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PRO.'ET DE DEVELOPPEZ1EHT DE L'EDUCATION DE BASE-] 

OBJECTIF
 

Amliorer la qualitd, l'efficacit6, et l'&quit6

du syst~me 6ducatif.


I
 
REGIONS CIBLES
 

Koulikoro, Sikasso, STou, District de BamakT
 

Initiation Directeurs d'6oles et maitres aux mthodes 
 Etudes sur l'amlioration de la gestion au MEN.
d'enseignement par Objectifs (OPO). 
 * Stages de formation en gestion pour cadres au niveau
Formation Inspecteurs et Conseillers P~dagogiaues pour national, r~gional, et local/Visites d'dtude. 
assurer formation en cascade. 
 Analyse des d~penses fonctionnelles.
 

SYSTEME D'INFORMATION EN GESTION (DG) 
 APPUI AUX COMMUNAUTES (IS/JT)
 

Recensement Personnel du EN et constitution base de * Financement A 75% 
Projets APE pour r~novation/6auipe
donn~es informatis~e sur les Ressources Humaines. 
 ment salles de classes.

Mise en place syst~me informatis6 de saisie et d'exoloi- * Lancement Projet pilote "d'Ecole Compl&te dans la
tation des statistiues scolaires dans les D. 
 Rgion de Koulikoro. Initiation APE en Gestion.
 

SCOLARISAT:ON DES FILLES (KK/FND) I SUIVI ET EVALUATION (YMG) 
Etudes sociologicues sur le phdnom~ne de la sous-scola- Suivi des interventions du Projet.
 

s* Test dans les 6coles au moyen de grilles d'dvaluation
 campagnes de sensibilisation A travers les m6dia/ONG 
 des maitres et 6lves.

locales. 
 Soumission A l'IPN rapports priodiaues d'&valuation
Comntition entre dcoles et distribution de prix. sur l'impact du Projet.
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MEDIAS COMMUNAUTAIRES/EDUCAT[O I'L"f R EOF/C. 
RAPPORT DE SYNTIISE 

Les travaux du s6minairc aationai "Mddias Communautaires ct
 
Education dc base" ont (Idbut5 lundi 26 juillci 1993 it Ii
 
RUsidencc "Narhawa" dc Banako.
 

La c6r6monic d'ouveriurc diait placde sous ia prdsidence du 
Directeur dc Cabinet du Ministire de, I'Education dec Base M. 
Boubacar DIARRA ct de son homologuc du Minist6rc de la Culture 
et de la Communication M Moussa Sow. 

Elie a r6uni, en plus des officiels, I'cnsemblo des participants ct 
de nombroux invitds. 

Cettc cdrdmonic a 6Ld marqude au ddpart par le discours dc 
notivation de la reprdsenitanic. do I'UNESCO Mine Christine 

PERONNE. Ensuite, cc rut I'allocution d'ouverture du Pr6sident de 
sdance. Les s6minaristcs, apr~s les protocolcs d'usagc, so 
retrouv~recit en pldni~re pour l'organisation pratique de la 
rlncontrc. 

Outrc Is informations d'ordrc gdndral, on passa it unc revue 
des tcrmes do rdf6rence du pr6scnt projet UNESCO c ,i quclques 
dclairages sur los objectifs "i atteindro. 

Le ddmarrage cffcctif des travaux a dt sanctionn6 par la 
d6signation d'un Pr6sident de l'assembli6 pl6nire, d'un 
rapporteur gdn6ral ct d'un rapporteur adjoint qui son( 

- Prdsident : M. Moussa Soussin DEMBELE 
- Rapporteur G6n6ral M. Mohamed COULIBALY 
- Rapportour Adjoint M. Ahmadou SANKARE 
Les participants oni pour Ic resto de la journdc eu droit i 

lNcout ot au d6bat de 4 houres de rdtlcxion contre 3. prdvus 
initialement, cc pour des raisons de commodit. 

Le premier th~mo, prdsentd par Mine Ascofard do la DNAFLA 
iraitait de l'Education de Base. L'oxposd a donnd lieu un richc 
ddbat. Les prdoccupations cxprimdcs ont touchd IC manque de 
collaboration soutenue entre structures d'dducation d'une part ct 
do communication do I'autre, la problcmatique de lEducation de 
Base, Ic r6le des populations r'ace i I'dducation,.la place de la 
langue dans Ic processus dducatir, la ddlinition des groupes
ciblcos. Des inquidiudes ont dti exl)riiics (Uant ai IaInauvaiso 
utilisation des m6dias. 

A Ia suile des ohservalions cl rcconrnandatiols cirichissailes 
ont did Iorniuldos. II esi appiaru quo 1'ducaioni do. base devraiil 
,lre pour - le Iiendl'icilir u0ic ouveriure dacc.s . d'auires 
oiiveriures, par la dispense ill savoir 616neiaie iimiinin . Un 
mliiiiniui - garailir lnais qu'oli ice sa rail quallifier, (ani il Usi 
vrai qu'il esi founcion ties caracitrisliques tie hi cible retentle, 
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(hommes ou femmes, enfants, jcunes ou adultos). D'o6 landc6ssitd d'uno flexibilitd de programme pour ls besoins deladaptation. La n6cessaire d6centralisation pourra y contribuer par uno meillcure implication des conmunaut6s b6nd6ficiaires,pourquoi pas jusqu". la certification du savoir transmis. Quant Ala langue, elle est essentielle commo v6hiculc dc concept, doncm6dium d'cnscignement. La communicatidn de son c6t6 doit 6treau service de l6ducatjon. Cette volont6 dr collaboration demande• aller plus loin a des solutions pratiques, qui vont dc la strat6gi¢A la d6finition do programmes d'activit6s qui engagont los parties.Le second theme, pr6scnt6 par M. -larouna TOURE de laDNAFLA portait sur la communication et l'6ducation des adultes.L'exp6rience singuli re des conmiunicateurs de la DNAFLA a6veill6 un int6r~tvivant soldd6 par un long conmentaire. Lespr6occupations exprimdes concernaient les crit~res dequalification d'un m6dia communautaire, la hi6rarchisation desmoyens d'intervention, le statut de la DNAFLA et son r6le, lam6thodologit. et post-6 valuation de ses interventions, ainsil'6valuation ex-post que
des rdsultats d'ensemble de cette structure.Des r6ponses ct contributions pertinentes ont 6t6 apport6es A

I'apaisement do ces questions.

La plus remarqu6e des recommandations 
 est celle relative Al'autonomisation mame relative de la DNAFLA, qui malgr6 sescontraintes statutaires actuollos peut structurellement 6volucr ettirer parti des opportunit6s de ses prestations do service.A ce niveau, malgr6 une certaine identitd CESPAdu laDNAFLA, il est ressorti les voics d'une collaboration dans lacompl6mentarit6. I1 s'est avdr6" que ]'intervention en mati~re decommunication de DNAFLAla est multim6dia, et il ny a pas dehifrarchisation, parce qu'clle scrait arbitraire. Le m6dium 6tantconforme au type de la demande et aux sp6cificit6s ou objectifsde l'intervention.toutefois, les m6thodologios d'animation et desensibilisation, autant que les principes d'6valuationclassiques, lo CESPA utilisant 

sont 
les memes canevas. Cependant iln'ya pas d'6valuation globale de l'activit6 de DNAFLA.la Uneexpdrience tent6e en court.tourna L'6vidence de l'utilit6 d'unetelle 6 valuation en fait une recommandation critique.

Le troisinme thme, pr6sentd par M. Bassiriki TOURE de laDIPRESCOM, portait sur Pressela Communautairo au Mali. Onaura droit aux 6clairages lossur m6dias communautairesintroduit par le pr6c6dent expos6. Des aspects pratique, despublications de etKibaru l'objectif de ss proicts ont 6t6 
largement comment6s...
 

Cc qui suscite un vif int&6r pour cc qui pu 8tre
a qualifi6d'expdrience nialienne tie nidia communaulaire. C pendant Iamarginalisilion, ('un cerlain pointI d vile., tie cee lresse suscile 
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des doutes quant son avenir. Une rdl6gation qui pose laquestion pertinente d'cnclencher une vitesse sup6rieurc ded6passement do Pressc N'est-onla Rurale. pas vitc all6 enbesogne ? Quelle collaboration avec m~dias volelcs par d'onde?'Quelle pertincncc dans Ic choix des terminologies journalistiques,d'interpr6tation dc concept ? La DNAFLA ne pasdevrait-ellc
arbitrer rinon faire la police dc l'usage des vocables d'emprunt et
autres ndologismcs dc circonstance?
 

A l'image de ces non'ibreuses interrogations, les r6actionsfurent multiples. II apparait clue la distribution des titres desjournaux communautaires devrait 6tre plus dynamique pourassouvir la faim de lecture des ruraux et satisfaire les besoinsd'autres partenaires qui utilisent, ses orgarcs supportcomme 

p6dagogique.


Cette demande on croissance est bien la preuve do la
perinence du choix de la formule do Press' Communautaire, eu6gard aux nombreuses r6actions des ruraux et d6sormais do

certains groupes do citadins. La Radio, laquelle existe d6j.
avec 
u collaboration positive, peut contribuer davantage a, lapromotion de cette Presse dont les multiples courriers do lecteurs
trouvent dans le canal de Kibaru "i l'Antenne un 6cho beaucoupplus vivant. Par ailleurs la question du recours a des termesretenus par la recherche a donn6 

non 
lieu A un d6bat int6ressant.Pour les communicateurs, l'important est d'arriver A so fairecomprendre au mieux, tandis que les chercheurs qui d6fendent
l'usage des concepts authentiques d6noncent la propansion des
communicateurs a la facilit6. II est apparu qu'une 
 meilleureconcortation entre communicateurs ot chercheurs, ayant sans aucun doute, ia m~mc volont6 do valorisation do nos iangues,permettra do surmonter cet 6cuoil. gLe Quatri~rme th~me , prdsentd par Mine TRAORE Korotoumou .-KONFE portait sur la Probl6matique do l'6ducation des filles dansle syst~me formel. Do la longueur des d6bats qui ont suivi cettecommunication, on pout d6duire i'int6rdt r6cl des participants V "i,9pour le sujet. II s'est surtout agi do l'exp6rience US-AID du 46 -D/O

projet do IEducation : 
Les interrogations ont port6 sur les objectifs do la scolarisation


des filles, les attitudes parentales, lattention sp6cifique 
 aaccorder a ]a question par les parties, les aspects institutionnels
du projet d'6ducatior,, la collaboration avec les structures d'appuilogistique telles quo la DNAFLA et le CESPA en exemple.

Do larges explications furent- don6s sur les principes,
I'approche, la indthodologie ct IC-% acuivit6s concrtes du projet;
nolainnmnt en maii4e die contnumication. II est 5 retenir que la
scolarisation des 
 filles devr:, 6tre explitlu6e et comprise par les
parents comme u, investissement. Ce (lui, daas tous les cas
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dcvrait contribucr a fairc de la ille une fcrnme qui s'assume ctdventuellement une dpousc inod~lc. Cc point de vuc se heurte al'idde de l'exploitation de I'atiribut fdminin considdr6 comme unplacement qui doil produire int6r8t. Cependant peut-on nier quela scolarisation de l'enfant, rille uu visegargon, toujours,ind6pendammunt des sexes, 5 le valoriser afin qu'il puisse servir,
done qu'on puisse en tirer parti, intdr~t, profit. Cc qui n'en fait
point urn simple marchandise. 
 Quant aux vell6itds d'une6ducation de souinjssion 'de la fille, cc soupgon ne peut-Etre
imput6 A l'dcole plus qu'a I'environnement 
 culturel avec !cquell'6cole est en obligation de composer en harmonic. Et dansconlexte les in6galit6s dans la scolarisation 
cc 

des enfants des deuxsexes demandent si besoin en 6tait, une discrimination positiveen faveur des filles afin de compcnser le d6s6quilibre s6vissant.
II sera question alors d'impliquer les 6ducatcurs 
 et de sensibiliserles parents pour une durabilit6 de scolarit6, un maintien de
raison des filles dans le circuit scolaire contre les diff6rentes

pr6tentions de retrait qui Ics menace. Par ailleurs, le manque der6flexion productive pour des solutions adapt6cs risque de nousamener de projet en projct...5 , 6 projet 6ducation sans jamais
aboutir. 
 11 faut donc une collaboration pouss6c avec d'autrescomp6tences pour garantir I'atteinte des objectifs. C'est ainsi quedes initiatives de communication qui utilisent des formulesincitatives ont cours et les supports in6diatiques sont mis Acontribution. I1 6tda rcgrctt6 que missioncette publique nemette pas 4 contribution d'autres structures publiques tellcs que
la DNAFLA 
 qui a expertise certaineunc de r6ponse aux besoins

communicationnels du projet.

La journ6e du mardi 27 Juillet 
 fut consacrde a I'audition dureste des communications en pldni~re. . 1 u i-.Le premier expos6, pr6sentd par KEITA,Bakary portait sur 64LOftl'idde d'6cole du village, promue par I'ONG am6ricaine "Save the
 

Children".
 
L'originalit6 de l'exp6rience constat6e
fut par l'ensemble desparticipants. Ce s'estqui traduit par un d6bat enthousiasm6, riche
autant par les sollicitations d'amples 
 informations, que lesquestions qui en d6coulent, mais aussi par les contributions il'appui de cette initiative ni6connue de nombre de participants.Les pr6occupations 6taient multiples, et elles concernent

l'approche de "Save the Children", sa m6thodologie, sa technicit6,

la validit6 de ses 
 options, de ses outils, la pertinence de choix de
la cible, son cxp6rience 
 en mati~re d'6ducation des adultes,
flexibilit6 et l'ouverture des programmes 

la
 
et la capacit6


comnuniquer de I'ONG.
 
Des r6ponses colicreltes 
 es suaggsiji id prupOs out
61uai116 les clh6ances. Pour "S;ve' 
 Ic princilpe de base es la 
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responsabilisation de la communautd bdndficaire. L'approche est
 
la recherche d'un dquilibre sinon de 1'6galit6 dans la scolarisation J 
des enfants des deux sexes (50% do part et d'autrc) L'6cole du
village impliquc les ruraux dans les investissements . faire et

dans le support des charges de foiactionnenient. Un groupe de

leur choix servant d'interlocuteur pour I'ONG qui intervient

essentiellement 
 comme conscil ct appui. La technicit6 est garantie
par les consultations de structures sp6cialis6es relies que I'IPN
 
qui assiste Ic projot 'tant dans ses 
 besoins d'expertise

p6dagogique quc dans I'encadrcinent des formatcurs.
 
L'enseignement dispense les 
 disciplines instrumentales de base
 
et des disciplines professionnelles bien cibl6es par rapport 
 au
 
milieu d'implantation.
 

Des structures annexes constituent le cadre privil6gi6 de la

formation pratique. La cible est ajust6e fonction
en des r6alit6s
du milieu o6 ilfaut tenir compte du r6le de la fille dans la

communaut6 rurale pour 6viter 
 des d6sagr6ments. Dans tous les
 
cas, les options de "Save" s'inscrivent dans le cadre d'une

recherche-action dynamique de laquelle on pourra, 
 en
comparaison avec d'autres expdriences, tirer des 616ments denormalisation des choix. Le caract~re formel de I'expertise IPN

n'est pas une cloison, pour l'cole du village, puisquc cettc
 
structure a recours 'ides comp6tences dans le secteur nonformel, notamment la DNAFLA, pour formuler des r6ponses aux
sollicitations de lONG, clui par aillours propose en premier ses
choix, ses termes de r6f6rence. Toujours' ost-il que la

collaboration avec le d6partement do l'6ducation est assez 
 6troite 
pour assurer aux produits de 1'6cole du village des ouvertures et

des passerelles dans l'acquisition d'autres connaissances qui
r6leverait de la post-initiations. L'alphab6tisation des adultes et

celle des plus jeunes n6cessite des initiatives de non. re'tour ,

l'analphab6tisme. Justement, la communication 
 timide de "SAVE"
devra prendre coup fouct des m6diasun de communautaires
 
pour vulgariser et sensibiliser davantage les populations a 
 une

exp6rience qui m6riterait bien d'8tre 61argie. Dans la mesure o6

I'ONG permet le montage par les communaut6s d'un systrnie de

cr6dit, ily a lieu de r6fldchir A en faire une caisse de cr6dit qui

pr6finance les besoins de fonds de roulement de l'6cole pour la

faire recupdrcr ensuite, si l'expdrience attesto que les cr6dits d6ja

octroy6s sont effectivement rembours6s. Toutes 
 ces suggestions
ont fait aboutir a la conclusion que 1'dcole du village est un
exemple de compl6mentarit6 avec i'effort des structures 
publiquos, c'est pour cette rai.son (lu'olle devra penser au tout
 
village du Mali.
 

I.e deuxii me exp s6 de. Ia journte , pr6sentd ipavr Mohnimed
 
COUI.ilIAI.Y de 'IMRAI), porlit 
 sur Ia lProbldlnatiue ti(Je 
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INcducalion scolaiire en milieu rural. Une coninmunicalioi mesurde 
qui a relwnu I'al(ention des pa:rlicipants par :1 perspicmicit6 
descriptive dune rdti i1 6cnnoimiclo connue de Ious. La 
pertinence des probldmnatiques identifides fut soulign6c. Un 
certain nombre de pr6occupations ont 6t6 formul6cs. liles 
touchent A la raret6 des rcssourccs, les implications de 
1'ajustement. 

La relativisation de la solution de "Ruralisation", le soutien aux 
initiatives des m6dias,. l'optique de l'intcrvention des m6dias. 

II est apparu qu'inddpendammcnt de la remise en question de 
la gestion politique dans les choix prioritaires, que l'effort de 
rentabilit6 des ressources est une exigence qui s'impose A 
l'6ducation. I1 faut chercher . optimiser les r6sultats avec les 
disponibilit6s actuelles. 

Par ailleurs, le souci d'int6grer I'6colc i son environnement 
peut souffrir d'autres exp6riences que la ruralisation qu'il faille,
toutefois appr6cier A bon escient. Dans tous les cas la revue de laj/
place ct du r6le de I'Etat face Acla demande globale d6ducationil 
est imp6rative. 

Le troisi~me expos6, pr6sont6 par Ahmadou SANKARE, portait 
sur la Communication Enfants-Parents : (l'exp6riencce de Walia).
Ce th~me a suscit6 un int6r~t singulier chez les participants qui
n'ont pas tari en question. Apr~s des commentaires fort A propos
de I'animateur de la publication du mame titre Walia, les 
pr6occupations de l'assistance ont 6t6 formul6es. Comment sont 
recrut6s les animateurs ? Quels supports utilisent-ils ? Le choix 
de la cible, sa structure, son rendement ? Pourquoi avoir choisi 
les cr6neaux non-formels au lieu du formel ? Comment 
communique-t-on en dehors du bulletin ? 

De nombreuses questions qui ont requ des. r6ponses
satisfaisantes. L'exp6rience a beaucoup d'originalit6, Imais elle 
semble handicap6c par le manque de ressources. Los animateurs 
du projet ont une formation professionnelle. Les s6ances 
d'animation profitent de I'assistanue d'enscignants qui sont en 
maime temps librement choisis comme curateurs des Clubs 
d'initiative, volontairemnent constituds par los jeunes scolaires. 
Mame si le projet ne s'inscrit pas dans le cadre du programme
r6gulicr de l'6cole, il y trouve son cadre d'exercice et d'animation. 
I! a 6t6 rcgrectt6 absence de crit~res d'6valuation du projet.
L'autonomisation souliait6o do la structure pourra-t-clle venir A 
bout des multiples questions que sot,6lve cette exp6rience ? La 
communication au scin des groupes pourra toutefois se r6aliser 
avec tous les mn6diums sans ex.clusive. 

Le th~me suivat, pr63ez:t6"par M. Choickna CISSE de I'ORTM, 
portait sur la Radio Rurale du Mali. Pour raison de commodit6, 
l'expdrience do ia Radio Rurale de Kaycs a 6t6 entendue sous 

6 



fonue do contribution de FilyUn expos6 KEITA. cnsyntlidtique enrichisseientremarquable"participants. Les qe eaucoup du sujet
aire .I _ question.... u du ujcll-orfai _,-' r ,,,, ,a beaucouforfaiaire urent nolnibruses dd"i,,y rdpondrc. It, ,, .ni fle

Lcs qustjoll e e 
o- porcomlPdtcnccs ateur 

m de traductionsudium ,voUiO vers 
dcs prcoccup 0 111 prSupr 

fu 

disponibilit 1 a rcpai ico s dc collabora ,i i. tons ruraleslId I .raradid io par lctchnicitd, R u auet Ics reladions "avcdProgrammecs. d i
De Rau, o Rura/e,prdcisio,, le dcgr6 dcdct dues -oapportdcs ) 'cnscmblc de ces It 

,nstatics do ociu dcla Radio R,,..,oC Rra l : 
Ira,..er de s rcponiscs 1es.,es...t u q r fourni 

Ic derars cs rterrain sproduit-dcs isissjonl au village
les dmjssonqui des 6quipesavec surruraux, l 6 son[ ilispirdescoutehaute porte du monde 'paysan. 

par lc dialogue
6ducativo Ces 6 missions 

ruraux donc contribuent ont unea I'dducation .Irmion dcsattributions a ssibilsatio
du parinimdia LIS ls multipleschantier Lt impliqui radios comlnunautaires 

fonds. t does partenaires son, enLa Radio extdrieursRurale Pourvoyeurssources a une collaboratiol, dedecollab ration limit6eprogrammes.Eli 
 Toutcfois. loescollaboration. 
ElI 

c o' e llest ee 
avec 
Ouvertet 

autres
lsauteasvesouhaite h Iagarantissent avoir une production des partenaires

rpondre contiue qui luiaux besoins lui porinouait
veue,-,,,,,nt de son public. do mioux

S'6 1argir La cooat 
DIPRESCOMs Au 

avec Ia I)Np, Ic a t ll 
ou 

nom pourrades do cetprestations cOlPl6 cnentarit6do formation ello pourraellc dispose de 
aux demandeurs offrir

compdtence dans le domaincconfirmde.pout qu'apprecier La Radio o6 
la multiplication Rurale du Malivoie d'onde des espaces neautant quelle d'cxprcssioncontillue par"I a proxinic6 des populations

Lc quatrieme expose presente par M. DIARRAportaeig 
Abou 

de l1PNsunt utilisatiOn des lang u espolitique, ratjo uales d an s I' AJnt d s COmp6tencese ud r6 flxionsfor mel.seUn a ,a . t6deallaa.tsu jtd spassionnantt q au Vlontd ou ctLes questions o PL r ' I 4soulevdesde touchentservir de vdhicules Ia capacitdde savoir scienttifique do nos languos
haute et technique ende 'nvironnementtechnologic,recrues les critresde l'cOle doexperimentale, choix desr6 vision des attitudes, lattitude du]a capacitd Politique,des teclnicicis la 

alternatives. de formuler desDes 6r ponses
ont desCOmpos6 Ia

et interpellatioilspo ursuivre dynamique
hngurstcues ur d maisulle aussile ,ur ue • des suggestionslulguscq. Illcillcur.d u.'. e . .I -iliy d6finitior f eioon nl co nls ~e nt. a pas de solutioii des Politiquesrepenser I'lrduca ion routC faio.del Po faut.ase. pasf7neliw dalus 

1 nel ? i.ls le Sells d'uncx IIriecs bilinguisielcuu ('dh " cnllle de SAVE Ilie 
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Children", vdritable laboratoirc, doivent nous permettrc dc testernos projections . la lumire d'une rechercli . ddveloppor pourcr6er un effct d'nctrancnct qui bdndficie d'autrcs structures.Le tout visant 'identfication des parainmtrcs du point d'inflexion
de la fonction linguistique autorisant ia passerelle int6grationexpdriences particuli.rcs . la dynamique 
des 

du savoir univorscl, loindes sch6mas de transfert. 11faut volontd,unc 
 mieux un courage
politique.


Le dernicr expos6, pr'sentd par lBr6hima DOUMBIA,
lEnseignmeint Sup6rieur portait 
de 

sur los technologies et in6dias
 au service dc l'Education 
 de BLase.

Cette communication fouill6c, tr~s dclectique a suscit6
d6bat. Non qu'elle no fut d'un quelconque 

peu de
 
int6rdt, mais plut6t quol'objectif vis6 dtait d'outiller Ics participants surtout les6 ducateurs d'6l6ments d'approche de la fonction

communicationnelle. 
Un expos6 qui aura le mrite de fournir une typologierdf6rence des technologics deet m6dias 6ducationnels. Cependant lacommunication pose une probl6matique fondamentale : Faut-il ounon casser un systme dducatif incohdrent, inadapt6, incapablede r6ponses satisfaisances A a demande sociale croissanted'6ducation? Les r6actions sont mitig6es pour le bonliour do ]a

r6flexion. L.
 


