees d'6tudes et 
d'exp~rience 6taient de meilleurs barometres pour pr6voir les revenus des employ6es plut6t 
que les profits des emplois ind6pendants. En 1971, au moyen d'une enqu~te sur les foyers 
de 5739 travailleurs, Chiswick trouva qu'il existait une relation tres etroite entre les salaires 
et les revenus des emplois ind6pendants des personnes ayant un niveau d'6tudes sup6rieur, 
tandis qu'avec un niveau d'etudes inf6rieur, celles qui travaillaient dans des emplois 
independants gagnaient plus que les salaries. L'6ducation et l'experience sont de plus justes 
barom~tres des gains des hommes plut6t que des gains des femmes. Elle trouva 6galement 
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que 57 pour cent des revenus des hommes provenaient d'emplois ind6pendants, tandis quece chiffre 6tait de 76 pour cent pour les femmes. II semble donc que les femmes
participaient davantage aux activites independantes. 

D'autres 6tudes apportent des preuves montrant qu'il n'existe aucune relationd'importance entre l'6ducation et les gains du secteur informel. L'etude de Berger (1989)sur les micro-entreprises du secteur informel d'Equateur qui emprntent montra quel'ducation n'avait aucun effet remarquable. Utilisant de multiples analyses de regressionpour determiner les facteurs qui affectent les gains du secteur informel, ses r6sultatsindiqu.rent que le coefficient des ann6es d'6tude 6tait insignifiant, mais positif, pour les revenus mensuels des hommes, et qu'il 6tait insignifiant mais n6gatif pour ceux des femmes.Les resultats de Berger coincident avec ceux de l'etude de Teilhet-Waldorf et Waldorf(1983) qui trouverent que l'exp~rience ainsi que d'autres variables 6taient plus importantes
pour expliquer les differences de revenus (6valuation des revenus horaires). En utilisant lesdonn~es d'un petit 6chantillon de 79 personnes travaillant 'a leur compte a Bangkok, ilsd~couvrirent que '6ducation avait peu d'effet sur les gains horaires, comme le montrent lescoefficients des estimations des fonctions des revenus. Le nombre d'ann6es d'enseignementformel 6tait aussi statistiquement n~gligeable pour Ics vendeurs et les commerqants. Cecilaisse supposer que l'6ducation formelle allant au-delA des comp~tences les plusrudimentaires peut ne rien apporter d% plus aux revenus de ces types de professions.L'tude du march6 du travail urbain au Br~sil (Merrick 1976) sugg&re que les revenus desfemmes varient moins que ceux des hommes. Le type d'emploi f minin (formel ouinformel) et le sexe semblent affecter les revenus plus que l'6ducation elle-mne.

education primaire conpl~te engendre 
Une 

une augmentation de 60 pour cent des gains pourles hommes, contre 6 pour cent pour Jes femmes, alors qu'une formation universitaireapporte aux femmes urne augmentation de 60 pour cent de leurs revenus, contre presque
200 pour cent pour les hommes. 

Les resultats variables fournis par les diff~rentes 6tudes sur rirmpact de l'ducation sur les gains des femmes du secteur informel sont confirmrns par Moock et al (1989). Leur
etude examine des entreprises familiales non agricoles au Prou et utilise l'entreprise et non
l'individu comme unit6 d'analyse. Les 3158 entreprises familiales inclues dans l'6tude sont
pour la plupart de petites affaires classes soit comme compagnies "uniquement f6minines",soit comme compagnies "comprenant des hommes" et employant au moins un homme adultede la famille. Leurs resultats montrent une grande variation dans l'ampleur et dans lesniveaux statistiques d'importance des effets de l'6ducation sur les revenus horaires des
entreprises familiales du P6rou. 

D'autres etudes qui examinerent les effets de l'ducation sur les revenus des emplois
ind6pendants ne font pas de distinction entre les sexes. Dans une 6tude sur les travailleursen Colombie, Psacharopoulos et al (1987) comparirent les sources de revenus et les niveauxd'education de trois types de travailleurs: independants (propri6taires commerciaux ettravailleurs du secteur informel), employ6s du secteur priv6, et employ6s du secteur public. 
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Leurs r'sultats soulev~rent deux points dignes d'attention. Premi~rement, une 6ducation 
primaire complete a le plus grand impact sur les sources de revenus mensuels chez les 
travailleurs ind~pendants. Deuximement, il semble n'y avoir aucune difference de revenus 
entre les travailleurs independants et les salaries. Les revenus les plus eleves des travailleurs 
ind~pendants incluent les biens investis puisqu'ils ont plus de chances d'avoir des fonds ou 
de capitaux de base plus importants. 

Plusieurs conclusions semblent ressortir des discussions pr~c~dentes. Premiarement, 
les effets 6ducateurs visibles de I'ducation sur les revenus du secteur informel et des 
emplois independants des femmes dependent des qualifications r6quises et des capitaux 
necessaires pour ces activit~s. Certaines de ces activit~s informelles auxquelles les femmes 
participent telles que la vente sur les marches et la preparation de nourriture, sont pour la 
plupart des travaux traditionnels pour lesquels il n'est pas utile d'avoir fait des 6tudes. 
Cependant, pour les activit~s qui ncessitent lobtention de prets, en particulier pour les 
cooperatives o6 il faut suivre un apprentissage ou une formation professionnelle, ou pour 
celles qui impliquent des comp~tences directoriales, l'enseignement primaire peut avoir un 
effet positif significatif. La diversit6 des activit~s 6conomiques des secteurs informels et 
independarits, et les difftrents niveaux de besoin en capitaux et en capital humain expliquent 
amplement les variations dans les b~n~fices de l'ducation primaire. Par exemple, une 
entreprise telle qu'une usine textile qui inclut le tissage et la coupe, exige davantage de 
comp~tences pour lire, 6crire, compter et r6soudre des problmes que la vente ambulante 
de nourriture en Indon~sie ou dans les communaut~s pauvres urbaines de Quito, en 
Equateur 12. Ceci nous conduit a conclure que 'education n'am6liore gubre les revenus des 
individus qui travaillent A leur compte quand ils exercent des activit~s economiques 
traditionnelles. L'6ducation prend plus de valeur quand ils adoptent de nouvelles methodes 
de production ou qu'ils exercent des activit~s qui demandent de savoir lire, ecrire et calculer, 
ou de pouvoir s'adapter aux changements. 

Les 6tudes ci-dessus reposent principalement sur des donnees statistiques et 
examinent donc uniquement les aspects mesurables de la performance economique des 
femmes dans le secteur informel. Toutefois, comme Berry (1980) l'indiqua, il faut utiliser 
des methodes de qualit6 pour 6tudier l'impact de l'6ducation, en particulier sur le secteur 
informel. Dans !e contexte des efforts founis pour all~ger le poids de la pauvret6, il est 
important de se souvenir que l'analphab~tisme actuel et le manque d'instruction ont un effet 
sur les relations economiques existantes, entiirement a part des effets negatifs -,Ir les 
revenus. Les analphab~tes sont a la merci des plus instruits dans certaines op6rations 
commerciales. I existe aussi la possibilit6 que l'analphab6tisme constitue le premier pas 
vers l'eclosion de comp6tences humaines innovatrices en ouvrant ]a porte au d6veiop-ement 
futur de 'individu. Le progres technologique, en particulier dans les 6conomies informelles 
hautement decentralis6es, peut 8tre issu de nombreuses sources, y compris des femmes 
ayant quelques ann6es d'6tudes. 
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2.2.4. Impact sur les activitis non marchandes et de production menag.re des femmes. 

Une importante dimension de l'impact de l'ducation primaire des filles souvent
n~glig~e est son effet sur la productivit6 6conomique vis-a-vis des activites non marchandes 
et domestiques des femmes. La plupart des responsables de politiques et des 6conomistes 
ont W incapables de reconnaitre que les femmes tenaient deux r6les dans la societ6. Dans 
les pays en voie de d6veloppemcnt, il est considdr6 comme allant de soi que les femmes 
aient des enfants et en meme temps qu'elles accomplissent des activit6s 6conomiques
essentielles pour leurs families. Malheureusement, les statistiques, les "sacro saints" 
promoteurs, les 6conomistes, et les planificateurs se basent souvent sur deux
presuppositions: a) on travaille pour gagner de l'argent et b) on ne trouve de travail que
dans le secteur moderne. Mais souvent, les travaux agricoles accomplis par les membies 
d'une famille, de meme que l'6change de main-d'oeuvre, les tfiches menageres, la garde des 
enfants ainsi que beaucoup d'autres activit6s domestiques, ne sont pas compt6s comme
"travail". statistiques montrent les femmes commePuisque les ne pas travaillant, les 
planificateurs n'6tablissent souvent pas de projets pour les femmes. 

Au cours des vingt dernires ann6es, on a essaye, dans le domaine de la "nouvelle
6conomie domestique", de dGcumenter les activit6s des femmes dans leurs foyers de meme 
que sur les march6s. Les estimations sur la valeur du travail domestique sont souvent 
bas6es sur le budget horaire des menage'res. chaque activit6 6tant 6valu6e par rapport au
salaire qu'elles recevraient sur le march6 du travail. Ceci n'aide pas beaucoup ' mesurer 
les benefices de '6ducation pour les femmes qui n'ont pas un emploi r6munr6, puisque les 
rentrees Al'investissement 6ducationnel doivent etre mesurees en termes d'6carts salariaux
plut6t qu'en revenus absolus. Comme Woodhall (1973) 'a dit, "nous avons besoin d'obtenir 
une estimation des effets de I'6ducation sur la productivit6 des f mmes au sein de leurs 
foyers" (p.286). 

Dans certains cas, on utilise les revenus de la famille, au lieu des revenus personnels 
ou ind6pendants, pour mesurer les b6n6fices de I'Cducation, comme le fait Becker (1964), 
par exemple 3 . Cependant, cette approche omet d'aborder le problme de l'estimation du
travail non marchand des femmes puisque la m6thode de mesure repose nal'vement sur la
pr6supposition qu'une femme qui ne travaille pas partage les revenus financiers de son marl.
Cette m6thode n'essaie pas de mesurer sa propre contribution aux revenus familiaux. Les 
femmes consacrent une grande partie de leur temps aux tAches menag~res et A la garde des
enfants, ces activit6s pouvant se vendre A une valeur considerable si tous les secteurs de
l'conomie avaient un prix. Le fait d'ignorer ces activit6s sous-estime les effets 6conomiques
de l'ducation. Comme le verrons dans ]a partie denous ze rapport sur l'impact social,
l'ducation peut accroitre considfrablement ]a valeur de la contribution d'une femme aux 
revenus non monftaires de la famille, en amfliorant la qualit6 de la faqon d'elever les
enfants, etc. II existe maintes preuves que I'environnement gen6ral qu'elle procure A sa
famiile, et en particulier Ases enfants, est infiuenc6 par son niveau d'6ducation (Buvrinic
et Yudelman 1989). Tout ceci repr6sente les considerables b6ndfices externes, ou 
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retomb~es, de l'investissement dans l'education qui ne sont incorpor~s dans aucune analyse 
quantitative des b~n~fices de l'education pour filles. 

2.2.4.a. Effets non marchands de i'6ducation des filles. 

Une autre contribution economique importante, mais souvent ignoree, de l'ducation 
primaire des filles, est la production de biens et de services destines 'a la consommation 
domestique, y compris les travaux d'entretien et de reproduction (voir tableau 13). Le 
manque d'appreciation pour cette dimension importante mais cependant ignor6e de la 
production 6conomique globale, de meme que les problemes associ6s 'a l'evaluation des 
b6n6fices du travail des femmes dans la production domestique sont en cause, et lies A la 
relative absence d'etudes 6tablissant un rapport entre '6ducation et la productivite des 
femmes dans ce domaine. Quelques 6tudes, y compris celle de Haveman et Wolfe (1984) 
mettent l'emphase sur le besoin d'incorporer la productivit6 des femmes dans les activit6s 
non marchandes (souvent renvoy6es dans la cat6gorie de l'impact social ou non 6conomique) 
quand on examine le taux de rentr6es A '6ducation. 

Une des s6rieuses limitations Al'effet du taux de rentrees de l'ducation mentionn~e 
prec'demment est qu'on ne reconnait pas les b6n6fices indirects ou "suppl'mentaires" ni les 
b~n6fices non 6conomiques, dont la difficile mesure signifie g6n6ralement qu'ils ne sont pas 
pris en compte dans les calculs des cofots et des b6n6fices. Par exemple, Haveman et Wolfe 
(1984) soulign~rent que les diff6rences entre les 6tudes 6taient aussi associ6es aux 
diff6rences dans la r6mun6ration non salariale sous la forme de b6n6fices suppl6mentaires 
et des conditions de travail pour ceux qui appartiennent A la main-d'oeuvre r6muner6e 
(point 2 dans le tableau 13). Cependant, les donn6es informatiques ne sont pas disponibles 
et ne permettent donc pas d'incorporer ces b6n6fices dans l'6valuation du taux de rentr6es. 
Un effet non marchand encore plus significatif de I'ducation primaire des filles sur la 
productivit6 6conomique est son impact sur la production domestique. Ceci implique le 
travail menagerles relations au sein de la famille, et ]a garde des enfants (points 5 'i 7). 
L'unit6 de valeur des heures passdes A la production domestique peut augmenter, selon 
Haveman et Wolfe (1984), m~me si le temps consacre ces activit~s d6cline. Leibowitz 
(1975), d'un autre c6t6, semble indiquer une relation positive entre l'unite de valeur et le 
temps consacr6 aux activit6s domestiques, et l'ducation des femmes. 

Les points 12 et 13 du tableau 13 se r6f~rent A ]a contribution potentielle de 
l'ducation primaire, Al'efficacit6 des choix (ce qui convient le mieux) de consommation et 
sur le march6 du travail. Puisqu'il a 6te d6montr6 que c'6taient les femmes qui prenaient 
les d6cisions en ce qui concerne la nourriture et les autres d6penses menag~res, l'argument 
est que l'education livre des informations, des faits, et des id6es qui permettent aux femmes 
d'etre des consommatrices plus averties, ce qui implique une 6conomie de temps et 
d'argent14 . II apparait aussi une 6vidence indirecte que i'ducation reduit le recours aux 
soins m6dicaux. 
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Tableau 13 

Les impacts de I'enseignement, ]a nature des impacts, et 
i'indication de la magnitude du niveau et de la valeur de I'impact. 

Rtcau dc1'im act 4e 'enseignement 

1. 	 Productivit6 
marchande individuelle 

2. 	 Rtnumtration du marchd 
du travail non salarie 

3. 	 Loisirs 

4. 	 Preductivitd Individuelle 

dans a production de 

connaissances 


5. 	 Productivite 
individuelle non 
marchande (c'est-P -dire 
production personnelle) 

6. 	 Productivite A 

l'intirieur de la 

famille 


7. 	 Qualitd de vie de 
I'enfant Atravers lea 
activitds domestiques 

8. 	 Santd personnelle 

9. 	 Sante de l'Cpoux et de 
la famille 

Nature fconomique de l'impact du befice 
dconomique 

Priv&, marchande; investissement du 

capital humain 


Privee; marchande et non marchande; 

investissement du capital humain 


Priv6e; non marchande; consommation 

Prive; non marchande; investissement 

du capital humain 


Priv&; non marchande; investissement 

du capital humaii 


Priv&; certains effets extirieurs; A 

la fois marchande et non marchande; 

investissement du capital humain
 

Priv&e; certains effets extericurs; A 
la fois marchande et non marchande; 
invitissement du capital humain 

Priv6e; effets exterieurs moderds; 
partiellement marchande;investissement 
du capital humain et consommation 

Prv&c (Al'interieur du foyer);effets 
extrieurs moderds, partiellement 
marchande; investissement du capital 
humain et consommation 

Statut des estimations 

Augmentation de Ia valeur 
marginale des produits,traduite 
en taux de rentr6s. 
Producteurs; surplus ndgligd
Estimation approximatice des 
bnefices rdels de i'enseignement 
10 A 40 pout cent plus grandes 
que I'Cvaluation du taux de 
bdnefices indique 

Pas d'dvidence formelle
 
de 'etendue de la valeur
 

ofnomique
 

Aucune estimation de la 
valeur dconomique 

Aucune 	 estimation de la 
valeur 6conomique 

Aucune tvidence significative 
sur Iavaleur dconomique sauf 
effets sur les salaires entre les 
genrations 

Peu d'evidence sur la valeur 6conomique 
sauf evidence indirecte A travers lea 
revenmus, le semaines de travail et I'esperance 
de vie 

Peu d'dvidence sur la valeur 6conomique 
sauf 6vidence indirecte Atravers 
le revenus, les semaines de travail et 
Ieaptrance de vie 
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10a. 	 Fertiliti (c'st-A-dire 
taille de ia famille 
dsire) 

10b. 	 Fertilit6 (c'est-A-dire 
int et pour les enfants) 

11. 	 "Distractions" 

12. 	 Efficacit6 dans le 
choix de consommation 

13. 	 Efficacitt dans la 
recherche du marcht 

AIrm Hawmas, RIL M&.L Woffe (19t4). 

Tableau 13 - Continuation
 

Prive (Al'intdrieur du foyer); 
realisation marchande; consommation 

Priv~e (Al'inttrieur du foyer); 

certains effets ext6ricurs 

consommation non marchande 


Privde; non marchande; consommation 


Priv6e; certains effets extfieurs; 

non marchande; investissement du capital humain 


Priv6e; certains effets ext~rieurs; 

non marchande; investissement du capital bumain 


Aucune estimation de la valcur 
6conomique 

Aucune estimation de la valeur 
6onomique; peut-etre impossible 
vu la nature de Ia modification de 
l'interet gauf Atravers l'influence 
sur la croissance 6conomlque 

Aucune estimation de la valeur 

6conomique; peut-etre impossible 
vu la nature de la modification de 
l'intdret 

Aucune estimation de [a valcur 
I'amtlioration de 1'efficacit6 

Aucune estimation de la valeur 
I'am6lioration de 'efficacit6 
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L'6ducation peut aussi augmenter la mobilit6 r~gionale, ce qui donne pour r~sultat 
une meilleure combinaison entre travail et qualifications. L encore, aucune estimation n'est 
disponible sur la valeur de ces contributions au bien-8tre 6conomique associees ' de plus 
longues etudes. 

2.3. Rsum6 

La discussion pr~cedente met en lumire les b~n~fices consid~rables de l'ducation 
primaire des filles dans les pays du Tiers Monde. En inculquant des comprtences pour lire,
ecrire, compter, communiquer, traiter des informations, et augmenter leurs connaissances, 
l'ducation primaire accroit l'aptitude des femmes ' accomplir la multitude des techniques
et mdme les nouvelles tftches qui apportent une contribution indispensable au 
drveloppement 6conomique et au bien-6tre economique de leurs families et d'elles-mfme. 
Le besoin important et urgent d'accroitre et d'amrliorer la performance 6conomique des 
femmes se fait d'autant plus sentir en prriode de r6cession 6conomique. La faible 
croissance economique, le poids des paiements d'une dette croissante, les sevires contraintes 
budgrtaires, les penuries alimentaires chroniques, le taux 6lev6 de l'accroissement de la 
population, le ch6mage grandissant, et ]a persistante pauvret6 ne servent qu'A souligner le 
role 6conomique des femmes - en tant que productrices de nourriture, et comme gardiennes
des enfants, de la sant6 de ]a famille, etc. La croissance economique et )a productivit6
auraient 6t6 plus lentes et la prnurie alimentaire plus grave sans ]a contribution des femmes. 
Au milieu de ces realitrs 6conomiques, l'aptitude de ]a plupart des families du Tiers Monde 
a affronter les crises 6conomiques repose largement sur les femmes et sur leur acc~s aux 
ressources du capital humain et non humain. 

Ce chapitre a 6tudi6 les directions multidimentionnelles et complexes grace
auxquelles l'6ducation affecte le drveloppement 6conomique en grnrral, et le bien-etre 
6conomique des foyers et l'indrpendance 6conomique des femmes en particulier. Toutefois, 
les consequences positives de l'ducation primaire des filles dependent des circonstances 
dans lesquelles leur potentiel de productivite est utilise. Le degr6 jusqu'auquel 1'education 
primaire accentue le drveloppement d6pend largement de son interaction avec l'economie 
et les conditions sociales du moment. Par exemple, alors que l'ducation affecte 
favorablement le desir des femmes de participer A la main-d'oeuvre, de meme que le 
passage des activites tres peu productives aux activit~s hautement productives, des variables 
intermediaires telles que l'Age, les restrictions culturelles dans les activit~s des femmes,
l'tendue, le type et la distribution de l'industrialisation, ]a discrimination sexuelle, et l'acce's 
limit6 ou inexistant des femmes ' des ressources suppl'mentaires telles que ]a terre, la 
formation technique, l'equipement et les machines de base, etc. peuvent limiter les options
alternatives et les opportunites d'emploi offertes aux femmes 6duquees. 

Bien que l'6ducation ait un impact positif incontestable sur la participation des 
femmes 'a la main-d'oeuvre, la question reste de savoir si ceci se traduit par tauxun 
d'embauche plus eleve et par des salaires reels plus importants pour les femmes des milieux 
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rural -t urbain. Ces questions sont importantes car leur(s) r~ponse(s) determine si , en 
contribuant ' la productivit6 economique, les femmes elles-meme et leurs families tirent des 
benefices au point de vue economique de l'education primaire. 

La discussion prec~dente a montre que le potentiel productif des femmes 6duqu6es
du milieu rural se r6alise, et que leur contribution au -,Gveloppement agricole est port6e au 
maximum si les strategies g6nerales de d6veloppement rural telles que la promotion des 
cultures alimentaires, le renforcement de l'acc6s des femmes A la terre, au cr6dit, et aux 
ressources technologiques, si la dispersion des industries, et l'augmentation des salaires en 
milieu rural sont recherch6s; et si le probl.me de la discrimination sexuelle dans l'embauche 
des femmes, en particulier pour les emplois qualifi6s et semi-qualifi6s, et dans ]a
participation aux programmes de formation professionnelle est abord6. Les comp6tences
des femmes sont mieux utilis6es si les opportunit6s et les motivations existent pour que les 
femmes appliquent toutes leurs capacites A leur travail. 

De plus en plus de femmes emigrant dans les villes, la question de l'offre d'emploi
dans les zones urbaines en est devenue d'autant plus importante. Si les femmes peuvent
utiliser leur 6ducation dans le contexte de la production, alors, la structure et la capacit6 du 
march6 du travail urbain devient un facteur critique. Le type d'expansion industrielle 
qu'elle r6clame une main-d'oeuvre nombreuse ou non - affecte Ia r6alisation des benefices 
de i'education. Toutefois, en fin de compte, la question de l'offre d'emploi pour les femmes 
n'est pas la seule principale consideration. Les sortes de conditions de travail, c'est-a-dire 
l'environnement salubre et sftr dans lequel les femmes travaillent, d6terminent de fagon
cruciale la dur6e de leur vie productive de meme que celle de la g6neration suivante - leurs 
enfants. 

Les 6tudes ont montr6 que, parmi les travailleuses, l'ducation a pr6sente des 
rentrees privees considerables et positives sous la forme de salaires plus elev.s. Cependant,
quelques 6tudes explore'rent plus en profondeur comment l'ducation a affecte les ecarts 
salariaux entre hommes et femmes. D'apr~s le, 6vidences que l'on a, la discrimination dans 
les salaires entre hommes et femmes est moins r6pandue que celle entre les femmes ill6tr6es 
et les hommes. Ceci peut s'expliquer par le fait que savoir lire, 6crire, compter, et 
communiquer rend les femmes conscientes de leur droit A un salaire egal et A une juste 
r6mun6ration de leur productivit6. 

L'impact de l'ducation primaire sur la performance des femmes dans les activit6s 
independantes et celles du secteur informel repr6sente le domaine le plus complexe. Ceci 
est dO en partie au manque d'6tudes sur Ia relation entre l'education et la participation, et 
la performance des femmes. Par exemple, il y a peu de preuves directes que l'ducation 
ait un impact direct sur l'acces des femmes aux sources de cr6dit, 6tant donne I'absence de 
donn6es separ6es en sexe. La varit6 des preuves offertes dans Ia litterature est 6galement
dfe Al'ubiquit6 des activites et des qualifications exig~es, de meme qu'aux differences dans 
les techniques d'6chantillonage et dans les methodologies utilis6es dans les analyses 
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empiriques. Ce que ces evidences limit6es semblent suggdrer est que, pour les industries qui
demandent relativement plus de capitaux et d'6quipement de base et qui exigent des 
connaissances plus approfondies en lecture, orthographe, calcul et math~matiques, les 
bn~fices de l'6ducation primaire sous la forme de production accrue et de gains
entrepreneuriaux plus importants peuvent s'averer consid6rables. Dans ce cas, le capital 
humain devient une condition pr6alable critique pour les femmes qui entreprennent de 
nouvelles m6thodes de production ou de nouvelles techniques comme la confection de 
vetements ou les industries Adomicile, etc. Mais l'education peut ne pas avoir un impact 
aussi positif quand les femmes exercent des activit6s economiques traditionnelles qui 
reposent principalement sur l'experience slr le tas et sur les relations plut6t que sur des 
qualifications acquises grAce A l'education, telles que la vente ambulante et le petit 
commerce, ou quand les activit6s qu'elles entreprennent cont limitees par le manque de 
capitaux. 

Une importante restriction doit etre considfree dans l'valuation de l'impact 
6conomique de l'education. Certains effets apparaissent dans des domaines qui ne sont pas 
compris dans les marches ni ne peuvent 8tre mesures ou quantifi6s. En 6tant preoccup6 par
les donn6es statistiques, on ne prete pas attention Aces importants domaines ou processus. 
Par exemple, une importante dimension du produit domestique brut et des revenus 
nationaux qui n'est jamais prise en compte dans les statistiques nationales, est ]a production 
par les femmes de biens et de services non marchands et de consommation domestique. Il 
y a un manque d'6tudes 6conomiques examinant l'impact de l'ducation sur la 
production de ces biens et services. La litterature anthropologique et sociologique a fait 
beaucoup mieux pour mettre toute la lumire sur ces questions. Si ces b6nefices soi-disant
"externes" ou "suppl6mentaires" de l'ducation sont systematiquement pris en compte, les 
b6n6fices directs et indirects de l'education sont bien plus considdrables que ce qui n'a 6te 
rapport6. Dans un contexte de pauvret6, par exemple, le manque d'6ducation conduit 
souvent A la persistance de relations de pouvoir inegales. Les ill6tr6s sont Ala merci des 
plus puissants. Savoir lire, 6crire, et compter est un facteur critique pour avoir une main
d'oeuvre inform~e. Pour rassembler avec succ~s une mobilisation contre les injustices 
6conomique3 et les inegalit6s sociales il faut avoir une pc.ulation instruite. De plus,
l'6ducation ouvre l'acces A l'information et peut de IA constituer le premier pas vers 
l'6closion des comptences innovatrices des femmes. Ceci contribuerait grandement au 
progris technique. Comme Haveman et Wolfe (1984) l'ont affirme, 6tant donn6 
l'insuffisance et les limitations des donn6es quantitatives et des analyses statistiques qui
examinent les relations entre 1'daucation primaire des filles et le d6veloppement
6conomique, "... on a donc la vive impression que l'augmentatiou, de l'enseignement 
engendre des b6n6fices pour le bien-6tre 6conomique de tous qui sont consider-Alement 
plus importants que ceux reproduits dans les 6valuations (disponibles) des diff6rences qui 
existent pour un niveau moyen d'instruction". 

Dans le chapitre suivant, beaucoup de ces ben6fices "externes" et indirects sont 
abordes dans l'analyse de l'impact social de l'6ducation primaire des filles. 
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L'effet d'6quitd de t'&iucation depend donc beaucoup non seulement du niveau d'enseignement que I'on dbeloppe, mats aussi 
si, en nme temps, les ressources sont redistribu&es parmi les indivi.its instruits, et si l chele des sataires refl~te 'accroissement 
de la productivitd. 

2. 	 Ccci nous donne une indication sur I'attitude de beaucoup d'dconomistes pour qui "les femmes passent moins de temps que les 
hommes sur le march6 du travail, et donc sont moins motivbes pour investir dans des qualifications qui ont une certaine valeur 
stir le march" (Becker 1964, p.51), et pour qui, "itant donnd qu'on s'attend Aun taux de participation des femms plus faible 
sur le marchd du travail, leur ducation se concentre davantage sur la "sphere de consommation" et lea rentrdes sont pour a 
majeure partie moins d'ordre picunier que cel les des hommes. D'oO ['apparent taux de rentris financiires plus faible". (Mincer 
1968). 

3. 	 Cete approche suppose que les gains attribuds A chaque travailleur reprdsentent une estimation de leur contribution AIs 
production. Donc, les gains plus importants attribuds Aune 6lucation supdrieure re"itent leur plus grande production et leur 
contribution Ala croissance dconomique. 

4. 	 Ce dernier est bar, sur i'hypoth&es utilis& dans la methode de t'4valuation des Lnfices qui affirme que les codts d'opportunitt 
pour les femmes sont moins dlevds que pour les hommes, de sorte que, meme si les gains absolus des hommes sont plus 
importants, le taux de bnfices de I' lducation pou filles est plus grand. 

5. 	 Psacharopoulos et Stcier (1987) indiquent que le tort que ]'on pourrait faire pour le paiement de La lourde dette serait de 
mettre en place des projets Acourt terme et aux rdsultats rapides qui pourraient avoir un taux de rentr6cs plus faible par rapport 
aux projets d'investissements sociaux Along terme (p.1). 

6. 	 On estime que lea agricultrices cultivent au moins 50% de 'alimentation mondiale ct jusqu'A 80% datis certains pays africains. 
Entre le tiers et la moitit des ouvriers Pgricotes du Tiers Monde sont des femmes. Approximativement deux tiers des ouvrieres 
des pays en voie de dd'veloppement son? employdes dans I'agriculture (Buvinic ct Yudelman 1989, p.22). Puisque leur 
production eat souvent destinde Ala consommation domestique et reprdsente donc des biens non marchands, leur contribution 
en tant que productrices de produits alimentaires 'est pas prise en compte dans les statistiques nationales. 

7. 	 Voir T.W. Schultz (1975), "TheValue of the Ability to Deal with Disequilibria". Journal of Economic Literature, Vol 13, pp. 
872-876. Cite darts Lockheed, Jamison, et Lau (1980). 

8. 	 Heyzer (1986) remarqua que dans beaucoup de rdgions d'Asie du Sud-Est, les changements dans les modes de migration 4taient 
frappants. Traditionnellement, c'etaient principalement les hommes qui migraient pour de courtes pdriodes. Cependant, A 
present, plus de jeunes femmes que d'hommes quittent leur campagne. En Thaf'lande, Fuller (1983) montra qu'il y avait un taux 
plus dlevd de deplacements chez les jeunes femmes que chez lea jeunes hommes, d'apris les donn6es du recensement de 1980. 
De meme, aux Philippines, les femmes apparaissent en plus grand nombre dans les migrations de Ia campagne vers la ville. 

9. 	 Ceci appuie I'argument de Svennilson (1984) "Economic Growth and Technical Progress: An Essay in Sequence Analysis" dans 
I'OCDE, The Residual Factor and Fconomic Growth, OCDE: Paris citE dans Bowman 1980. 

"L'6ducation Etendue A toute la main-d'oeuvre Pura tendance A anliorer l'efficacitd avec laquelle 
1'Equipement de base est utilisd et Aaccelfter le "processus d'apprentissage"..." Le module de selection dmet 
I'hypothise que les rffdrences 6ducationnelles sont perques par lea employeurs comme une promesse 
assurde de la future productivit6, justifiant leurs agissements empiriques, soil en instaurant des dcarts 
salariaux entre les employds, soil en sdlectionnant certains employks pour certains postes. Etant donnd 
que l'Mducation contribue vraisembablement Ad6velopper des comp~tences et que le niveau atteint est 
souvent en corrdlation avec les variables contribuant Ala productivitl teIles que ['aptitude et la motivation, 
de telles actions empiriques semblent tre raisonnables." (p.61). 

10. 	 Pour une discussion plus approfondie sur les pr~jug&s sexuels dans 'Mucation, voir T.J. Wirtenberg et C.Y. Nakamura, 
"Fducation: Barrier or boon to changing occupational roles of women", Journal of Social Issues 1976 32(3):165-170. 

11. 	 Bien que les inscriptions scolaires et I'alphabdtisation chez lea filles aient considdrablement augmentd dans les rdgons
d'Amdrique latine, le taux d'alphabetisation est toujours bas chez les femmes plus ag&s, qui appartiennent pr~ciskment Ala 
tranche d'Age qui a tendance Aparticiper aux activitds du secteur informel. Au Guatmata et au Honduras, par exemple, le taux 
d'alphab~tisation pour les femmes de 35 ans et plus est respectivement de 30 et 37%. Une Etude datant de 1985 sur la 
population rurale de [a Rdpublique Dominicaine montra que seulement un peu plus de a moitid des femmes savaient lire et 
6crire (Mones et Grant 1987). 
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12. 	 Alors que les entreprises lies Al'industrie textile montrent des effets positifs et significalifs pour toutes les compagnies ou celles 
uniquement feminines, les b6nffices de Il'ucation primaire dans lavente au d~tail ont zendance A tre positifs mais nLgligeables 
et dans lesservices personnels, ilsont mtme tendance Aetre ndgatifs. Ceci implique que ladefinition d'emploi indpendant" 
eat tr6s diffdrente, et bien plus complexe que ce que Psacharopoulos et al(1987) ne le supposaient. 

13. 	 G. Becker, 1964. Human Capital: A theoretical -nd empirical analysis, Colombia University Pres, New York. 

14. 	 Une &idence fournie par Michael (1975) suggire que I'Mducation modifie lesr~partitions budgdtaires du consommateur d'uA, 
fagon trts similaire A une augmentation de revenus, contribuant Apartir de IAau bien-etre g6ndral du foyer. 
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CHAPITRE III 

CHANGEMENTS SOCIAUX: LES EFFETS PROVENANT 
DE L'ENSEIGNEMENT DES FILLES. 

3.1 INTRODUCTON 

3.1.1 Questions abordes 

Ce chapitre examine deux questions concemant les relations entre l'ducationprimaire des filles et les impacts sociaux de cette 6ducation. Une des questions estoprationnelle: Dans quels contextes et de quelles fagons l'instruction des filies am~ne-t-elle un impact sur ]a societ6 en g~n~ral? Cette question est importante parce que lesresponsable, de politiques on: besoin de comprendre pourquoi 1'education des filles estimportante, quel type d'6ducation est le plus efficace, et quels r~sultats peuvent 8treanticip~s selon le contexte des cultures, du milieu, ou des classes au sein desquels elle se 
trouve. 

La difficult6 d'aborder cette s6rie de questions reside dans ]a nature des informationsinclues dans la plupart des rapports qui traitent de l'impact de l'ducation pour filles. Laplupart des documents existants sont constitu~s d'6tudes quantitatives ' un niveaud'ensemble qui ne sont pas detaill~es pour indiquer les variations des donn~es selon lesdiffdrences de culture, de milieu rural/urbain, ou de classes. Comme le plus simple, etg~n~ralement le seul,type d'information sur l'education des filles enregistr6 sur une grande6chelle est le nombre d'ann~es pass~es Al'6cole, les variations dans le type d'6ducation reque ne sont 6galement pas souvent disponibles. La plupart des autres documentsexamines dans ce compte rendu sont des rapports qualitatifs effectu~s sur un plan restreintqui d~crivent le cadre des impacts present~s, niais ils traitent de contextes tellementsp6cifiques qu'il est difficile de g~n~rE'liser A partir de l, de les comparer avecou 
mat~riaux similaires rapportds d'un contexte different. 

des 
Une difficult6 suppl~melitaire avecles donn~es quantitatives ' un plan gen'ral ainsi qu'avec les donndes qualitatives 'aun planrestreint reside dans le fait que. toutes ces donn6es ne dcrivent g~n6ralement qu'une seulelriode donnee, ce qui limite rexploration des impacts Along terme de l'ducation des filles. 

La seconde question tient du processus. Tomment une fille est-elle affectee par son6ducation de telle sorte qu'elle provoque des changements dans la soci~t6 en general ?Cette question est importante parce que ce qui a 6te explor6 ' propos de l'impact del'ducation des filles s'est concentr6, ' un degr6 tr~s pouss, sur le rOle reproductif desfemmes, c'est-A-dire, la fertilit6, la morn.litO infantile, et la sant6, et non pas sur Ia vie desfilles elles-meme et sur leurs contributions sociales. Une des raisons Ace centre d'attentionrepose dans l'extrdme Importance de ces questions de fertiit et de sant6 de l'enfant pour 
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la plupart des pays les plus pauvres du monde. Une deuxi~me raison peut simplement 6tre 
que ce sont l les impacts les plus faciles Arapporter puisqu'ils peuvent etre quantifies, c'est
A-dire, par le nombre des enfants qui naissent, de ceux qui meureni, et par une 
interpretation de leur sante, c'est-A-dire, clans la plupart des cas, les evaluations de leur 
poids et de leur taille. Mais la raison la plus importante est peut-6tre que demontrer 
comment l'ducation peut aider les files Amieux accomplir leur r6le traditionnel de mere 
est un moyen "sfir" de promouvoir l'education f6minine. Ainsi, les 6tudes ont tendance A 
ignorer les impacts de l'education des files qui peuvent, Acourt terme, 8tre perturbateurs 
pour la societe, mais qui peuvent aussi, Along terme, 6tre salutaires pour la soci6t6. 

Une fois encore, la difficulte d'abordcr la question de l'education affectant les files 
de telle sorte qu'elles provoquent des changements sociaux repose dans la nature de la 
litt6rature. La litterature sur l'education des femmes n6glige g6n6ralement les femmes elles
meme en tant que participantes actives A leurs propres vies, et la manire dont leur 
6ducation affecte les variables sociales n'est expliquee que de fa§on tangentielle, si expliqu~e 
elle est. I1n'y a, par exemple, presqu'aucune 6tude concernant specifiquement les effets de 
l'education primaire sur l'estime que les filles ont d'elles-m6me ou sur leur acceptation de 
leur nouveaux r6les d'adultes. La fille qui reqoit une education devient insignifiante dans 
la comprehension de I'impact social, qui est d6fini par rapport Asa prog6niture, plut6t que 
par rapport A elle-meme. 

3.1.2 Perspectives thWoriques. 

La litterature qui analyse l'education des femmes est definie, Ades degres differents, 
par deux perspectives th6oriques. Ces orientations influencent les aspects de la vie des 
femmes qui sont analyses et le r6le que l'education apparait jouer, fournissant ainsi 
diff6rentes sortes de donn6es et, fr6quemment, diff6rentes conclusions. 

La premie're perspective est un point de vue bas6 sur le d6veloppement, d'apres 
lequel ]a modernisation est g6ndralement perque comme un processus positif, ' travers 
lequel les femmes sont liber6es des contraintes "traditionnelles" qui limitent leur statut et 
leurs activites. L'utilisation de l'expression "en voie de d6veloppement" pour decrire les 
nations les plus pauvres du monde, dont beaucoup sont en train de connaitre un rapide 
processus de modernisation, porte Acroire que ce qu'on leur aitribue en commun est leur 
mouvement vers le caractere "d6velopp6" des nations plus riches. L'education, dans cette 
perspective, fait partie du processus de modernisation, am6liorant le bien-etre des femmes 
au moyc:n des connaissances et des comp6tences qu'elles acquierent et ' travers les 
changements d'attitudes et de valeurs. 

La g6n6ralisation de la structure de la famille nucleaire est perque comme faisant 
partie du processus de d6veloppenient, conduisant ' une unite au sein de laquelle les 
femmes peuvent exercer plus de contr6le qu'A l'int6rieur d'une large famille ou d'autres 
unite's sociales traditionnelles. Le manque de statut des femmes est perqu comme r6sultant 
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des stereotypes culturels sur les r6les des deux sexes, des attitudet sociales vis-A-vis desfemmes, et du peu d'estime que les femmes ont pour elles-mdme, des conflits sur les r6les,
et du manque de confiance en soi. 

La perspective plus radicale, que l'on trouve dans les approches anthropologiques oud'inspiration marxiste, voit la femme comme ayant perdu son statut A cause du processus
de modernisation. Le statut actuel des femmes est consider6 comme une consequence desvaleurs traditionnelles et aussi de r'organisation sociale et des changemrents survenus dans
la technologie, dans la possession des ressources, dans les valeurs, et dans l'organisationsociale a a suite de la colonisation et de la modernisation. Dans ce contexte, I'ducationn'est pas toujours perque comme ayant joue un r61e liberateur, parce que les femmes ont en g6n~ral &6 exclues de ses b6nefices, et e'galement parce que 'expe'rience concrete qu'elleoffre aux filles renforce souvent les structures et statut sociaux existants. L'6ducation d'unefemme semble avoir soit un effet n6gatif, en ia prfdisposant Aiadopter la structure de lafamilie nucl6aire qui la rend dependante de son mar et l'eloigne du soutien d'autres groupessociaux, soit un effet positif, en l'amenant "iavoir son propre emploi salari6, le contr6le desressoui-ces, et une meilleure compr6hension de ses options. La littrature qui utilise cetteapproche pour examiner le statut des femmes se concentre sur le degr6 de contr6le qu'ontles femmes sur la production et ler ressources comme base de ieur pouvoir, Ala fois au sein
d, leurs families et dans la communaut6 en g~n~ral. 

3.13 Organisation du chapitre. 

Afin d'aborder ces deux questions op~rationnelle et de processus traitant de l'impactsocial de l'ducation primaire des filles, la discussion a W organis6e selon trois grandesvariables contextuelles et, ' l'int6rieur de ces variables, elle a 6t6 conduite en examinantquels 6taient les effets de l'ducation des filles qui provoquaient des impacts sociaux.principales variables contextuelles qui ressortent de la litt6rature sont sociales 
Les 

- diff6rencesentre milieu rural et urbain et, parmi ces diff6rences, les distinctions de classes; culturelles -modeles rt'petitifs de l'effet 6ducationnel au sein de certains syst~mes culturels; etlongitudinales - changements influenc6s par 'enseignement des filles qui n'apparaissent pas

darts le cadre d'une seule 6poque donn6e.
 

3.2 L'EDUCATION POUR FILLES DANS IE MILIEU RURAL 

3.2.1 Aptitudes acquises grftce A I' ducation primaire. 

On suppose g~n~ralement que les plus importantes comptences que les fillesacquiirent au travers de leur 6ducation primaire sont celles de lecture, d'6criture, et decalcul. Au cours d'entretiens avec des femmes de ]a campagne au Zimbabwe (Bureau desFemmes du Zimbabwe, 1981) ces femmes dirent: "L'education est tris importante de nosjours. Sans elle, je ne peux m~me pas lire les panneaux sur la route" (Mhkondora, p.10)."L'ducation nous aide aussi quand nous travaillons et parlons dans les coop6ratives. Ce 
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sera plus facile pour nous de compter notre argent" (Masembura, p.10). Cependant, il y a 
des signes (dont nous discuterons plus en profondeur dans une section ulteieure) que la 
somme des compltences que les filles apprennent quand elles ont bien acces Al'6cole est 
limitee par le contexte social dans lequel elles reqoivent ces comp~tences et par ce 'a quoi 
les parents, les instituteurs, et les filles elles-meme s'attendent. La faqon dont la pertinence 
des sujets est perque par rapport Ala vie des filles influence aussi ce qui est appris et ce qui 
ne 'est pas. Vlassoff (1980) trouva que les filles dans les villages indiens faisaient preuve 
d'une relative ignorance sur une vari6td de sujets enseign6s Al'6cole primaire par rapport 
aux r~ponses d'un 6chantillon de garqons du vil!age. Par exemple, les filles savaient peu de 
choses sur Ia geographie de l'Inde ou sur sa situation en Asie; la plupart des filles n'6taient 
jamais all6es Aplus de quelques kilomtres au-delA de leur village et n'avaient jamais esper6
le faire. Dans une 6tude sur les femmes du milieu rural malais, Strange (1978) decouvrit 
que, pour les femmes les plus pauvres du village, leurs responsabilit6s et leurs r6les 
socio6conomiques diff6raient peu de ceux de leurs mires avant que l'6cole n'ait ete 
construite dans le village. Comme nous I'avons d6ja souligne dans la Section Economique 
de ce rapport, le manque d'emplois salari6s dans la plupart des zones rurales signifie que 
les competences pour lire, ecrire, et compter que les filles acqui~rent h l'6cole les aident 
rarement Aobtenir un travail, les conduisent rarement A des salaires plus 6lev6s, ou sont 
utilisees par ces filles dans des emplois qu'elles occupent dej:a. 

Cependant, alors que les comptences apprises en fait ' l'ecole peuvent avoir peu 
d'application directe dans les vies de la plupart des femmes de la campagne, I'assimilation 
de ces competences et l'exprience de l'education semblent avoir un certain impact social. 
Safilios-Rothchild (1982) remarqua qu'une education primaire &ait cruciale pour les filles 
car elle 6tablissait l'alphab6tisation qui augmentait leurs choix pour la formation 
professionnelie, les projets de ddveloppement rural, et '6ducation non formelle. P.r 
exemple, le Minist~re de la Sante du Ymen exige des candidats un certificat de l'6cole 
primaire pour ben6ficier des programmes de formation sur la sante offerts dans les zones 
rurales (Hashem, 1990). Nelson (1981) indique que les efforts pour faire participer les 
femmes aux programmes de d6veloppement ont montr6 qu'il etait plus difficile de former 
les femmes que les hommes Acause de l'analphabdtisme relativement plus important chez 
les femmes et le manque de qualifications sp~cifiques. Bien que ne distinguant pas entre 
hommes et femmes, Seetharamu (1985) conclut que, plus qu'aucun autre facte,!A, le niveau 
d',tudes distingue les participants aux programmes d'expansion agricole et de formation 
professionnelle non fonnelle des autres habitants de la campagne. L'ecole non seulement 
met une personne au courant des programmes de formation professionnelle non formels et 
6tablit les bases de lecture, 6criture, et calcul n6cessaires, mais aussi communique 'esprit 
d'initiative n6cessaire et la confiance en soi pour s'inscrire dans ces programmes. Berstecher 
(1985) trouva que l'education pour femmes conduisait bien Aune plus grande participation 
aux projets de formation non formels. De plus, Muzaale et Leonard (1984) trouvirent des 
preuves que les groupes d'expansion agricole pour femmes au Kenya retenaient les femmes 
instruites plus longtemps que les femmes illetres, ce qui leur donnait I'acc~s aux bMn6fices 
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Along terrne de tous les fonds de prestations sociales, aux informations sur la production, 
et Al'acquisition de qualifications suppl'mentaires. 

McGrath (1976) fit remarquer que dans les societ~s oi, sans cela, les contacts des 
femmes resteraient circonscrits, l'6cole primaire etait encore plus importante que pour les 
hommes, car on s'attendait d'ordinaire Ace que les hommes aient des contacts avec d'autres 
adultes dans leur travail, leurs loisirs, leur participation politique, et leurs pratiques
religieuses. Dans les situations ou les conditions d'enseignement informel sont s6vrement 
limitdes pour les femmes, I'ducation peut 6tre ]a c16 du d6veloppement de leurs 
comp tences sociales qui conduisent A des valeurs independantes et ' un futur gain de 
statut. Klineberg (1973), en Tunisie, et Callaway (1986), au Nigdria, trouv~rent tous deux 
que I'un des principaux impacts de l'ducation pour filles dans ces soci6t6s etait d'accroitre 
leurs contacts A1'ext6rieur de leur maison et les occasions de trouver un renforcement social 
de la conception qu'elles avaient d'elles-meme et des aspirations qu'elles avaient d6velopp6.
Le Bureau des Femmes du Zimbabwe (1981) trouva que le manque d'6ducation formelle 
influengait nettement la faqon dont les femmes se voyaient: "Sans 6ducation, vous n'6tes rien 
dans ce monde" (Mtoko, p.10). Robertson (1984), dans son 6tude sur les femmes Ga au 
Ghana, d6couvrit que l'ducation 6tait devenue une part essentielle du statut d'une 
personne. On faisait constamment sentir A ceux qui n'avaient pas d'instruction formelle 
qu'ils 6taient inf6rieurs, et quelquefois ils le croyaient eux-meme. Elle rapporta que "Je ne 
suis qu'une illtr~e, alors je ne peux pas r6pondre " tait une r6ponse courante Adiff6rentes 
questions (p. 138), et que quand elle demandait pourquoi 1'6cole 6tait importante, les femmes 
r6pondaient "parce que...elle nous donne le respect de nous-m~me". Smoc (1981) 6mit 
I'hypothise que r'ducation pouvait 61argir la perspective qu'une femme avait sur sa vie et
lui permettre de remettre en question l'ordre traditionnel. Elle peut aussi stimuler un 
sentiment de confiance en soi et de contr6le sur son environnement, grace auquel les 
femmes auraient moins tendance Aaccepter une position de passivit6. Malgr6 l'importance
de ces possibles impacts de l'Nducation sur la vie des femmes, et malgr6 I'accumulation 
d'exp~riences qui sugg re de tels effets, il n'y a presqu'aucune 6tude qui aborde directement 
]a question de l'impact de !'6ducation sur l'estime que les femmes ont pour elles-meme, sur 
leur confiance, et sur la faqon dont elles voient leur vie et comment ces changements 
affectent le contexte social g6n6ral. 

Toutefois, il y a un groupe de comp~tences que les filles acquierent pendant leurs 
6tudes Apropos duquel une importante somme de donnes ont dt6 recueillies: comptences 
en nutrition, pour l'identification des maladies, en hygiene, et dans d'autres domaines reli6s 
AI'am61ioration de la sante de 'enfant. Bien qu'il n'existe pas de preuves manifestes que
savoir lire, ecrire et compter, la confiance er, soi, les connaissances spe'ifiques sur la sant6, 
ou l'acceptation d'un paradigme "moderne" fassent une diffdrence, les filles qui ont requ une 
6ducation deviennent des mares qui Ivent des enfants en meilleure sant6. Le Centre 
International pour la Recherche sur les Femmes (1988) conclt~t, apr s avoir analys les 
r6sultats de nombreuses 6tudes, que les femmes attachent plus d'importance que les 
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hommes A la satisfaction des besoins alimentaires de la famille. Et les femmes ayant une 
education plus pousse'e semblent pouvoir mieux traduire leur appreciation d'une bonne 
alimentation dans la sante de leurs enfants. 

Le r6le de l'ducation d'une mere fut specifiquement isole par Chatterjee et Lambert 
(1989), qui trouverent que les nouveaux-nes des femmes illetrees dans la campagne indienne 
avaient un taux de mortalite presque deux fois plus 6lev6 que les nouveaux-nes dont les 
mires avaient requ une education primaire. Une etude sur les relations entre la nutrition 
infantile et les facteurs tels que les revenus familiaux et l'ducation maternelle revela que 
les femmes instruites utilisaient mieux les maigres ressources qu'elles recevaient comme 
allocations pour les enfants que les mares illetrees ayant des revenus plus importants (Baiagi 
1980). Dans une etude des Nations Unies utilisant les donnees de 115 pays, l'alphabtisation 
maternelle avait une correlation plus grande avec I'esperance de vie ' la naissance qu'aucun 
autre facteur. Cochrane, Leslie, et O'Hara (1980) pass'rent en revue la litterature sur les 
effets de l'6ducation parentale sur la sante de l'enfant et conclurent que l'education 
maternelle etait tr~s 6troitement lie Aila sant6 de 'enfant, d'apre's la mesure du statut 
alimentaire ou de la mortalit6 infantile, affirmant que les 6vidences sur l'importance de ces 
relations 6taient sans 6quivoque. Depuis, Blumberg (1989) examina les evidences dans le 
monde entier pour conclure que l'education des femmes 6tait associe ' une spectaculaire 
diminution du taux de mortalit6 infantile et Aune amelioration de la nutrition de 'enfant. 
Elle note aussi que l'education de la mere a presque invariablement un effet plus fort que 
l'education du pare sur la reduction de la mortalit6 infantile et sur I'am6lioration de la sant6 
de la famille. Schultz (1989) trouva qu'une annee d'etudes supplementaire de la mere avait 
tendance A tre associee A un declin en pourcentage relativement constant du taux de 
mortalite infantile, 

Aux Philippines, Berrera (1988) trouva que '6ducation de la mere 6tait lide Aune 
meilleure alimentation de l'enfant, en particulier chez les enfants de moins de deux ans, 
quand ils dependaient etroitement de leur mere pour leurs besoins alimentaires. En utilisant 
des donn~es recueillies dans 28 pays, Hobcraft et al (1984) trouv~rent aussi que l'e'ducation 
de ]a mare e'tait particulirement importante pour determiner les chances de survie des plus 
jeunes enfants. Le r6le de l'education pour renforcer 'aptitude de la mere Agarantir la 
sante de leurs enfants apparait aussi dans le fait qu'il a ete demontr6 que la mortalit6 
infantile des filles, par rapport celle des garqons, diminuait quand la mere dtait eduqu~e 
(Blumberg 1989). 

3.2.2 Attitudes transfortnees par I'6ucation primaire. 

I1y existe de nombreuses 6tudes qui examin~rent l'impact de l'education sur les 
changements d'attitudes associ6s h la "modernit6" (Rosen et LaRaia 1972, Chaudhury 1978, 
Fox 1973, Oppong 1977, Kleinberg 1973). Par exemple, Rosen et LaRaia (1972) 
recueillirent des donnees de femmes bresilienries sur leurs attitudes, trouvant un "index de 
modernit6" qui fut defini comme etant constitue d'un plus grand sens d'efficacit6 
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personnelle, de la jouissance d'une relation d'6galit6 avec leurs maris, d'une plus grande
emphase sur l'ind6pendance et la r~ussite dans la socialisation des enfants, et d'un regard
sur le monde avec une perspective plus active. A ]'exception d'une recherche continue sur
les prises de dcisions du foyer (dont nous parlerons plus tard), peu d'6tudes ont 6t6
conduites dans ce sens-li. Ceci est peut-Etre dfi, du moins en partie, aux questions sur le
fait de savoir si oui ou non les attitudes "modernes" amelioraient ]a qualit6 de la vie et sur 
]a m6thodologie utilis~e pour obtenir les r~sultats des enqudtes. 

IIexiste cependant de nombreux changements d'attitudes chez les filles qui ont dte
clairement lis Aleur 6ducation et, Acause de l'importancc de ces changements pour l'avenir
des pays les plus pauvres, chacun de ces changements a 6t6 attentivement tudi6. On a 
trouve que l'6ducation changeait 'attitude des filles sur le nombre d'enfants qu'elles
d6siraient. Vlassof (1980), interrogeant des adolescentes c6libataires de la campagne en 
Inde, d6couvrit que la taille de la famille idale 6tait lie de faqon significative au niveau
d'enseignement. Les personnes interrog~es les moins 6duqu6es, sur un 6ventail de zero A 
huit ans d'6tudes, d6siraient en moyenne plus d'un enfant de plus que ies personnes les plus
instruites. Schultz (1989) montra que la fertilit6 d6sir e des femmes diminuait de faqon
uniforme par rapport Aleur niveau d'6ducation. 

Alors que ]a baisse de ]a fertilit6 associ6e ' l'augmentation de l'ducation chez les
femmes dans ]a plupart des pays est un fait bien 6tabli (Enquete sur la Fertilit6 dans le 
Monde 1987, Blumberg 1989), l'ampleur et ]a forme de cette relation varie
consid6rablement. Une gande partie de la baisse de la fertilit6 est attribu6e au fait que l'on 
se marie plus tard, fait qui est fr6quemment associ6 A '6ducation dans les zones rurales, et 
a la participation aux emplois salari6s, qui n'a pas 6t6 lie A l'ducation dans les zones
rurales (voir la Section Economique). Bien que l'ducation des femmes soit 6troitement et
inversement ite A i'age auquel on se marie (Blumberg 1989, Kritz et Gurak 1989,
Senanayake 1990), iln'apparait cependant pas que ce soit le seul fait d'etre A 1'cole qui
retarde le mariage des femmes, puisque dans beaucoup de pays l'ducation des filles est 
achevee bien avant I'Age habituel o i l'on se marie. Dans les zones rurales du Nigeria,
Orbuloye (1981) trouva que dans l'ensemble la fertilit6 de celles qui avaient &6 A l'6cole
6tait plus basse que celle des filles qui n'y 6taient pas all6es, et que la plupart des
diff6rences dans ]a fertilit6 6taient dues aux changements dans les modes de mariages apr~s
la fin des .tudes. En plus de conduire A un d6sir d'avoir moins d'enfants, l'6ducation peut
aussi conduire A un changement dans 'attitude des filles et aussi celle de leurs parents A 
propos de l'Age appropri6 du mariage. 

Bien qu'il existe moins de recherche A ce propos, l'6ducation des filles a 6t6
6galement associ6e au plus grand d6sir d'6duquer les enfants. L'6ducation de la mitre a 6t6
reli6e Aune plus grande participaition t 1'6ducation de leurs enfants au Nicaragua (Wolfe
et Behrman,1984), au P6rou (King et Bellow, 1988), et au Brtsil (Birdsall, 1985). Kossoudji
et Mueller (1983) trouvirent qu'il y avait plus de chances que les foyers dirig6s par des
femmes dans le milieu rural du Botswana envoient leurs enfants A 1'6cole pri" )aire. Les 
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evidences sur la faqon dont cette relation est 6tablie ont &6 fournies par de noombreuses 
etudes qualitatives. Dans la campagne de Tanzanie, Kerner (1986) d6couvrit que les foyers 
des paysans les plus aises etaient diriges par des hommes, qui avaient tendance Ainvestir 
leur surplus en 6pousant une femme de plus, augmentant ainsi le groupe de main-d'oeuvre 
domestique. A l'oppos6, le-, chefs de famille femmes 6conomisaient leurs revenus pour 
payer l'inscription et les fournitures scolaires et encourageaient leurs enfants A6tudier et ' 
preparer les examens d'entree. Robertson (1984), dans son 6tude sur les femmes du Ghana, 
attribue les changements dans les attitudes des mares h l'augmentation de ia frequentation 
de l'ecole. L, les femmes jouent ujn r6le dominant dans le financement de I'ducation de 
leurs enfants, payant les inscriptions scolaires pour les enfants des deux sexes meme dans 
les cas oii les hommes avaient refus6 de financer 1'enseignement des filles. 

De plus, on a montr6 que l'ducation d'une mere affectait diff6remment l*6education 
de son fils et de sa fille. King (1983) trouva que, aux Philippines, l'education d'une mire 
6tait reli6e A un. accroissement plus important de l'education des filles par rapport a 
l'education des garqons. King et Bellow (1988) ont montr6 que, au Br6sil, 1'Cducation des 
deux parents avait un effet positif sur celle de leurs enfants, mais q,;e son impact 6tait 
diff6rent pour ,es filles et les garqons. L'6ducation du p~re avait deux fois plus d'impact que 
celle de la rinre sur les garqons, tandis que !es impacts respectifs de l'6ducation des parents 
sur celle de; Ieurs filles 6taient equivalents. Ils expliq-rent ces r~sultats en sugg6rant que 
I'education de la mere contrebalanqait la pr6f6rence du pire pour 6duquer les garcons. I1 
existe un argument ethnographique qui soutient cette interpr6tation de Kerner (1989) du 
contraste entre la participation des garqons et des filles au syst rne 6ducationnel de deux 
r6gions de Tanzanie, obi dans une r6gion les femmes exercent traditionnellement un plus 
grand pouvoir de d/2cision que dans I'autre. Dans la region oi6 les femmes exercent un 
pouvoir de dfcision relativement plus grand, l'investissement des parents dans l'ducation 
des filles etait presque aussi important que pour les garqons. Dans Ia region ou' les femmes 
exercaient moins de pouvoir, l'ducation des garqons 6tait mise en avant. Back et al (1985) 
6tudi rent les effets de l'6ducation de la mere sur l'education des adolescente. et trouverent 
que ces derniires, qui 6taient A l'cole, attribuaient leurs exp6riences d'encouragemen! et 
de confiance en soi qu'elles rencontraient chez elles Aleurs rfsultats scollires actuels. Leur 
encouragement et leur confiance en soi 6taient associes de faqon positive au niveau d'6tudes 
que leurs m&res avaient atteint. Les effets de I'ducation de la mere sur les intentions de 
leurs filles a propos de leurs etudes apparurent positives dans toutes les categories 
socioeconomiques, les differences les plus significatives se trouvant parmi les classes les plus 
inf rieures. 

Comme une grande partie des 6tudes ci-dessus ne rapportent pas leurs donn6es selon 
les diff6rences entre les milieux rural et urbain, la relation entre l',ducation d'une mrre et 
celle de ses enfants peut tre affectee par ces facteurs. Cochrane, Mehra, et Osheba (1988) 
trouv rent que la relation entre l'Cducation d'une mere et celle de ses enfants en Egypte 
variait selon la region du pays. L'6ducation de la mere avait un effet positif significatif sur 
l'enseignement des enfants dans les zones urbaines; cependant, il ne scmbla pas qu'elle etait 
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reli~e de faqon significative A la participation scolaire courante dans les zones rurales. 
Larson (1988), dans une 6tude sur deux communaut~s rurales d'Egypte et de Tunisie, trouva 
que les ?arents s'attendaient A ce que I'ducation de leurs filles aboutisse pour celles-ci A 
un emploi de bureau et Aune vie plus facile. Caldwell, Reddy, et Caldwell d~couvrirent que
dans le sud rural de l'Inde les parents des classes superieures insistaient pour que leurs filles 
en Age scolaire sachent lire et 6crire, tandis que les parents plus pauvres soulignaient qu'ils
s'attendaient Ace que l'ducation de leurs filles leur permette d'obtenir un emploi salarie. 
Cependant, comme nous l'avons montr6 au chapitre precedent, A cause du manque
d'emplois salaries dans les zones rurales, I'Nducation d'une jilte ne la conduit pas toujours 

un metier. L'implication est que, quand l'ducation de ses filles n'est pas perque comme 
6tant associ~e A tine amelioration de ses revenus et/ou de son statut, .Ay a alors moins de 
chances que I'Nducation de la mere repr~sente une force positive en faveur du 
developpement de l'enseignement de ses rifles. 

Un autre changement d'attitude, le d6sir de plus en plus fort pour une vie en milieu 
urbain, d~sir qui a deja W associ6 AI'ducation des filles des zones rurales, n'a pas l'impact
positif du d~sir d'avoir moins d'enfants, un mafiage plus tardif, et des enfants plus instruits. 
Comme nous 'avons d~ja menIonn, au Chapitre II, l'ducation en milieu rural est souvent 
associ6e ' un plus grand desif -. Iur ]a vie citadine, ce qui peut conduire A migrer.
Berstecher (1985) a trouv6 que le contenu de l'ducation reque pr6parait les elives aux 
emplois de bureau et aux carri~res professionnelles, et non pas ,il'agriculture. Comme de 
telles professions n'existent qu'en petit nombre dans les zones rurales, l'enseignement accroit 
la motivation pour migrer vers les zones urbaines. En outre, rNtude de Vlassoff (1980) sur 
les adolescentes c6libataires de la campagne indienne trouva que les filles ayant plus
d'Education, sur une 6chelle de un A huit ans, pr6f6raient avoir un mar qui exerqait un 
m6tier non agricole, c-' "ilieu urbain, ceci dans une proportion consid~rablement plus 
grande que pour les filles non 6duquees. 

3.2.3 Accroissement du contr6le personnel grAce A i'Education primaire 

King (1990) a avanc que quand l'6cart 6ducatif entre les sexes 6tait important entre 
mari et femme, les indicateurs de bien-etre social, tels que l'esp~rance de vie feminine, la 
mortalit6 infantile, et ia fertilit6 ont tendance A6tre pires. Elle fait remarquer que certains 
pays ayant des 6carts 6ducatifs entre les sexes moins grands atteignent un niveau de bien
etre social comparable Acelui de certains pays plus riches ayant des 6carts entre les sexes 
plus importants. Elle 6met l'hypoth se que, quand la diffdrence d'6ducation entre mar et 
femnme est grande, le r6le de la femme dans les prises de d6cisions est moins grand par 
rapport A celui de son mar. Comme les femmes ont ga6ralement la responsabilit6 de la 
garde des enfants au sein de la famille, moins de contr6le sur les d6cisions de r6partition
des d6penses et de fertilit pourrait conduire, entre autre, A une mortalit6 infantile et une 
fertilit6 plus grandes. Si l'ducation donne bien aux femmes plus de pouvoir dans les prises
de decisions au sein de leurs foyers, elles peuvent alors mettre en oeuvre les changements
de comp~tences et d'attitudes qu'elles ont acqu6ri au cours de leur 6ducation. Mais les 
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evidences suggrent que les femmes de ]a plupart des pays du monde manquent de pouvoir 
de d6cision suffisant pour agir selon leurs propres priorit6s. Par exemple, Curlin et Brown 
(1985) ont soulign6 combien il 6tait difficile pour les femmes de contr6ler leur fertilit6 
m~me quand des moyens de contraception 6taient ' leur disposition. L'Enqudte sur la 
Fertilit6 dans le Monde montre que presque la moiti6 des femmes interrog6es dans 27 des 
pays les plus pauvres ne voulaient pas davantage d'enfants. Toutefois, seulement un tiers 
d'entre elles utilisaient un moyen de contraception. Maynard-Tucker (1989) trouva que dans 
la campagne p~ruvienne, oi 90 pour cent de- femmes et 99 pour cent des mars interrog~s 
connaissaient au moins une m6thode contraceptive, presqu'un quart d'entre eux disait n'en 
utiliser ;-ucune, et plus de la moiti6 du reste utilisait uniquement la m6thode des 
temp6ratures. Dans ces regions, les femmes tombaient enceintes en moyenne tous les 18 
mois et rejetaient la responsabilit6 sur leurs mars, se plaignant du fardeau grandissant 
qu'elles rencontraient avec chaque enfant suppl6mentaire. La participation des hommes 
pour 6lever les enfants 6tait minime et , ce qui est int6ressant, ils ne se sentaient pas 
responsables pour les grossesses successives de leurs femmes. Dans une autre 6tude, 
Acharya (1980) d6couvrit que presque 70 pour cent des femmes interrog6es au N6pal, oi 
la participation des femmes AI'ducation est particulirement ft, le, affirmait connaitre le 
planning familial, et plus de 60 pour cent savait o6i se trouvait le centre de planning familial 
le plus proche. Cependant, selon le groupe ethnique, seulement de 0 i 13 pour cent 
utilisaient un moyen de contraception. Des dtudes (Spratt, Crouch, et Cubeden, non dat6) 
ont montr6 que ]a disponibilit6 d'un centre de planning familial ne suffisait pas Amodifier 
la fertilit6 de faqon significative. 

Alors qu'il a 6t6 d montr6 que l'ducation r6duisait le nombre d'enfants qu'une 
femme ddsirait, son aptitude Amettre son desir en pratique peut etre limit6 par un manque 
de contr6le sur les prises de d6cisions. Greenstreet (1990) trouva qu'au Ghana les femmes 
ne pratiquaient g6n ralement pas de planning familial sans la permission de leurs mars. 
Quand les femmes 6taient all6es dans des cliniques sans que leurs mars le sachent, il s'6tait 
souvent ensuivi des conflits familiaux et il en 6tait meme r6sult6 des divorces quand sa 
d6marche 6tait d6couverte. Le Bureau des Femmes du Zimbabwe (1981) trouva que, bien 
que les femmes affirmaient que le plus gros problime qu'elles rencontraient soit le nombre 
d'enfants qu'elles avaient, elles 6taient souvent oppos6es au planning familial parce que 
leurs mars ne le leur auraient pas permi. Gulati (1985) a trouve que les 6pouses d'Asie du 
Sud 6taient plus d6sireuses que leurs mars de contr6ler leur fertilit6. Dans les r6gions de 
l'Inde Afaibles revenus o6i les hommes abandonnent souvent leurs families et les femmes 
doivent subvenir aux besoins de leurs enfants, elle d6couvrit que les femmes choisissaient 
generalement la st6relisation apris leur deuxiime ou troisi~me enfant. Un certain nombre 
d'6tudes supplmentaires laissent supposer que quand les femmes du milieu rural ont plus 
de contr6le sur les prises de d6cisions concernant leurs vies, elles r6duisent leur propre 
fertilit6 (Blumberg 1985). 

De la meme faqon, il y a de nombreuses indications que les femmes du milieu rural 
am~liorent la sant6 de leurs enfants quand elles ont davantage de contrOle sur les prises de 
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decisions concernant leurs families et la re'partition des ressources (Kennedy et Cogill, 
Blumberg 1989). Une 6tude sur les families desesp~r6ment pauvres du milieu rural du sud 
de l'Inde trouva que ]a seule contribution la plus importante Ala nutrition des enfants 6tait 
le jardin familial entretenu et cultiv6 par leurs mares (Kumar 1985). 

Une des meilleures r~capitulations sur la faqon dont l'ducation 6tait g~n6ralement 
perque comme affectant le statut des femmes au sein de l'unit6 familiale fut pr6sent6e par 
Caldwell (1979). I1affirma que: 

"Ce que l'on pouvait voir se passer dans les foyers d'Afrique de 
l'ouest qui concernait les femmes 6duqu6es etait que l'education 
de ces derni~res changeait conside'rablement 'equilibre 
traditionnel des relations familiales... Celles qui 6taient all6es 
• lecole, mme pour une p~riode relativement courte dans les 
t&oles de villages, admettaient qu'on leur avait montr6 des 
modeles diff rents et qu'elles avaient connu des changements 
personnels profonds. 11 y avait plus de chances qu'une femme 
ayant une 6ducation conteste sa belle-mre, et il y avait moiiis 
de chances qu'une belle-mere s'oppose Acette contestation. Ii 
y avait plus de chances qu'elle essaie de communiquer avec son 
mari, et il y avait moins de chances que son mari rejette cet 
effort. Avec ce renforcement des liens maritaux, il y avait plus 
de chances qu'elle s'affirme hors de la matrice de la famille." 

Oppong (1977) et Smock (1981) ont tous deux 6mis l'hypoth~se que I'ducation 
f6minine modifiait la nature des relations maritales, 6tant donn6 que les femmes avaient un 
plus grand r61e dans les prises de decisions, en particulier en ce qui concemait les d6cisions 
sur la fertilite et la sant6 des enfants. D'Souza et Bhhyiya (1982) trouv~rent qu'au
Bangladesh les prises de d&c"sions du foyer changeaient avec I'ducation des femmes, les 
femmes 6duqu~es et leurs enfants ayant 'a leur disposition une plus grande partie des 
ressources familiales. 11 existe tr~s peu d'6tudes suppl~mentaires sur 'impact de l'ducation 
des filles sur I'accroissement du contr6le sur les prises de d6cisions au sein de leurs foyers
quand eiles devi nnent adultes, qui peut etre une des conditions qui leur permette de mettre 
en pratique les changements dans les comp6tences et les attitudes acquises grAce A leur 
e'ducation. 

3.2.4 R6le jou6 par les revenus indipendants des femmes 

La relation positive entre l'ducation des femmes et leur emploi sur le march6 du 
travail r~mun& ne se voit pas dans tous les pays, ou dans toutes les r6gions d'un meme 
pays, ni tout le temps (voir Chapitre II). L'6ducation mrnne AIa participation ' I'6conomie 
salariale uniquement si les emplois existent, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays 
pauvres. Standing (1976) a soulign6 que le nombre d'opportunit6s d'emploi, de nidme que 
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les bas salaires que les ftcm=rs touchent, ont dissuader les families d'investir dans 
l'ducation des filles. Parce qu'on ne s'attend pas de ia part des femmes A ce qu'elles
participent A la main-d'oeuvre, eAles ont 4W privies d'education; parce qu'elles ont 6t6 
priviees d'6ducation, les opportunit6s d'emploi ont 6t6 limitees; et parce que ces opportunit~s 
ont 6te limit~es, ieur accs r~duit Al'ducation a et6 justifi6 et perp4tue. 

Les preuves d'une relation entre I'dducation des femmes et des revenus 6lev~s sous 
leur contr6le peuvent manquer, A un plus haut degr6, simplement parce qu'il n'y a pas eu 
suffisamment de recherches ou que les recherches ont W faites de telle mani re que les 
donnes importantes ont 6t6 ignorees (voir Chapitre II). Si l'education augmente
effectivement les chances qu'une femme ait des revenus ind6pendants, les changements 
sociaux qui apparaissent alors quand une femme touche de tels revenus repr6sentent une 
partie de i'impact social de N'ducation formelle pour filles. Blumberg (1989), r6sumant un 
certain nombre d'6tudes, a conclu que les revenus 6tant sous le contr6le des femmes, par 
rapport aux revenus sous le contr6le des hommes, repr6sentaient un facteur determinant 
majeur du statut des femmes. Les revenus ind~pendants renforcent g~n~ralement le pouvoir
de decision des femmes au sein de leurs foyers en ce qui concerne les enfants, les questions
6conomiques, et le bien-8tre de la famille. De plus, les revenus des femmes sont le plus 
souvent d~penses pour l'alinentation et 1'education des enfants et pour les besoins de base 
de la famille. 

Avoir des revenus independants augmente l'aptitude d'une femme A provoquer un 
impact social grace ' la possibilite de d6penser ces revenus selon ses propres priorit~s. 
Blumberg (1989) a fait remarquer que les 6tudes montraient que les femmes avaient 
tendance A consacrer une plus grande partie de leurs revenus A la subsistance de leurs 
families, en en gardarit moins pour leurs besoins personnels. Dans une dtude sur les families 
pauvres avec enfants dans le sud de l'Inde rural, aucun accroissement positif de 
'alimentation infantile ne fut d6couvert quand les revenus paternels augmentaient, alors que
l'alimentation des enfants b~n6ficiait de I'augmentation des revenus maternels (Kumar 
1985). Kennedy et Cogill (1987) ont 6tudi6 les effets du passage de Iapr, dution de mais 
Acelle de canne Asucre au Kenya. Ils trouv~rent qu'une grande partie de l'augrnentation
des salaires des agriculteurs obtenue grace au changement 6tait ddpensde pour des produits 
non alimentaires, mais dans les foyers diriges par les femmes, oi les femmes avaient le 
pouvoir de contr6ler les ressources, ii y avait des preuves consistantes d'une meilleure 
situation alimantaire pour les enfants. Les revenus d'une femme de la campagne de 
Malaisie lui appartiennent th~oriquement, mais la plupart des femmes marines utilisent au 
moins une partie de leurs gains pour completer ceux de leurs maris (Strange 1978). Toutes 
les femmes qui r6ussissent A le faire ont des 6conomies cach6es, qui sont utilisees pour 
envoyer Al'cole les enfants qui, sans cela, seraient dans l'impossibilit6 d'y aller. Kerner 
(1986) trouva que, en Tanzanie, quand les femmes contr6laient directement leurs revenus, 
elles avaient tendance Ales investir davantage que les hommes dans les d6penses scolaires 
de leurs enfants. 
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Un certain nombre d'6tudes ont aussi montrd des signes que, quand les femmes 
avaient des sources de revenus ind6pendantes de celles de leurs maris, cela n'affectait pas 
leur statut au sein de leurs familles. Blumberg (1985), 6tudiant l'impact de l'industrie 
agricole sur les femmes du Guat6mala, trouva qu'apr s avoir touche des revenus pendant
cinq ans, revenus qui exc6daient ceux de leurs maris pendant la pleine saison, l'impact sur 
la fertilit6 dtait indubita',.e. Les femmes qui exerqaient un emploi salari6 A l'usine de 
transformation avaient en moyenne 2,2 enfants, par opposition aux femnes du mdme Age 
d'un village voisin, o6 les mais 6taient pay6s pour le travail qu'ils fournissaient dans les 
cahmps avec I'aide de leurs femmes, qui avaient en moyenne 5,2 enfants. Quand on les 
interrogeait sur leur fertilit6 future, les femmes du village ot elles ne contr6laient pas leurs 
propres revenus rdpondaient souvent: "Je n'en veux pas d'autr'es, mais mon mari en veut, 
alor, je continaerai A en avoir". Rosenzweig et Schultz (1985) ont trouv6 que le taux de 
survie des nouveaux-n6es par rapport aux bb6s males dtait plus 6leve dans les r6gions oft 
ily avait de meilleures opportunit~s d'emploi pour les femmes adultes, la mortalit6 infantile 
chez les filles diminuant au fur et A mesure que l'ducation des mares et les opportunit6s 
6conomiques pour les femmes augmentaient. 

Cependant, nous avons aussi un nombre consid6rable de preuves que les emplois 
r6mun6r~s et le pouvoir 6conomique ne m~neni pas n6cessairement Aun meilleur statut et 
A un plus grand pouvoir de d6cision au sein de la famille. Gallin (1982) trouva qile les 
femmes d'une communaut6 de Taiwan, qui pendant ces vingt derni~res annees est pass6 
d'un systime 6conomique bas6 presque enti~rement sur l'agriculture 'a une 6conomie 
reposant er. grande partie sur des emplois non agricoles, 6taient pass6es d'un travail 
strictement domestique A un emploi dans le secteur public aux c6t6s des hommes. 
'Ibutefois, leur participation au travail hors de la maison n'a pas et6 suivi d'une reddfinition 
significative de leur statut. Strange (1978) 6tudia les femmes d'un village malais sur une 
p6riode de 10 ans pendant laquelle les conditions 6'i:omiques changrent. La vie des 
femmes les plus pauvres du village ainsi que leurs responsabilit~s et leurs r6les 
socio6conomiques n'6taient pas trs diff6rents de ceux de leurs mares, bien que leur 
alphab6tisation leur ait donn6 une plus grande conscience du monde au-delA de leur village, 
ce qui, associ6 Aleur exposition aux mass m6dia, avait accru leurs envies d- choses qu'elles 
n'avaient pas les moyens de s'offrir. 

Le manque relatif d'6tudes exai1 inant l'impact des revenus ind6pendants cur Ie 6catut 
des femmes et les r6sultats mitig6s de ces etudes associ6s Al'absence totale de recherches 
sur les relationis complexes entre I'ducation des femmes, leurs revenus ind6pendants, et le'. 
statut en milieu rural, met en 6vidence ure sdrieuse lacune dans la litt6rature traitant de 
l'impact social de l'ducation des filles. 
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3.3 L'EDUCATION POUR FILLES DANS LE MILIEU UR'IAIN 

3.3.1 Aptitudes acquises grfice?. i'Aducation primaire 

Le degr6 jusqu'auquel les filles peuvent utiliser les comptences de lecture, d'6criture, 
et de calcul qu'elles apprennent Al'6cole dans un contexte urbain peut, jusqu'h un certain
point, vaiier selon qu'elles soient pauvres ou non. Par exemple, Kamphoefner (1987) 
rapporte que les v6ritables util_ations que les femmes des classes socio6conomiques
inf6rieures d'Egypte tirent de leur 6ducation sont peu nombreuses. Si une femme cherche 
un emplo*dans une usine ou dans le secteur formel, pour 8tre embauch6e, il se peut qu'elle
doive prdsenter un certificat de l'tcole primaire ou passer un test mesurant son niveau 
d'aiphab6tisation. Mais, comme la reserve d'ouvriers d6passe la demande, ces crit res sont 
g6n6ralement utilises comme conditions pr6alables artificielles afin de restreindre le nombre 
de demandeurs, et leurs comp6tences pour lire et 6crire sont rarement utilis6es dans leur 
travail. Une 6tude sur les domestiques femmes au P6rou conclfit que leur alphab6tisation
leur 6tait utile principalement pour 6crire des lettres A leurs families, lire les journaux, et 
accroitre leurs contacts personnels (De Sagasti 1972). Bien qu'il ait trouv6 que les 
Egyptiennes des classes defavoris6es ne pouvaient tirer qu'un erniploi lmit6 de leur 
6ducation formelle, Kamphoefner (1987) signala que l'education les rendait tout de meme 
plus d6sirables en vue du mariage. I1trouva que les fenmes 6duqu6es pouvaient davantage
aider leurs enfants Afaire leurs devoirs, remplaqant ainsi les leqons particuli~res considerees 
essentielles A ]a r6ussite scoiaire en Egypte. Comme les families pauvres ne peuvent pas 
en g6n6ral se permettre de telles leqons, les enfants n'ayant pas de mre qui puisse les aider 
Afaire leurs devoirs quittent g6neralement l''cole tres t6t. 

D'un autre c6t6, pour les femmes des classes supdrieures, l'ducation peut souvent
6tre i~e A 'emploi et A un raeiieur statut. Selon des donn6es de 1970 sui le Br6sil, le taux 
de partiipation A]a main-d'oeuvre augmentait avec le niveau d'6tudes des femmes mais, 
comme Acette 6poque ]a majorit6 des Br6silienncs avait suivi moins de 4 ans d'6tudes, cette 
relation 6tait probablement due au statut socio6conomique 61ev6 des femmes qui recevaient 
une 6ducation (De Miranda 1977). Au Bresil, sur un march6 du travail aux salaires peu
'1ev6s, les femmes des classes sup~rie-ures avaient quatre fois plus de chances que les 
femmes des classes inf6rieures de trouver un travail A cause des opportunit6s que leurs 
cotacts sociaux leur apportaient. Moses (non dat6) indiqua qu'A Moniserrat, aux Antilles 
bntanniques, !'6ducation pouvait vraisemblablement conf6rer davantage de mobilit6 sociale, 
un bon m6tiei, de meilleurs revenus et un meilleur logement aux femmes des classes 
moyennes qu'A celles des classes ouvrires. Au Chili, les femmes 3alari6es gagnaient
gun6ralement moins que les hommes ayant la meme 6ducation et avaient besoin d'avoir uai 
niveau d'6tudes plus 61ev6 que celui des homme, pour le m~me poste. Cependant,
l'education des femmes a un puissant effet sur leurs chances d'acc6der aux emplois
"f6minins" des classes moyennes consideres appropri6s pour les femmes, tels que secr6taire, 
infirmi~re, ou institutrice (Schiefelbein et Farrell 1980). 
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Dans les pays multilingues, comme le sont la plupart des pays du monde, quand la 
faqon d'enseigner du systeme scolaire se fait dans une langue nationale ou internationale, 
l'enseignement des femmes leur confre une qualification suppl'mentalre, qui a une valeur 
specialement appr6ciee dans un contexte urbain. Dans l'6tude de Yate (1982) sur les 6coles 
coloniales beiges du Zaire, un des points de diff6renciation entre l'ducation pour garqons 
et pour filles 6tait la langue d'enseignement. Le D6cret sur l'Education de 1890 insistait sur 
'enseignement en franqais dans les 6coles pour garqons, mais n'dtait pas concern6 par le fait 
qie les ecoles pour filles n'utilisaient pas le franqais. Les reformes ulterieures gard~rent le 
frangqis comme option dans toutes les 6coles pour gatiqons et comme langue d'ei eignement 
de ces 6coles pour pr6parer les garqons Adevenir employ6s de bureau, mais dans les 6coles 
pour filles seuies les langues africaines 6taient utilis6es. En 1948, on donna aux garqons les 
premii~res "coles secondaires formelles utilisant le franqais comme langue d'enseignement, 
mais 'enseignement dans les 6coles pour filles continua de se faire dans les langues 
vernaculaires. En limitant l'ducation scolaire des filles en langues locales, plut6t qu'en 
frangais, on limta r6e1Iement les opportunit6s des filles dans le secteur moderne. 

Comme pour les recherches sur l'impact de l'6ducation en milieu rural, peu d'6tudes 
ont 6t6 men6es sur la faqon dont l'enseignement des filles affectait leur confiance en ellis, 
l'estime qu'elles avaient pour elles-m~me, et la faqon dont elles percevaient leurs roies. 
Antrobus et Rogers trouv~rent que les femmes de Jamai'que qui recevaient une formation 
en gestion et en comptabilit6, par exemple, qui exigeait des connaissances pour lire, 6crire, 
(t compter, affirmaient developper 'estime qu'elles avaient pour elles-m~me et leur 
confiance en elles. Verder Wees et Romijn (1987), qui font remarquer que les femmes ont 
peu ou pas d'accis aux programmes des petites entreprises, considrent le manque de 
confiance en soi des femmes comme un facteur c16 cui les entrave dans leur d6cision de 
d6b uter ou de diriger une affaire. A l'vidence, on a besoin de davantage de recherches sur 
les relations entre I'ducation primaire et la participation aux programmes de formntion 
continue, les initiatives d'entrepreneurs, et lcs autres activites qui peuvent tre encouragees 
par la confiance en soi que l'6ducation permet de faire ressortir. 

Le Vine (1980) et Caldw,, .,986) ont tous deux sugg6r6 que I'ducation augmentait 
'autoritarisme et ]a confiance en soi d'une mere, qui les utilise pour prot6ger et assurer la 

sant6 de ses enfants. Dans une 6tude sur 300 mares d'une ville mexicaine, Le Vine et al 
(1987) trouv~rent que I'ducation de la mere 6tait sans exception i~e aux comportements 
les plus importants pour la sant6 de 'enfant. La proportion des grossesses pour lesquelles 
les mares recevaient des soins pr6natals dans une clinique 6tait i~e de faqon significative 
au nombre d'ann6es d'6tudes. Dans une enqu~te sur les situations critiques pour la santd 
des aouveaux-n6s, la proportion des mitres qui amenaient leur enfant Ala clinique dans les 
trois premiers jours de I'apparition des sympt6mes 6tait considtrablement plus grande pour 
celle3 qui 6taient ali6es ' l'ecole pendant au moins 6 ans que pour celles ayant moins ou pas 
d'education. 

80
 



Ls impacts 6conomiques el sociaux de rdducation pour filles sur les pays en voie de d6veloppement 

Chatterjee et Lambert (1989) trouvrent que les nouveaux-nes des femmes ill6treesen Inde connaissaient un taux de mortalite plus du double de ceux du milieu rural dont la mere poss~dait une education primaire, mais que cette difference 6tait r~duite Adeux tiersde plus chez les femmes ill6tr~es du milieu urbain. Is sugg~rerent que les facteurs urbainstels qu'un meilleur acc~s aux services sanitaires contrebalanqaient en partie les effets
nuisibles de l'analphabetisme des femmes du milieu urbain, tandis que l'ducation conduisaitAdes changements quant A l'am~lioration de la sant6, tels qu'une rmeilleure hygiene et demeilleures habitudes alimentaires et nutritionnelles, dans les contextes rural et urbain. 

.3.3.2 Attitudes transformies par I'&lucation primaire 

L'6ducation influence l'attitude des femmes vis-A-vis de la taille de la famille.Vine et al (1987) trouvrent que, pour 
Le 

un 6chantillon de 300 femmes du milieu urbainmexicain Arevenus modestes, les femmes qui 6taient all~es Al'ecole plus longtemps avaienttendance Avouloir moins d'enfants que celles qui avaient peu d'6ducation, mais en fait leurfertilit6 d~pendait fortement du Pombre d'enfants que leurs maris voulaient. Chaudhury(1978), 6tudiant ]a fertilit6 au Bangladesh, trouva que l'utilisation de ]a contraception
augmentait avec l'accroissement du niveau d'6ducation, de 15 pour cent pour les femmes sans 6ducationi, A40 pour cent pour celles ayant une 6ducation de I A5 ans, et A71 pourcent au plus haut niveau d'6ducation. L'6valuation de l'utilisation de la contraception auMexique (Smock 1981) montre que les femmes les pius 6duqu~es avaient tendance Autiliserles techniques de planning familial plus fr~quemment, avec 10 pour cent d'utilisation decontraceptifs pour les femmes illtr~es contre plus de 50 pour cent pour celles ayant uneeducation allant au-de]A du niveau primaire. Kabwegyere (1975) trouva qu'au Kenya, lesfemmes allant dans les cliniques du planning familial et choisissant ]a contraception avaienttendance, de faqon disproportionn~e, A8tre plus 6duqu~es que celles qui ne le faisaient pas,
ayant au moins de 5 A8 ans d'6tudes. 

La relation entre le niveau d'6ducation d'une inere et son d~sir d'6duquer ses enfants se dlveloppe g~n6ralement dans un contexte urbain. Clignet (1977) trouva que plus le
nombre apparent d'alternatives professionnelles possibles 6tait grand, comme cela est vrai
davantage 
en milieu urbain qu'en milieu rural, plus la motivation des parents 6tait grande
pour envoyer leurs filles A1'6cole primaire. 
 Dans les zones rurales d'Egypte, l'ducation 65]a mere n'est pas apparue comme 6tant lide de faqon significative h la participation courantede ses enfants A l'cole, mais elle avait un effet positif significatif dans les zones urbaines.En indonesie, J'effet de l'6ducation de ]a mere sur le niveau d'6ducation que les fillesreqoivent reflbte une difference de milieux rural/urbain, ainsi qu'une difference de classesA l'interieur du contexte urbain, ce qui a 6 6galement li aux variations dans lesalternatives professionneles. Une augmentation de 10 pour cent de r'ducation de la mreapparut 8tre en correlation avec une augmentation de 1,2 pour cent de l'ducation de sesfilles dans les families des classes moyer'nes des zones urbaines, de 0,7 pour cent dans lesfamilies des classes d~favoris~es des zones urbaines, et de 0,3 pour cent dalis les familiesdes zones rurales (King et al, 1986). Fox (1973) trouva que l'impact du milieu urbain sur 
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l'6ducation des filles semblait s'accroitre avec chaque generation. Selon les donnees pour 
trois generations de femmes d'Ankara, en Turquie, le total de l'6ducation que les femmes 
requrent augmenta d'apr~s le nombre de gen~rations pendant lesquelles ces femmes avaient 
v~cu en milieu urbain. 

3.3.3 Accroissement wi contr6le personnel grface A l'ducation primaire 

Une etude sur 393 hommes celibataires du milie a urbain du Ghana ne trouva aucune 
relation entI, l'education et la taille de la famille desi'e. Cependant, leur education etait 
I - A leurs changements d'attitude enve-s la structuie de la famille, avec une prference 
gi._ndissante pour une unit6 nucl~aire et des roles t6gaJiiAires au sein de la famille. Oppong 
(1977) vit dans cette rela.ion une variable inte."m~diaire ruciale pour une s~rie de 
changements domestiqus qui pourraient, Along terme, conduire Aune baisse de la fertilitY. 
Si, comme ila 6t6 d~jA sugg~r6, les femmes ddsfrent moins d'enfants que les hommes, 
n'importe quel changement qui engendre plus de contrOle sur les choix de fertilite pour les 
femmes devrait conduire A avoir moins d'enfants. 

Les 6vidences qui prouvent si oui ou non I'Nducation elle-meme, sans l'addition de 
revenus ind~pendants, fournit aux femmes un contrOle plus important sur les prises de 
d&cisions concernant des sujt;t5 tels que la fertilit6, ]a sant6 de 'enfant, ou leurs propres vies, 
ont rarement &6 reunies. Le Vine et al (1987) trouv rent que, chez les citadines mexicaines 
A faibles revenus, les femmes un peu instruites affirmaient prendre plus de d~cisiors 
maritales importantes conjointement avec leurs mars que les femmes ayant peu ou pas 
d'instruction. L'tude de Johnson (1972) sur les Mexicaines d~couvrit dgalement que les 
femmes ill6tr~es avaient tendance A etre davantage dominoes par lears mars que celles 
etant un peu instruites. 

Cependant, clans certaines etudes additionnelles, l'6ducation ne semble pas avoir 
affecte nile pouvoir de decision des femmes, ni leur statut en g~ndral. Moses (non date) 
nota une distinction dans les effets de l'ducation selon la classe socio~conomique de ]a 
femme qui la recevait. L'6tude laisse supposer que, aux Antilles britanniques, I'6ducation 
avait peut-8tre engendr6 pius de ben~fices quant Al'am~lioration de leur statut, comme par 
exemple des revenus plus importants ou une plus grande mobilite sociale, pour les femmes 
des classes sup rieures plutOt que pour celles des classes inf&rieures. Cependant, les 
femmes instruites des classes moyennes et suprieures se consid6raient toujours 
subordonndes vis-A-vis de leurs marls un degr6 plus 6lev6 que les femmes instruites des 
classes ouvri~res. Les femmes des classes moyertnes et sup6rieures apparaissaient avoir 
int6rioris6 A un plus haut point l'id~ologie de la domination masculine par rapport aux 
femmes des classes ouvires, parce que les ommes des classes sup6rieures pouvaient 
davantage remplir leurs roles 6tablis par cette id~ologie, y compris fournir Aleurs familles 
un soutien 6conomique majeur et etre presents dans leurs foyers pour prendre les decisions. 
Abraham et Abraham (1988) trouvirent que l'6ducation des feinmes indiennes des classes 
moyennes et sup~rieures avait en g6nerai amend des changements dans les attitudes et la 
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fagon de vivre, mais avait rarement transformer de faqon substentielle ]a structure familiale.Acharya (1980), en examinant les interactions entre ]'education, la participation Ala maind'oeuvre, et le statut des femmes au Nepal, obtint des r6sultats peu concluants, maisrapporta que les femmes ill6tr6es, dont la pauvret6 les obligeait Asortir de chez elles pourchercher un emploi, semblaient souvent avoir un plus grand contr6le sur leurs propres viesque les femmes instruites qui appartenaient Ades groupes sociodconomiques sup6rieurs qui
ne touchaient pas de revenus ind6pendants. 

L'impact de l'ducation sur l'attitude des filles peut varier selon les opportunit6s dechangement qui sont disponibles. Dans un ce,-tain nombre de pays i'ducation pour fillesa 6t6 encourag6e mnis ceci dans un contexte culturel qui limite les activitls autxquelles lesfemmes peuvent pixticiper hors de leur maison. Les programmes pour promouvoirl'education des frmmes en Libye des ann6es 50 aux ann6es 80 ne furent accompagn6es
d'aucune action pour faciliter l'entr6e des femmes sur le march6 du travail, puisque larichesse p6troliere du pays favorisait l'embauche de main d'oeuvre f6minine etrange'requand le besoin se pr6sentait (Attir 1985). Peu de chongements sociaux semblent avoirr6sultd de l'ducation des femmes en Libye sauf des changements dans l'habillement, tels que l'abandon du port du voile, et ceci Atravers tout le pays - en particulier dans les centresurbains, oiI l'on rencontre plus de femmes qui font les courses et qui conduisent, et qui sedeplacent A l'int6rieur de leur ville sans etre accompagn6e par un homme. Meleis, El-Sanabary, et Beeson (1979) trouvirent une situation similaire au Kowait, oii la principale
motivation des femmes pour obtenir une 6ducation 6tait d'accentuer leur attraction en tantqu'dpouse et mere, mais de telle sorte qu'elle ne bouleverserait pas la structuretraditionnelle de ]a famille. Chez les femmes musulmanes Hausa du Nig6ria, Callaway(1986) trouva que, tandis que le niveau d'6ducation des files et des femmes augmentaitconsid6rablement, les attitudes envers le mariage et ]a famille et envers les comportementsconsid6r6s appropries pour les femmes, ne semblaient pas changer. Elle conclut que "pourchanger le degr6 de servilit6 des femmes, les femmes ont besoin de quelque chose de plusqu'une 6ducation  elles ont besoin d'un march6 oii utiliser leur qualifications, et d'un statut
social pour participer aux activit6s non m6nagires" (p.15). 

3.3.4 R61e jou6 par les revenus ind6pendants des femmes 

Comm,. nous !'avons mentionne dans la partie sur l'education dans le milieu rural,une des principales raisons pour lesquelles les femmes migrent vers les zones rurales est leurexpectativ, d'un travail ind6pendant r6mun6r et d'un changement dans leur condition64:onomique. Charlton (1984), dans une 6tude sur la migration des Ougandaises, trouva que
les femmes parlaient volontiers des raisons pour lesquelles elles migraient, disant qu'ellesen avaient assez d'etre des ouvrires agricoles non payees. Dans les zones urbaines, ellesavaient le sentiment qu'elles pourraient etre remundr~es pour leur travail et changer leurs~luation 6conomique. II existe des 6vidences que l'ducation des filles augmente en effetles chances des femmes de trouver un emploi en milieu urbain et ainsi de toucher des 
revenus ind~pendants (voir Chapitre II). 
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Avoir des rew.nus ind~pendants conduit Ades changements sociaux et 6conomiques
dans la vie des fernmes. Alo et Adjiebeng-Asen (1988) trouv~rent que les activites 
r~mun~rees des Nigeriennes Alevaient leur statut A]a maison de nombreuses faqons. Parmi 
ces changements, les femmes pouvaient contribue" di'ectement au budget du foyer - leur 
donnant plus -le pouvcir de decision; ainsi que remplir leurs obligations envers la famille et 
les enfants et maintenir des relations amicales et ses £changes de cadeaux avec un plus 
grand nombre de conaissances. Ces deux b6n6fices apparaissaient 6lever le statut de ]a 
femme. Les femmes pauvres mexicaines affirmaient que 'Bien stir (travailler pour de 
I'argent) est important, pace que si vous gagnez de l'argent vous le d~pensez vous-meme 
et n'avez pas besoia de le qu6mander" (Roldan 1982). En outre, Roldan decouvrit que chez 
les ouvri res de l'industrie AMexico ily avait une relation indubitable entre le pourcentage 
du budget total du foyer auquel V.s femmes contribuaient et leur apport aux d6cisions sur 
]a fertilit6. Avoir plus d'enfa-,s 6tait une d6cision prise par les femmes seules parmi 50 
pour cent de celles qui coiptribaient 40 pour cent ou pius au budget familial; c'6tait 
uniquement la decison des femmes parmi seulement 20 pour cent de celles apportant moins 
de 40 pour cent des ressources totalcs du foyer. Blumberg (1989) conchat que les revenus 
sous le contr6le des femmes, par rapport ' ceux sous le contr6le des hommes, constituaient 
un facteur d6terminant majeur du statut des femmes, puisque les revenus ind6pendants 
augmentaient gen~ralement le po.rvoir de d6cision des femmes au sein du foyer en mame 
temps qu'ils apportaient des fonds pour l'alimentation et l'ducation des enfants. 

L'emploi des femmes peut aussi contribuer Abaisser les taux de fertilit&. A Hoig 
Kong, dix pour cent du declin du taux des naissances a 6te attribue aux mariages tardifs 
(Salaff 1976). _-bas les femmes retardent leur mariage, ce qui, sur le plati culturel est 
associe avec ]a supposition qu'elles auront des enfants imm6diatement, A cause de leurs 
responsabilite envers leurs parents et leurs frires et soeurs, Dans une des quelques 6tudes 
examinant les relations entre l'e"ducation des femmes, leur travail, et les impacts sociaux, 
Chauahury (1978) trouva que l'education et le travail salarie augmentaient tous deux 
l'utilisation de la contraception. Au Bangladeh, une femme illetr6e ou r'ayant que tr s peu 
d'dducation formelle qui travaille a moins d'enfants que son homologue qui ne travaijle pas. 
Mais, quand elles ont plus d'6ducation, les femmes ont moins d'enfants, qu'elles travaillent 
ou non hors de chez elles. De plus, chez les femmes ayant une certaine ddacation ily a peu 
de variation dans l'utilisation des contraceptifs scion leurs statuts professionpels, mais, chex 
les femmes n'ayant aucune education formelle, l'utilisation des contraceptifs est quatre rois 
plus grand chez les femmes qui travaillent que chez celles qui Wont pas de revenus. 

Bien qu'il existe des 6tudes indiquant une relation entre l'ducation et l'augmentation 
de l'embauche en milieu urbain et abordant l''mpact de l'emploi sur la vie des femmes et 
sur leur statut, ily a 6tonnamment peu de recherches examinant Ia facon dont ces trois 
facteurs agissent r6ciproquement. Par exemple, vu l'importance de I'augmentation du 
pouvoir de decision quand les femmes mettent en pratique ce qu'elles ont appris Al'ecole, 
il n'existe presque aucune 6tude abore int les relations entre l'education et les revenus 
indpendants avec le pouvoir de d6cision Ala maison. 
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3.4 VARIATION CULTURELE PMNS L'EDUCATION POUR FILLES 

3.4.1 L'importance de consid~rer Des varatiaas culturelles 

Dans leur etude sur deux groupes ethniques du Nepal 6tant diff~rents dans leursideologies religieuses et leurs traditions culturelles, Acharya et Bennett (1981) trouvbrent 
que "Ia participation d'une femme aux emplois A court terme ou au commerce hors duvillage avait un impact positif significatif quant Ason pouvoir de dicision sur les decisions
les plus importantes de repartition des ressources, mais cet impact variait a l'int~rieur dupays selon la culture de la femme. Dans beaucoup de communautds bouddhistes tibdtoburmanes dans ]a partie vord 1u Nepal, on s'attend des femmes A ce qu'elles soiententrepreneurs et elles sont -6putees pour leur statut relativement 6lev6 et leur autonomie;
dans les communaut~s hindoues plus indo-aryennes dans les regions du sud du pays, lesactivites des femmes sont limitees principalement aux tiches m~nagres ettraditionnellement leur statut a toujours etd inf~rieur. Est-ce que les activit~s des femmesrapportant des revenus independants ont un impact sur leur pouvoir de decision, ou est-ce que le systbme cuiturel influence A la fois les chances des femmes d'avoir des revenusind~pendants et Ievr statut quant aux prises de d6cisions au sein de leurs foyers ? 

L'6,,'u.e de Caldwell (1986) sur 10 soci~tes d~finies comme "atteignant un niveau desante superieur", Acause de leur capacit6 d'atteindre un taux de mortalit6 infantile faibleet une esprance de vie eleve avec des revenus par habitant relativement faibles, d~couvrit 
un nombre disproportionn6 de pays dans le groupe domin~s par l'id~ologie bouddhiste et un module ri6ptitif de culture dans laquelle les femmes poss~daient une plus grandeautonomie et un meilleur statut. Les 10 societ~s d~crites comme "atteignant un niveau desant4 faible", Acause de leur taux elev6 de mortalit6 infantile et leur courte esprance devie compare A leurs revenus par habitant plus C1ev~s, 6taient entirement ou en grandepartie musulmanes ou avaient d'importantes minorits musulmanes. Caldwell trouve unpourcentage beaucoup plus grand de ifies Al'6cole primaire en 1960 (ce qui les met dans
la tranche d'Age correcte pour influencer les statistiques de 1984 sur la mortalit6 infantile)dans les pays au niveau de sante sup~rieur (en majorite bouddhistes) que dans les pays auniveau de sante inf~rieur (en majorit6 musulmans). En analysant comment certains des paysau Wveau de sart plus 6lev6 taient capables d'atteindre de tels r~sultats, Caldwell abordel'impact de 'autonomie et de l'ducation feminine. Un certain nombre d'6tudes sur le statutdes femmes dans les soci~tes musulmanes (Hashem 1990, EI-Sanabary 1989, Lorfing et AbuNasr 1985), l'impact social de l'dlucation sur les musu.rnanes (Kamphoefrier 1987, Attir1985, Meles, EI-Sanabary, et Beeson 1979), et la nature de l'ducation reque par les fillesdans ces pays (Niles 1989, EI-Sanabary 1989, Tinker et Bramsen 1975, Attir 1985, Callaway1986) sou~vent certaines questions sur le r6le de ]a culture non seulement dans ]a restrictionde l'accs des filles A I'6cole, mais aussi dans la restriction de la capacit6 des femmes Autiliser ce qu'ellcs ont appris. L'impact de la culture sur le total et la qualit6 de ]'educationque les femmes reqoivent et leur contr6le sur l'utilisation de ce qu'elles ont ,),Toi is doivent-ils 

dtre ignores ? 
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Le pouvoir de la culture est evident dans l'etude de Croll (1976) sur les Chinoises. 
Elle affirme que 

"bien que le travail productif des femmes soit une condition 
ncessaire A leur statut, ce n'est pas une condition suffisante. 
Malgr6 l'incorporation repandue des femmes dans la production 
sociale, la transformation du statut de la femme a &6 quelque 
peu moins importante que prrvu. Les changements dans la 
situation &onomique n'ont pas n~cessairement entrain6 
I'adoption d'une nouvelle ideologie. Les vestiges de l'idt'ologie 
traditionnelle, qui avait 6tabli quie les femmes ne devaient avoir 
aucune influence publique ni aucune connaissance de ce qui se 
passait hors de chez elles, sont toujours vivants." 

Les variations de culture influencent-elles les conditions necessaires et suffisantes 
pour la transformation du statut de la femme, et quel est le r6le de l'ducation dans ce 
contexte ? 

Il n'y a pas de rrponses simples A ces questions, si rrponses il y a . Les 6tudes 
grnrrales inter-culturelles sur l'impact social de l'ducation des filles qui dominent ]a 
litt~rature masquent les modiles uniquement culturels qui reclameraient une approche 
uniquement culturelle. De m~me que la section pr'crdente se concentraient sur la faqon 
dont I'ducation des filles pouvait affecter ces dern;'.res de differentes faqons selon un 
contexte rural ou urbain, selon leur statut socioeconomique et leur contr6le sur leurs propres 
revenus, cette section se concentrera sur la faqon dont le contexte culturel A l'intrrieur 
duquel l'ducation est reque peut 6galement influencer son impact social. 

3.4.2 Exemples de variations de i'Impact de 1'Education sur les femmes 

L'hypothise qui se trouve derriere Iaplupart de la litt&ature d~velopp~e au debut 
est que ]a modernisation apportait en grnrral des brnrfices aux pays les plu pauNTes du 
monde. Cependant, le consensus parmi la plupart de la littrrature actuelle est que, au 
moins dans beaucoup de ces pays, ]a modernisation a min6 les modiles feminins 
traditionnels d'autort6 et de pouvoir et a profit6 beaucoup moins aux femmes qu'aux 
hommes. Le processus de modemisation n'a pas commenc6 de ze'ro et donc, ses effets ont 
diffr6 selon les variables culturelles et les contextes historiques. Le monde occidental est 
fier du pouvoir et du statut relatif des femmes dans ses socites, et suppose souMvet, en 
voyant le statut relativement peu 6lev6 des femmes dans la plupart des pays ea voie d-. 
d6velopperient que ies restrictions culturelles contribuent A ce statut et que le courant Ce 
la modemisation les aiderait ' les surmonter. Cependant, dans beaucoup de pays, le statut 
actuel des femmes non seulement est diminu6 par rapport au contr6le qu'elles avaient avant 
sur leurs vies, mais aussi, bien souvent, l'intervention du colonialisme occidental, la 
technologie, et le systime de valeurs contribu~rent de faqon conFiderable au statu. actuel 

86
 



Les impacts 6conomiques et sociaux de l'dducavion pour filks sur Ics pays en voic de developpemcni 

des femmes. Par consequent, le probl~me de l'ducation des femmes et de l'am6liorationde leur statut en vue de ia r6alisation de l'impact de cette 6ducation est diff6rent danschaque soci6t6 scion le r6le culturel traditionnel de la femme et et l'histoire sp~cifique de
l'6ducation des femmes et du contr6le des ressources. 

Les discussions qui suivent sur les modes d'interactions entre les syst6mes culturels
traditionnels, l'accis des femrn. ; aux ressources et h l'ducation, et le statut actuel desfemmes sont destin6s A montrer comment la culture affecte l'impact social de l'ducation. 

Dans beaucoup de r6gions d'Afrique et d'Asie les modiles de culture traditionnels pour les hommes et les femmes comprennent des domaines s6par6s quant Ala propri6t6,
au contr6le, et aux responsabilit6s. Les femmes des Philippines ont 6t6 caract6ris6es commeayant un statut social 61ev6, des relations d'6galit6 avec les hommes, et un vaste pouvoir ausein de la famille, ce mod~le social remontant A une longue tradition de s6gr6gation des
r6les entre les sexes (Liu, Rubel, Yu 1969, Youngblood 1978). Dans l'his:oire philippine de]a Cr6ation, ]a premiere femme jaillit enti~rement form6e du mme morceau de bambouet en m~me temps que le premier homme (Clark 1979). Mais, sous l'occupation espagnole,les disparit6s 6conomiques et de statut entre hommes et femmes aux Philippines
s'intensifiirent. Les hommes comnmenc~rent A partir vers les centres de travail et iapprendre i utiliser les technologies import6es; ce sont eux qui commencirent Arapporterun salaire et, Acause de cel, i assumer le contr6le des d6penses. Les changenients dansla production agricole, passant des cultures de subsistance 'acelles destin6es ' la vente,
modifi~rent le contr6le traditionnel des femmes sur les diff6rents aspects de la productionet les femmes furent de plus en plus confin6es dans kLurs r6les de m6nagires d6pendanteset de mares. Le statut des hommes et des femmes a traditionnellement t6 compar6,puisqu'i!s 6taient consid6r6s comme des enit6s incomparables, selon les diff6rents domainesde leur contr6le (Clark 1979). Mais l'arriv6e des Espagnols, qui accordaient beaucoup devaleur i l'image de la femme tirnide, r6serv6e, et menag~re, introduisirent une epoque derOle plus passif des femmes qui n'existait ni avant ni apris l'6poque du colonialisme. 

Une 6conomie qui offrait beaucoup d'opportunit6s pour les femmes de gagner des
 revenus ind6pendants, qui apportait 
aux femmes un niveau relativement 61ev6 d'acces Al'6ducation, et inodble culturel traditionnelun d'autorit6 contribua au statut actuel desfemmes des Philippines. En 1980, le taux d'alphab6tisation des femmes aux Philippines
s'61evait A83 pour cent et les femmes entre 15 et 19 ans 6taient 16gbrement plus instruites que les hommes du m~me age: taux d'alphab6tisation de 97,1 et de 89,9 pour centrespectivement pour les femmes des zones urbaines et rurales contre 96,8 et 88 pour centd'alphab6tisation pour les hommes (Torres 1987). Bien que les hommes soient plusnombreux que ies femmes dans les postes 6conomiques, administratifs, et politiquesimportants, et regoivent des salaires plus 6leve's pour le meme travail, les femmes des classes moyennes et sup6rieures, au moins, tiennent un r6le actif, et le plus souvent prestigieux,dans la main-d'oeuvre, contr6lent en g6ndral la bourse de ia famille, et sont A la base A6galit6 avec les hornmes (Liu, Rubel, et Yu 1969, Clark 1979, Yeangblood 1978). Le statutdes "emmes aux Philippines app, Tait aussi dans le degr6 61ev6 de l'impact social associ6 ' 
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leur 6ducation. Les donn~es des enquetes montrent que i'ducation maternelle est liee de 
faqon positive aux r6sultats de l'alimentation de I'enfant (Barrera 1988), 'a un r6le accru dans 
les decisions maritales sur la fertilit6 (Caldwell et Oppong), et au developpement de 
l'ducation des enfants, en particulier des filles (King 1983, King, et al 1986). 

Dans la plupart des pays d'Afrique sub-saharienne, les femmes ont 6galement des 
domaines de pouvoir et de responsabilites s6par6s de ceux des hommes. Sudarkas (1982) 
a soulign6 que le maintien de champs professionnels separes pour les deux sexes 
n'imp!iquait pas automatiquement des relations de hierarchie entre ces deux domaines en 
Afrique sub-saharienne. Comme aux Philippines, l'poque coloniale introduisit de nouveaux 
syst~mes de valeurs comme la structure d'une famille nucl6aire qui incluait des ressources 
en commun et une domination masculine, ce qui avait une action r~iproque sur la 
differentiation traditionnelle entre les sexes et les r6les et sur les changements 
technologiques et 6conomiques associes Ala modernisation, dont les benefices se faisaient 
surtout sentir chez les hommes. La division souple et r~ciproque du travail qui dqnnait aux 
femmes la responsabilite du travail productif fut remplac6 par une d6finition de la femme 
d'apr~s son r6le reproductif. Etant relegues dans leurs maisons, les femmes se trouv rent 
ecarte'es des productions contenant une valeur sociale, iimitees dans leur accs aux 
ressources matrielles, avec une autorite personnelle et un statut social diminues. Parce que 
leurs tfches minnag&res ne produisaient pas de biens 6change.bles, elles n'etaient pas 
consid~r~es comme "travail". Bien que la proportion de filles inscrites AN'cole primaire en 
Afrique sub-saharienne soit pass&e de 26 pour cent en 1960 A 69 pour cent en 1984, 
l'analphabetisme chez les femmes s'61dve toujours en moyenne Aiplus de 70 pour cent et A 
plus de 90 pour "ent dans les zones rurales (Njeuma 1987). Les opportunit6s limitees de 
gagner des revenus indtpendants et I'acc s limit6 AiI'education auquel les femmes font face 
dans la plupart des pays d'Afrique sub-saharienne ont plac6 les femmes sur la voie d'un 
declin continu de leur statut. 

Cependant le manque de module culturel traditionnel ecaitant les femmes des 
activit6s du domaine public signifie que Its femmes, dans ia plupart de ces pays, exprime 
leur desir de recevoir une 6ducation comme un moyen d'acc der i un certain pouvoir 
economique et social. .e Bureau des Femmes du Zimbabwe (1981) nota les commentaires 
des femmes tels que: "Nous ne pouvons pas obtenir de siege au conseil parce que nous ne 
sommes pas instruites" (Rusito, p. 11); "Nous voulons participer aux decisions locales et 6tre 
choisies comme dirigeantes d'organisations qui ne sont pas unique:nent pour les femmes" 
(M'sengezi, p.17); et 'La plupart des femmes ne sont pas repr6sent6es dans les conseils. 
Cependant les femmes sont celles qui savent ce qui doit tre fait dans les zones rurales pour 
qu'elles se d6veloppent. Apr s tout, ce sont les femmes qui vivent IA-bas" (Nenguwo, p.18). 

Dans les pays d'Afrique sub-saharienne, l'ducation a Line place inhabituelle faisant 
partie Ala fois du processus de modernisation qui a Mlimin6 beaucoup de sources de statut 
pour les femmes. et 6tant un moyen possiblc de r6hausser ce statut, mais un moyen que 'on 
a, . diff rents degr6s, refus6 aux fcmmes. Les differences actuelles entre I'accs A. 
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l'ducation des garcons et des filles et les differences dans le type d'6ducation qu'ils
reqoivent commenqnrent avec l'implantation dans leurs soci6t6s de valeurs coloniales Aune 
6poque of6 ces nations colonisatrices voulaient instaurer des r6les sp6cifiques selon les sexes, 
a cause de leurs propres valeurs culturelles ainsi que de leurs desirs 6conomiques et 
politiques. Pendant la p6riode coloniale au Zaire, par exemple, r'ducation des garqons les 
pr6parait Adevenir des officiers grades, des artisans, des employ6s de bureau, des infirmiers, 
et des ouvricrs agricoles pour I'administration coloniale. L'6ducation des filles se limitait aux 
comp~tences mnag-res et aux valeurs chr6tiennes destin6e Aicr6er un groupe de "jeunes 
filles vertueuses" parmi lequel "nos garqons peuvent trouver une epouse fidbIe et devou6e" 
(Yates 1982, p.133). 

Par cons6quent, les filles des pays d'Afrique sub-saharienne ont connu des 
exp6riences 6ducationnelles diff6rentes de celles des garqons. Bien souvent, les differences 
dans les programmes scolaires pour garqons et pour filles apparurent quand les premieres 
ecoles de type occidental furent 6tablies. Staudt (1984) a examin6 les ecoles coloniales pour 
filles dans les pays africains et trouva qu'elles se concentraient sur "la pr6paration de la 
nourriture...les commodit6s de la maison...le soin et l'alimentation des enfants...et les 
:-;rupations qui conviennent aux int6r~ts et aux aptitudes des femmes." (p.7). Rogers (1980) 
iAJ. "jorteaussi que c'6tait les garqons qui partout etaient choisis pour recevnir une education 
formelle ddiis les pays colonis6s, les missionnaires n'enseignant aux fills que peu de choses 
allant au-del des competences m6nagires. Rogers indique que dans beaucoup de pays 
pauvres i'conomie domestiqple domine toujours rNducation et la formation donn6e aux 
femmes et aux filles; la cuisine, ia garde des enfants, la couture, et la broderie occupent la 
plupart du temps dans les 6coles primaires. Kerner (1986) trouva que, malgr6 les reformes 
destin6es 'a accroitre l'acc& des femmes A l'ducation en Tanzanie, les filles sont scuvent 
dirig6es vers les programmes de formation professionnelle sans avenir, tels que les 
connaissances domestiques. 

Une enquete nationale sur les attitudes et les resultats scolaires des 6tudiants du 
Botswana d6couvrit un fort soutien pour la notion que les femmes devraient dtre 
principalement responsables des travaux domestiques (Duncan 1989). De plus, elle trouva 
qu'une ideologie bas6e sur les sexes qui d6finissait les diff6rerts sujets comme 6tant pour 
filles ou pour garqons repr6sentait un facteur important darts ia d6termination des resultats. 
Elle trouva aussi une association immanquablement negatve entre le caract re f6minin du 
sujet et les r6sultats, ce qui implique que beaucoup de filles sont oblig6es de choisir entre 
la comp6tence et la nature f6minine. Kagia (1985) et Mwagiru et Ouko (1988) trouvirent 
que le choix du programme scolaire selon la perception des champs d'6tudes f6minins au 
Kenya limitait r'ventail des opportunit6s pnur les fllts. 

Dans une classe du Rwanda on observa que, non seulement on interrogeait davantage 
les garqons que les filles, mais qu'aussi, quand les 6tudiants demandaient de I'aide, on 
r6pondait plus vite et plus souvent aux etudiants qu'aux 6tudiantes (Van Belle-Prouty 1990). 
De plus, les instituteurs faisaient plus souvent des commentaires relevant des sexes pour 
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intimider les 6tudiantes, auxquelles ils pr~sentaient des projections de r6les limitds. 
Biraimah (1987), 6tudiant les relations r6ciproques au sein de la classe dans des 6coles 
primaires du Nigeria, trouva que la participation en classe des filles dtait loin derriere celle 
des gar§ons, ces derniers participant habituellement 35 fois contre 8 fois pour les filles. Les 
&udiants recevaient un encouragement plus positif de la part des professeurs; on donnait 
aux filles tous les travaux de m6nage de la classe. Dorsey (1989) indiqua qu'au Zimbabwe, 
comme partout ailleurs en Afrique sub-saharienne, on attend peu de performances scolaires 
de la part des filles, ce qui peut r6duire les aspirations et les r~sultats. Le corps enseignant
d'une 6cole de Lom6, capitale du Togo, utilisait habitueilement des termes traduisant peu 
de respect envers les aptitudes, le caract~re, ou le potentiel de leurs 6tudiantes. ls 
utilisaient souvent des termes n~gatifs ou positifs qui avaient peu de rapport avec la r~ussite 
scolaire, tels que "bonne presenttion" (Biraimah 1980). 

Les 6coles s~par~es pour garqons et pour filles 6Iiminent les pr~jug~s quotidiens 
a-ixquels les filles sont expos~es dans les 6coles mixtes. Dorsey (1975) trouva qu'au
Zimbabwe les r~sultats acad~miques 6taient meilleurs dans les 6coles uniquement pour filles 
que dans les ecoles mixtes. Cependant, Mwagiru et Ouko (1988) trouv~rent qu'en 1979, 79 
pour cent de toutes les 6coles pour filles du Kenya 6taient des pensionnats, compare A43 
pour cent des ecoles pour garqons. Les pensionnats sont chers, ce qui veut dire que moins 
de filles que de garqons peuvent se permettre d'aller A I'&-.le. En outre, Kagia (1985) 
cGIclUt qu'au Kenya le niveau plus faible des performances des filles par rapport aux 
garqons 6tait dOi principalement A la qualite mediocre de nombreuses 6coles pour filles. 

Etant donn6 le type d'enseignement que la plupart des filles qui ont accs A 
l'ducation en Afrique sub-saharienne reqoivent, on comprend pourquoi elle ne leur 
enseigne peut-8tre pas ce dont elles ont besoin pour surnonter les consequences sociales 
de leur statut inf~rieur. Le statut actuel des femmes dans ces cultures est peut-etre df, en 
partie, aux r6les des sexes transmis ' travers l'ducation. 

Dans beaucoup de pays hindous et musulmans d'Asie du Sud et du Moyen Orient, 
les r6les traditionnels culturels des femmes 6taient g~n~ralement limit~s, A cause des 
contraintes religieuses pesant sur leurs activites, aux travaux m6nagers. Confinees dans un 
environnement domestique, les femmes 6taient 6cart~es du pouvoir et du prestige associ~s 
aux activites publiques, et du cont6le des ressources. L'autoriti et le statut des femmes 
dans ces cultures 6taient d~jA r~duits avant I'introduction des valcurs victoriennes 
occidentales par la colonisation. Les changements dans la propri6t6 terrienne et la 
technologie accompagnant la modernisation min~rent encore plus I'dtendue du contrOle et 
du statut des femmes. Par exemple, Hashem (1990) d6crit le Ymen comme une soc.t6 
domhine par les hommes dans laquelle c'est I'homme de la famille - man, pere, ou frre 
qui prend les decisions concernant les naissances, l'alimentation, la distribution du travail, 
et les soins d'hygi~ne preventive. Dans l'Enquete sur la Fertilit6 de 1979, l'Mducation et la 
profession des hommes apparurent comme Ptant les facteurs les plus importants determinant 
les connaissances des femmes Apropos des contraceptifs. 
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Ce qui est particuliirement int~ressant dans l'tude de l'impact social de l'ducation 
des filles est le r6le que les valeurs culturelles jouent dans les pays producteurs de petrole
relativement riches et musulmans. Bien que, scion les statistiques de 1985, 'inscription
f6minine dans les 6coles primaires approchait celle des garqons (Kudat et Abadzi 1989),
I'ducation des filles avait peu d'impact sur les femmes qui 6taient 6duqu6es. Malgr6 l'acc s 
Sl'ducation dans les pays exportateurs de p6tro!e, les opportunites pour obtenir des 

reveaus ind6pendants sont extrbmement limitees par les modifles culturels qui continuent 
de r6duire ie r6le des femmes au domaine manager. L'6tude d'Attir (1985) sur l'ducation 
des femmes en Libye des ann6es 50 aux ann6es 80 met en lumire un processus que l'on
supposait mdnerait A des changements majeurs pour le statut social et les r6les des 
Libyennes. Mais on ne prit aucune action pour faciliter l'entr~e des femmes sur le marci,6
du travail, puisque la richesse p6troliire du pays encouragea l'embauche de main-d'oeuvre 
f6minine &trangrequand le besoin s'en fit sentir. Attir affirme que les seuls changements
sociaux qui r~sult&ent de l'ducation des femmes senINrent tre l'abandon g6n6ral du port
du voile, en particulier dans le,, centres urbains oii on pouvait voir plus de femmes faire les 
courses, conduire, et se deplacer Ail'int6rieur de la ville sans escorte masculine. Meleis, El-
Sanabary, et Beeson (1979) d6couvrirent qu'au Kowait, avant que les femmes participent 

une nouvelle activit6, celle-ci doit d'abord 8tre d6finie comme "f6minine". Les femmes
elles-mdme, nayant aucun pass6 culturel concernant leur autorite ou leur contr6le des 
ressources, acceptent leur manque de statut au travers du type d'6ducation que les filles 
reqoivent souvent dans les pays musulmans. 

La nette distinction entre la socialisation des hommes et des femmes dans la plapart
des pays musulmans, selon EI-Sanabary (1989), a un elffet n6gatif sur l'estime que les filles 
ont pour elles-m~me et sur leurs aspirations, effet qui est renforc6 par leur exp6rience
scolaire. Tinker et Bramsen (1975), &rivant A propos d'6tudiants qui allaient dans des 
&oles musuimanes au Nig6ria, remarqurent que: 

"beaucoup de filles se taisent en classe. Elles ne posent aucune 
question au professeur. Et le professeur ne leur en pose pas 
non plus. En fait, la plupart des instituteurs des ecoles de 
villages gardent les filles au fond de la classe loin des garqons
afin de ne pas s'attirer 'a co!&e des mitres". 

Attir (1985) analy&c les livres utilis~s dans les 6coles primaires de Libye dans les 
annes 70 pour represtnter les hommes et les femmes. Parmi les illustrations qui
d6crivaient l'instituteur dans ]a classe, seuleme-i 18 pour cent d'entre elles repr6sentaient
des femmes, malgr6 le fait que 44 pour Leat des instituteurs des 6coles primaires de
!'6poque etait des femmes, vcnant presque exclusivernent d'autres pays. Seulement 10 pour
cent des noms mentionnes dans ces livres 6taient ceux de femmes. Callaway (1986) trouva 
des taux d'echec extrememnent elev6s aux examens nationaux parmi les 6cols pour filles 
musulmanes Hausa au Nigeria. Comme !2s parents, professeurs, et 6tudiants s'attendaient 
a ce que les filles conside'rent le mariage et les enfants comme leurs principaux centres 
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d'intdrets, il n'y avait pas de motivation particuli're Ala r6ussite scolaire. Toutes les filles 
passaient dans ]a classe superieure, qu'elles r6ussissent ou qu'elles 6chouent dans leurs 
matires, beaucoup de filles passant leurs examens sans avoir meme r6ussi une seule 
mati~re. Les filles qui plus tard voulaient devenir institutrices pouvaient le faire, sans tenir 
compte du fait qu'elles avaient r6ussi ou non dans leurs mati6res ou aux examens nationaux. 
Les taux d'6chec, et le manque de pr6occupation Ace sujet, suggrent que 1'6ducation pour 
filles 6tait consid6r6e principalement comme un interlude social avant le mariage, tandis que 
l'education pour gar~ons 6tait encouragee parce que "les hommes sont 6lev~s pour diriger, 
et donc ont besoin des comp~tences occidentales" (p.13). 

Malgre un module culturel limitant les activit6s des femmes et leurs r6les dans leurs 
foyers, l'acc&s aux moyens 6conomiques grAce A 1'ducation semble conduire A des 
changements Along terme pour le statut des femmes et i'impact social de leur 6ducation. 

Cependan!, quand les n6cessit~s conomiques sont combin6es avec 'impact des 
valeurs occidentales actuelles pr6sentes dans les cultures et avec les croyances traditionnelles 
musulmanes, pour obliger les femmes Asortir de leurs r6les exclusivement domestiques, il 
existe des 6vidences que I'ducation des filles peut avoir un plus grand impact social. 
Kamphoefner (1987) rapporte que les conditions 6conomiques actuelles en Egypte semblent 
amener un changement dans les attitudes envers les femmes travaillant hors de chez elles. 
Alors que traditionnellement on pensait qu'il 6tait honteux pour un mari que sa femme 
travaille, cette attitude a perdu de son caractre dogmatique quand un deuxiime salaire est 
devenu plus essentiel. Les femmes 6duquees sont en train de gagner un certain respect. 
Elles sont consid6r6es plus attractives en vue du mariage, puisqu'on les pense plus capables 
de trouver un einploi et d'appoiter des revenus pour la famille. EI-Sanabary (1989) 
rapporte que les conditions d'embauche des Egyptiennes ont &6 6tendues jusqu'A inclure 
un environnement lib6ral et souvent mixte, compar6 au manque de telles opportunit~s ou 
aux opportunit6s strictement s6parees par sexes que l'on trouve en Arabie Saoudite. 

Le statut actuel des femmes en Egypte est quelque peu ambigu. Au niveau de i'ecole 
primaire, la proportion d'inscription des filles a augment6 une fois et demi plus vite que 
celle des gargons depuis 1953 (Nasser 1987). Toutefois, la plup3rt de cette croissance a eu 
lieu dans les zones urbaines et, dans les zones rurales, presque 85 pour cent des femmes 
6taic: . teujours ill6tr6es en 1981. EI-Sanabary (1989) accr6dite ces disparit6s 
rurales/urbaines , a concentration des 6quipements scolaires danm ies zones urbaines plus 
ais6es, aux "lacun. . culturelles" des gens de la campagne, de iime qu'au sentiment que 
l'e'ducation formelle n'est d'aucune utilit6 pour les activit6s agricoles. Alors que 'utilisation 
concrte de l'ducation pour femmes, en particulier pour les femmes les plus pauvres, est 
toujours limit6e en Egypte, il y a un certain nombre d'indications que l'impact r6ei de leur 
6ducation pourra 8tre ressenti sur les g6n6rations suivantes. Les fem,'nes pauvres ayant une 
6ducation sont particuliierement attractives pour le manage parce qI 'elles peuvent aider les 
enfants a faire leurs devoirs. Les foyers les plus pauvres ne peuvent pas s'offrir les leqons 
particulilres consid6r6es en Egypte comme essentielles i la r6ussite scolaire des enfants 
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(Kampho.fner 1987). Quand il n'y a personne i la maison ayant assez d'6ducation pour
donner des leqons, les enfants quittent souvent l'6cole. Alors que dans les zones urbaines 
d'Egypte les contraintes culturelles traditionnelles sont plus strictes et les opportunit6s
d'emploi sont moindres, on a trouve' que l'6ducation de la mere 6tait i~e de faqon
significative ' la participation actuelle des enfan,,!/ l'ecole (Cochrane, Mehra, et Osheba 
1988). On a d6couvert que les contraintes cultbrelles impos6es aux filles 6gyptiennes
diminuaient la volont6 des parents de les instruire quand ]a distance jusqu'A I'6cole 
s'allongeait, comme cela est souvont le cas dans les zones rurales (Robinson, et al 1986). 

Lorfing et Abu Nasr (1985) trouve'rent qu'en Egypte, les filles des mres 6duques
avaient moins d'attitudes st6r6otyp6es envers le r6le des femmes que n'en avaient les filles 
des mares ill6tr6es. EI-Sanabary (1989) rapporte que quand l'6ducation de la mere conduit 
A un travail, cette dernire agit comme modele pour ses filles et modifie leurs ster6otypes 
sur les r6les des deux sexes. Bach et al (1985) d6couvrirent que les adolescentes 
accr6ditaient 'encouragement de leur mire et lour confiance en elles Aleui r6ussite scolaire. 
I1existe ur'e corr6lation significative entre les encouragements et la confiance en soi crrant 
certains comportements et le niveau d'6ducation que les mres ont atteint, les diff6rences 
les plus significatives se trouvant parmi les classes defavoris6es et quand les mares n'ont 
qu'une 6ducation limit6e. De plus, les femmes dduquees peuvent avoir un impact sur 
'accroissement de l'6ducation des femmes hors de leurs propres foyers. De nombreuses 

organisations f6minines et d'aide sociale en Egypte patronnent des projets 6ducatifs et de 
formation pour les filles et les femmes (EI-Sanabary 1989). La plupart offrent des classes 
d'alphabdtisation et de d6veloppement des qualifications en vue d'obtenir des revenus,
inettent des creches ' ia dispcsition des enfants dont les mares travaillent, d6veloppent pour
les femmes des cours sur la sant6, et offrent meme un logement pour les femmes seules et 
leurs enfants. 

Le r6le que joue la culture dans les effets futurs de l'ducation sur le statut des 
femmes et le degre jusqu'auquel les femmes pourron iftiliser cette education pour 
provoquer un impact sur leurs soci6tes est fr6quemment mis de c6te car la culture est trop
souvent utilisee pour justifier pourquoi les resultats esp6res n'ont pas ete atteints. 
Cependant, malgre des mod~les culturels traditionnels limitant les activits et le r6le des 
fenimes Aleurs foyers, l'accis A 'education et les possibles utilisations economiques de cette 
6ducation en Egypte semblent pouvoir amener des changements Along terme pour le statut 
des femmes et l'impact social de leur education. 
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3.5 	 CONCLUSION. 

3.5.1 	 Limitations de la recherche actuelle conernant r'impactsocial de l',ducation sur les 
femmes 

Tout au long de ce compte rendu de la litt~rature -oncewant 'impact social de 
l'6ducation des femmes, il est r~gulierement apparu plusieurs reseaux d'interactions qui ne 
peuvent pas 8tre inclus ni dans les corre!ations quantitatives Aun macro-niveau ni dzas les 
6tudes qualitatives 'aun micro-niveau. Tandis que la recherche qualitative peut reconnaitre 
et isoler d'importantes differences entre des sous-groupes telles que les diffdrences rurales 
et urbaines ou les variations selon les cultures, elle ne peut pas foumir beaucoup 
d'informattions sur les raison- pour lesquelles ces differences apparaissent. D'un autre c6t6, 
les e'tudes ethnographiques peuvent examiner quelle sorte d'impact l'ducation a sur la vie 
des femmes, quels changements provoques par l'ducation ont un effet sur le contexte social 
en g~n~ral, et comment les diff~rentes classes socio-6conomiques r~agissent devant 
l'ducation, mais elles ne peuvent le faire qu'a l'intdrieur d'un contexte soit urbain soit rural 
et ne peuvent comparer que les differences culturelles locales. 

Cependant, le plus grand d~faut de ces deux types de donnees est leur manque de 
perspective longitudinale. Dans le cas de l'ducation, ceci est extr mement important car 
l'impact social de l'ducation d'une fille continuera d'agir pendant toute sa vie. Les impacts 
Along terme des changements mis en route par l'ducation des files sont, de plus, li~s 
intimement et de faqon complexe et ni les 6tudes quantitatives ni les 6tudes qualitatives ne 
peuvent seules les decrire. 

Par exemple, l'impact de l'6ducation des femmes sur leur fertilit6, comme Schultz 
(1989) I'a suggr6, pourrait conduire Ace que les mares aient moins besoin de leurs filles 
aindes pour s'occuper des autres enfants, ce qui, en retour, pourrait accroitre les 
opportunit.s de ces filles d'aller AI'dcole. Dans une 6tude men~e chez les ouvriers agricoles 
indiens, Caldwell, Reddy, et Caldwell d6couvrirent une relation entre l'ducation des 
parents, qui conduisait A un desir d'eduquer leurs enfants, les revenus ind6pendants des 
femmes, et la fertilit6. Les familles rapportaient que le nombre d'enfants qu'ils pouvaient 
se permettre d'6duquer 6tait limit, en particulier sur un certain nombre d'ann~es 
uniquemnent. Les grossesses et la garde des enfants r6duisaient l'aptitude des mares A 
gagner de l'argent, ce qui augmentait letur difficultd Afinancer l'dducation de leurs enfants. 
Beaucoup de personnes interrog~es insistrent qu'elles pouvaient maintenir leurs enfants A 
l'cole uniquement grAce A la d6cision des mres de se faire st(riliser. Gulati (1985) en 
Inde, et Greenstreet (1990) au Ghana trcuv rent tous deux une relation entre la baisse de 
la mortalit6 infantile et la baisse de la fertilit6. Dans les deux 6tudes, la confiance accrue 
dans ]a survie des enfants avait conduit les femmes A vouloir utiliser davantage la 
contraception. Ces 6tudes sur la baisse de la fertilit6 indiquent toutes comment les autres 
impacts sociaux de l'Nducation des femmes, tels que l'am61ioration de la sant6 de l'enfant, 
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le d6sir accru d'6duquer les enfants, ct la participation grandissante aux emplois remuner~s, 
agissent r6ciproquement pour renforcer cet impact ou diminuer le nombre des naissances. 

3.5.2 	 Comment I'Education engendre des changements chez les filles, et comment les 
facteurs socieux et cul hrels influencent l'impect de ces changements. 

Les r~seaux r6pdtitifs d'association qui sont ressortis en rassemblant une grande
vari6td de recherches sur l'impact social de l'ducation des femmes ne constituent pas des 
conclusions mais, A ]a place, des indications sur la faqon dont l'impact de l'education des 
flles est .fftct6 par un certain nombre de variables sociales et culturelles. L'6ducation 
modifie bien les comp~tetices des filles, telles que savoir lire, 6crire, et compter, et leur 
confre bien un savoir spcifique, tel que les informations les amenant Aamliorer ia sante. 
L'ducation pourrait, devrait modifier, et probablement modifie la confiance et I'estime que
les femmes ont pour el!es-mnme, et l'id~e qu'elles ont de leur r6le dans ]a socit6, mais peu
de recherches ont W effectu~es dans ce domaine pour confirmer si oui ou non cela se 
pase, et dans quelles circont.ances. Ceci est regrettable car ce pourrait 8tre le domaine 
dans lequel ]a plus grande partie de cet impact se realise, vu les contraintes suivavites 
impos~es aux femmes utilisant les competences qu'elles ont acquises au cours de leur 
enseignement. L'6ducation, dans ]a plupart des cas, conduit en effet au d~sir d'avoir moins 
d'enfants et d'6duquer ces enfants. L' ducation conduit aussi Apr6f~rer la vie citadine et 
ses opportunitts. Mais le degr6 jusqu'auquel les filles qui acquirent ces nouvelies attitudes 
les mettent en pratique pour modifier les rdalit~s sociales est aussi influence par les facteurs 
sociaux et culturels suivant. 

L'accroissement du pouvoir de d6cision des femmes d i l'education peut 
jouer un r6le important daas la faqon dont i'impact des fies/de l'ducation 
se r6alise. Cependant, le total des recherches dans ce sens est encore 
extrimement limitd et peu concluant. 

* 	 La disponibilite des activit~s engendrant des revenus qui renforcent le pouvoir
de decision et le statut des femmes, peut etre un composant ntcessaire qui
agit en correiation avec les compktences et les changements d'attitudes 
produits par l'ducation afin de provoquor des transformations sociales. 
L'accumulation des 6vidences laisse supposer que le pouvoir de decision est 
plus frtquemment provoqu6 par le pouvoir 6conomique que par ]a seule 
dducation. La faqon dont l'ducation des femmes, les rcvenus indtpendants, 
et le statut agissent l'un sur l'autre est la plus rtp, titive et Ia plus interessante 
des relations apparaissant tout au long de la litttrature sur l'impact social de 
l'ducation des femmes. 

* 	 Alors que les distinctions milieu rural/milieu urbain constituent les variations 
les plus souvei-t notes dans la littdrature examinte, ce qui explique pourquoi 
ce rapport fut orgaiist scion ces lignes, il existe peu d'indications montrant 
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que ce sont 1 les differences les plus importantes. La raise A la disposition 
des femmes de revenus ind~pendants semble representer une difference bien 
plu significative que les distinctions milieu rural/milieu urbain. 

* 	 La Iitt&ature sugg.re qu'il existe une variation dans rimpact social de 
l'ducation sur les filles de diff6rentes origines socio6conomiques. Alors que 
les filles des classes moyennes et sup~rieures apparaissaient jouir de 
cons6quences plus b6n6fiques resultant de leur 6ducation vis-A-vis de leur 
aptitude h lutiliser pour obtenir un emploi et accroitre leurs revenus, les 
changements reels relatifs de leur pouvoir et de leur statut dans leurs vies 
r6sultant de leur enseignement peut, en fait, 6tre moindres que ceux 
rencontr6s par les femmes des classes ouvrires. 

le contexte culturel dans lequel les filles reqoivent leur 6ducation influence 
leur aptitude Autiliser ce qu'elles ont appris et le type d'6ducation qu'elles 
reqoivent. Quand les modules culturels traditionnels incluent le contr6le des 
ressources par les femmes et des activites dans le domaine public, alors l'ac~s 
A l'6ducation et les opportunit6s de gagner des revenus ind6pendants 
seulement apparaissent 8tre n6cessaires pour que les femmes ameliorent leur 
statut et aient un impact social. L'impact social de l'ducation des femmes est 
restre'nt non seulement si l'accs A l'ducation et les opportunit6s 
6conomiques sont limit6s, mais aussi si les modules culturels traditionnels 
limitent les femmes aux activit6s m6nag res. 
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Figure 9 

Correlation entre I'ducation primaire pour filles, la culture et le changement social 
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CHAPITRE IV 

CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS POUR LES RESPONSABLES DE POLITIQUES 

4.1 CONCLUSIONS 

Ce rapport rassemble et analyse un grand nombre d'6tudes sur les effets positifs
directs et indirects de l'ducation sur le bien- tre 6conomique et social des femmes, de leursfamilies, de leur communaut6s, et de leur pays. L'impact gdn6ral de l'6ducation primaire
est le r6sultat des effets combines de donn6es 6conomiques et sociales. L'6ducation
primaire accroit I'aptitude des femmes A accomplir la multitude d'activit6s dconomiques
auxquelles elles participent et A apprendre de nouvelles mdthodes indispensables pour
contribuer au bien-etre 6conomique de leurs families et d'elle-menes. La maitrise descompe'tences pour lire, ecrire, compter, communiquer et traiter des informations prepare
les femmes Aetre plus productives dans les secteurs formel et informel de la main-d'oeuvre
ainsi que de leurs foyers. GrAce A ces comp6tences, les femmes ont plus de chances
d'assumer de nouvelles activites 6conomiques, de chercher un emploi, ou d'entreprendre
leurs propres affaires commerciales. Les femmes apportent plus de contributions, bien
qu'elles ne puissent pas se rendre compte de ces blnefices en termes de v6ritables salaires 
ou de revenus 6gaux Aceux des hommes. Ces contributions sont encore plus consid6rables 
dans les pays qui traversent une r6cession 6conomique. 

L'augmentation du pouvoir de decision des femmes due Al'ducation peut jouer un
r6le important dans la fagon dont l'impact de l'Mducation des filles se r6alise. C'est dans ce
domaine en particulier que l'impact dconomique est 6troitement lid aux impacts sociaux.
L'existence d'activit6s engendrant des revenus peut non seuklment accroitre le pouvoir de
d6cision et le statut des femmes, mais il peut ausJ, constituer !e composant n6cessaire quiagit en corr6lation avec les comptences et les changements d'attitudes que l'education 
engendre afin de provoquer des changements sociaux. L'accumulation des 6vidences
suggire que le pouvoir de decision est plus fr6quemment engendr6 par la combinaison de 
revenus ind6pendants associes Al'education primaire. L'6ducation primaire non seulement
fournit aux filles des comp6tences pour lire, dcrire, et compter, mais conduit aussi au d6sir
d'avoir moins d'enfants et d'eduquer ces enfants. En outre, l'enseignement communique descompetences que les femmcs peuvent utiliser pour ameliorer la sante de leurs families.
Quand la vie des femmes est r6duite aux activitds m6nag res, l'enseignement petit aussi 
apporter l'occasion de d6velopper une plus grande confiance en soi, l'estime pour soi-meme, 
et de nouvelles aptitudes Acommuniquer. 
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Plus spcifiquement, l'ducation primaire des filles a en g~neral l'impact suivant sur 
les femmes: 

E lrducation primaire des filles a pour r~sultat la participation plus active des 
femmes Ala main-d'oeuvre, que ce soit en milieu rural ou urbain. Le niveau 
de participation, cependant, est influenc6 par une variet6 de facteurs, y 
compris l'Age, la culture, le type d'industrialisation, a discrimination sexuelle, 
et I'acc s des femmes Ades ressources compl6mentaires telles que la terre, les 
capitaux, et la formation technique; 

E i'Mducation des filles a pour resultat de meilleurs comp~tences et elles peuvent 
ainsi mieux apprendre les nouvelles m~thodes de fonctionnement qui les 
rendent plus productives en tant que membres de la main-d'oeuvre. Mais un 
tel potentiel ne se realise que si les opportunites d'emploi existent pour les 
femmes. Ces opportunit~s sont offertes si les questions de strategies de 
ddvelopppement rural sur un plan general, la r~partition des industries, et la 
discrimination sexuelle dans l'embauche des femmes sp6cialement pour les 
emplois qualifi~s et semi-qualifies sont abord6es. De plus, le type de 
promotion industrielle -qu'elle r~clame une importante main-d'oeuvre ou non 
- le sexe stratifi6 ou non - et ie genre de conditions de travail, par exemple, 
la discrimination dans les promotions, la sante, l'environnement dans lequel 
les ouvrires travaillent - d6terminent si le travail mane i des salaires plus 
6lev~s et A une vie productive plus longue; 

9 l'ducation primaire des filles peut conduire iun plus grand acc~s au credit 
et aux programmes de formation profession'elle pour les femmes qui 
exercent des activit6s dans le secteur informel. L'6ducation primaire des filles 
peut aussi conduire Ades gains plus importants spA.cilement dans les activit~s 
inddpendantes et du secteur informel qui demandent plus de comp6tences 
pour lire, 6ctire, compter et r6soudre des problimes. L'6ducation peut ne pas 
avoir un impact aussi positif quand les femmes exercent des activit6s 
traditionnelles qui reposent principal-ment sur l'experience sur le tas ou 
quand les activites qu'e!les exercent sont limit~es par le manque de capitaux; 

0 en tant que productrices dans les activit6s domestiques, les femmes eduqu~es 
augmentent leur production de biens non marchands, ce qui les conduit ainsi 
Amieux 6lever leurs enfants, Aam6liorer la sant6 de leurs families, et Aetre 
plus efficaces dans leurs choix de consommatrices, et ' abaisser leur fertilite; 

0 il peut y avoir une variation dans l'impact social de l'education des filles de 
diff6rents milieux socio6conomiques. Alors que d'un c6te les filles de classes 
moyennes et sup~rieures semblent jouir de consequences positives resultant 
de leur 6ducation, secondaire et superieure en particulier, vis-A-vis de leur 
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aptitude Al'utiliser pour obtenir 1'emploi et accroitre leurs revenus; d'un autre
c6t6, les changements reels du pouvoir et statut dans leurs vies, comme
r6sultat de leur enseignement, peut en fait, dtre moindres que ceux rencontr6s 
par les femmes des classes ouvriires; 

* le contexte culturel dans lequel les fiiles reqoivent leur 6ducation influence 
leur aptitude A utiliser ce qu'elles ont appris et le type d'6ducation qu'elles
reqoivent. Quand les mod~Ies culturels traditionnels incluent le contr6le des 
ressources par les femmes et des activit~s dans le domaine public, alors I'acc~s
A l'ducation et les opportunit6s de gagner des revenus independants
seulement apparaissent Otre n6cessaires pour que les femmes am~liorent leur 
statut et aient un impact social. L'impact social de l'education des femmes est
restreint non seulement si l'acc.s A l'education et les opportunit6s
economiques sont limit6s, mais aussi si les mod~Ies culturels traditionnels
limitent les femmes aux activites menageres. Les resultats positifs de
l'educatioa primaire des filles sont ainsi conditionn6s d'apr~s l'environnement
economique, social et culturel existant. En particulier, le point jusqu'auquel
les comptences de base et les changements d'attitudes provoqu6s par
l'ducation encouragent le d6veloppement 6conomique et social depend
largement de plusieurs facteurs. Age, type de politique 6conomique,
distribution des ressources, en particulier de la terre et des cr6dits;
discrimination sexuelle; culturellesnormes et sociales; et milieu
socio6conomique sont les facteurs cle qui affectent la faqon et le degr6
jusqu'auquel les femmes utilisent leur competences acquises grAce A 
1'education. 

4.2 DOMAINES DE RECHERCHE ADDITONNELLE 

En plus de la documentation que la liltrature sur l'education des filles a apport6 sur
les impacts 6conomiques et sociaux, celle-ci a fourni une carte des domaines qui necessitentplus, ou une autre sorte, de recherche. Un des plus gands d~fauts de la litt~rature en revue
omet d'aborder la diversit6 des activit~s qui peuvent etre affectees par l'ducation des
femmes. L'valuation des impacts sociaux s'est concentr~e sur les bnffices de l'ducationd'une fille mesur~s par rapport Ason role reproductif dans la societ6. c'est-A-dire les tauxde fertilit6, la sant6 et l'6ducation de l'enfant. Tres peu de recherches ont et6 consacr~es
A 'ventail des autres r6les que les femmes jouent dans la socit6 et aux changements quel'ducation apporte dans la faqon dont ces r~les sont remplis. L'dvaluation des impacts
6conomiques s'est concentre sur la participation A la main-d'oeuvre qui est mesur~e entermes de ben~fices mon~taires et marchands. Nous avons besoin de davantage derecherche dirigde vers les changements que l'ducation apporte dans les diverses activites6conomiques que les femmes exercent avant de s'occuper des activitds de march mesur~es 
statistiquement, et/ou au lieu de ces activites. 
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Un certain nombre de domaines sp~cifiques qui n~cessitent plus de recherche ont 6t6 
isol~s dans ce compte rendu de la litt~rature existante sur les impacts economiques et 
sociaux de i'ducation primaire des filles et ils sont enum6r~s ci-dessous. Beaucoup de ces 
domaines cnt 6te ignores car ils ne sont pas facilement quantifiables, ce qui laisse supposer 
que non sealement nous avons besoin de plus de recherche, mais que nous avons besoin de 
diff~rents types de recherche. 

r 	 I1 faut examiner plus en dMtail l'impact diff~rentiel de la structure et du 
contenu de l'enseignement sur les r6les sociaux des femmes, leur production 
6conomique, et l'impact qu'elles produisent sur leur soci6t6. 

II faut 6tudier plus en profondeur l'impact de l'ducation des femmes dans les 
zones rurales, o/i les methodes actuelles pour mesurer la productivit6 
economique et les changements dan; les r6les sociaux sont dMfinis de telle 
makniire qu'elles omettent d'appr6hender les changements qui interviennent. 

* 	 11 faut mener des rechlerches pour examiner l'impact diff6rentiel de 
l'education sur les femines de diff6rentes classes sociotconomiques. Par 
exemple, on devrait faire une nette distinction entre la participation des 
femmes aux activits 6conomiques ind6pendantes, qui reclament d'importants 
capitaux de base, et les activit6s du secteur informel des femmes et des 
pauvres. Par exemple, une 6ducation primaire peut avoir un impact 
relativement plus grand sur le pouvoir de d6cision et le statut des femmes 
provenant de classes d6favoris6es que pour celles des classes sup6rieures. 

* 	 I1faut une analayse systematique des impacts de l'education sur l'accis des 
femmes aux sources formelles et informelles de credit, puisque la plupart des 
evidences actuelles . ont anecdotiques. 

IIfaut examiner I'augmentation du pouvoir de decision relatif des femmes qui 
est associ6e Al'augmentation du niveau d'6ducation, Al'oIttention de revenus 
ind6pendants, et aux relations entre 'ducation et les revenus ind6pendants. 

* 	 I1faut davantage de recherche sur la faqon dont l'ducation affecte l'aptitude 
des femmes Aprendre part aux activites 6conomiques et sociales plus vari6es. 

* 	 II faut une analyse plus systematique et rigoureuse sur la faqon dont la 
pr6sence de distortions sur le march6 du travail, telles que la discrimination 
sexuelle affecte l'6valuation de l'impact 6conomique de l'education. 

* 	 I1faut davantage de recherche se concentrant sur les changements sociaux que 
1'education provoque chez les filles, en particulier son impact sur leurs 
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comp~tences sociales, leur confiance en elles, et leur sentiment d'etre 
efficace3. 

* 	 I!faut incorporer les b~n6fices non marchands et non mon~taires de 
l'ducation des femmes dans l'approche du taux de rentr6cs quand les 
b6n6fices dconomiques sont mesur6s. 

* 	 !l faut examiner comment l'ducation conduit A l'am6lioration du statut des 
femmes au travers de changements dans les relations 6coaomiques et sociales 
qui existent. 

En plus des domaines de changements qui ne sont pas suffisamment examin6s par 
la recherche existante, les m6thodologies se concentrent principalement sur les r6sultais 
p!1t6t que sur le processus. Les corr6lations statistiques parmi les 6valuations quantifiables, 
tels que les salaires, les ann6es d'6tudes, et le nombre d'enfants, fournissent les preuves des 
changements mais n'incluent pas d'informations quant Ala fa~on dont ces changements sont 
obtenus. Le manque d'information sur le processus de l'impact de l'ducation peut conduire 
A des hypotheses qui d6forment la signification des r6sultats rapport6s. Par exemple, 
presque toutes les 6tudes examin6es pr6supposaient que les femmes qui ne participaient pas 
Ala main-d'oeuvre dependaient de leurs maris ou de leurs parents et ne s'occupaient que 
des activit6s m6nagires, ce qui ignore les activit6s rapportant des revenus de la plupart des 
femmes pauvres. Si l'evaluation de l'impact 6conomique de l'ducation est limit6e A la 
pvrticipation accrue A la main-d'oeuvre, la productivit6 grandissante des activit6s non 
marchandes n'est alors jamais mesur6e. Le manque d'information sur le processus suivant 
lequel l'ducation provoque des changements empeche aussi de comprendre sous quelles 
conditions l'ducation peut produire des impacts significatifs. Par exemple, on peut avoir 
l'aperqu de variations dans les relations entre l'ducation des filles et la baisse de la fertilit6 
grace A l'examination de l'aptitude des femmes, prendre les d6cisions concernant leur 
fertiit6. 

La recherche longitudinale se trouva rarement dans ia litterature examin6e, malgr6 
',fait qu'elle pourrait procurer des donndes sur les domaines d'impazt fr6quemment 
ignor6s, et des donn~es sur le processus de cet impact. Les 6tudes longitudinales permettent 
d'examiner les changements interm6diaires d'aprs leur impact Along terme. Par exemple, 
alors que l'ducation des femmes du milieu rural peut A l'origine ne motitrer qu'un faible 
impact 6conomique et social, la productivit6 accrue des activit6s non marchandes peut 
am6liorer le bien-6tre de la famille toute enti~re sur une longue p6riode, et les chargements 
dans leurs expectatives, leurs connaissances, et leur pouvoir de d6cision peut am6liorer 
l'education et la r6ussite de leurs enfants. De plus, comme les etudes longitudinales sont 
relativement ouvertes, les r6sultats de l'accroissernent de l'education seront mesurs sans 
etre limit6s aux autres variables disporibles A notre information. Quant aux 6tudes 
ethnographiques, la recberche peut etre influenc~e par les r6elles circonstances et relations 
d6couvertes plut6t que par des expectatives pr6determin6es. Un troisi~me avantage aux 
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6tudes longitudinales est qu'elles permettent de mieux examiner les relations entre un 
certain nombre de variables. L'6ducation conduit Ades changements Ala fois 6conomiques 
et sociaux; les changements sociaux affectent les r~sultats deonomiques, et les changements 
6conomiques affectent les rsultats sociaux. 
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