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The Initial Environmental Examination 



Annex I1 

JNITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION 

PROGRAM TITLE: Children's Learning and Equity Foundations (CLEF) 

PROGRAM NUMBER: 680-0206 
PROJECT NUMBER: 680-0208 

PREPARED BY: Cynthia Roz @?&&- 1 

1. Environmental Determination 

The Bureau Environmental Advisor, based on available project 
documentation (PAAD) as well as Committee discussion, has 
determined that the Children's Learning and Equity Foundations 
Program falls within the classes of projects excluded from 
further environmental review pursuant to Regulation 16, Section 
216.1 (C) (1) (I) . 
2. Proaram Obiectives 

The stated objective of this Program is to establish an 
effective, efficient, and equitable primary education system that 
is sustainable. Non-project sector assistance funds associated 
with the Program will enable the GOB to implement comprehensive 
primary eduction sector reforms. Project resources will finance 
long and short-term technical expertise identified by the GOB as 
necessary to implement these reforms. 

3. Environmental Considerations and Recommendations 

Pursuant to 22 C.F.R. Part 216, categorical exclusions are 
permitted for two broad classes of actions where an initial 
environmental examination is not required. A categorical 
exclusion may be granted under Section 216.2(C)(l)(I) if there is 
no adverse impact on the environment. Section 216.2(C)(l)(II) 
permits a categorical exclusion if the proposed activity may have 
an impact on the environment, but A.I.D., in implementing this 
activity, has neither knowledge nor control over the related 
environmental effects. 

The subject Program will provide general budget support to 
the Government of Benin to support a program of restructuring 
primary education. A GOB approved policy framework is already in 
place. This framework will be further elaborated over the life 
of the Program and will be implemented by the Government of Benin 
with A.I.D. support. USAID will enter into a collaborative 
relationship with the GOB Ministries of Education, Finance, and 
Foreign Affairs, respectively, and other donors to provide the 
financing necessary to undertake and complete a comprehensive 
restructuring of the primary education sector. Technical 
assistance to support the Government of Benin in achieving these 



objectives will be made available through a separate, but 
related, project authorization. Any procurement will take place 
pursuant to the related project activity in order to provide 
appropriate technical assistance and related commodities. Since 
the activities contemplated by the Program are not expected to 
have any appreciable impact on the environment, it is recommended 
that a categorical exclusion from an initial environmental 
examination provided by Section 216.2(C)(l)(I) be invoked here. 

Approved : 1 
Disapproved: 

Date: 9 6 ~ v \ W  

AFR/TR/ANR, John J. Gaudet - 
Africa Bureau Environmental Officer 

Clearance: GC/AFR: Rumu Sarkar 'f,/ Date: 
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GOB Letter of Request 



L e  Ministère les Affaires Etrangeres et de la Coop6r~tion 

de la République du Bénin présente s e s  compliments à l'Ambassade 

des Et8t.s-Unis d'dFériqu? à Cotonou et, se r6fërant aux proqr~;?ces 

prioritaires inscrits dans le Programne d'ajustement structurel, 

a l'honneur de solliciter l'assistence du gouuernemont amtricein 

pour un montant d ' a u  moins c i ~ q u a n t e  millions d e  dcllers US 
( 5 0  millions i j  nécessaire PUUT le financement sur environ 

c i n q  ( 5 :  ans à compter Ce cette année, du p r o g r a m m e  béninois 

relatif à ltBducatior primaire. 

Très attendue, cette! subvention destinde à un programme 

oont l'impact sur i a  p o p u l a t i c n  est gvident, s e r a  con3id6rée per  

le gouvernement béninois comme une manifestation suppltmentairr 

d a  soutien du gou~ernement américain au renovvcau dgmocratique 

en cours 3u Bénin. 

L e  Ministére des Affaires Etrangères et de la Coop6r9tian 

de la République du  Bénin remercie l'Ambassade des Etats-Unls 

d'Amérique de son aimable cooperstion et saisit c e t t e  occasion 

pour lui renouveler les assurances de s a  haute considération.;' 

P 

AMSASSADE DES E T A T S - U N I S  

D ' A M E R I O U E  



ANNEX IV 

Proposed Overall Program Strategy for 

OAR\Benin and Necessary Resource Levels 



MEMORANDUM 

TO : Cynthia Rozell, AFR/PD 
Brian Kline, AFR/MGT 
Michael Rogal, AFR/CONT 

P 
FROM: Barnett Chessin, MS/OMS 3 4  

SUBJ: Benin Start-up Action Plan 

Pursuant to the recent Benin TDY, I have prepared an action 
plan, designed to allow A.I.D. to take some necessary 
administrative and procurement actions prior to the arrival on 
site of the proposed AID REP, Mr. Cornell. The proposal has 
been reviewed with Ms. Dotherow, D/MS/OMS, and can serve as the 
basis for specific procurement actions, once it has been 
confirmed that a l l  systems are go. 

For your information, we have put a temporary hold on some 
furnishings, appliances, office and ADP equipment in * 

Nouakchott, much of which is still in original cartons. I have 
also been informed by Mr. Rogal that funds are available for 
the procurement of required NXP. This week, I will be 
reviewing costs with MS/AS/AP personnel, and will then request 
AFR/CONT and AFR/MGT concurrence in the procurement and 
shipment of NXP to Benin. 

Further to the above, we are also prepared to begin 
substantive contact with Embassy/Cotonou in this regard. Using 
contacts established there, we should be able to arrange 
vehicle procurement, confirm our willingness to lease at least 
one residence immediately, and begin the process of negotiating 
a support agreement as well.. 

Clearance: Q&U 
A .  Dotherow, D/MS/OMS 



PROPOSED ACTION PLAN 
USAID/BENIN START-UP 

Pursuant to a study carried out during the recent TDY in 
Cotonou, Benin, the following information is provided to Senior 
Management to serve as a basis for decision making in regard to 
necessary mission start-up activities. To the degree possible, 
where procurement is concerned and immediate procurement 
options exist, it is further proposed that OMS be authorized to 
proceed with such necessary procurement. 
(Note: AFR/CONT is currently prepared to authorize immediate - 
obligation of up to $500,000 in FY-91 O.E. funds as required.) 

OFFICE SPACE 

Current Status: 
USAID/Benin now uses two small offices on the Embassy 

Compound, in a small annex in front of the main building. For 
the time being, assuming only early arrival of the AID REP, 
this will meet immediate office requirements. If, as will be 
suggested in this paper, an EX0 (TDY or otherwise) is also sent 
to post in August, the EX0 could establish temporary quarters 
in the Embassy Annex (around the corner) with the Embassy Admin 
Officer. Mr. Cornell, AID REP, is expected to use the rear, 
larger office; with the current USAID FSN staffers using the 
front office. For reference purposes, employees of USAID at 
post are Felicie Zevounou, secretary, and Charles Ogounchi, 
Development Specialist. 

O~tions: 
. Any office being established in Cotonou should be located 

in a secure area of town, not too far from the expected 
location of AID housing. As much as anything else, traffic 
conditions in the city would warrant such an approach. Living 
on cheap contraband Nigerian gas, it appears as if everyone 
over age 10 owns and operates at least a moped. More 
importantly, however, it is evident that other donors have also 
chosen this approach to their offices and residences. Though 
office space does exist in "downtown" Cotonou, it is not 
recommended that USAID consider such an option. Beyond the 
fact that security for downtown office space will be difficult 
to maintain, the buildings, themselves, are old and 
ill-maintained. 

w m m e n d a t  ion: 
Based on a review of available space, it is recommended 

that USAID lease, or possibly purchase unfinished residential 
space in an area near the Embassy. Such a residence or 
residences could be much more readily modified (by USAID and 
the landlord) for USAID use , at less cost than modification of 
an already completed residence. 
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In this instance, it is suggested that A.I.D. consider lease or 
purchase of three small unfinished residences across the street 
from the Admin Annex. Two of the buildings, when completed, 
would provide adequate space for a fully organized mission, at 
the personnel levels discussed later in this report. 

Though this proposal may take some time to fully implement, 
keeping the USAID in temporary space for four to six months, 
there are major advantages. As the buildings are completed, 
conduit and wiring could be emplaced in advance of procurement 
of ADP and other equipment eventually to be used by the 
Mission. Neither would USAID be required to tear out and 
replace kitchens etc. Further, and of equal importance is 
proximity to the Embassy. There would be no requirement for 

4 vehicle transport between the Embassy and USAID; the Medical . 
Unit, Cafeteria and fuel pump would all be immediately at hand; 
and both the Embassy and USAID would be in a position to 
quickly act in concert in case of emergency. 

If this proposal proves acceptable, it is additionally 
proposed that the third residence be retained as eventual 
lodging for one of the USDH officers being nominated for 
posting in Cotonou. 
(Note: the landlord supplied us with a set of plans for the 
buildings, and opened lease negotiations at approximately 
$11,00O/year per residence. Should we choose to go for all 
three at once, it is expected that the combined total annual 
cost could be less than $33,000.) 

RESIDENTIAL SPACE 

Current Status: 
For security and congestion reasons, the Embassy has chosen 

to locate personnel in one of two small residential sections 
between the airport and the Embassy: Les Cocotiers and 
Haie-Vive. Beyond the advantage of proximity to the Embassy, 
there are other advantages as well. These two sections tend to 
house most of the international community as well as high GOB 
officials. Living near the latter means that roads tend to be 
in better condition than elsewhere in the city. At the same 
time, these locations are close to both the American Rec. 
Center and the Sheraton; the major recreational/swimming 
centers for the community. Thinking long term, whether dealing 
with security concerns or setting up a community satellite dish 
and transmitter, it pays to locate USAID personnel in this area 
as well. 

There is a down-side, however. Embassy residences, and 
indeed the majority of all residences in this area, are 
uniformly large; and, in FBO eyes, are too large. In the 
Embassy's defense, it should be noted that "adequate" small 
housing is not readily available. Such housing can be 
found . . .  with patience. However, it will take time and a 
commitment to days of single-minded search. Real estate agents 
do exist, but they are relatively new at the game; and a 
house-search all too often leads to "no-key1' or "nobody home 
today" dead-ends. 
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O~tions/Recommendation: 

The best "planned" residences that I saw were two belonging 
to a locally based Lebanese entrepeneur. One, almost 
completed, the owner claims is not for rent. Nonetheless, 
representatives went so far as to provide me with plans for a 
second house they expect to build shortly. That house could be 
up within six months, and is the closest thing I have seen to 
our style of residence. In the meantime, the Ambassador's 
landlord showed us two residences for rent. I asked for a 
right of refusal on the houses (the Embassy wants the smaller 
one, if we don't), setting an arbitrary August 15 deadline for 
notification, assuming money would have to be available by then 
in any case. These houses, however, are dokn the street from 
the Libyan Embassy. 

It is proposed that we rent the smaller of the two 
residences owned by the Ambassador's landlord immediately; fix 
it up quickly; and use it as a temporary residence for the AID 
REP until a permanent residence can be found. The small house 
is within A-171 standards, and is available for $15,00O/year. 
The temporary AID REP residence can then be prepared for 
occupancy by another USAID officer, once an AID REP'S house has 
been decided. 

STAFFING 

The suggested staffing pattern to follow has not been 
vetted through AFR or the proposed AID REP, representing a 
subjective view of Mission staffing based on the USDH 
officer/program mix discussed with other team members, and the 
limited scope of the program to be inaugurated in Cotonou. 
Costs provided, generally reflect comparisons with equivalent 
Embassy positions, where that is possible. Further, where we 
erred, it tended to be on the high side for planning purposes, 
as this is primarily aimed at providing sufficient leeway for 
those circumstances where the Mission may be required to pay a 
premium for TCNs or university-graduate FSNs filling "skill" 
positions. 

The compensation plan has no super grades. Therefore, 
Charles Ogounchi (FSN-lo), for better or worse, has already set 
the payment standard - and has nowhere to go (promotion). This 
may pose a personnel problem later on. 



PROPOSED STAFFING PATTERN 
OFFICE POSITION CLASS ANNUAL COST 
EXEC OFFICE AID REP USDH ( ) 

Exec Asst USPSC $27,940 
,, Secv/Translator FSN 6,500 

PROGRAM PROGOFF USDH ( ) 
OFFICE Secretary USPSC 23,000 
,I Program Asst FSN 14,900 

Project Asst FSN 14,900 
1 Secretary FSN 6,369 

TECHNICAL TECHOFF USDH ( ) 
OFFICE Project Asst FSN 14,900 
I* Secretary FSN . 5,100 

CONTROLLER CONTROLLER USDH ( ) 
OFFICE Fin Analyst FSN 14,900 
I, B&A FSN 13,200 
,I Cashier FSN 9,500 

Secretary FSN 5.100 
MGT OFFICE E XO USDH ( ) 

I Exec Asst USPSC 25,000 
I t  Secy/Pers Asst FSN 5,100 

ADP Spec. FSN 14,900 
Contract Asst FSN 6,500 
C&R A s s t  FSN 6,000 

91 Chauffers(3) FSN 6,700(3) 
I, Janitors(3) FSN 5,200(3) 

TOTAL COST (Excludina USDH Costs) $225.709 

(Guard Costs (for residences and Office $ 54,000) 

Personnel Notes: 
1. Ms. Tengbo, the Embassy Personnel Asst., has agreed to 
develop and maintain a file of possible candidates for USAID 
positions, and will hold said file for AID REP and EX0 review. 
Notwithstanding the fact that any such list will have to be 
culled to ensure that relatives and friends don't all make the 
first cut, Ms. Tengbo does have an extensive listing of 
personnel looking for work in various fields, and it would be 
foolish not to take advantage of the Embassy's spadework. 

2. The list does not show any positions normally included in a 
stand-alone EX0 operation. This omission is deliberate, as 
such personnel levels and costs will be discussed along with 
other mission-support options. 
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PROCUREMENT 

VEHICLES : 
Currently, the Embassy has no standardization plan to speak 

of. The Ambassador's official vehicle and a large truck are GM 
products. Otherwise, the Embassy uses Peugeot 505 wagons, 
Toyotas and a Daihatsu van. Since Embassy mechanics do little 
other than preventive maintenance, this does not appear to pose 
a major parts problem. Nonetheless, it is suggested that USAID 
settle on one make (other than the AID REP vehicle), and stick 
with it. Eventually, this will allow the Mission to stock 
general parts, while also letting personnel working on the 
vehicles develop skills necessary to keep ther roadworthy 
without having to go to the dealer each time. 

The following vehicles are available for sale in Cotonou, 
at dealers with repair facilities: 
MAKE 
Peugeot 

Suzuki 
)I 

Nissan 
Mitsubishi 

I 

TYPE ~ W D  
GL-405 Break X 
SX-505 Break X 
504 Pickup 
Samurai X 

" /high roof X 
Vitara X 
Landcruiser X 
4-Runner X 
Hilux 
Patrol X 
Pajero/Long body X 
L-200 Twin cab X 
L-200 Pickup 

EST. $ COST 
17,183 
21,033 
13,033 
12,343 
13,033 
16,167 
22,917 
23,157 
18,010 
22,167 
20,100 
18,333 
12,217 

Recommendation: 
In this instance, it is suggested that the Mission opt for 

standardization on the Mitsubishi vehicles. For the price 
involved, the Peugeots are neither as strong as the other 
vehicles, nor are they generally high enough to deal well with 
the massive potholes in the city streets. The Suzukis, with 
their short wheel-bases and high centers of gravity are a 
vehicle waiting for the chance to turn over. The Toyota, 
Nissan and Mitsubishi are all on a par, and would do equally 
well in the city and up-country. The decision, then, would be 
based on cost and the versatility provided by the 1-200 twincab 
pickup. No matter how much support the Mission eventually opts 
to take from the Embassy, it should be expected that USAID will 
often have to haul its own cargo and equipment. Therefore, the 
combination of a double cab and a rear carrying area, would 
allow the Mission to retain both passenger and cargo carrying 
ability with the same vehicle. 
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It is suggested that the USAID vehicle fleet be established 

as follows: 
1. U.S.-Make Sedan (See note below) 1 each 
2. Mitsubishi Pajero 1 each 
3. ,, L-200 Twincab Pickup 2 each 
4. L-200 Pickup (2WD) 1 each 

It is estimated that procurement of all proposed vehicles will 
come at a cost of approximately $85,000. 
(Note: The sedan requirement reflects SOP rather than 
repair/maintenance reality in Cotonou. If given an option, 
this EX0 would opt for another Pajero in lieu of a U.S. sedan. 
Whatever decision is made, necessary pro-formas have keen left 
at the Embassy for any of the foreign-make vehicles discussed 
in this section. Given notification by AID/W, vehicles could 
be ordered from the dealers, and should be on hand within a 
short time after Mr. Cornell's arrival at post - if not before.) 

Generator Procurement: 
The Embassy has standardized on ONAN generators, and there 

does not appear to be any reason for AID to look elsewhere. 
The Embassy uses 25kva generators at residences and an 85kva 
and 125kva at the Embassy and Admin Annex respectively. 
Because it is expected that the Mission will be automated, and 
will be running at least as much equipment as the Embassy, it 
is suggested that AID procure an 85kva for the office; and 
25kva's for the residences. While one might argue that less 
power would be adequate, it would be unfair to USAID employees 
to support them at a lower power level, where a decision might 
have to be made between air conditioning and keeping the 
freezer and refrigerator working. Cost will be a factor, but 
we should not limit support related to making the home a 
positive environment for the individual employee. 

ADP Euui~ment: 
In Abidjan, I reviewed ADP requirements with the REDS0 ADP 

Supervisor. It was agreed that Cotonou should plan for LAN 
installation, and build towards such a goal with available 
funds. Estimated costs would be as follows: 
Work stations (PCs) 12 each $60,000 
Filer servers & tape drives 2 each 25,000 
so£ tware 10,000 
lOkva UPS 1 each 15,000 
Svstem Installation costs 10,000 
TOTAL ESTIMATED COST $120,000 
(Note: It is further suggested that Benin be given priority on 
procurement of ADP equipment currently available with the 
Nouakchott close-down.) 
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OTHER PROCUREMENT: 

Without actually sitting down to prepare procurement 
orders, it is a little difficult to be too specific concerninq 
all possible procurement. Nonetheless, it is estimated that 
the Mission - over the first full year of activity - will 
expend approximately $100,000 on five sets of residential 
furniture and appliances, and will also expend approximately 
$60,000 on office furnishings and equipment not previously 
listed in other categories. 

In line with the above statement, the following estimate is 
provided as a first-year O.E. budget - notwithstanding the fact 
that we only have two months of this FY left to deal with. 
DESCRIPTION COST (000) 
U-100 USDH-Related Costs 140 
U-302 USPSC Costs 78 
U-304 FNPSC Costs 14 7 

FNPSC Guard Service 54 
U-401 Residential Rentals 9 0 
U-402 Residential Utilities 119 
U-403 M&R Costs 50 
U-500 Office Operations 301 
U-600 NXP Procurement 488 
O.E. TOTAL EST. FIRST-YEAR COST $1,467 

The information and cost elements shown above are to cover 
the first year of operations, without reference to costs 
involved in operating either a stand-alone EX0 support 
operation or paying for support to be provided by the Embassy. 
Such costs, and related activities will be discussed in the 
Mission Support section of this report. 



MISSION SUPPORT 

Thusfar, discussion has centered on personnel and "things" 
needed to install a USAID Mission in Cotonou. In this section, 
we will deal with the management of personnel and and other 
resources in order to insure that the Mission can meet goals 
set for it here in Washington and at Post. To an EXO, 
management of personnel and other resources primarily means 
ensuring that commodities and equipment are in place for 
management personnel to utilize in the provision of equitable 
and responsive client (officers and dependents) support. It is 
a given that things will be difficult in Benin. It is, after 

/ 

all, a third-world country which is coming off a disastrous 
17-year period of African Marxist-Leninist experimentation. 
Therefore, it should be expected that if things can go wrong, 
they probably will. 

Under the circumstances, much will depend on initial 
decisions concerning the mode of dealing with Mission-support 
requirements. Essentially, consideration should be given to: 
(1) a stand-alone EX0 operation; (2) reliance for full support 
on the Embassy Administrative Office; or (3) a modification 
thereof. Currently, the Embassy Administrative Office operates 
out of an excellent facility (the Embassy Annex), but appears 
to be very limited in personnel and other resources it can 
bring to bear in supporting the 10 officers and related staff 
it now handles: 8 Embassy officers, a USIS PA0 and the PC 
Director. The warehouse, and other storage locations, though 
well organized are barely adequate for present requirements; 
GSO personnel have few tools or other equipment to handle work 
orders; and B&F personnel, two FSNs, are unable to pass 
standard financial tests programmed by STATE, though they have 
been in place for years. The Embassy Administrative Officer 
has recently arrived at post, and does not appear to be averse 
to making changes. She also has shown a willingness to work 
closely with a new EX0 in establishing a system and procedures 
which will be beneficial for all Agencies. 

STAND-ALONE VERSUS FAAS ORIENTATION 
... 

Should it be decided that it is in A.I.D.'s interest to 
establish a stand-alone operation, that decision should only be 
made with an understanding of the costs involved, and the 
relative merits of such a decision. The figures provided below 
are not exact, but it is likely that a stand-alone operation 
would cost in the neighborhood of $220-250,000 for the first 
year of operation; without providing anything near "full 
service" until sometime early in the second year. Would this 
service then be equivalent to that provided for its clients by 
the Embassy Admin Office? Yes. Would that mean that client 
officers and dependents would be well taken care of? Not 
necessarily. 



Just as the Embassy Admin operation is limited by a lack of 
funds and other resources, the stand-alone will be equally 
limited. Some of the very same factors which limit Embassy 
support capabilities in this SEP Post would have the same 
effect on USAID support for its personnel. ~otwithstanding the 
above statement, estimated costs for a stand-alone operation 
are as follows: 

STAFFING 
Position 
(General) 
GSO Supervisor 
Secretary/Records 
Expiditer/Customs 
Chauf fers 
Janitors 
(Warehouse) 
Supervisor 
Supply Clerk 
Laborers 
(Maintenance) 
Supervisor 
Auto Mech. 

EmDlovee 

US or TCN PSC 
FSR 
FSN 
FSN 
FSN 

FSN 
FSN 
FSN 

FSN 
FSN 

Est. Cost/Yr($) 

Generator Tech/Electrician FSN 3,60G 
Plumber/Painter FSN 3,600 
Carpenter/Mason FSN 3,600 
Trade Assistants FSN ( 2 )  4,000 
TOTALS 18 em~lovees $80,500 

ADDITIONAL COSTS 
Warehouse/Office space $25, O O Q  
Utilities 33,000 
Generator, 50-60kva 30,000 
Pickup-truck (2) 25,000 
Tools/E~uipment/Furnishinas 30,000 
TOTAL ESTIMATED ADDITIONAL COSTS $143,000 

If the Embassy operation as it now stands would not be 
adequate, and a USAID stand-alone operation would be costly and 
not much better, what other alternative is there? It is 
proposed that USAID in Benin retain sufficient resources to do 
many things for itself; reimburse the Embassy through FAAS for 
the core services which we are not authorized to handle 
ourselves, and buy-in locally to those services we could 
provide ourselves - at an unacceptable cost for the level of 
service to be provided. In other words, where the combination 
of funds (and possibly other resources) make sense, duplication 
should be avoided, but payment should also be keyed directly to 
services rendered. 



Examples of the services and the suppliers are as follows: 

Services Provider 
1. Medical Unit Embassy 
2. Communications Embassy 
3 .  Pouch Embassy 
4. FSN Clearances Embassy 
5. Accomodation Exchange " 
6. Vehicle Maintenance USAID 
7. Vehicle Despatch USAID 
8. Office/Res. Leasing USAID 
9. Service Contracting USAID 
10. American Pers USAID 
11. FSN Pers USAID 
12. Gen. Procurement USAID 
13. Office Maintenance Embassy 
14. Res. Maintenance Embassy 
15. Exp. Office Supplies Embassy 
16. NXP Inventory Embassy 
17. Guard Services Embassy 

Payment Mechanism 
FAAS/Washington 
FAAS/W 
FAAS/W 
FAAS/W 
FAAS/W 
O.E. 
O.E. 
O.E. 
O.E. 
O.E. 
O.E. 
O.E. 
O.E. Direct Charge 
O.E. Direct Charge 
O.E. Direct Charge 
O.E. Direct Charge 
O.E. Direct Charge 

Though details of the proposed direct-charge mechanism 
would still have to be worked out with the Embassy, the 
approach suggested here would be to provide sufficient 
first-year-advance funds or in-kind support to the Embassy to 
allow the Administrative Office to provide the services 
required by USAID in the first year of its existence at post. 
During that year, analysis and subsequent negotiations would 
set the pattern for FAAS reimbursement or in-country payment 
adjustments. Effectively, A.I.D. would seek to avoid 
duplication where the Embassy and USAID would probably end up 
competing for the same limited resources required by both. At 
the same time, where it is evident that duplication of function 
will not mean conflict, but rather ease the provision of 
services (personnel contracting, motor vehicle management 
etc.), USAID should handle its own affairs. 

This report could be lengthened with a list of necessary 
forms, handbooks, etc. which should be forwarded to post as 
quickly as possible. Such a list can and will be prepared, and 
materials gathered for transmittal to Benin shortly. However, 
whatever is forwarded to Post will be of little or no use 
unless an EX0 is placed in Benin at the earliest possible 
date. Indeed, the start-up will be dependent on this 
appointment. MS/OMS is prepared, and actually has started to 
procure commodities and furnishings for Benin.. We will also I 

assist in preparation of position descriptions and other 
management related activities as well. All of this will be 
helpful to the new AID Representative. Still, without someone 
on the ground to negotiate a service agreement, start renting 
houses and otherwise get administrative things going in 
Cotonou, it will be very difficult for the AID REP to begin his 
task - the establishment of a program in Benin. 
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1 .  D e p u l s  1  ' I n d é p e n d a n c e  de l a  R e p u b l l q u e  d u  B e n i n  e n  1968. I ' F d u c a t l o n  
a  t o u J o u r s  c o n s t i  t u t h  i i ne  p t . l o r l t 4  poi i t .  l e s  g o u v e r n e m e i i t r .  C e t t e  o p t i o n  e n  f aveu i -  
d e  1 ' 4 d u c a t l o n  se  J u s t l f l e  p a r  l e s  b e s o i n s  p r e s s a n t s  d ' é d i f  i c a t l o n  d ' u n e  
a d m l n l s t r a t l o n  n a t l o i i n l e  e t  l ' l d e e  s e l o r i  l a q u e l l e  e l l e  e s t  un f a c t e u r  de  
déve loppemen t .  l e  sys terne e d u c a t l  f  ? : ' e s t  r a p l d e m e i i t  d é v e l o p p e  dans  Lss  annees 6e 
e t  70 e t  a  c o n n u  u n  e s s o r  t r è s  I m p o r t a n t  d e p u l s  l a  d e m o c r a t i s a t l o n  d u  sys teme  
e d u c a t l f  e n  1975.  

2 .  Dans l e  c a d r e  d ' u n e  r é f l e x i o n  e n  c o u r s '  s u r  l ' é t a t  de  n o t r e  sys tema  
d ' é d u c e t l o n  e t  de  sor i  a v e n l r ,  e t  s u i t e  A l a  t e n u e  d e  E t a t s  Gbn6raux de 
I ' E d u c a t l o n  (EGE).  l e  Gouvei.t iement d o  l a  R o p u b l l q u e  d u  B e i i l t i  e s t  et1 mesu re  d i  
f o r m u l e r  l e  c a d r e  q e n é r a l  de  s a  p o l l t l q u e  6 d u c a t l v e .  Le d l a q n o s t i c  e t  l e s  
o r i e n t a t l o n s  q u l  f o n t  p a r t i e  d e  c e  documen t  o n t  f a l t  l ' o b j e t  d e  d é b a t s  l a r g e s  e t  
o u v e r t s  A l ' é c h e l l e  n a t l o n a l e .  

3 .  M a l g r e  l e s  r e s s o u r c e s  c o n s l d e r a b l e s  c o i i s a c r é e s  A l ' é d u c a t i o n  (variait 
a u t o u r  d e  3 5 t  d u  b u d g e t  d e  I ' E t a t  d e p u i s  1985) .  l e s  r b s u l t a t s  s o n t  p e u  
s e t l s f a l s a n t s .  L a  c r i s e  économique que n o u s  v l v o n s .  e t  l e s  m e s u r e s  d ' a J u s t c m c n t  
a u x q u e l l e s  e l l e  n o u s  c o n t r a i n t .  n o u s  i n c l t e n t  une a n a l y s e  a p p r o f o n d i e  de  n o t r e  
sys teme é d u c a t i f .  d e  s o n  f o n c t l o n r i e m e n t  e t  de  ses  f i n a l i t e s .  En e f f e t .  n o u s  
c o n s t a t o n s  d e s  s l g n e s  d ' e s s o u f f l e m e n t  d u  systérne s c o l a i r e  e t  des  r e f o r m e s  

m i s e s  e n  p l a c e  d e p u l s  a v a n t  I ' I n d é p e n ~ I a n c e .  Nous c o n s t a t o n s  s u r t o u t  que l a  
d 4 m o c r a t l s a t l o n  d u  s y s t é m e  a  c o n d u l t  b m e t t r e  l ' a c c e n t  p l u t d t  s u r  i r n  
dbve loppemen t  q u a n t l t a t l f  d e  l ' e n s e l g n u i n e n t  que s u r  un d e v e l o p p e m e n t  q u e I l t a t i f .  
Rap ldemen t  b r o s s b .  l e s  t r a l t s  p r l n c l p a u x  d e s  p r o b l é m e s  a u x q u e l s  n o t r e  t y s t h e  
d ' h d u c a t i o n  f a l t  f a c e  p e u v e n t  s e  r h s u m e r  comne s u l t .  

( a )  A p r é s  une  a u g m e n t a t l o n  r e g u l l e r e  d u  t a u x  d e  s c o l a r i s a t i o n  dans  
l ' e n s e i g n e m e n t  p r l r n a l r e  J u s q u ' e n  1985. o n  e n  c o n s t a t e  d e p u i s  une 
b a i s s e .  De 19':1 b 1988. l e s  effectifs s c o l a r i s e s  s o n t  p a s s b s  de 
4 2 9 . 1 5 8  b 4 7 8 . 2 7 7  avec  un t a u x  d'accroissement moyen a n n u e l  d e  2.3 
%. L e  t a u x  de s c o l a r i s a t i o n z  e n  1989 e s t  de  59 \ ( l ' l n s c r i p t l o n  

' C e t t e  r 4 f l i x l o n  c o n d u l  t e  p a r  l e  C a b i n e t  d u  MEN c ' a p p u i e ,  e n t r e  a i i t r i  
i n s t r u m e n t a .  s u r  u n e  s h r l e  d ' 6 t u d e s  e t  d ' o u t l l s  de  management p r 4 v l s l o n n e l  ei i  
c o u r s  de r b e l l r a t l o n  dana l e  c a d r e  d ' u n  p r o J e t  PNUD/UNESCO. L i a  c h l f f r e s  q u l  
r o n t  c i t b s  dans c e  documen t  s o n t  t l r b s  d e  d l f f h r e n t e s  ( t u d e r  p r o d u l t e r  p a r  ca 
p r o J e t .  V o i r .  s u r  t o u t :  UNESCO/PNUD. P r o j e t  BEN/89/001. C o n t r l b u t l o n s  a u r  T r a v a u ~  
des  E t a t s  Gbnh raux  d e  1 ' E d u c a t l o n .  O c t o b r e  1998.  

' Oe 398 e n  1975 1 1  6 augmenté  b 618 en 1985 e t  l ' e f f e c t i f  a  p r e s q u e  d o u b i b .  
Il' e s t  a c t u e l l e m w n t  e s t i m h  b 5 9 t .  t a u x  b r u t :  1 ' o f  f e c t l f  a u g m e n t a n t  m o i n s  
r e p l d r m e n t  que  l e  c r o l s s a n c e  d b m o g r a p h l q u e  
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f e m i n l i i e  n e  r e p r e s o n t e  que l e  1 1 3 ) .  C e t t e  f a I l i l e s s e  de l ' e f f o r t  de 
s c o l a r l s a t l o n  e s t  l l e e  O p l u s l e u r s  f a c t e i i r s  d o n t  i 

- l a  m o d l c l t b  des r e v e n u s  des f a m l l l e s  p o u r  s u p p o r t e r  l e s  c l i a rges  
scolaires de l e u r s  e n f a n t s  : 

- l e s  c o r i t s  d ' o p p o r t t i n l t 6  de l a  s c o l a r - l s a t i o n  p o u r  l e 6  f a m l l l e s  
( p e r t e  de m a l n  d ' o e u v r e  p o u r  l e s  a c t l v l  t e s  c o m n e r c l s l e s ,  champ0 t rec .  
e t c  ...) a 

- I ' l m p l a n t a t l o n  des B c o l e s  e n t r a l n a n t  de t r o p  longuets d l c t a n c e s  b 
p a r c o u r l r  : 

- I o  s u r v i v a n c e  d ' é l é m e n t s  s o c i o - c u l t u r . e l s  e t  r e l l g l e u x  h o s t l l e s  aux 
v a l e u r s  véhiculées Dar l ' b c o l e .  

Les e n s e l q n e m e n t s  s e c o n d a l r e s  a c c u s e n t  d e p u l s  1983. une b a l s s e  de 
l e u r s  e f f e c t l f s  s c o l a r i s é s 1 .  Par  c o n t r e .  l ' e n s e i g n e m e n t  c u p B r l e u r  
c o n n a i t  une f o r t e  croissance de s e s  e f f e c t l f s ' .  

Les c a u s e s  de c e t t e  tendance  d ' 6 v o l u t l o n  des e f f e c t l f s  c c o i a r l e e r  
s o n t  m u l t l p l e s  : 

- l a  r b d u c t l o n  de l a  demande s o c l a i e  d ' 0 d u c a t l o n  due aux 
l n c e r t l t u d e s  d ' l n s e r t l o n  des d l p l b m 4 s  dans l a  v l e  a c t l v e  ou 
professionnelle 1 

- l a  c a r a c t e r e  l l l u s o l r e  des g a l n s  m o n é t a i r e s  escompt6s  de 
l'investissement B d u c a t l f  : 

- I ' a c c e n t u a t l o n  des d b p e r d l t l o n c  au s e i n  des d l f f 6 r r n t s  n l v r a u w  
d ' e n s e i g n e m e n t .  h o r m i s  l ' e n s e i g n e m e n t  sup t5 r i eu r  : 

- l a  t r o p  g r a n d e  s 4 l e c t i o n  o p i r B e  p o u r  l ' a c c e s  dans  l e s  
B t a b l l s s e m e n t s  p u b l l c s .  

L ' r l l o c a t i o n  dmr r e r e o u r c e r  A 1 1 i n t 4 r l e u r  d u  r y r t h r  d d u c a t l l  a 
r u l v l  c e t t e  tendance .  avec  u n  t r a n s f e r t  r 4 e 1  d e s d i t e s  r r s e o u r c t c  
v e r s  l e i  e n s r l g n e m e n t r  r r c o n d a l r r r  r t  s u r t o u t  t u p b r i r u r ' .  

' La  p a r t  d u  b u d g e t  de 1 ' e n s e i g n e m e n t  r u p b i i e u r  dans  c e l u i  de 1 ' 4 d u c a t l o n  
t m t l o n a l e  6 t a l t :  78 e n  1978: 28% e n  1977: e t  2 8 t  e n  1985. D e p u i s  a l l e  a  b a l s s B  
d e n u l r o n  1 9 t .  

' L ' c f f e c t l f  dans  I ' e n s e l g n e m e n t  moyen g 6 n C r a l  e s t  p a r s 4  de 118.809 e n  1983 
A 86.800 e n  1988. Dans l ' r n s e l g n e m e n t  moyen t r c h n i q u m  l ' c f f e c t l f  e s t  pas64  de 
7 .999  on 1984.  b e n v i r o n  5 .590  e n  1988 .  - 



( b )  Oe c e  f a l t .  n o t r e  systbrne B d u c a t l f  e s t  devenu d 6 6 B q i i l l l b r 6  a u  
d é t r i m e n t  d e  l ' e n s e l g n e m e n t  p r l m a l r e  e t .  donc.  s ' w l o l g n e  du 6 0 U C i  

d ' e q u i t e  i i é c e s s a i r e  p o u r  l ' é d l f l c a t l o n  de l a  d h o c r a t l e  e t  p o u r  l e  
deve loppemen t  de n o s  zones r u r a l e s .  

( c )  l e  sys teme e n  g b n e r a l  s o u f f r e  d ' u n  mauva is  rendement  I n t e r n e .  
conséquence de l a  mauva ise  q u a l l t C  de l'instruction. Dans 
1  'enseignement p r l m a l r e .  s u r  1 . @ @ 0  e n f a n t s  C n s c r i  t s  en p r e m l ( r s  
annbe. s e u l e m e n t  313 p a r v i e n r i e n t  e n  s l x i é m e  a n n i e  (CM2) e t  164 
réussissent a u  c e r . t l  f l c r i t  de  f i n  d ' 4 t u d e s .  l e s  tauw de r a d o u b l e m e n t  
v a r l c n t  s e l o n  l e s  annees d ' b t u d e s  en moyenne de 22 b 49 t : l e s  t a u x  
d ' a b a n d o n  v o n t  de 10 b 27  t e t  l e s  t a u x  de p r o m o t i o n  v a r i e n t  d e  35 
b 68 t .  

Oans l ' e n s e l g n e m e n t  secondaire g6nCra i .  I c a  t a u x  de r e d o u b l e m e n t  se 
s l t u e n t  e n t r e  2 1  e t  42 t p o u r  l e  l e r  c y c l e  e t  e n s u i t e  17 e t  4e * 
p o u r  l e  c y c l e  2  t a n d l s  que l e s  t a u x  d 'abandon v a r i e n t  r e s p e c t i v e m e n t  
de 15 A 36 t e t  de 1 5  b 34 t .  Les t a u x  de p r o m o t l o n  v a r l e n t  de 29 b 
65 t au c y c l e  1 e t  a u  c y c l e  2.  t o u r n e n t  e n  moyenne a u t o u r  de 49 t 
avec 68  t e n  l b r e  ann6e e t  2 6 t  en 3éme annbe (annbe t e r m i n a l e ) .  Sur  
une  c o h o r t e  de 1000 e l 6 v e s  e n t r a n t  e u  l e r  c y c l e ,  3 7 8  p a r v i e n n e n t  e n  
f i n  de c y c l e  e t  190 o b t l e n n e n t  l e  BEPC. t a n d l s  que s u r  1000 41Pves 
e n t r a n t  a u  2d c y c l e .  557 p a r v l e n n e n t  en c l a s s e  de t e r m i n a l a  e t  324 
o b t i e n n e n t  l e  b a c c a l a u r b a t .  

Dans l ' e n s e l g n e m e n t  t e c h n i q u e  e t  p r o f e s e i o n n o l .  a u  l e r  c y c l e .  l c s  
t a u r  de p r o m o t l o n  v a r l e n t  de 88 t en l d r e  ann4e b 47 t e n  3éme ann4e 
en p a s s a n t  p a r  92 t e n  2drne année. Les tauw de r e d o u b l e m e n t  s o n t  
f a l b l e s  a u  c o u r s  des  deux l d r e s  annees ( 3  b 7  t) e t  t r P s  B l e v b s  en 
36me ann6e. s o i t  5 2  *. P a r  c o n t r e .  l e s  t a u x  d ' a b a n d o n  v o n t  de 19 t 
en l d r e  annhe I 1 8 e n  3Qme annbe. A u  c y c l e  2. l e  rendemen t  e s t  
mo ins  bon.  l e s  t a u x  de p r o m o t i o n  se s l t u e n t  e n t r e  77 8 e n  l d r e  snn6e 
e t  1 8  t e n  3Bme annbe.  Les t a u x  de r e d o u b l e m e n t  e t  d ' a b a n d o n  
6 v o l u e n t  r e s p e c t i v e m e n t .  des ann6es l n f 6 r l e u r e s  v e r s  i e s  ani ibes 
s u p 6 r i e u r e s  de 17 A 55 t. 

Oans l ' e n s e i g n e m e n t  s u p h r l e u r  o u  l e  c o f i t  u n l t a i r e  moyen p e r  
6 t u d l a n t / a n n 6 e  e s t  e n v i r o n  17 f o l s  s u p 6 r l e u r  A c e l u l  de 
l ' e n s e l g n e m e n t  p r i m a i r e .  l e s  i n d i c a t e u r s  de p e r f o r m a n c e  l a i s c e n t  
a p p a r a l t r e  u n  6 c a r t  assez  I m p o r t a n t  e n t r e  4 t a b l i a c e m e n t s  de 
f o r m a t i o n  g 6 n d r a l e  ( f a c u l t 6 s )  e t  l n s t l t u t s  e t  6 c o l e s  
p r o f e m r i o n n e l l e 6 .  En F a c u l t 6 .  l o s  t a u x  de rmdoublemmnt r e  r l t u e n t  
dans l a  f o u r c h e t t e  de 35 b 4 4  t e t  ceux d 'abandon  de 3.8 A 31.3e t .  
S u r  une c o h o r t e  de 1000 6 t u d l a n t s  I n s c r i t s .  299 p a r v i e n n e n t  e n  f i n  
de c y c l e  e t  237 o b t i e n n e n t  l e  d l p l a m e  de m a l t r l s e .  Dan6 l e s  6co ims  
e t  I n s t i t u t s .  Les rendemen ts  s o n t  b l e n  m e l l l e u r s .  On n o t e  t r B 6  p e u  
de r e d o u b l e m e n t s  ( 1  A 17 t )  e t  de r a r e s  abandons. l e s  t a u x  de 
p r m t l o n  v o n t  de 7 1  I 99  t en annhe t e r m l n a l e  de c y c l e .  

( d l  L ' e f f l c a c i t e  e x t e r n e  d u  systBme 6 d u c a t i f  e s t  de n o s  J o u r s  t r d s  p e u  
s a t i s f a i s a n t e .  l e s  s y m p t h e s  de c e t t e  s i t u a t l o n  s o n t  l e  chBrnage des  
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dlp ldmés e t  l ' l n a d a p t a b l l  l t 6  des p r o d u l t s  ( lu  s y s t h e  b l ' o f f r e  du 
t r a v a i l .  C e t t e  i n a d é q i i a t l o n  e n t r e  l ' e d u c a t l o n / f o r m a t ~ o n  e t  l e  marc116 
de t r a v a i l  e s t  de p l u s  en p l i i s  v l s l b l e .  s u r t o u t  pour  l e s  s o r t a n t s  
des enseignements s i i p 6 r l e t i r  e t  ceco t ida l re .  Au n l v e a u  de 
1  'enseignement  t e c h n l q u e  e t  p r o f e s s l o i i n e l .  1 ' i ine des r a i s o n s  de 
l ' l r i a d é q i i a t i o n  s e r a i t  l e  d r s é q u l l l b r e  pédagogique e n t r e  l a  t h e o r l e  
e t  l a  p r a t i q u e .  au d é t r i m e n t  de ce d e r n i e r .  Coiiçu s u r t o u t  pour  
s a t i s f a l r e  aux b e s o i i i s  de 1 ' E t a t  empioycii i-. l ' e n s e i g n e m e n t  s u p b r l e u r  
e s t  p a r t l c u l i e r e m e n t  en dt5calago p a r  r a p p o r t  au monde du t r a v a l l  
p r o d u c t i f  au Bbn ln .  

( e )  La p l u p a r t  des e n s e i g n a n t s  s o n t  ma l  p réparés  A l e u r s  taches e t  ne 
s o n t  pas c o r r e c t e m e n t  encadres.  Oes mesures i n c i t a t l v e s  s o n t  
i i i e x i s t a n t e s .  t e l l e  une p o l i t i q u e  de p r o m o t l o n  e t  de f o r m a t i o n  du 
p e r s o n n e l  e i i se ignar i t .  

A l n s l .  on observe  u n  taux  moyen de q u a l l f l c a t i o n  de 30 % dans l e s  
enseignements seconda i re !  g b n b r a l .  techn ique  e t  professionnel e t  de 
91.5 : dans l ' e n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e .  Ce q u l  l a l s s e  c r o i r e  que dans 
l e  p i - ima l re .  l e  p e r s o r i n e l  e n s e i g n a n t  e s t  s i i f  f i samnent  q u a l i  f  16. 
C e t t e  q u a l l f l c a t i o n  q u i  i ie  c o n s t a t e  qu 'une  f o r m a t l o n  i n i t l a l e  
convenable cache l a  t r i s t e  r b a l l t b  d ' u n e  absence de s t r a t b g i e  de 
f o r m a t l o n  cont lnc ie .  gage do I ' a m b l l o r a t i o n  q u a l i  t a t l v e  des 
p r e s t a t i o n s  pbdagoglquec.  Oe p l u s .  dans c e t t e  proportion de 91.6 k 
d ' e n s e i g n a n t s  qua1 i f  1 8 s .  2 0  : seulement  s o n t  des I n s t l t t ~ t e u r s  
a t t l  t r é s .  Quant au persc.iine1 ense ignan t  parmanent de l ' W B .  il 
c o m p t a l t  en 1988. 6 1  p r o f e s s e u r s  de rang  m a g i s t r a l  s o i t  6.9 % de 
l ' e n s e m b l e .  

( f )  L 'encadrement  pCdagogique n ' e s t  pas encore s a t l s f a l s a n t  c a r  on 
observe p a r  e n d r o i t s  des c l a s s e s  sans ense ignan t .  des c l a s s e s  b 
e f f e c t i f s  p l b t h o r l q u e s  (cas  des v l l l e s )  e t  des c l a s s e s  b t r o p  
f a i b l e s  e f f e c t i f s .  C ' e s t  s u r t o u t  dans l e s  enselgnements p r i m a i r e  e t  
secondaire q u ' o n  observe  ces d l f f b r e n t s  phinomdnes. 

( 9 )  I n r  b l d v e c  menqcirnt de m a t 6 r i e l s  d l d n c i  l r l i ier e t  des i i i f r a s t r u c  t u r e s  
adbquates. n 6 c e s s a l r e s  p o u r  un  apprentissage e f f i c a c e  e t  d u r a b l e .  

( h )  Il y s  i ine absence de management r a t i o n n e l  e t  de p l a n l f i c a t i o n .  t a n t  
pour  l e s  questions de i ' a f f e c t a t l o n  des r e s s o u r c e s  (pas de 
p r o c k i u r r s  b u d g b t a l r e s  t r a n s p a r e i i t e s .  n i  da c o n t r b l e  des d6penses), 
que p o u r  l a  p l a n l f l c s t l o n  p r 6 v l e l o n n e l l c .  

Le b i idge t  de 1 ' E d u c a t l o n  q u i .  d e p u i s  1985 v a r i e  a u t o i i r  de 35 % du 
budget  de 1 ' E t a t .  se r 6 p a r t l t  a n t r e  l e s  d i f f ç r e n t s  o r d r e  
d 'enselgnemei i t  comne r u 1  t : 

l - enseignements m a t e r n e l  e t  p r i m a l r a  40 % 
il - enseignements s e c o n d a i r e s  32 t 
Ili - enseignemef i t  s u p é r i e u r  28 : 



C e t t e  allocation I n t e r n e  des ressources n ' a c c o r d e  pas assez de 
/ r e s s o i i r c e s  A 1  ' e r i se lg i i cn len t  p r i m a l r e  oit u n  6 l h e  c o i i t e  deux f o l s  

ma lns  q u ' u n  é l d v e  de L 'e i~se lg t i e inn t iF  m a t e r n e l ,  1 v o l 6  f o l 6  rnolns q i l ' u i i  
' 2' 6 l P v e  de I ' e n s e I < ~ n e m e t i t  s e c o n d a l r e  e t  d l x  s e p t  f o l s  m o l n s  q u ' u n  

6 t u d l a n t .  09 p l u s .  l a  p a r t  p r i p o n d e r a n t e  des  s a l a l r e s .  des b o u r s e s  
e t  s u b v e n t i o n s  dans l o s  dbpenses d 'ense lqnen ien t  r e l d q u e  au 6ecot id  
p l a n  i a  s a t l s f a c t l o n  dos b e e o l n r  en bqu lpemen ts .  e n  m a t 6 r i e l s  
d l d a e t l q i i e s  e t  e n  n tar i i ie l r  s c o l a i r e m .  t o u t o u  chose. qul 1nt . rv lonne i i  t 

de m a n l b r e  s l g n l f l e a t l v e  dans I o r  d 6 t e r m l n n n t s  da l a  r b u c r s l t e  
s c o l a i r e  ( l e s  s a l a l r e s  o b s o r b e n t  l a  qua31  t o t a l l t b  des c r e d l t s  
a l  l o u é s  b 1  'enseignement p r l m a l r e  e t  a l ' c r i s e l g i i e r n e n t  seconda1 r e  
t a n d l s  q u ' a u  nl\'::au de l ' e n s e l g n e m e n t  s u p B r l a u r ,  4 5 . 3  t des 
r e s s o u r c e s  s o n t  c o n s a c r é e s  aux bo i t r ses  e t  subventions : 3 3 . 1  t aux 
s a l a l r e s  d u  p e r s o n n e l  e n s e l q n o n t  : 11.2  t aux s a l a l r e s  d u  p e r s o n n e l  
a d m l n l s t r a t l  f e t  10.3 t aux dépenses de f o n c t l o n n e r n e n t )  . 

II. l e s  arar ids  axes  de l a  n o u v e l l e  ~ o l l t l a u e  B d u c a t i v e  

4 .  Dans u n  pays  d ' e d l f l c a t l o n  de l a  d é n i o c r a t l e .  l ' é c o l e  d o l t  v i s e r  b 
1 ' 6 g a l l t 6  de6 chancea p o u r  t o u s .  Ce p r l n c l p e  l m p l i q u e  l e  ren fo t . cemen t  de 
l ' e n s e i g n e m e n t  p r l m a l r e .  q u i  s e r s  o u v e r t  b t a u s  e t  s e r a  l a  p r l o r l t 4  d e s  
p r l o r l t 6 s .  Des e f f o r t s  p a r t l c u l l e r s  p o u r  encourager  l a  s c o l a r l s a t l o n  des f l l l e s  
s e r o n t  d e v e l o p p ~ s .  sans  o u b l l e r  c e l l e  des I i a n d l c a p 6 s .  La q é n é r a l l s a t l o n  de 
I ' a l p h a b é t l s a t l o n  s e r a  encouragée  p a r  une p o l l t l q u e  du déve loppemen t  e t  
d ' u t l l l s a t l o n  de n o s  l a n g u e s  nationales. 

Pour  c o n t r i b u e r  e f f l c a c e r n e n t  à l ' é d l f l c a t l o n  de c e t t e  d e m o c r a t l e .  
l ' é c o l e  b e n l n o l s e  d e v r a  d4so r ina l s  : 

( a )  @ t r e  u n  moyen de t r a n s f o r r n a t l o n  g l o b a l e  de l a  s o c i é t é ,  p e r m e t t a l i t  A 
t o u s  l e s  n l v c a u x  une é d u c a t i o n  e t  une f o r m a t l o n  pe rmanen te  a l n s l  
q u ' u n e  s p é c l a l l s a t l o n  c o n t l n u e  pou r  t o u s  

( b )  f o rmer  u n  h o m e  s a i n .  é q u l l l b r 6 .  édi iqué, I n c t r u l t .  c u l t l v h  e t  
t ec l i r i l quemen t  c o m p 6 t e n t  

( c )  p r o d u i r e  des honrnee sans cesse  p e r f o r m a i i t s .  d o t 6 6  de l ' e s p r l t  
d ' l n l t l a t l v e .  a n l n d c  p a r  I r .  goOt  de l a  r e c h e r c t i a ,  c a p a b l e 3  de 
s ' a u t o - e m p l o y e r ,  de c r 6 e r  des e m p l o l s  e t  p a r t a n t  de c o n t r i b u e r  
o f f l c a c e m e n t  a u  d6ve loppernent  du 0 6 n l n .  

Pour  c e  f a l r e ,  l a  n o i i v e l l e  p o l l t l q u e  d o i t  cornpot- ter des o b J e c t l f s  
p r e c l s  e n  h a r m o n l e  avec l e  c a d r e  macro-Çconomlque a c t u e l  e t  a s s o r t l s  de 
s t r a t é q l e s  d é t a l l l b e s  e t  de p l a i l  d ' a c t l o t i s  o p Ç r a t l o n t i e 1  

Objectifs a u a l l t a t l f s  

Il r ' a q l r a  de : 
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A - AU n l v e a u  d u  sys tdma e n t l e r  
R e n f o r c e r  La s 6 l e c t l o n  e t  l ' o r l e n t a t l o n  s c o l a i r e  e t  u n l v e r s l t a l r e  en 
t e n a n t  compte des  p o t e i i t l a l l  t é s  de 1  ' a p p r e n a n t  e t  de sa  m o t l v a t l o n .  
a l n s l  qi ie des  b e s o l i i s  d u  pays  en m a t l P r e  de compétences e t  do 
r e s s o u r c e s .  

A m e l l o r e r  La q u a l l t 6  da l ' l n s t r u c t l o n  .:I t o u s  l e s  n l veauw p o u r  qtre 
l ' é c o l e  Joue s o n  i 610 p i - l n c l p a l  de t r a n w n l s s l o n  d u  s a v o l r  e t  du 
s ù v o l r - f a l r ~ .  L ' a c c e i i t  seva  n i l s  s u r  l a  q u a l l t b  d t o u s  l e s  n i v e a i i n  
e t  l a  p r o m o t l o r i  de l ' e w c e l l e n c e .  &cin n l v e a u w  s e c o n d a l r e  e t  
s i i p & r i e i i r .  l e  systPme s e r a  c o n ç i i  p o u r  f o rmer  1 ' B l l t e  oue l e  pays  a  
b e s o l i i  de f a i r e  reconstituer a f l n  d ' a s s u r e r  son  déve lc~ppemen t  dans 
uii env l ron r lemen t  c o r n i A t l t i  f .  

Former à l ' a u t o - e m p l o l .  Te i ia i i t  compte de l ' l r n p o r t a n c e  q u ' a  p r i s  l e  

s e c t e u r  i n f o r m e l  s u r  1 . .  marchb  d u  t r a v a l l .  e t  s a c h a n t  que l ' & p o q u e  
ou 1 ' E t a t  p o u v a l t  g a r a n t l r  ut1 e m p l o l  pou r  t o u t  s o r t a n t  des B tudes  
s e c o n d a l r e s  e t  s u p é r l e u r e s  e s t  r b v o l t i e ,  l e s  p r o d u l t s  d e l ' é c o l e  
b 4 n l n o l s e .  d e v r o n t  s ' a u t o - e m p l o y e r .  La m c l l l e u r e  m a n l d r e  p o u r  y  
p a r v e n l r  e s t  de f o u r n l r  des connaissances s o l i d e s ,  pratiques e t  
d i i r a b l e s ,  a l n s l  qua des  a p t l t u t l e s  e t  des  a t t l t u t l e s  f w o r a h l e s  au 
t r a v a l l  productif. II s ' a q l r a  fondamen ta lemen t  de t e n i r  compte d e  
l a  s l t u a t l o n  Bconomlque d e  n o t r e  paye e n  f n c l l l t a ~ i t  I ' l n s e r t l o n  de 
l a  g r a ~ ~ d e  maJorli.: des  Jeunes dans l e s  s e c t e u r s  r u r a i i x  e t  
a r t l s a r ~ a u x .  

R é a l i s e r  uiir n e c e s s a i r e  l l a l s o r i  e n t r e  l a  f o r m a t i o n  g é n é r a l e  e t  l a  
t o i  ma t i o i i  t e c l i i i  Lque. 

A c c o r d e r  une  a t t e i i t l o r i  p a r t l c u l l e r e  A l'enseignement des d l s c l p l i n e s  
a r t l s t l ~ u e s  dans l e s  c u r s u s  d e  f o r m a t l o n .  

E  l e v e r  l a  qua1 1  f l c a t l o n  d u  p e r s o n n e l  e n ç e l g n a n t  e t  d i i  p e r s o n n e  1 
a d m i ~ i i s t r a t l f  p a r  d e s  r e c y c l a g e s .  des s é m l n a 1 i . e ~  e t  15 f o r m a t l o n  
c o n t l n u e .  

R e n f o r c e r  l e s  c a p a c l t 4 s  de p l a n l f l c a t i o n  e t  d e  g e s t l o n  t a n t  A U  

i i l v e a u  de l ' a d m l n l s t r a t l o n  c e t i t r a l e  q u ' a u  n l v e a u  des l n s t l t i ~ t l o n s  
scolaires. 

E l a b o r e r  d e s  t e n t e s  a d é q i i a t s  en vue  d ' a s s u r e r  une r e g l e i n e n t a t l o n .  
une g e s t i o n  e f  f l c a c e .  1  'émet-yence e t  l e  d6veloppcrment des  e c o l e s  
p r  l v e e s .  

E t a b l l r  l a  p e r f o r m a n c e  des  e n s e l g n a n t s  e t  l e u r  p r o g r e s s i o n  dans l a  
c a r r l b r e  : - e  q u l  nécessitera u n  r e n f o r c e m e n t  de l a  fo rn i . i t1on 
c o n t l n u e  e t  d e  l ' l n s p e c t l o n  a l n s l  q u ' u i i e  a n a l y s e  f l i i e  des c t r u c t u r e s  
de 1 ' B d u c a t l o n  p a r  r a p p o r t  aux  t d c h a s  b acco rnp l l  r .  



B .  P a r  n l v r a u  

5 .  L ' e n s e l q i i c m e i i t  p i . l m a l r ~  q t i l  c o n s t l  t u e  l a  p r l o r i l e  des p r l o r l t h s  d o i t  
p e r m e t t r e  d ' a s s i i r e r  une s c o l a r l s a t ' ? n  p r l i n a l i e  o h l l g a t o l r e  e t  progressivement 
g r a t i i l t e  po l i r  4.011s l e s  e n f a n t 5  e n  àge s c o i a l r e .  R e c o n i i a l s s a n t  que l a  m e i l l e u r e  
met l iode p o u r  f o i  mer b l ' a i i t o - e t n p l o l  e s t  1  ' a c q u l s l  t l o i i  de  co i i i i a l ssa i r ces  s o l l d e s  
e t  d u r a b l e s .  t o u t  e f f o r t  s e r a  f a l t  p o u r  r e n f o r c e r  l a  q u a l l t e  de l'apprentissage. 
II s ' a g l r a  

( a )  renforcer des ccipac l t 4 6  p6dsgop lq i i ee  dne ense l g n a i i  t e  eri s  ' a t t a c l i e n  t 
b l e i i i -  f o r m a t l o n  c o n t l n i i e  e t  l e u r  encadrement  ( I n 6 y i e c t l o n )  1 t o u t  
noi iveai i  r e c r u t e m e n t  d ' e n s e i g n a n t s  se f e r a  pa rn i i  le.  h a c l i e l l e r s  s u i w l  
d ' u n e  f o r m a t l o n  pCdagog lque  d ' u n  a n  dans une B c o l e  no rma le .  sens quc 
ces nouveaux i n s t i t u t e u r s  n ' e n t r a i n e n t  des  c h a r g e s  r 4 c u r r e n t e s  
s u p p l é m e n t a l r s s .  

m e t t r e  e n  o e u v r e  u n  p r o c e s s u s  d e v a n t  a l i o u t l r  A t ine r e f o n t e  des 
p i .ogramies e t  des  mét l iodes ( c p  q u l  m e t t r a  de+ années a v a n t  de se  
r é a l  l s e r  comp lé ten ien t )  , o u  l e s  l a n g u e s  n a t l o i i a l e s  p o u r r a l e n t  6 t r e  
eiise l g n e e s .  

c o n C r â l e r  l e s  r o f i i i a l s + e n c ~  .; des 6 l é v @ s  a f i n  dn c j a r a n t l r  que t o u t  
s o r t a n t  de l ' e n s e l g i i e m e n t  p i - l n i a l i e  possède effectivement l e  n l v e a u  
r e q u i s .  

r e c l i e i c h e t -  des  s o l i i t l o i i s  1,oiir i i i ie u t l l l r . a C l o i i  n p t l m a l o  des 
c n s e l y i i a r i t s  rfti f a i t  de 1 .3  p a r c  16 t a i i c e  des c l a s s e s  p l é ~ h o r l q u e s  dans 
l e s   one es u r b a i n e s  e t  des c l a s s e s  a  e f f e c t i f s  i e d i i l t s  dans l e s  zoi les 
I I J ~ ~ L * ~ .  

c r é e r  Les c o n d l t l o n s  d é c e n t e s  d ' h y g l b n e  e t  de t r a v a i l  b l ' é c o l e  

L ' ense lqne tnen t  t e c h i i l a i i  e t  )a f o i  m ~ t ~ i i  p i  o l r s s i o r i n e l  l e  : deux leme 
p r l o i  i t 6  du sys t rme .  I l s  d e v r o r i t  é t i  e  q i i a l l t a t l v t ~ i i i e r i t  I e i i f o r c c s  a f l i i  d ' a s s u r e r  
l a  p ~ n i n o t l o i i  d ' u n e  f o r m a t l o n  A l ' a u t o - e m p l o l  e t  m ievx  a d a p t e s  aux r e a l i t e s  
ecoi iomlques e t  s o c l a l e s  d u  p a y s .  11  s ' a g l r a  de : 

( a )  r e n o v e r  l e  sys téme d ' a p p r r i ~ t l s s a g e  e n  v l s a i i t  a u  r e n f o r c e m e n t  de l a  
p r o f e s s l o n n a l l s a t l o n  des  formation-,. 1.e re i i f o rcen ic . i i t  des e c t l v l t P +  
p r a t l q t i e s  e n  a t c l  i r r  e t  l a  s y i t 6 i i i a t l s a t l o n  des stages o b l l g a t o l r e s  
en entreprises s e r o n t  de r e q l o  : 

( b )  r a t l o n a l l s e r  e t  consolider l e s  I L l l è i . e s  d 'ei ise1y) i ienient t r r h n l q u c  e t  
de l a  f o r m a t l o n  p r o f e s s i o n n e l l e .  La r a d e f l n l t l o n  d e s  progr.lrnvIes ~t 

des p r o f l l s  de f o r m . i t l o r i  c i l  vue  de l e î  a d a p t e r  aux e x l g e i i c e s  
i :ecl inofogl  cliie e t  de d ~ v e  l o p p c m ~ n t  a i n s i  q i i ' a i i x  b e s o l n s  d u  marc l ié  de 
I ' e i n p l o l  e t  d e  1 ' ~ c o i i o m l e  s ' I m p o s e  : 

( c )  p ~ m i i t ~ i v o l r  l a  p . ~ r t l c l l i . i t l o i i  t c c l i r i l q u o  c t  f l n . a i i c l é r o  d i i  secLeut  
p i  1ve. 
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( d )  I i ~ t r o d i ~ l i  e  dans l e s  v roq i -m ines  de t a i i t e s  l e s  f l l l e r e s  des c o u r s  
p ï a t l q t i e s  c l '  l n 1  t 1 , i l l o i i  J l a  q e s t l n n  d c s  e n t r e p r i s e s .  

7 .  L ' e i i se i y f i on ie r i t  - - -- s e c o ~ i r I . i i r e  -. .. . .. ---- ~:i!r_o! c o n z t l t i i e  I o  t r o l s l 6 m e  p r  l o r i  t é .  
C ' e s t  A c:c II l v c a i i  <1t14 Conirlei icern t i t i ~  ~ . e I e c t I o i i  vlsa111: a OI ~ m i ) ~ ~ v o I r  1  ' e x c e l  l e l i c e  
e t  l a  i e c o i i s t l  t i 1 f : l o i i  de I ' é !  1  t e  i i . ~C lo i i a Ia~ .  C ' ~ d m l s s l o f i  cin c l a s s e  de s i x l é m e  s e r a  
s u r  cor ico i i i -S .  CPS p l u s  Je i t i ies  é l è v e s  a y a l i t  o b t e i i u  l e s  m e l l l e u r e s  n o t e s  se ro r i '  
reçics dans 1111 l y c c e  à I r i t e r i i a t  ; l a  r e c h e r c h e  ayant.  dernoi i t re l ' e f f l c a c l t é  
p e d a i p y l q u e  des i i i t . e i n n t s .  s u r  toii l :  po l i r  I c s  f  11 l e s .  C i i i t t r n l i ~ c n i e i i t  aux pratiques 
d u  passé .  l e  HEI'C' d u r a  v a l e u r  d a c x m e i i  de passage  a u  d e u x l h e  c y c l e .  1 1  
s ' a q l r a  i i o tanmen t  de : 

( a )  i e v l s e r  l e s  pf-ogronr i ies dans l e  se i l s  de l a  c o i i s o l l d n t l o n  dus 
co r l i i a l ssances  g h n e r a l e s  a c q u l s e s  nu p r  l i k o l  P ,  d u  r e n f o r c a i n e n t  des 
m a t l e r e s  s c l n i i t  l f  lqi icrs e t  de 1  'cCi ide dus s c l n n c e s  I tumalnes a i n s i  qiie 
des l a i i gues  é t r a n g è r e s  : 

( b )  t e l i a b l l i t e i .  l e s  a n c i e n s  l y c é e s  a  I n t e r n a t  ; 

( c )  01 y r l i l l s e r  des d c t l v l t o s  d ' e i i c ~ ~ l r c i r i e i t t  pc idd i joq lque e L  de c o i ~ t r o l u  des  
e i i s e l g n d n t s .  

8. C'e i ise lqr ien ie i i t  s u p e r l e u r .  1 1  s ' a g i i  a de : 

( a )  i n s t l  t u e r  iin s y s  teme d ' o c t i . o L  des b o i i r s e -  s u l v a i i t  des  m o d a l 1  tr+ 
p r é c l s ~ s  ( ) o r m e t t a n t  d 'er ico idragpr  l e s  é t u d l a n t c ,  l e s  p l u s  m é r l  t a n t s  e t  
de m a i t r i s e r  de f a ç o n  d u r a b l e  l e  p o l d s  des b o u r s e s .  

( b l  consolider l a  s t r i i c t i i r e  des f l l l é r e s  ( t a c u l t é s .  l n s t l  t u t s ,  é c o l e s )  
d 'e i i se lgne rne i i t  s u p é r i e u r ,  eC rationaliser l e s  f l l l 4 r o s  e x l s t a c i t e s  
a f i n  d ' e n  1 4 d u l r e  l e  d o u b l e  e m p l o l  c o i i t e u x .  

( c )  l n s t l t u e r  u n  sys teme de r e g u l a t l o n  des f l u x  A l ' e n t r 6 e  e t  & 
1 '  l n t 4 r l e u r  de 1  'ense lqc ien ient  s u p 4 r l e u r .  

( d )  é l a b o r e r  des  mesures  d é t a l l l 4 e s  c o n c e r n a n t  ( 1 )  l a  g e s t l o i i  de  l a  
s c o l a r l t 4 .  ( i l )  u n e  m e l l l e u r e  g e s t l o n  f l n a n c l 6 r e ,  p a r  une 
n o m e n c l a t u r e  budgétaire t r a n s p b r e n t e ,  e t  ( 1 1 1 )  une r n s l l l e u r o  g e s t l o n  
dos r r r s o u r c r s  h m i a l n o s .  

( n )  a r n 4 l t o r e r  I o  n i v e a u  des  r e s s o u r c e s  p r o p r n a  d e s  b t a b l l s r e m e n t s  de 
1 ' u i i i v a r s l  t 4  p a r  une  a i i g n i o n t a t l a n  des  f r a l s  d '  l i i s c r  i p t f b n ,  r t  p a r  l a  
m l s e  e n  p l a c e  d ' u n  sys teme i t i c l t s t l f  a u  h 4 i i é f i c r  d r c  r n s r l g n a n t s  e t  
c h c r c l i e u r s  q u i  I n l t l e n t  de6  p r o j e t s  d e  r e c h e r c l i e .  

( f )  enco i i r aqe r  l a  r e c h e r c l i e  s c l e i i t l f l q u e  p a r  l a  c v é a t l o n  d ' u n r  s t r u c t i i r . e  
na t l o n a l e  C t  p a r  1' oc t r o l  d ' u n e  g r a n d e  a u t o n o m l e  aux c h e r c h e u r s  

' l e  t a i i x  d e  I - c u s s l t e  a u  BEPC v o r l a l t  de 1t b 3 1 t  d e p u l s  1984 a l o r s  d e  l e  
t a u x  de passage ait d e i i x l h e  c y c l e  v a r l a l  t de 49% A 48%. 

* 



u ~ ~ i v e i . z l t n l r e s  e i i  v u u  dii f l r i a r i ce i i i en t  e t  de  l a  g e c f l o n  de l e u r s  
1-ectiei c l i e s .  

9.  Les  o b J u c t l f ~  q i ~ d n t l t ~ i t l f s  c o n s t l t u e i i t  I ' e x p r e s s l o n  c l i l f f r b e  de l a  
n o c i v e l l e  p o l l t l q u e  B d u c a t l v e .  C e t t e  6 v a l u a t i o n  q u a n t l t a t l v e  a  4 t h  r b a l l s & e  A 
l ' a l d e  do l ' o u t i l  p r b v i s l o n n e l  qun  constitue l e  rnodblo de  a I n i c t l a t L o ~ i  
f l i i a i i c id r . ' .  B l a b o r b  d a n s  Ir c a d r e  d u  p r o j e t  PNUD/UN€SCO U1t1/89/001. 

( a )  t e  t a u x  d e  s c o i a r i s a L l o t i  pa5sei .a de  5 9  X e n v l r o n  e n  1390 4 64 8 e n  
1994 p u i s  b 78 t e n  1999.  

- l e s  e f f e c t i f s  s c o l a i r e s  6 v o l u e r o n t  d e  l a  mari1ei.e s u l v e n t e  : 

P r l i n a l c c  5 0 2 . 6 5 5  5 M 0 . 0 4 5  783.436 
S e c o n d a l r e  g é n é r a l  8 3 . 8 6 0  89 .417  116.247 
T e c h n l q u e  e t  P r o f e s s i o n .  3 . 4 3 0  3 .445  4 .447 
S u ~ e r  i e u r  6 . 2 6 4  5.03U t ) . "67  

( b )  l e  vo lume  d u  p e r s o n i i o l  e t i s e l g n a n t  c o n i i a i t r a  l ' é v o l u t i o n  s u l v a i r t e  : 

P t  l i n a i r e  12 .727  14 .727  20 .119  
S e c o n d a i r e  g é n b r a l  3 . 7 9 0  3 .560 4.168 
T e c l i n l q u e  S profession. 2 8 1  395 305 
Super  l e u r  5 5  7 402 433 

' c e s  c h l f f r e s  d o l v e n t  s ' a j o u t e r  l e s  s e r v l c e s  de 349 vacataires d a n s  
l ' e n s e l g n e m e n t  s e c o i i d a l r e .  2 6  d a n s  1  ' e n s e l g n e m e n t  technique e t  240 dans  
1 ' ense lgnemen t s i i pb r  l e u r .  

( c )  Ce c o l i t  g l o b a l  d u  f o n c t l o n n e m e r i t  d u  sys tème  s ' l l è v e r a  e n  1991 b 20 .5  

2 
m l l l l a r d s  C F A  A 22.2 m l l l l a r d s  CFA e n  1994 .  p u i s  b 28 m l l l l a r d s  el*  
1999. c e  c o r t t  g l o b o 1  r e p r é s e i i t e r a  p a r  r a p p o r t  a u  b u d g e t  d e  1 ' E  t a t  e t  
a u  PIE, r e s p e c t i v e m e n t  35 t e t  3 t e n  1 9 9 1  I 35.5 t e t  2.9 8 en 
1994, 36.5 e t  2.63 8 e n  1999.  

Il a p p a r a i t  donc  que s l  l e s  dbpe i i ses  d e  I ' b d u c a t l o n  p i o g r e s s e n t  e n  
v a l e u r  a b s o l u e .  l e u r s  & v o l u t l o n s  p a r  r a p p o r t  a u  b u d g e t  e t  a u  P l 0  s o n t  
r e l a t l v e m e n t  m a l t r i s é e s .  

' V o i r  P .  Adaiiho 6 C .  H a r o m e .  M o d 8 l e  d e  s i m u i a t i o n  f î n a r i c i 4 r e  d u  svs t6me  
é d u c a t i  f  a u  06n l r i :  Manue l  d e  p r e ~ e n t a t i o n  e t  d ' u t l l l s a t l o n .  R l s l l r ~  d a n s  l a  c a d r e  
d u  P r o J e t  PNUU/UNESCO. BEN/09 /001 .  



1 0  

C e t t e  dépense g l o b a l e  se  r e p a r t i  1.e romi ie s i11 t. p a r  n t - d r e  d 'ense lgnen ic i i t  : 

I 

14)91 - 1994 1 9 9 9  

P r  i n i a l i  e 62 k 64 \ 

Secot ida l i  e ge i i+ i  d l  23.5 \ 25 \ 25 8 

T ~ c l i n l q u e  6 p r o f e s t  i o n .  2.5 t 2 . 5  8 2.6 1 

Siiper l c u i -  1?,4 \ 8  \ 8.3 8 

C e t t e  é v o l i ~ t t o i i  sen ib le  n e  pae c o r r * c p o n d i o  e n t l l i r m n c n t  b 1 'o rd i . c  des 
p r l o r l t b s  4 t a b l t e s .  m a i s  eri f a i t .  i e  r y s t b m c  B d i i c a t l f  i o s t o  mi icore p r i o r o n n i e r  
d ' u n  l o u r d  p a s s l  f  c o i i s t l  t u e  p a r  l e s  s t o c k s  d ' e l b v o s  ac t i r o l l o m v i i t  l i i s c r l  t s  daris 
c l iaque o r d r e  d 'e i i se lq i i en ie r i t  e t  r ie s a u r a i t  c o n i i a i t i - e  une t r a i i a f o i i i i s t l o n  d i  a o t l q u e .  

( d )  Ou p o l i i t  de v i te  des c a t é g o r i e s  de dépenses. on  s ' a t t e n d  b l a  
r h ~ a r t l  t l o i i  s u l v a r '  c : 

- P e r s o n n e l  e i i s e l g i i o i i t  8 2  % 84.1  b 78 .8  k 

- r o u r i i l t u r c s  s c o 1 a l i . e ~  G . 5  % 6.9 7.3 \ 

- Roui ses e t  s u b v e r i ~ l o i i s  4 .G \ 4.7 \ 4.8 \ 
- P e r s o n n e l  a d i n l n l s t r a t l f  

e t  f o i i r t l o n i i . ~ l r e  d e  
l ' a d m l n l s t r a t l o n  6,9 b 8 \ 9.1 a 

C e t t e  r é l ) a r t : l l  I o n  t r e d i i l t  l e  d é s l i .  de  c o n t ~ n l r  l ' r  m l u t l o n  de l a  
masse s a l a r i a l e  e t  l e s  b o u i  se+  d 'c i i ie  p a r t .  l a  v o l o n t é  de m e t t r e  l ' a c c e n t  s u r  l e s  
:fournitures s c o l a l i ~ e s  e t  l a  c a p a c l t é  m e i i e g e r l a l e  d u  systeine d ' a u t r e  p a r t .  

( e )  L'évolution prévisible q u i  e n  r é s u l t e  poui-  l e s  c o l i t s  u n l t a l r e s  se  
p r e s e n t e  comne s u l t  : 

P r l m a l r e  24 .708  24.68(9 22.700 

S e c o r i d a l r r  g é n é r a l  6 1  .Se8 61.800 60.400 
l e c t i i i i q u e  C p r u ( e c i 1 o n .  155.700 163.080 161.500 
Sup8r l e u r  311.200 308.808 287.400 

10. La i i o u v e l l e  p o l l t l q i i e  6 d u c a t i v e  v l s e  b c o i . r l q e r  l e s  l n s u f  f l s a n c e s  d u  
sys leme.  b J u g u l e r  p r o g r e s s l v e i i i e n t  m a i s  e f f  l c a c e m e n t  l e s  c o i i t r a l n t e s  q u i  
a f  f e c t t n t  ses  pe r fomances .  P o u r  c e  f o i r e .  des  a c t l o n s  s ç r o i i t  menees e t  c o n c e r n n n t  
notamment l ' o c c e s s l b l l i t 8 .  l a  i ~ e r p l a t i o n  des  f l i i x  d ' e f t e c i t f s  s c o l a i r e s .  I 

l ' e f f l c a c l t e  I n t e r n e  e t  e x t e r n e  d u  sys t6me.  l e s  c o i i d l t l o i i s  d'enseignement e t  l e  
management d u  sys teine. 



11. C r é e r  une  c o m n l s s l o n  pe rmanen te  de s e n s l t > l l l 1 s a t l o n  s u r  I ' l m p o r t a n c e  
e t  l a  n é c e s s l t é  de l ' é c o l e  e i i  v u e  de s t l i n u l e r  La demande d ' é d i i c a t l o n  a i rprbs  des 
f a m i l l e s .  C e c l  c r i - a  appuyé p a r  une h a r m o n l s a t l o n  e t  une e r t e n s l o n  de  l a  c a r t e  
s ~ o l a l r e  t a r i t  dans 1 ' e n s e l g i i e m e i i t  p r  LmaLre ( co t i s t l - uc t l o r i c , .  i q u l p o m e n t s .  m o b l l  l e r .  
e t c . .  . ) que daris 1  ' e t i s e l g n e m e n t  secondaire. 

R b a i i l a t l o i i  des  f l u x  s c o l a l r e s  

1 2 .  Il s e r a  m i s  e n  p l a c e  d8s I ' e n t r 6 e  de  l ' e n s e l g n e m e n t  ceconda11.e  u n  
a y s t h e  de s e l e c t l o n  qul a g i r a  t o u t  a u  l c w q  d u  c u r s u s  c , c o l a l r e  e t  u n i v e r s i t a i r e  
e i i  v u e  de r e q t i î e r  l e s  f l u x  s c o l a i r e s  a u  d e l é  de  l ' c n s e l g n e m e n t  ~ ? r - l m a l r e .  Pour  
si 1-uyer c e  sys tème  de régulation. une  s t r u c t u r e  pe rmanen te  d ' o r l e n t a t l o n  s e r a  
c r é é e  p o u r  p e r m e t t r e  que chaque e l i v e  o u  e t u d l a n t  b t o t i s  l e s  n i v e a u x  
d ' e n s e l g n r m e n t  s ' l n s c r l v e  dans  l a  s C r l e .  l a  f l l l e r e .  l a  f a c u l t é .  I ' l n s t l t u t  o u  
I ' e c o l e  c o r r e s p o n d a n t  l e  m l e u x  b ses a p t l t u d e s .  b ses  t a l e n t s  e t  b s a  f o r m a t l o n  
de base  e n  v u e  de  p e r m e t t i e  une meilleure a r t l c u l a t l o i i .  

13 .  E f f l c a c l t b  I n t e r n e  

( a )  D o t e r  l e s  b l é v e s .  n o t a i m i e n t  de I ' e n s e l q n e m c n t  p r l m a l r e  de manue ls  
s c o 1 a l i ~ e s  essentiels. 4 c e t  e f f e t ,  une  p o l l t l q u e  d e t a l l l b e  v l s a n t  A 
p i . o d i i l r e  e t  b r e r i d r e  d l s p o n l t i l e  des l l v r e s  s c o l a l r e s  b des  p r i x  
r a l s o n i i a b l e s  r r a  B l a b o r b e .  

(b) O r g a i r l s e r  chaque ann6e des  s é m l n a l r e s - c o u r s  e t  des  s t a g e s  de 
r e c y c l a g e  e t  d e  p e r f e c t l o n n e m e n t  d e s  e n s e l g n a n t s  en  v u e  de r e n f o r c e r  
l e u r s  c a p a c l t 4 s  pédagogiques. Dans l e  c a s  s p 6 c l f l q u e  de 
l ' e n s e l g n e m e i i t  t e c h n l q u e  e t  de l a  f o r m a t i o n  professionnelle. 
l ' e n c a d i - e m e n t  d e r  s t a g e s  e t  s e m l n a l r e s  p a l  cles f o v m a t e u r s  v e n a n t  de6 
e n t r e p r l s e s  s e r a  p r l v l l 6 g l b  dans l e  s o u c i  d e  f a l r e  b b n é f l c l e r  l e s  
e n s r l q n a n t z  des  e x p b r l e n c e s  p r a t l q i i e s  e t  de dy r i am lse r  l e s  r e l a t l o n s  
" E c o l e - E i i t r e p r l  se " .  l o i i t .  nouveau  r e c r u r e m e n t  d'enseignants dans l e  
p r l m a l r e  s e  f e r a  p a r m l  l e s  b a c l i e l l e r s  s u l v l  d ' u n e  f o r m a t l o n  
pédagogique d ' u n  a n  dans  une  é c o l e  n o r m a l e .  

( c )  Fo rmer  d a v a n t a g e  des  I n s p e c t r i i r s  de l ' e n s e l g n e m s n t  primaire. de 
1 ' e n r e l g i i e m e n t  r e c o i i d a l r e  e t  de  1 ' e n 6 e l g n e m t n t  t e c h n i q u e  e n  l e s  
d o t a n t  de  moyens a d 6 q i i s t s  a f l n  de d y n a r n l s r r  l e s  a c t l v l t b s  de 
c o i l t r b l e  e t  d ' e n c a d r e m u i i t  p 6 d a g o g l q u e s .  

( d )  A t t r l b u e r  des  b o u r s e s  r t  s e c o u r s  s c o l b l r e s  ai ix b i B v s s  m b r l t a n t s  e t  
aux  c a s  r o c l a u x  r u l v a n t  d e r  c r i t d r e s  p r b c l s  t o u t  en  d é v e l o p p a i i t  d e s  
a c t l o n s  v i s a n t  b a l d e r  A l a  f r e q u e n t a t l o n  ( c a n t l i i e s  s c o l a l r e s .  
t r a n s p o r t  s c o l a l r r .  e t c .  ) r t  t o u t e s  a u t r e s  f o rmes  de u t l m u l a t l o n  
( l e s  d l s t l n c t l o n s  s c o l a l r e s .  prlm de f l n  d ' a n n h .  e x c u r s l o n s , e t c . )  

14 .  E f f l c s c l t e  e x t e r n e  

( a )  C i c r i .  des  c o m i i l z g l o n n  s p + c i a l l s e ~ s  de i ~ e l o i ~ i i i u l ~ ~ 1 o n  des  p i o g r a n m c s  
p a r  i i l v e n u  d ' e n s e l g n e m e i i t  e n  l e s  d o t a n t  de  moyens a d e q i i a t s  el: 
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j o i i l s s a n t  d ' u n e  r e l a  t I v e  au tonomle  de r e c t i e r c t i e s  e t  d ' a c  t l o n s  
s c l e n t l f l q u e s .  

Engager  u i ie  réflexion approfondie s u r  l e s  Interactions p o s s l h l e s  
e n t r e  l e s  s t r u c t u r e s  o f f  l c l e l i e s  de f o r m a t l o n  ( s u r t o u t  dans 
l ' e i t s e l q n e m e i i t  t e c h n l q i r e  e t  p r o f e s s i o n n e l )  e t  l e 6  s t r i i c t u r r r  i lon  
forme 1 Les c o n c t I ~ ~ r ~ n t e s  deboi ichai i l r  s u r  1 ' o r g o n l r a t l o n  de 
I ' a p p r a n t l r s a g r  t r a d l t l o n t i r l  oa i i r  I r  t o r i n n l i i r r .  

C r 4 e r  des c e n t r e s  de f o r m a t l o n  p r o f i a i l a n n e l l e  o u  l ' a p p r e n t l e s a g e  de 
l a  p r o f e s s i o n  constituera I ' B l é m e n t  doml i ia r i t .  

15 .  C o n d l t l o n s  d ' e n s e l a n e m e n t  

M e t t r e  e n  o e u v r e  de f a ç o n  adéqua te  e t  h a r m o n l e u s s  un ensemble 
d ' a c t l o n s  susceptibles de m a l n t e n l r  o u  de m e t t r e  dans s o n  B t a t  
o r l g l n a l  o u  t o u t  a u  mo lns  dans un  é t a t  c o n v e n a b l e .  l e s  
I n f r a s t r u c t u r e s  s c o l a l r c s  e t  u n l v e r s l  t a i r e s  ( r B f e c t l o n 6 .  
r é p a r a t l o n s .  e t c ) .  Dans c e t t e  p e r s p e c t l v e .  Il c o n v l e n t  de c r h e r  une 
l l g n e  b u d g 6 t a l r m  a u  t l t r e  de l a  ma l - ' t enance  e t  de l ' e n t r e t i e n  des 
I i i f r a s t r u c t u r e s  da i l s  l e  b u d g e t  de 1 ' 6 d u c e t l o n  e t  de6 é t a b l l s 6 e m e n t 6  
s c o l a i r e s  e t  u n l v e r 6 i t a l r e 6 .  

R é h a b l l l t e r  e t  r e s t a u r e r  t o u s  l e s  c l n q  ( 5 )  a n c l e n s  l y c B e s  A I t i t ~ r n a t  
e t  o u v r i r  dans l a  p e r s p e c t l v e  de l a  c r é a t l o n  d ' u n e  é l i t e  
intellectuelle n a t l o n a l e  des l y c 6 e s  d ' e x c e l l e n c e .  

D o t e r  l e s  I n s t l t u t l o n s  s c o l a l r e s  e t  u i i l w e r s i t a l r e s  d ' é q u i p e m e n t s  
a d é q u a t s ,  d r  m a t b r i e l s  d l d a c t l q u e s  s u f f i s a n t s  e t  p e r f o r m a n t s  e t  
r e n f o r c e r  l e s  c a p a c l t b s  d e  p r o d u c t l o n  e t  de d l f f i i s l o n  des  documents  
s c l e n t l f l q u e s  a l n s l  que des  t r a v a u x  de r e c h e r c h e .  

16 .  Ranaqement d u  svs teme 

( a )  Pour  a l l é g e r  l ' a d m l n l s t r a t l o n  d u  s y s t h e .  une v a s t e  B t u d e  des 
s t r u c t u r e s .  des  p o s t e s .  des  c l r c u l t s  d ' l n f o r m a t l o n s  e t  des  l i e n s  
o r g a n l c a t l o n n e l s  s e r a  e n t r e p r i s e .  a f l n  de d é f l n l r  l e s  p r o f i l s  e t  l e  
nombre de pe rso t tnes  n é c e s s a l r e s  p o u r  t e l 6  p o s t e s  e t  t e l l e 5  
s t r u c t u r e s .  C e c l  p e r m e t t r a  d ' a p p r é c i e r  l a  p e r t l n e n c r  de chaque 
s t r u c t u r e .  d e  chaque p o s t e  e t  c o r ~ d u l r a  A u n e  u t l l l s a t l o n  o p t i m a l e  
des r e s s o u r c e s .  - 

( b )  II s e r a  e n v l s a g 4 .  u n  mode de t r a l t e m e n t  e t  de g e s t l o n  p l u 6  moderne 
des donnees a f i n  d e  s i m p l l f l e r  l e s  p r o c é d u r e s  a d m l n l s t a t l v e s .  t o u t  
en r e n f o r c a n t  l a  c a p a c l t b  m a n a q 6 r l a l a  d u  sys tdme.  I c i  a u s s l .  une 
b t i i d e  s l m l l a l r e  b c e l l e  b v o q i ~ h e  c i - d e s s u s ,  s e r a  e n t r e p r l s r  p o u r  
é v a l u e r  l e s  b e s o l n s  de l ' a d m l n l s t r a t l o n  e n  m a t l d r e  d e  techniques de 
g e s t l o n  moderne e t  d r  p l a n l f l c a t l o n .  



( c )  Le r e n f o r c e m e n t  e t  1 ' 4 l e v o t l o n  des c a p a c i t b s  de management 
o r q a n I s a t l o n n e 1  e t  p r 8 v l s l o n r i e l  d u  syrf.ème p a r  l a  f o r m a t i o n  
s p e c l a l  l s b e  d u  p e r s o n n e l  a d m l n l s t r a t l f  e t  technique, p a r  l e u r  
r e c y c l a g e  e t  l e u r  perfectionnement s e r o n t  e n v l s a g 6 c .  Un a c c e n t  
particulier. compte t e n u  d u  n l v e a u  de d b v e l o p p e k e n t  a c t u e l  du  
s y s t d m r  6 d u c a t i f .  s e r a  m l s  s u r  l a  f o r m a t l o n  s p b c l a l l s b e  des c a d r e s  
d e  l i a u t  n l v e a u  p o u r  a c c r o l t r e  l e u r  c a p a c l t e  d ' l n e p l r e r .  d l O l a b o r e r .  
de c o n d u i r a ,  de e u l v r e  e t  d ' O v a l u e r  d e r  p o l l t l q u e r  e t  e t r s t b g l a e  
k d u c a t l v e e .  

I V .  Un p r o c e s s u s  c o n c u  p o u r  deboucher  s u r  une  r e f o r m e  é d u c e t l v e  

1 7 .  Les n o u v e l l e s  o r l e n t a t l o n s  de 1 ' 6 d u c a t t o n  au B B n l n  s e r o n t  l e  f r u l t  
d ' u n e  c o n c e r t a t l o r i  nationale b l a r g l e  -- deJà cocrmer~cee p a r  l a  t e n u e  des €GE -- 
q u i  r h u i i l r a  t o u t e s  l e s  p a r t l e s  nationales conce rn0es .  d 6 c l d e u r s .  u s a g e r s  e t  
t e c h n l c l e n s  de l ' é d u c a t l o n  c o m p r l s .  C e t t e  app roche  a u r a  l ' a v a n t a g e  m a j e u r  de 
f a l r e  dbqaqer  une  I o r g a  a d h 6 s l o n  aux p r l r i c l p e s  d l r e c t e u r s  des o r l e n t a t l o i i i  
p r é s e n t 4 e s  I c l .  q i i l  s e r o n t  b l a b o r i - s  p l u s  en  d i t a l l  p a r  l a  s u l t e .  Les 
d é l l b b r a t l o n s  des ECE o n t  b t b  In fo rn iOes .  e n t r e  a u t r e s .  p a r  l e s  B tudes  d ' a n a l y s e  
de p o l i  t l q u e  B d u c a t l v e  d u  p r o J r t  PNUDIUNESCO e n  c o u r s  q u l  comprend ( 1 )  des 4  t u d e i  
e rnp l r l ques  s u r  d l v e r s  a s p e c t s  d u  sys teme,  ( I l )  l ' é l a b o r a t l o n  d ' o u t l l s  de 
management du s y s t h e .  e t  ( I l l )  des  s h l n a l r e s  v l s a n t  b une d l f f u s l o n  des 
Informations r e c u e l l l l e s  e t  b u i i  consensus  a u t o u r  des p r o p o s l t l o n s  q u l  en 
s o r t e n t .  Ce p r o c e s s u s  d é b o u c h e r a  en  a v r l l / m a l  1991 s u r  une s t r a t 4 g l e  d e t a l l 1 6 ~  
pou r  l a  m l s e  e n  o e u v r e  des r é f o r m e s  p r o p o s é e s .  a l n s l  q u ' u n  programne 
d ' I n v e s t i s s e m e n t .  Le p r o c e s s u s  de l a  m l s e  en  o e u v r e  de l a  r é f o r m e  e l le - rn4me c e r d  
de l ongue  h a l e l n e  -- une  r e f o n t e  d u r a b l e  de sys tdme Q d u c a t l f  n e  se r e a l l s e  pas 
p a r  d b c r e t .  Les mesures  p r b s e n t b o s  dans c e  Cadre CienBral r e p r é ~ e n t e n t  l e s  
e lemei i ts  essentiels de n o t r e  p o l l t l q i i e  B d i i c a t l v e :  e l l e 6  f e r o n t  l ' o b j e t  
d ' 6 l a b o r a t l o n  p l u s  d é t a l l l O e  dans l e  document  de  s t r a t e g l e  p r b w  p o u r  a v r l l / m s i  
1991. 

18 .  Les mecanlsmes d u  p r o c e s s u s  c o m p r e n d r o n t  l e s  b l e m e n t c  s u l v a n t s :  

( a )  l a  m l s e  e n  p l a c e  e n  dbcembr r  1991  d ' u n e  c o m n l s s l o n  n a t l o n a l o  cha rg4e  
de l ' b l a b o r a t l o n  de  mesures  d B t a l l l b e s  q u l  f e r o n t  p a r t l e s  d u  
document  do  r t r a t b g l e  : 

1 

C e t t e  c o m n l s s l o n  d e v r a  a v o l r  l e s  n l v e a u w  de s t r u c t u r a t l o n  c l - a p r b s :  

11 u n  h a u t  n l v e a u  de p r l s e  de  d b c l c l o n  ( d e c l s i o n  m a k l n g )  ; 

I l )  u n  n l v e a u  de c o o r d l n a t l o n  e t  de  p l a n l f l c a t l o n .  c h a r g e  de  d é v e l o p p e r  
l e s  te rmes  de  r b f 4 r e n c e  p o u r  l e  t r s v a l l  e t  d ' b l a b o r e r  u n  calendrier 
c o n c 6 q u e n t  1 

111)  un n l v e a u  de  p l a n l f l c a t l o n  s t t ~ a t b g l q u o  q u l  a u r a i t  l a  r e s p o n s a b l l l t 4  
de f a l r e  u n e  s y n t h h s e  des  d o s s l e r s  t e c l i n l q u e r  e t  do  p r b p s r e r  une 
p o l l t l q u e  sectorielle c o m p l d t e  e t  c o h b r e n t e  e t  d ' l d e n t l f l e r  l e s  
s t r a t b g l e s  d 4 f l n l t l v e s  d moyen t e r m e  a l n s l  q u ' u n  p l a n  d ' a c t l o n  : 
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u i i  n l v e n i i  d e  t r a v a l  l t e r l i i i l i l u e  q u l  a u r a i  t res1)oncabl  Il t 6  de l a  
r e d a c r l o n  e t  d u  déve loppemen t  des  d o s s l e r s  t e c h n i q u e s .  Le t r a v a l l  de 
ce n l v e a i r  p e u t  L n c l u r e  t 

- I ' l d e n t l  f l c n t . l o n  rie L ' l r r f o r r n ~ ~ l o i i  r i ecus r .n l re  e t  l a  c o n i p l l a t l o n  do 
t o u t e '  l e  d o c i n e n t a t l o n  e x i s t e r i t e  : 

- 1  ' l d e n t l  f l c a t l o n  des é t u d e s .  s é m l n a l r e s  e t  a u t r e s  ac t l v l  tCs pou r  
a c q c i é r l r  1 '  information l n d l s p e n s a b l e  p o u r  f l n a l l s e r  l e  t r a v a l l  o u  
p o u r  a v o l r  uri cor isensus ; 

- I ' l d e n t l f l c a t l o n  d u  s o u t l e n  b o b t e n l r  d u  gouvernement  e t  des 
b a l l l e u r s  de f o n d s .  

une s e r l e  rIc consultations n a t i o n a l e s  '(A l ' l n s t a r  du s k m l n a l r e  s u r  
1  ' ense lgnemer i t  s u p e r l e u r  q u l  a e u  L l e ~ i  e n  a o o t  1998)  s u r  des a s p e c t s  
p r e c l s  d u  sys teme 6 d u c e t l f  ( e n s e l g n s m e n t  p r l m a l r e  : snsc lgnemen ts  
s e c o r i d a l r e s  : mariagement d u  sys thme;  c o i i t s  e t  f l n a n c e m e n t )  conçues 
p o u r  d l f f u s e r  l e s  a n a l y s e s  e t  l e s  recomnanda t ions  p r o d u l t e s  p a r  l e 6  
e t u d e s  e n  c o u r s  ; c e s  c o ~ i s u l t a t l o n s  s u i - o n t  l l e u  e n t r e  j a r i v l e r  e t  
a v r i l  1991 ; 

I ' a u d i t  d u  MEN d o r i t  l e s  u l i j o c t l f t ;  p r l i i c l p o u x  -;ont : 

f a l r e  l e  d l . i q n o s t l c  <III niode de p i . 1 ~ ~  ei i  c'1.11-qe des p i . l n c l p a l e s  
c o i i d u i  t e s  s t r a t b y  i c i i ~ e s  d u  sec teu r '  de l ' e d i i c a t l o n  e t  de s e s  
p r l r i c l p a l e s  fonctions de g e s t l o n  ; 

l d e n t l  f l e r  l e s  d y s f o n c t l o n t i e m e n t s  e t  l e u r s  causes  ; 

p e r m e t t r e  d 1  ' s d m l i i l s t r a t l o n  d ' + L i - e  e n  mesure de c o n d i i l r n  de f a ç o n  
e f f l c e c e  e t  e f f l c l e n t e  l a  r e n l l s a t i o n  des o b J e c t l f s  d u  qouvernemet i t .  
de p r o p o s e r  u n  p l a n  de m l s e  en o e u v r e  des  mesures 
o r g e n l s a t l o n n e l l e s .  des me thodes  e t  o u t l l s  p r o p o s e s .  d ' 6 c l a l i . c r  l e s  
c o n d l  t l o n s  d 'acco inpaq i i rmen t  n é c e s s a i r e  b l ' e f f l c a c l  t é  des s t r u c t u r e s  
de I ' B d u c a t l o n .  

L ' a u d l t  consistera e n  s l x  o p e r a t l o n s  r e g r o u p 4 e s  en t r o l s  sous 
a u d l t s .  A s a v o l r  : 

- Sn1 : s o u s - a i i d l  t du mannqerneiit s t r a t é g l q i i e  ( t e r  s e m e s t r e )  
- S A 2  : s o u s - a u d l t  dit mai iagement pédagog ique  ( l e r  s e m e s t r e )  
- SA3  ! s o u s - a u d i t  o p b r a t l o n n e l  r e l a t l f  b l a  qes t l on . ' aes  r e s s o u r c e 6  

h m ' i i e .  a d m l n l s t r a t l v e  e t  l o g l s t l q u e  des s t r u c t u r e s  d u  m l n l s t 6 t . e  e t  
des b t a b l l s s e m e r i t s  scolaires (2ème . sen ies tve ) .  

L ' é l a b o r a t l o i i  A v r l l - M a l  1 9 9 1  d ' u n  document de s t r a t e q l e  de 
d h e l o p p e r n e n t  v l s a r i t  b l d e n t l f l e r  l e s  a c t i o n s  p r l o r l t e l r e s  b mener 
p o u r  s ' a s s u r e r  que l e  s e c t o u r  c o n t i n u e r a  de f o u r n l r  l e s  
c o n t r l b i i t l o n s  e s s e r i t l o l l e s  b moyen e t  l o n g  te rme  e n  d 6 p l t  de 
l ' a u s t b r l t &  n 6 e s c s l t b e  p a r  1a c o n j o n e t i i r e  6coi ioni lque e t  f l n s n c l b r a  
a c t u e l l e .  Oans c e  c a d r e .  l e  s e r v l c e  d'un c o n s u l t a n t  de 1'UNESCD 



( f )  Dans Le c a d i e  rie l a  m i s e  e n  forme d u  document  d e  p l a i i  d'actlon 
(prog'.dfnne d '  I i w e s t i ~ s c ~ n i r n t )  u i i e  assistance de 1s Banque H o ~ r d L a l e  de 
t y p e  " t s c l l i  t é  de prbpai  a t l o n  d u  p i . o J e t  (PPF) "  s e i a i  t 1 1 8 c e s s a l r e .  

( q )  Vire f a l s  Les docini ie i ics de 5 t 1  a t b q l e  e t  do p rog ramne  d '  I n v e s t l c ç e m e r i t  
, l a b o r é s .  L 1  s e r a  o r g a n i s e  i ine  m l s s l o n  de s e n s l b l l l s a t l o n  des 

I i a l l l e u r s  de f o n d s  ddns  l e  cadi e  de fa p r e p a r a t i o i ~  de l a  t a b l e  r o n d e  - 
s e c t o r i e l l e  o u  s e r o r i t  p r é s e i i t r s  l a  s t r a t é q l e  e t  1 s  p r o g r a r m e  
d ' l n v e s t l s s e m e n t  d u  gouvernen ier i t .  
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Etats Generaux de 1'Education 



REPUBLIQUE DU BENIN 

MlNlSTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

ACTES 
DES ETATS GENEKAUX 

DE L'EDUCATION 

.. . 
COTONOU 

DU 2 AU 9 OCTOBRE 1990 



ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PREMiER MiNiSTRE 
Monsieur Nicephore SOGLO 

AUX ETATS GENERAUX DE L'EDUCATION 
( P h  d a  Spons du Stade de l'&tic, 4 wtobrc 1990) 

Monrieur le Vice-Pre'siden~ dir HU Conseil & la Re'pubiqe, 

Mersieurs ies MMViimes 

Ezcellencer M w i e w  les Anrbarradew ei reprriremamdes ûrg~wrio~lnieninrionaies, 

Merdamer ei Messieun les membres dir HU Conseil & b RPpublique. 

Honorables invùés, 

l'ai conscipnce, en procédm à I'ouvenirre des E u  Généraux & I'Educan'ois d'accomplir 
un mie d ' a  Mponance capuale pour l'avenir& nooepays eijesuù convaincu que, comme moi 
vous en mesura w u  b ponée C a  Eiarr Généraux& /'Edrrr~ot& réclamée, auendvr&puirp 
les enseignam & ious ordres décidpspu b Conférence &forces viver & b narion, nous y voici: 

les b c m o n s  ies & k q u i  vonrawù lieu scel&rontI'awW& b j e w w e  & cepoys eij'ai 
ia conviclion que wus apponerez WU le sérieu que &rire un tel acre &foi 

Ler JapoMir om coutume &proclamer qu 'iLîsonf panni' les meilleurs, pvce qu'ils OFU l'un 
des meilieurs~vs&merd'éducotion et& fomwion du monde Ei cepays lendtre, ily aàpeinedeiu 
décennies, pouwzitseflonPr Iuiauui& cuitiver I'Erceiience Sesfilleteisa/ilrewunaiem&pv 
le monde. grbce b cet avaniage cotnparmy fi  étaie^ e u t  sollicite3 couniré(. pew-éoe 
jalousés mais accueülir awc rerpen et odmimaors le rerpec4 que confire la mNirriruYice, h 
bonne éducdois le a h w w  bow* mmme h e m  les Anghir  mai^ où er neiger d'aman ? Voyez 
wu-méma, h &re iriiellec&iie s'est abauue sur ce pays la madiocrùépoilue b tous fer coins 
 jason on niddamnarmaisonr M k u ,  ons)compù& o n s j  m e  Y o ï k i l e b h  
aflgemtt & lo gaùon I<armdeuse & &-JPPI aMeer du &iww w d h ~ m a r r U r e  du PRPB, & 
I'Ecole N w w k  Des infirms uiellec&Lr &-il un crVne p h  gnud que & mprracrer I'édu- 
canon & w e  a géne'raabis w s'il en possible & monrmcire. & réparer nier IVW, 

hôp- commeru nwuper h fonwabn rut& & toute w g4nemdon ? 

Ln &he à h u e &  w u  êta convi& Memimes a Merriew cons& b W un projet & 
sacipid ~ s 5 i g ù & d P ~ c o m m e ~ ~ ~ m ~ u n ï i r P e r l u r m o ~ 1 ~ ~ ( ~ & & m o i n  le facteurle 
plus u n p o ~ n r  de noire développenen~ il s'agit & conrmir, mmme le mg& h BMque 
Mondiale d m  sa publicmon : a k  &v-t w d k 6  Af&p  au Sud àu &hm, 
pmgmmme imiiutiî d' .ch* ,  un sy&ne d'8ducolion &FU f d  ponie iW&an& l'En- 
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seignemetuscohre. c o d é r e  aussi bien comme investùsemenr. que comme bien de consomma- 
tion. est en vérité, l i n  &s investirsemenfi les plus coureur qui soient. donr les e//efi débordeni le 
secteurnadin'onnel&producNonpours'étendreà la famille, c &-à-dire à routes les couchesde la 
&'anon 

Dans la mesure où le consrat accablant erf fail que tout le secteur éducori/o été décapire, 
vccagé. il ne restera plus qu 2 tour recommencer, en s'anaqirant aux fondations, à la b u e  : 
l'Enseignement primaire, qu 'il faut consoùder, a~néiiorer et développer. Cela implique nécessoire- 
ment qu'il faut fonner de nouveau moines, recycler ceux qui ont dérappriv pour amver à 
retrouver ce niveau d'enseigmnu primaires qu'ont été nos vénérér moines et que route la 
sous-région. sansforfanterie, nousenviair Oui qiraluéd'abordsinous voulonr. et nous le voulons. 
renouer avec l'ficellence. 

Mais jèn convietu, cela ne peut s u f i  il faut aller plus loin. élargv la bare, pour amver, 
comme lepréconire lëncde & la Banque Mondiale déjà cirée, à cidoubler le uiux defiequenumon des 
enfanfi en âge d'aller à l'école qui pour le momenl esL en moyenne, de 40 % &tu les pa,vs 
d A f n q w  au sud du Sahara En ef/el comme le nole la Banque Monaïaie, r De nombreuses 
ktudes *entes révèlent que ceux qui ont r e y  une inseuction primPire sont plus productifs 
et génkdement plus ouverts P I'innovativn que les aubes, ce qui erpiique les taux de 
rentabiiité C c o ~ ~ m i q u e  rrist ivewnt élevés de l'Enseignement primnVe dans presque tous les 
pays. On a constat4 que les agriculteursinrtrUi&sontplusproduchirs que ceux quin  'ont par 
été a l'école. Que l'éducation de ia d r e  renforce ia probabüitk de swvie de l'enfant *. 

Que dire de I'inégalitédessexes devant Iëducorion ?J'aitoujourspensé - et avec raison -. 
er vouspanngez avec moicene opinion. que I'ëducorion devra2 en priontés'adresser aux femmes. 
sunout si nous convenons qu'il s'agit d'un projef de sociéré. si nous virons un développemenr 
véruable, endogène. la femme doit êne au cerne de nos préoccuparions. il err prouvé surabon- 
&mment pour que je ne m j. m r &  pas, qu 'édicquée, elle err meilleure mère, meilleure epouse, 
meilleure producnice à tous les n iveau  r D m  les ménages &aias, le pouvoir de décision 
der femmes en matikre d'aümentation, de nutrition, d ' a u ,  de s o h  d e  saotk, d'éducatioo et 
de planning famüiaiesf beaucoup plusgrand que p ~ r t o u t  Püleurs dans le monde eo d4velop- 
pement. Eles ont tau* eu un nile achir en a g r i c h ,  dans le commerce et d'autres 
activités économiques Eues veiüeat au bien-étre de leurs e h &  et sont erpiicitement 
c h a r g k  d'assurer kurs besoins mat4rieLss ; felle est l'une des consuirarions de la Banque 
Mondiale &ns son dernier rappon consacré à r l'Afrique subsahmMenne, de la cnke à une 
croissance durable. Etude de pmrpective P long termes. 

Aucun développemenf durable n'en dèr lors concevable si I'Bucnn'on ne met par un accenr 
pamculier sur lëducarion & la femme. Veillez donc à ce que, &tu le système d'éducan'on qui 
rérultera de vos débau. une p k e  & choir sou réservée à nos sœurs, à nos épouses, à nos meres ; 
car il en prouvé que ïinegalùé dans l'enseignement coûte nès cher à la sociétd 

Sait-on qu èn 1983, les filles ne repréreiimient &tu les pays dAfnque subsaharienne que 
44 B des ef/ecn> du primaire. 34 % & ceux du secondaire et 21 % de ceux du supérieur ? 

Accor&z également une arienrion paniculière au fiMncement & I%ducan.on. conçu. je le 
repère, comme un investissement producfij: S'il ne fait pas de doure que l'ëtat doit consacrer 
beaucoup de ressources à I'éducarion & base, il est temps, par conne. que nous commencions à 



reyéchir à daunes sources dejinancemenr dès le secondoire pour aboutir à 1 universilé. il f u r  en 
effei réduire progressivemeni Iappel au conrribuble en envimgeani daunes formules. à l'image 
dece quise faii dam 1espa.v~ indusrrialirés, où les bourses ne soni ocrroyées qu aux plus mériianlr 
parmi les plus démunir, etsontsouveni remplncees, pour les a u n a  par 1 Oppori des ennepricer. des 
organùanom non gouvernemenrales ou des imrinirions financières. 

Dam IEta~de droirquenoussommesen nain debûnr, le rôle& IEta~do~alleren dununiani 
pour lamer libre cours a I'!nuiative indivrduelle. C'esi cela la dernocru& cesvsrème&libenkmalc 
aussi de devoirs où l'homme s'assume : seprend en charge pour se réalirer pleinemenr Ei ce dur 
apprentisage commence dès 1 ëcole primaire pour s'achever a 1 ëcole de la vie 

Esi-ce a dire que j'oublie les auires problèmes secioneh ? Non. chers compamorex J'ai 
récemmenr reçu les syndica~d 'enseignemen f i  du primaire ei du secondave, qui m 'on1 longuemem 
ennerenu des d~jf iul ies réelles qu Th renconnent dam l'exercice de leur ménèr. Le Minime de 
1 Educarion Nationoie ne raie aucune occarion pour anirer mon anenrion el celle du gou vernemem 
sur les d~f icu i~és  de sa Iâche. 

L améliorafion de la quaiiiépasse d'abordpar le relèvemenr du niveau de compétence des 
enre~gnonn ei I'augmenmrion desdépensesdu wuuénelpédagogique. Mals noussavom tous aicrsi 
que les emeignnnn sont mal payek 

II va falloir reme'dier a cela el leur accorder der nauemenü leur assurani une vie décente, leur 
pennenatu & se comacrer ennéremen1 a CeRe œuvre daposrob qu'es1 le miner d'enseignanr 
Cesr un devoir impérieux er un gage de développemenr Lon ne peul vouloir un emeignemeni de 
qualiié, sansy meme le prix Ler réfonnes que vous envisagez devraietujusremeni déboucher sur 
unegrandeproducn'vuéde touies les couchesde la nation quiautorice la revalorisanon de fous les 
salaires erceux de la fonction ensergnanie en paniculier. il foui que le Bénin devienne rirhe et il le 
deviendra si none projer de soc& lui en donne les moyeu 

Que ne soit pas égalemeni perdue de vue la spécialkation dès que cela esr possible, dès les 
premières années du seconaàire. Je ne me hararderai par a prendre position dons le débai 
comirranl a préférer I'emeignemeni secohire  général a I'emeifnemenr rechnque dom le cod 
resie élevé, mime s'il est prouvé qu 'en Afnque au sud du Sahara on reproche a ce dernier de 
dirpenrer un enseignement iechnque nop général a des élèves qui navaillenf mremenr comme des 
iechnicienr YOW appaniem de creuser le sujet et de proposer des solurions. Le Comiié 
préparatoire mir en pkue pcu le Conreil des Minirnes chargé de prkparer les présenies &es er 
qui a n a v a i i i é w  dLKmporer &puirplusieurs mois, souvem dam des condirionr difiiles. a d i  
aborder la qu- etje suppose. luia &ja réservéuneplace de choir Jesairis I'occarion. au nom 
du gouvernemur & mvrrinon et en mon nom personnel pour remerciersinceremenl chacune el 
chacun pour le travailquia déjà été fa fi erpour ce qui sera fou au coursder qiuureprochnw jours. 

Que ce sou au niveau du Phmoire, du Secondoire et du Supe'rieur, I'objecnjne varie p a  
Après la conrolidanon el Iëbgmemeni & 1 'emeignemerilde hue. I'm'lioma'on de la quakiP'dou 
mener à 1 ~nreignemem seco&ire avec pour oL&njun dkbul & spécinlirorion. pour &ver enfn 
a la vraie spécialirclrion a I'w'versité où le produu dou resier & qrrnlué, prit a la consommation 
avec une iendonce prononcée ei durable pour le perjectionnement du niveau der compdences 
pro/eJJionnelles doni le connôle se fera par der i m  périodiques, avec une remire a jour incessame 
ei pennunenie der connoirwices par recyclages. 

EST AVAILABLE COPY 



Ercellenca, Meçdames er Messieurs, 

Nous vivons aujourd'hui dans un village phnitaire ou la compe'rin'on &vienr de plus en plus 
ncde Let flles et l a  fiLr & ce p y s  doivent s ï k  veulenr h survie & ieur nanon, reprendre 
I'avanroge compararif hiil étaient do113 leurs prenrr. Pour cela. il n > a qu une voie, casser Io 
médiocriré, culn'ver l'excellence. I'effon soutenu, ie goût du travad bien fair C'est le secret de 
l'Europe après h seconde guerre mondiale Le Japon et 1 Ailemagne nous en adnunismnt chaque 
jour h preuve. 

Je n'ai par wulu entrer dans les déraiLr, m i r  il va sans due que &ns ceae compérinon, 
gagneroiil cevr quiseroiil do& der meilleurs otoutr mhnques, mhnologiques, sciennfiques, ceiu 
quise toumeronr réJolumeiil vers h recherche fondameiuale et appliquée Tour cela. je l'espère, a 
&éprit en compfe el je suis convaincu que ie projet que vow allez now prérenter renfermera tous 
les elémenü pouvanl revaloriter notre Educafion Je vous souhainire & trèsfnccwilr travaux el 
déclare ouverts les Eurtr Géneraux & I'Educarion 

Vive le Renouveau Démocrorique ! 

Vive le Bénin ! 

Je vow remercie 
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EDL'CATION PRESCOLAIRE 
ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

La pleine réalisation des potentialités de l'individu ainsi que sa capacité à contribuer 
efficacement au progrès de l'humanité résultent des moyens que la socikté met à sa disposition pour 
acquérir l'instruction et les bases indispensables à la maitnse de la masse c r o k n t e  des connais- 
sances utiles. 

Nulle autre institution en dehors de l'école ne peut satisfaire efficacement ces légitimes 
attentes de  la société. Mais elle ne pouna atteindre ses objectifs que dans la mesure où ses 
programmes. ses méthodes. sa stratégie globale de formation et ses moyens obiiront aux normes 
qu'exige le profil d'homme qu'elle se fixe de générer. 

Malgré la peninence de l'esprit de la réforme de 1975. on s'aperçoit que de fausses notes 
allant des programma jusqu'au système d'évaluation en passant par les moyens pédagogiques. 
financiers. matériels et autres mobilisés p u r  garantir le sucz&.de I'entreprse sesont plissu dans la 
mi* en ceuvre du gigantesque projet d ' ~ t a t  q"'ect le Programme ~ a t i o n a l  d9~dification de 1'Ecole 
Nouvelle. notamment. au niveau du préscolaire et de l'Enseignement Primaire. 

La non observance des conclusions du séminaire bilan de 1981 tenu pour corriger les 
insuffisances. nous amène à constater encore des tares que traînent hélas ces deux ordres 
d'enseignement et qui ont pour noms : 

- la baise  du niveau 

- une fone déperdition scolaue 

- la désaffection da parents d ' é l iv s  pour l'école 

- la formation d'individus inaptes à intégrer la vie active. 

T o u t a  choses qui ont fonement contribué à a w m b n r  I'unage de marque de I'insutution ... 
La causes de ces maux sont multiplaet doivent tire examinées d a  points de vuequantitatif, 

qualitatif et socio-économique 

1. - Du point de vue quanlitatif 

Les structures de formation formelle wmponent 308 Centra  d'Eveil el de Stimulation dc 
l'Enfant (CESE J ei 2.879 écoles de base ou primaires (statistique de 1989). E l l s  drainent dans 



leur état actuel de misère et de delabrement une proponion impressionnanit d'enranh r 13 133 I 51 

d'écoliers ( 482.45 1 ) . statistique de 1989 

En matière d'équipement didactique. le constat n'est pas meilleur. Le denuemeni est 
quasi-total et I'obsolescence des matériels existants ne se dispute guère. 

Le nombre insuffisant du personnel d'encadrement et le manque criard de mo!ens rendeni la 
tâche de ce personnel très ineficace voire impossible. Pour 14.473 enseignants on compte 88 
inspecteurs dont les 44 % seront admis à la retraite dans 3 ans et 198 conseillers pedagogiques. soii 
un ratio de 330 enseignants pour un inspecteur déduction faite de ceux des services cenrraun I 1: ) 

et un ratio de 72 enseignants pour un conseiller pédagogique. 

II faut noter également la prolifération des écoles privées clandestines implantées et dé\ elop- 
pées dans les grands centres urbains avec un personnel souvent incompétent. Leur conirôle 
échappe actuellement aux structures administratives. 

2. - Du point de vue qualitatif 

L'enseignement peut être apprécié à travers les aspects ci-aprés 

- les programmes de formation ; 

- la qualification du personnel : 

- l'encadrement pédagogique ; 

- le rendement scolaire. 

Dans la mise en œuvre de la réforme dans le sous-secteur de l'Enseignement Primaire. des 
constats. on ne peut plus négatifs, ont été faits. 

a )  - Les programmes de formation élaborés de manière anisanale et hâtive se sont re\Clés 
inopérants. voire caducs ainsi que les matériels didactiques qui devraient les soutenir sont des 
objets rares. 

La méthode prescrite par I'Ecole Nouvelle " doir érre essennellemenr acnve er dvmrnque. 
ponée par une pédagogie qui exploire judicieusemenr lërude du milieu. Cene mérhode derra puer à 
socioluer l'enjunr pour Ilnrégrer dam son milieu er lui donner en méme remps les mo,venr 
iniellecruels er prariques pour le rramjonner. Cene mérhode doir encore aider a I'acquirinon 
globale du savoir. un savoir orgoniré en réseaux plu161 quùn enremble d'unirés dirJoinres et 
immculées". Source : Programme Nationale d'Edfication de I'Ecole Nouvelle. 

La peninence incontestable de cette méthode a motivé des recherches dont la résultante est 
l'expérience des " Opérarronr Educarion er Développemenr " qui visent à initier les enseignants à la 
méthodologie de l'étude du milieu et dont les résultats se sont révélés concluants. Après un arrét 
tacite en 1982. l'expérience a repris en 1984 dans 18 écoles pilotes à raison de trois ( 3  ) par 
dépanemeni. en vue de sa généralisation éventuelle. 

Mais aujourd'hui. ces écoles ne sont restées pilotes que de nom. L'expérience a été abandon- 
née faute de formation appropriée. d'encadrement technique et de motivation. 

b ) - A propos du personnel. la base de recrutement ( niveau scientifique ) et la création 
anarchique des CESE et des écoles de base conformément à la politique de démocratisation de 



l'enseignement décrété par 1'Etat " Rriolurionnorre" de la Republique Populaire du Bénin 
( R P B ) ont faussé du tout au toul les calculs de rentabiliie qui a\aient pu étre faits 

La plupan des jeunes instituteurs ré~oluiionnaires et les instituteurs adjoints suppléants ont 
fini par ternir l'image de marque du maitre d'ccole par la médiocrité qui caractérÿe leurs 
prestations. 

Le slogan. tris~einent célèbre de " ioui cadre es! enreignonr " faisait alors rage en multipliant 
ses victimes. 

L'ensemble de la politique de perfectionnement du personnel souffre d'un manque cruel de 
ressources humaines et matérielles. 

L'encadrement pidagogique de qualité est passé dans les souvenirs heureux 

A ce triste tableau, il faut ajouter les dépam volontaires de la fonction publique qui drainent 
une bonne panie de ce personnel dont quelques bons éléments. 

c ) -Rapport à l'encadrement : l a  mpections primaires, respectables structurade gestion 
et de formation continue en matière scolaire d'alors. furent remplacées par les DPE appelées 
aujourd'hui D D E  plus politiques que techniques 

d ) - Les échecs scolaires : Les conditions objectives étaient dès lors misa  en place pour 
asseoir l'avènement et le développement accéléré de l'échec scolaire. Les faits sont là, criards à ce 
propos à travers les résulta& du CEFEB de 1981 à 1988. 

TABLEAU - A 

- Plus de 50% d u  éltvcs échouent au CEFEB. 

Face à tout cela. la dh f fec t ion  pour l'école a commencé à se manifester par le phtnomène 
dramatique d'abandon souvent forci. 

3. - Du point de vue sociwkonomique 

L'analyse prend en compte l a  aspects essentiels ci-aprés : 

- I'évolution d a  effectif.$ ; 

- l'abandon de l'école au profit d'activités immédiatement rentables 
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- la dépréciation de la fonction enseignante : 

- le coût et le budget de I'~ucation. 

De 1985 à 1989. le préscolaire et l'Enseignement Primaire ont connu un accroissemenr de 
leurs effectifs. 

Ainsi dans le préscolaire, la situation se présente comme ci-aprk : 

TABLEAU - B 

el dans l'Enseignement Primaire : 

ANKEES 

1985 

TABLEAU - C 

GARÇONS 

5.547 

Malgré l'augmentation régulière des effectifs de ces cinq ( 5 ) dernières années. il  faut noter 
cependant une baisse du taux d'accroissement comparativement à la période précédente( 1979 - 
1984). Cetie baisse est liée à cemines raisons sociales. 

ANNEES 

1985 

- Le diplàme longtemps considéré comme un facteur de promotion sociale est banalisé et 
I'affainsme a envahi les milieux. 

FILLES 

4.348 

- La non gratuité effective qui a pour conséquence la non observance de la scolarisation 
obligatoire facilite l'accès précoce des enfanüd'ige scolansable à la vie aaive tant en \ ille que dans 
la campagnes 

TOTAL 

9.895 

GARÇONS 

296.424 

FILLES 

147.808 

TOTAL 

411.232 



- Le manque de moiivation et la prewrité des conditions de vie créées par I'Eiar aux 
Enseignanü arnènenr c e u ~ i i  à iravailler sans conviction. De ce faii. I'élève ne trouic plus de 
repire ni de référence et l'école perd ainsi de son attrait. 

- La demission économique de I'Eut qui se décharge sur les parents et I'amenuiscrneni 
coniinue du pouvoir d'achai de ces derniers du faii d~ la crise économique rendeni désormais 
difficiles les condiiions Le t:pvail morales ei matériellei souhaitées pour les enfanü. 

- L'utilisation des langues nationales maternelles dans les CESE constitue une source de 
désapprobation du préscolaire principalement dans les centres urbains du fait que ces lanoues ne 
sont pas inscrites aux programmes de l'école primaire ; ceci a pour conséquence en 1990 
I'iniroduction du français dans quelques activités de la deuxième année. 

- Le coiit moyen annuel de formation de I'enfani ( 35.000 F pour l'enfant de la maiernelle et 
18.000 F pour celui du primaire ) constitue un handicap. 

Tous ces maux dont souffrent w deux ordres d'enseignement appellent une définition claire 
de la mission qui leur sera désormais assignée. 



B - PROPOSITIONS 

1 - MISSION DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DECRE 

1.  - "Assurer l'acquisition des savoirs fondamenlaux. nécessaires à la poursuiie &une 
formation permanente et d'un développement de l'être humain d'une pan. I'insenion dans la vie 
active de la communauté et dans le monde du travail d'autre part. noiamment lorsque l'école 
primaire wnstiiue de fait un cycle terminal. 

2 - Remédier aux inégalités sociales. 

3 - Favoriser l'épanouissement naturel de chaque enfant " ( UNESCO 1989 - stratégies 
sl'école fondamentale 25 C/5 par 01 1 /32 )et promouvoir le développemeni économique.et social 
rer la +ussiie de  tous à en liant l'école au milieu. Pour ce faire, l'enseignant du premier degré doit : 

-éveiller l'esprit de l'enfant par des activités en vue de favoriser l'émergence ei I'épanouis- 
sement de ses aptitudes ; 

- assurer sa formation physique. intelleciuelle, morale et civique et é ~ e d l e r  son esprit 
d'initiative et son sens critique ; 

- faire acquérir les connaissances et mécanismes de base indispensables pour les acquisirions 
ultérieures ; 

- valoriser le travail productif comme facteur de développement de I'inielligence et comme 
based'une future insenion dans le milieu économique et socio-culturel, grice à une liaison étroite 
entre l'école et la vie ; 

- entretenir une saine émulation qui  valorise I'effon. 

U - STRUCTURES 

L'enseignement du premier degré compone deux ordres : 

- l'Enseignement maternel ; 

- l'Enseignement primaire. 

1. - L'Enseignement maternel 

- 11 ai d'une durée de deux ( 2 J ans. 

L'enfant y entre a l'âge de trois ( 3 ) ans pour en sonir en principe à I'ige de cinq ( 5 ) ans. 

L'enseignement y est dispensé en deux langues : 

-en première année, l'enfant s'exprime exclusivement en une langue nationale et panicipea 
d a  jeux éducatifs ; 

- en deuxième année. l'enseignement est dispensé en français pour certaines act i~i tés  
d'enpresion orale et de pré-mathématique. 



Cet ordre d'enseignement vise essentiellement l'iveil et la stimulation des fonciions phjsi- 
ques. psychologiques et menules du jeune enfant en même temps qu'il favonse l'éclosion des 
facultés indispensabla à l'individu dans la société. C'est pourquoi I'a~cenr at mis paniculiirement 
sur les activités d'éveil qui placeni l'enfant au centre de l'acte pédagogique ei qui favorise la liaison 
a\ec le milieu social. 

Aucune évaluation n'est prévue à ce niveau. 

2. - L'Enseignement primaire 

ii accueille des enfants igés de : 

cinq ( 5 ) ans pour ceux qui proviennent des CESE . 
et à panir de six ( 6 )  ans pour les autres 

La formation y dure normalement six ( 6  ) ans. Deux redoublements y sant auton&. ce qui 
pone la scolarité a huit ( 8 ) ans. 

Les écoles primaires comprennent trois paliers de deux ans chacun : 

- le Coun d'Initiation ( C.1) et le Cours Préparatoire (C.P. ). 

- Le Coun Elémeniaire avec deux clisses : CE1 et CEZ. 

- Le Coun Moyen avec deux classes : CM1 et CM2. 

Les études sont sanctionnées par le Cenificat d'Etudes Primaires (C.E.P.) qui permet 
également aux jeunes élèves les plus mériiants dc s'inscrire a I'enseignement secondaire dans la 
mesure des places disponibles. 

Les épreuves seront organisées en fonction des onenutions requises. Cette nouvelle formule 
sera évaluée après deux années d'expérience. 

Les conclusions de Sévaluation permeriront la poursuite ou la révision du système adopté. 

Une structured'orientation doit pouvoir aider les auiresilèves qui n'arrivent pas àsatislaire à 
cette évaluation à inrcgrer des &les ou crnires de formation professionnelle ou d a  projeü 
d'insenion d a  jeuna. 

3. - Les sbuctum d'administrstion 

Pour une gestion et un fonctionnement du système éducatif conforme aux finaliits et aux 
objectifs assignés h i'uruignement du premier degré, il importe de mettre en place de nouvelles 
stniciures. n s'agit notamment de réaménager Ics structura et l a  modalités de gestion. d'anima- 
tion et de contrôle de 1'Education Nationale. Pour ce faire : . -. 

- Maintenir un ministère unique p u r  I'Educaiion Nationale. L'objectif ici at : 

d'éviier la dispersion d a  moyens d'intervention et la multiplication d c i s w a u r a  souvent 
facteurs de retard dans la prise et I'exicution d a  décisions ; 

d'unifier l'autorité et la mécanismes de gestion. 



L'organigramme du Minstère pourrait se présenter de la manière suivante 

- Le Minisire 

- Le Cabinet du Ministre 

- Le Secrélaire Général de I'Educaiion Nationale 

- Les Directions Techniques et Centrales. 

- Les Directions Dépanementales de l'Enseignement constituées wentiellemeni de [rois 
bureaux techniques : le bureau des Enseignemenudu premier degré,le bureau de l'Enseignement 
secondaire général et le bureau de l'Enseignement secondaire technique ei professionnel, ainsi que 
d'un bureau des Affaires Financières ei Administratives. 

- Les inspections Scolaires de I'Enuignemeni du premier degré dont la compétence 
ieniioriale s'étend sur un cenain nombre de circonscriptions adminisiraiives ou  de sous- 
préfectures par Dépanement, sont administrées par un inspecteur de I'enxignemeni primaire. 
assisié d'un p l  d'inspecteurs. 

- Les D~reaions  des écoles primaires et des écoles maternelles 

Autoriser dans les écoles la création des coopératives scolaires nouvelle formule. de' 
associaiions sponives et culturelles, les associations des parenü d'élèves, les clubs UNESCO 

La mise en place de ces structures et leur gestion eficienie nécessite la disponibilité d'un 
personnel qualifié ei suff imment  moiivé ainsi que des straiégies. 

Au BENlS, l'enseignement du premier degré est reconnu à juste titre comme le secteur 
prioritaire de I'Education Nationale. 

II ne saurait en érre autrement en cette fin de 20' siècle où I'Education de base pour tous se 
profile comme le cheval de bataille du m e u r  éducaiionnel dans les rencontres ei forums 
internationaux. C'est pourquoi des actions claireset précise.s doivent être menées pour permettre a 
cette institution de jouer conséquemment son rde.  

1. - Au niveau d e  l'enseignement maternel. ces actions se  résument à : 

- maintenir les écoles maternelles en tant que structures de I'enseignement maternel : 

- améliorer les infrastructures et l'équipement là où ils existent déjà à panir de  1991 : 

- doter les auires écoles d'infrastructures et d'équipemenü correcü dès la rentrée 1990 - 
1991 ; 

- créer de nouvelles écoles seulemeni dans les localités où elles peuvent être viables 

- encourager et contrBler l'initiative privée dans ce x c t e ~  . 

- maintenir I'uiilisation du franpis uniquement en 2' année d a  eisles maternelles : 

- généraliser à panir de  1991 l'expérience des ateliers dépanementaux de fabrication de 
matériels didactiques ei les rendre effectivement fonciionnels ; 



- doter les Centres Dépanementaux de la Documentation et des Informations Pédagogi- 
q u a  ( CDDIP ) de documentations du préscolaire ; 

- assurer un recyclage systématique de chaque enseignant de cet ordre tous les trois ( 3 )ans 
ausi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger ; 

- développer les relations des centres avec l'extérieur à traven l'intensification d a  corres- 
pondances interxolaira et des jumelages d'établissements scolaires : 

-créer des conditions de travail. d'hygiènedécentes par la construction et l'équipement des 
écoles par I'Etat. Les projets bilatéraux et multilatéraux pourraient benir en appoint. 

2. - Au niveau de l'enseignement primaire, les actions doivent viser essentiellement : 

- la concrétisation de la volonté de faire de cet ordre d'enseignement la priorité de 
I'Education Kationale à traven de réelles actions de redressement. obligation et gratuité progres- 
sive ; 

- une réallocation d a  ressources financières en vue d'une adéquation entre la obpxth  
éducationnels et la moyens disponibles ; 

- la doiation d a  élèves depuis le cound'initiation ( CI )jusqu'au CM2 de rnanuelsscolaues 
en français et en calcul ; 

- la création de conditions décentes de travail et d'hygiène par la construction et l'équipe- 
ment des écoles. les projets bilatéraux et multilatéraux pourraient y contribuer ; 

- la confection de programma par objecth et l'élaboration d a  manuels plus adaptB 
durant la pénode 1990 - 1993 . 

- la création d'une cellule permanente et officielle de rédacteurs de manuels scolaires et 
documents pédagogiques ainsi que la mw en oeuvre d'une politique d'encouragement d'initiatives 
privées en la matière ; 

- la poursuite de la formation dans la k o l a  Normales Intégrées ; 

- le recyclage des Instituteurs Adjoints dans les structura de formation initiale tous les cinq 
( 5 ) a n s ;  

- la formation de nouveaux enseignants recrutés en fonction des besoins et à panir du 
baccalauréat ; 

- le recyclage des Inspecteurs et d a  Conseillers Pédagogiques tous la trois ( 3 ) ans ; 

- l'élaboration de texta adéquats er leur application rigoureuse pour assurer une réglemen- 
tation ct une gaùon efficace dcs Ccolcs privés d a  ordra d'cnscignemcot ; 

- la stimulation et le développcment des aaivitts pst-scolaira (excursions. voyages 
d'étude, wlon ia  de vacances, etc. ) ; 

- le développcment des relations d a  & l a  primaira avec l'extérieur A travers la corres- 
pondances interxolaira et les jumelaga d'érablkments xmlaires ; 

- la constitution d'une commission char& d'étudier tous les aspects de la question de 
" I'introduction d a  langues nationales dans l'enseignement. 



La méthode découle de la philosophie qui sous-tend I'enseignemenr du premier degré 
c'est-à-dire celle qui met l'homme en rappon intime avec son milieu. Ainsi elle doit 

- favoriser la construction du savoir par l'apprenant ; 

-aider à la promotion de l'individu par lui-mime en privilégani les besoins de l'enfani si en 
assurant leur saljsfaction à travers la réalisation de projers initiés par lui ; 

- établir au niveau de l'école et de la classe un nouveau rappon pédagogique tendant ber, 
une responsabilite accrue des élèves ei au développement de leurs capacités d'initiati\e : 

- aider l'individu à mieux appréhender son milieu ; 

- offrir les conditions d'une socialisation de I'enfani par la coopéraiion. 

Ces aspecü méthodologiques qui impliqueni de la pan de l'enseignant un changement de 
mentalité, de componemeni ei d'aiiiiude font de lui un conseiller. un régulateur. un guide. II en 
découle une organisaiion maiénelle ei spatiale adéquate, favorabje à la mise en œuvre d'un 
enseignement individuel et collectif et à un climat de responsabilité et de confiance réciproque. 

C'esi pourquoi. il faut : 

- réclamer et approfondu I'expénencedesopérations" Education ei Développement "dans 
les écoles pilotes à retenir suivant des critères de choix permerunt à celles-ci de réaliser les objectifs 
visés ; 

- prévoir une structure d'encadrement et d a  moyens adéquars en conséquence : 

- instituer une politique de stabilité effective des enseignanu 

V - PROGRAM+IES ET HORAIRES 

Pour assurer la formaiion du jeune béninois que désire la société. il est indispensable de 
repenser les programmes actuels d'enseignement en vue de les rendre plus peninenu. Ainsi les 
programmes de l'cnseigenemenr primaire doivent permettre à I'enfant : 

- d'aquénr des c o n n a u n c e s  directement utilisables dans la société 

-de doter l'éle\e d'un cenaio oombredecomponernenrset capacités intellectuels p o u r ~ n t  
lui permetire de poursuivre ses études ultérieures 

Pour ce faire. le contenu de I'ewignement sera tiré du milieu de \.ie de I'enfant ei trnii 
compte des besoins des élèves ainsi que ceux de la société. II faut : 

- assurer le développement des capacités physiques de I'enfant ; 

- doier à travers des activités manuelles I'enfant d'un cenain nombre dc componemenu et 
d'aptiiudes indispensables. pour son insenion dans la vie active : 

- donnerà I'enfant laprincipesélémeniaires dudroit et desdevoirs. tout en l'éduquant puui 
la paix. la tolérance. la fraternité. la solidarité et le respect de la chose publique. 



Pour réaliser ces objectifs. il est nécessaire de créer une commission technique naiionale de 
révision et de suivi des programmes 

Cette commission aura à arréier le listing des thèmes et à l a  traduire en objectifs dans la 
nouvelle orien~ation de l'éducation nationale de leur meilleure compréhension et d'une harmoni- 
sation dans leur exécution. Elle réglera aussi le problème d a  horaires et veillera à la re\alorisaiion 
de la morale. du dessin, de la musique. de l'éducation physique et sponive. Les nouveaux 
programmes viseront l'excellence à tous les niveaux. 

Une commission technique permanente sera constituée pour étudier tous les aspects de la 
question de I'introduction d a  langues nationales à l'école. 

2. - Horaires 

Les marses horaires seront établies suivant la exigences de la méthode d'enseignement et des 
nouveaux programma ainsi que de l'environnement social. 

II impone en outre de restructurer la semaine de travail en uulisant la matinée de mercredi en 
vue de libérer celle de samedi. 

\l - L E  PERSONh'EL D E  L'ENSEIGSEMENT D U  PREMIER DEGRE 

1. - Recrutement : Conditions générales 

Le recrutement du personnel du préscolaire et de l'enseignement primaire est régi prtsente- 
ment par les textes organiques et d'application cidessous : 

- Statut général d a  Agenü Permanents de I'Etat 

Loi 8 6 0  13 du 26 février 1986 

- Statuts Paniculiersdes Penonnelsdes Enseignemenü Maternel et de Base : Décret 85-359 
du 1 l septembre 1985. 

2. - Recrutement du Personnel de  l'Enseignement du Premier Degré 

Le niveau de culture gtnérale de I'ensignant doit étre nettement supérieur au degré d'ensei- 
gnement auquel il se durioc. Une bonne culture générale a t  donc nicessaire pour permettre une 
synthèse harmonieuse aitn le savoir et la compétence profasionnelle. 

C'est pourquoi. la dispositions préctdentes doivent éue actualiYes afin de répondre aux 
exigences de l'éducation et de I 'ewignemmt d a  j euna  d'aujourd'hui. Pour ce faire, il convient 
d'envisager la suppression du corps des Instituteun-Adjoin. il reste entendu que la instituteurs- 
adjoinü déjà en service p o u n u i ~ o n t  leur carrière et a c d e r o n t  aux corps supérieun par voie de 
concours professionnels. 

Les dispositiom d a  statu& paniculien (décret 85-359 du 11 septembre 1985 ),articles 15.22 
et 27 à l'exception des dispositions relatives à l'intégration de cene caltgorie d 'enuipant  se fera 
sur concours parmi la titulaires du BAC qui seront astreints à une formation de deux am. 



3. - Formation des instituteurs 

La formule actuelle des Ecoles Normales Intégrées. après une évaluation des secteurs qui 
forment le personnel des enseignements maternel et primaire devra étre amendée pour servir les 
nouveaux objectifs de l'école béninoise. 

A ce sujet. la nouvelle formation comportera : 

- un tronc commun d'un an pour la maternelle et le primaire et la spécialisation d'un an 
suivra selon les filières. Dans l'immédiat, I'intérér de cette formule esr d'assurer une meilleure 
articulation entre la maternelle et le primaire. 

- Le programme comprendra en p l u  des matières habituelles aux Ecoles Normales 
Intégrées la technologie indispensable au monde d'aujourd'hui. C'est une manière de préparer à 
l'auto-emploi Une formation à l'encadrement des activités postscolaires devrait aussi interbenir 
dans les programmes de formation des insiituteun. 

4. - Perfectionnement du  p e m n n e l  

Dans l'organisation des carrières des agents permanents de l'Eut. la loi 86-01 3 du 26 février 
1986 ponant sutut général prévoit des dispositions relatives au perfectionnement du personnel 
( cf. chap. II. Section III, articles 65 à 72 ). 

Les su tu6  particuliers actuellement en vigueur situent les sugzs et les conférences de 
perfectionnement pendant les congés scolaires et les grandes vacances. II est souhailable que ces 
activités suspendues depub quelques années reprennent. Le perfectionnement du personnel de 
l'enseignement primaire doit se poursuivre à travers les structures spécialisées esisunres 

a )  L'Institut National pour la Formation et la Recherche en Education 

b )  La Direction de l'Inspection et de la Méthodologie. 

Dans son contenu pratique. le perfectionnemenr du personnel par ces strucrures se ramene 
aux actions concrètes suivantes : 

- animation et contrôle pédagogiques par les conseillers pédagog~ques et la inspecteurs .A 
ce sujet rébiser les textes relatifs aux critères de désignation des conseillers pédagogiques . 

- cours par correspondance préparant le personnel à tous les examens professionnels 

- conception et réalisation des émissions radio-scolaires et édition de revues pédagogiques : 

- encadrement des journées pédagogiques. des suges. des séminaires. etc. 

II faut remarquer que l'ensemble de la politique de perfectionnement du personnel souffre 
d'un manque cruel de ressources humaines et matérielles. 

Pour dynamüer ce perfectionnement, il faut iniiier les actions suivantes : 

a ) Organisarion systématique des suges tant pour le personnel en poste dans les d i p a n e  
ments qu'a l'intention spéciale des candidats aux examens professionnels. 

b ) Renforcement de l'article 51 des statuts particuliers relatifsaux stages et conférences pour 
lui donner un caracière coercitif. 



c ) Nécessité de compléter les objectifs des Ecoles h'ormales Iniegrees. pour ser\ir de centres 
de perfectionnement 

d ) Détermination du contenu du perfectionnemeni du personnel en renant grand compte des 
besoins exprimés par les maîtres. 

e l  La polit~que de perfectionnemeni du personnel é~iiera que le calendrier adopté ne 
perturbe l'année scolaire en cours. 

5. - Encadrement du personnel 

Ii esi envisagé à ce niveau de la formation initiale et de la formation pemanente 

5.1. - La formation initiale 

Face à I'insuiXsmce de personneb de forma~ion des formateun qualifiés, de maîtresqualifiés 
d'écoles d'application annexées aux Ecoles Normales Intégrées, de personnel spécialisé pour 
cemines activi~és de formation dans les Ecoles Normales Intégrées ( spimalistes en technologie. 
dessin, musique. éducation physique et sportive ). il est proposé que soit repensée toute la politique 
de formation des professeurs d'Ecoles Xormales et de personnes destinées à intervenir dans cette 
formation initiale. Les professeurs d'éducation physique et sportive, spécialistes de spon d a  écoles 
prima~res évolueront dans les structures nationales de formation afin de présewer la valeur 
polyvalente du maitrc d'école. 

Dam cette optique et en conformité avec les textes organiques etstatuiaires, il conviendrait de 
former ce personnel d'encadrement sur le plan national d'abord, puis à l'étranger au besoin. 

5.2. - La formation permanente 

L'encadrement à ce niveau est assuré par 

- Les directeurs d'écoles. 

- Les conseillers pédagogiques 

- Les inspecteurs de l'enseignement primaire 

Ce personnel bénéficie de séminaires et de srages de durées variables rant au niveau 
départemental que national. Pour appuyer cette action il faui : 

a ) Renforcer les conditions de choix de la formation à chacun des niveaux précités 

b )Accorder d a  moyens matériels et des rémunérations qui correspondent aux serviiudes de 
la formation permanente d a  formateurs ; 

c ) Programmer tout au long de I'année des rencontres de réimprégnation. d'information. de "' 

séminaires. de recyclage ; 

d )  Accorder des stages à l'étranger aux cadres de la formation permanente ; 

e ) Envisager. à coun terme, les possibilités de leur forrnation à l'Université Nationale du 
Bénin ; cette proposition est aussi valable pour les cadres de la formation initiale : 



f I Ouvrir une hliere des sciences de I'education à I'Universite h'ationale du Benin orienier 
dans ce cadre la recherche meihodologique vers I'uiilisaiion de l'audio-visuel a inclure dans les 
programmes de formaiion des inspecteurs et des professeurs d'ecole normale 

6. - Conditions du personnel enseignant 

Les conditions à faire à ce personnel sont à moduler en trois volels 

6.1. - Conditions matérieiles 

- Plus qu'une pnse en compte des cahien de revendications spécifiques a chaque ordre 
&enseignemen4 il s'agit ici d'une volonté politique des gouvernants à b o w u l e r  les traditions 
Audelà  de l'application des textes organiques régissani l u  differenls corps de 1'Enseignemr.m du 
Premier Degré, il faut 

- Allouer aux enseignants du préscolaire et du primaire ainsi qu'au corps de contrôle 

Une indemnité forfaitaire d'enseignement supérieur ou égale à 25 % du salaire de base 

- Une bonification en points. Cette bonification n'interviendra que Ion du calcul des poinls 
indiciaues pour la mise a la retraite. 

Une indemnité d'ancienneté évolutive jusqu'à 15 ans 

Une indemnité de p s t e  déshérité. 

Une indemnité d'éloignement. 

Une indemnité de recherche. 

Cne prise en charge ious les deux ans d a  frais de transpon à I'inckrieur du terriloir? des 
Enseignants en service dans les postes dbhérités. 

Cne prise en charge intégrale de leurs soins médicaux. 

Création de lieux de tra\.ail sains et propres. 

Régler le problème du logement des Enseignants en réajustani I'indemniie à l'évolution du 
c o h  de vie. 

6.2. - Conditions professionneiles 

Les conditions professionnelles doiveni garantir 

- L'application d'une méthode pédagogique qui permet d'agir simultanément sur 1 indii idu 
et le groupe classe , 

- La mise à disposition d'un maiénel didactique conforme auu programmes en \ igueur 

(manuels. compendiums, canes ) . 
- Le respect d'un effectif raisonnable dans les classes ( é \  lier les grands groupes I 

6.3. - Conditions mordes  

En plus des conditions matérielles et prof<ssionnelles, il faut retenir les divers atanc'ernenü . 



1 normaux. au choix. au grand choix) ainsi que Ics disiincrions honorifiques dilivrées polir 
récompenser les compétences et les effom des agenü Icr plus mi'ntants. 

- L3 formule d'intégration appliquée jusqu'ic~ doit érre supprimée 

6.4. - hlouvement du personnel 

- II faut recenser tous les postesdéshérites et retoir la politique du moutement du personnel 

6.5. - Notation du  personnel 

Dans la notation du personnel. il est souhaitable de rétiser les textes en vigueur, tout en leur 
conservant le caractère démocratique. 

VI1 - RESSOURCES DE L'EDUCATIOS ET DE LA FOR.MATIOS 

Les divers moyens pouvant permettre la réalisalion des objectifs de l'éducation nouvelle en 
enseignemeni du premier degré peu\enr être répani' en trois grands voles : 

- Les moyens matériels. 

- Les moyens pédagogiques. 

- Les moyens financiers 

1. - Les moyens matériels 

Ils comprennent : 

- Le patrimoine immobilier. 

- Le patrimoine mobilier. 

a ) - Le patrimoine immobiüer 

Afin de permettre une utilisation rationnelle de ces moyens matériels. il faut tout d'abord 
a\oir une idée claire et précise de tout ce qui existe. 

D'ou la nécesité impirative de p r o d e r  a un inventairedu patnmoine immobilier relatif aux 
locaux scolaires construiü par l'Eut. par les collectivités locales et par les projeü. Cet inventaire du 
pairimoine immobilier se fera eo  même temps que celui du patrimoine mobilier, des équipements 
en table-bancs. bureaux. chaises. armoires, de même que les mattriels didactiques existanü. 

Ainsi. l'inventaire de ces différenü matérieb permettra assurément de trouver d a  solutions 
peninentes dans la programmation future des investksemenrs pour l'école béninoise. 

- Eviter de  créer d a  écoles et d a  CESE qui ne répondent pas aux normes de la cane 
scolaire. 

- Combler dans les délais raisonnables le déficir du taux normal de  c o n s t ~ c t i o n  pour 
résorber les manques à gagner dans le raux de scolarisation des enfants. et ce sunout dans nos 
milieux urbains. 



- Réaliser des infrastructures compleies. fonctionnelles pour les enseignants et principale- 
ment pour les directeurs d'écoles et de CESE en prenant soin de ne pas oublier les commodiies 
indnpensables 

- Les classcs construites avecdes maténaux provisoiresdoi~eni disparaître progressivement 
au profit de celles construites en maténaux définitifs 

Toutes m donnies sur la construction et l'équipement des infrastmctures scolaires et 
éducatives intéressent tous les niveaux d'enseignement. Elles concernent aussc la consrruction des 
directions dépanementales de I'enseignement et leur équipement en mobilier. 

Ainsi ces données devront être compléttes par des mesures spécifiques qui visent à : 

- Optimiser et rentabiliser l'utilisation des locaux et structures d'éducation existanrs par des 
s y e m e s  à étudier graduellement (cours d'adultes, alphabétisation, c o u n  du  soir, forums des 
jeunes pour stimuler des activités formatrices, rhkiua. cinéma éducatif), etc. 

De mime, une série d'actions concrètes et programmées pourront et devront étre mentes. 

Dans un premier temps. ces actions xront  : 

- Le C o w i l  Consulratif National devra faire montre de plus de ngueur avant d'autoriser de 
nouvelles créations d'écoles et de CESE que I'Etat prendra la responsabilité de  construire et de  
meubler. 

-Le regroupement dans les chefs-lieux de communes rurales des écoles à faibles fréquenta- 
IlON. 

-et en étudier les modalités d'un fonctionnement efficient. Etudier le probleme de la fa~ble 
fréquentation de certains CESE ruraux pour leur viabilité. 

- Toutes les écoles er CESE devront avoir les infrastructures obligatoires ci-après : puits. 
citerne ou eau courante, toilettes ; 

- La conception d'établissemenu scolaires de petites tailles h'e pas déparser tron groupes 
scolaires : 

- Une planification rigoureux des implantations scolaires et des structures éducatives des 
adultes non seulement selon les critères exclusivement de construction à caractère économique. 
adapti aux différenn milieux béninois et conformes aux normes indiquées par des spécialistes. 

b ) - Patrimoine mobilier 

En dehors de l'inventaire du patrimoine immobilier de toutes les infrastructures scolaires et 
administratives existantes, un accent paniculier devra désormais être mis sur la conception des 
projets de construction. Ceux-ci devront prendre en compte I'équipement des écoles. tout au moins 
en tables et bancs pour les enfanu. 

Soulignons que le mobilier doit être adapté aux méthodes d'enseignement car le mobilier 
actuel est désuet. 



2. - Les moyens pédagogiques 

Les moyens pédagogiques se divisent en deux : moyens pédagogiques internes et moyens 
pédagogiques externes. 

a )  - Les moyens pédagogiques internes 

Les moyens de la pidagogi: pour l'école d'excellence sont à définir par les spécialistes. 

- La formation du  personnel pidagogique et du personnel adminsiraiif pour leur rende- 
ment maximal. 

- La n é u s i t é  d'exercer des contrôles en les revalorisant par des sanctions appropriées. 

- L'existence de manuels scolaires et leur adtquation avec l a  objectiG et les finalita ; leur 
confeaion sera confiée à des nationaux et l'unicité de leur contenu recherchée. 

- La mise au point d'un système d'évaluation par le contrôle d a  connaissances. le systéme 
des examens et concours ou a u v a  modes de sélection et d'orienlation où l a  f icha scolaires 
joueront un rôle important. 

L'INFRE devra être renforcé par d a  moyens matériels et finaociers suKuann pour lui 
permenre de jouer pleinement son r6le. 

b ) - Les moyens pédagogiques externes 

- La fabrication de matériels didactiques sera faite par une unité de production nationale : 
ISFRE, le CKPMS d'AGBOKOU, DIM par exemple ou une autre unitt de production sous 
régionale ( T O G O ,  CAMEROUN, SENEGAL ou COTE D'IVOIRE). 

- L'impanation du matériel. exonéré des droirs de douane complétera en cas de besoin le 
matériel produit sur place. 

- La fabrication de matériels de jeux pour le préscolaire 

- L'importance d a  f icha scolaires et des fiches de santé nCcasite leur tenue régulière 

- L'introduction de I'audi~visuel dans le programme de formation ei d'enseignement 
( centre de formation d a  iospccreurs par exemple ). 

- L'organisation d a  loisin, d a  échanges interscolaires, des royagcl d'étude en Afrique et 
dans le monde. 

- La révision du rôle du  mnscil d a  maitres et d a  comitu de gestion d a  élablissemenrs 
scolaires pour un contrôle plus rigoureux. 

Somme toute. ces moyens pédagogiques dits interna et externa devront ètre repris par des 
commisions plus spéciaisées disposant de  plus de temps pour un examen plus approfondi. 

Les structures nationales citées plus haut ( MFRE. CNPMS et D I M )  mettront A la disposi- 
tion des maitres les acquis &@pédagogiques requir. 



3. - Moyens ïianciers 

Les moyens financiers de I'Education Nationale devront étre constituées par deux volets de 
rmurces  : budgétaires. extra-budgétaires. 

1 .  - Les ressources budgétaires sont constiiub exclusivement des subvenrions de I'Emi. 

2. - L a  ressources extra-budgétaires mobilisables aux plans national et international 

a ) - Au plan national 

Lescontributions des parents d'élèves et amis de l'école en attendant la mise en œuvre de la 
gratuité effective des écoles et CESE. 

Les emprunis nationaux. 

Les contributions des entreprises publiques, semi-publiques et privées 

L'exploitation quantifiée du patrimoine national abandonné par les structuresdes coopéra- 
tives scolaires. 

Les souscriptions volontaires ou investissemenu volonraires des personnes physiques 
' 

( parenü d'élèves et ams  de l'école). 

b )  - Au plan international 

Seront sollin16 

Les ernprunis extérieurs : 

- Bilatéraux. 

- Multiiatéraux 

Les subventions des organisations internationales et non-gou~ernemeniales ( UNESCO. 
PNLD. ONU, OUA, BIT. FAC. FAO. OMS, PAM. UNICEF. CEDEAO. CEAO. Conseil de 
l'Entente, etc ). 

Les aides provenant des organisations non-gouvernementales (CATHU'EL - Corps de la 
Paix - OCSD - Volontaires du progrès - Volonlaires Néerlandais - GTZ - Fondation 
Américaine pour le Développemeni AID - HANS SEIDEL. etc). 



Il apparait que le redressement de l'enseignement du premier degré. dans sa phase actuelle 
exige en priorité une prise de conscience générale et la participation de tous les asieurs qui ont une 
part dans la mission d'éducation 

Mais il est évident que I'enxiflemeni ne constitue qu'un aia;llon. Mais un maillon de poids 
dans l'action éducative. ii importe que l'intervention de tous les maillons puisseni être concentrée 
sur mesure pour que soit relevé le défi de la crise scolaire. 

Pour ce faire, il faut davantage : 

- des h o m m a  capables de répondre aux mesures er exigences indiqutes ; 

- un minimum de moyens d'intervention et &action a tous les niveaux : 

- un système à la fois souple et ferme de contrble et de sanctions pour réprimer les mauvais 
agenü et encourager les bons. 



MOT D E  F I S  DC. PRESlDEh'T D E  P R E S I D l ( ~ . ~ f  

La commission no?  aura termine sa mission lorsque j'aurai décrit l'ambiance dans Idquelle se 
sont deroulis nos iraiaux 

La crise de I'école béninoise est un sujet qui fait partoui l'unanimité. Aussi suis-je tout aise 
pour vous dire que c'est sans passion mais avec une rigueur implacable que les membres de la 
commission ont fait le diagnostic de noire système éducatif tani au niveau du préscolaire qus du 
primaire. La mission de I'école, à ce niveau a été clairement définie. 

Mais à l'instar du médecin. il y a plusieurs ihérapeuiiques pour guérir un mal. Les proposi- 
tions faites pour sortir I'école béninoise de s?n eiai comateux oni été nombreuses et sou\.ent 
divergentes. Ici. la force des argumenu des urs finissait ioujoun par prendre le pas sur celle des 
autres même apres des débals houleux. En tout cas, le consensus a été toujours dégage dans une 
bonne ambiance. Cette ambiance prendra cependant un coup lonqu'il s'est agi des problèmes 
iouchant aux statuts des personnels enseignants de la maternelle er du primaire noLamment celui 
de la formation d'un corps séparé des inspecteurs de la maternelle. de l'examen sanciionnant la lin 
de l'enseignement primaire, de la création et de l'organisation des circonscriptions scolaires. de la 
gratuité de I'école. 

Lesespriu sesont échauffés sans toutefois dépasser les normes admises dans un groupe. Mais 
la sagesse des Doyens que nous avons eu dans la commission et doni il faui saluer 13 patience. a 
toujours lini. pràce à un raisonnement noum de plus de trente ( 30) années d'experience. par 
ramener le calme. La raison a donc finalement toujours tnomphé .Zr !a pasion. 

Au total. c'est dans une bonne ambiance que les participanu et les représentanlc des diverses 
structures de la commission no 2 se sont séparés apres l'adoption de nos i ra \au\  le samedi 06 
octobre 1990 a 21 heures 40. 



PROGRAMFIE .Fll.VIAILfhl LtlAlEDlA TE.\lE.VT .-îPPLICABLE A 
LA RE.VTREE SCOLAIRE ( 1990 - 1991 ) 

1 - CHANCESIEST D'APPELATIOS 

Dire désormais : 

- Ecole Primaire Publique - Ecole Primaire Priiée. 

- Ecole Maternelle Publique - Ecole ~Iatemelle Priiée 

- Personnel de l'Enseignement du Premier Degré. 

- Cours : 

1" année et 2' snnée pour l'Enseignement Maternel. 

CI. CP. CE1. CE? CSlI .  CSI?. pour I'Enseignemeni Pnmaire 

11 - SEMAISE DE TRAVAIL 

Réaménager la semaine de iraiail en dégageani la rnaiinée du samedi 

111 - PROGR-\.\l.\lES ET HORAIRES 

Créer une commission nationale chargée de l'élaboration des programmes ei de la fixation 
des masses horaires en renani grand compte de la nouvelle semaine de iravail. 

IV - FICHES S T A S D A R D  

%lettre à la dkposiiion dcs Enseignants des fiches s~andard 

V - EXAMENS ET DlPLOMES 

- Un examen à double objectif ( CEP ei Entrée en 6' i. 

- Un diplôme du Ceriilicai d'Eiude Primaire pour sanciionner lesétudes de l'enseignement 
primaire et un auire ( Breiet Sponif - BSI. BS2 ) pour I'EPS dans cet ordre d'enseignement 

Vl - UNIFOR\IE DES ELEF'ES 

Pon obligatoire de Id tenue kaki suibant le modele en iigueur 



Vil - LES COURS CONSULTATIFS : 

a ) - Appliquer une politique rigoureuse de créaiion ei d'extension des écoles 

b ) - Regrouper les écoles primaires er les écoles maternelles à faible fréquen~ation en tenant 
compte de la distance et de I'âge des enianls. 

v l l l  - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Créer d a  Inspections de l'Enseignement du Premier Degré par regroupement de circonscrip- 
tions et sous-préfectures. 

IX - LES CONSEILLERS PEDAGOGIQUES 

- Réviser les iexies relatifr à la nomination des conseillers pédagogiques. 

- Apparition de l'arrêté de nomination des conseillers pédagogiques avant chaque rentrée 
scolaire. 

X - LES ECOLES PRI\'EES 

- Réviser les textes administrât~fs régissani les écoles privées. 

- En attendant une polirique raiionoelle desubvention de I'Etat, réduire les frais d'élude de 
dossier de  création, d'extension, d'automation de diriger et d'enseigner. 



Par ailleurs. la Commkion  fair les recommandations suivantes : 

- Maintenir le port de la tenue kaki conformément au modèle en vigueur. 

- Maintenir la nature mixte de l'école. 

-Changer I'appelation " Ecole de Base "par" Ecole Primaire " ( publique ou privée ). 

- Introduction de la morale et du Civisme dans les programmes. 
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COMhllSSlON 

FINAMEMENT, GESTlOFi ET REVALORlSATlON DE 

LA FONCnON ENSEIGNANTE 

PRESIDIUM 

Présrdenr : M. Edouard GOUDOTE 

Vice-Re'sldenr : M. Noël TOIHEN 

1" Rapponeur : M. lsmail ALI SABl 

2' Rapponeur : M. Mamin  BEAUMOND 

I - M T R O D U C n O N  

Les EUE Généraux de I'Education ont reçu mission de repenser la politique Cducationnelle 
de notre pays. Les contraintes en matière d'éducaiion sont cnormes, parmi elles, la question du 
financement. de  la gestion et de la revalorisation de la fonction enseignante. Panant de la réalité 
que l'éducation n'a pas de prix et que l'excellence est un pari national à gagner. la commission 
financement. gestion et revalorisation de la fonction enseignante a pris pleinement conscience de 
cette lourde responsabilité qui lui est confiée. Elle s'est appuyée sur le principe selon lequel le 
redressement de I'tducation est fondamenralement une question de volonté politique nationale et 
ne doit laisser indifférent aucun citoyen de ce pays. Face à la conjoncture difficile que nous 
traversons et qui limite les possibilités d'intervention du budget national, le rôle de u n e  commis- 
sion a consisté à faire preuve d'esprit d'initiative créatrice pour proposer l a  sources de fmance- 
ment, définir les méthodes et conditions de gation saine de l'école. définir le contenu et la 
contoun de la revalorisation de la fonction enseignante et de faire d a  rtcommandations à ces 
suJeu. 

1. - Les conbainta nehiella 

L'économie béninokt a t  marquœ par une crise sans précident dont l a  causes sont exogènes 
et endogcnes. 

Les causes exogènes sont mentiellement les fluctuations du w m m e r a  international tandis 
que les causes endogcna comprennent la mauvaise gation. une politique de développement 
inadcquate et une slruaure économique plut& limitée. 

Les traits w n t i e l s  de a t t e  économie en crise sont : 

- le déficit de la balance commerciale et de a l l e  d a  paiemenu ; 



- Ir déséquilibre des finances publiques . 
- la ruine du système financier ei l'effondrement du sysième bancaire : 

- I'alourdissemenr de la deite intérieure et extérieure ; 

- le rétrécissement de la capacité de I'invatisxment public, etc 

Touta  ces distorsions interna de l'économie exigent d a  effom exceptionnels pour garantir 
le fonaionnement normal de I'Etat. Le recours du Bénin au Programme d'Ajustement Siruc[urel 
( PAS )avec sa effeü néfastes sur la semeurs sociaux, dont l'éducation, handicape tous les effom 
d'invatisxment pour la pénode 1990 - 1994. Par ailleurs avec un taux de croissance démographi- 
que annuel a t imé à 3.3 % la population en ige scolaire va s'accroître au point que la demande 
sociale d'éducation, au niteau de I'enseignement primaire, augmentera de façon vertirinruse Le 
choix d'une scolarité pnmaire obligatoire et gratuite se révèle d'ores ei déjà ( comme ) une sérieuse 
contrainte doni il faut tenir compte dans touie politique conséquente de financemeni. 

2. - Pour une nouveiie politique de f iancement  d e  l'éducation 

Le financement étant un facteur limitant du développement du sysième éducatif béninois, il 
apparaît clairement aujourd'hui qu'une nouvelle politique de financemeni doit être définie. en 
tenani compte de la situation générale de rareté des ressources ei des différenia contrainies 
majeures actuella. 

2.1. - Le principe du fmancement mixte 

Le financement de l'éducation se conçoii actuellement comme un financemeni m i ~ i e  qui 
implique la panicipaiion rklle ei raisonnable : 

- de ious la usaeers de l'école : 

- et des personnes. physiques et morales de bonne volonié. aux dépenses de I'éducaiion. 
C'esi là. un principe fondamental qu'il n'esi pas inutile de réaffirmer ei doni I'applicaiion doii 
produire les ressources nécessaires au redressement et au fonctionnement de l'école 

2.2. - Les subventions 

La réduciion de la coniribution de I'Etai dans les domaines de la vie économique ei sociale 
exige que la puissance publique joue pleinemeni son rôle de réplation. En se dessaisissani 
progressivement du monopole des prestations scolaires. I'Etat doit subventionner I'enseipement 
privé qui supplée sa défaillance. 

Les subventions de I'Eiat aux écoles privées ne soni exigibles qu'au niveau de la scolarité 
obligatoire c'esi-àdire à l'enseignement pnmaire si l'on veut rester dans la logique du fonciionne- 
ment intégral qui y at requis. Cette logique s'inspire du droit de chaque individu à un minimum 
d'instruciion. 

Ces subbentions peubeni se définir comme : 

- la participation financière de I'Etai aux dépenses de fonciionnement : 



- la formation d a  formaieurs du secteur p r ~ t é  

L3 subvention financière octroyée au secteur prité serai! minutieusement étudiée par un 
comiii ad'hoc créé par les auioriies comp6ientzs. pour Çiudier les montants et les critères 
d'aiiribuiion. 

Par ailleurs. l'Eut doit maintenir les sub\eniions octroyees aux autres unitenitaires. aux 

; titliothèques des établissemena Cie formarion 

- prévoir des subventions pour les établissements primaires publia et les établissements de 
formation technique et professionnelle. 

3. - Les possibiliiks de mobilisation de reswwrces supplémentaires de fiancement 

Les principales sources possibles : 
I 3.1. - L'Eut. 

3.2. - Le Fonds Sptcial pour le Développement de I'Education. 

1 3.3. - Les Associaiions de Développement et des Collectivités Locales. 
i 

3.1. - L'auiofinancement. 

1 3.5. - Les aides extérieures et la coopération inier-universitaire. 

3.6. - Les parenls d'élèves 
! 

1 Le financement du secteur de l'éducation par l'Eut est  essentiellement une question de 

1 volonté politique. II lui revient de financer obligatoiremeni un certain nombre de rubriques de 
1 l'éducation. II s'occupera esxntiellement dans tous les ordres d'enseignement : 

- de la formation des formateurs . 
- des infrattruciures et de leur enireiicn 

- du crcdii de fonciionnement , 

- du matériel didactique collectif ; 

- du paiement d a  bourses et secours scolaires : 

- des dépenses en personnel et des subventions. 

La recherche de i'excciience passant par une bonne formation nCccssiunt un bon formateur, 
l'Eut devra donc prévoir dans le budget alloue à l'éducation une nibnque formation des 
formaieurs 

! 3.2 - Le Fonds Spécial pour le Développement de I'Educaüon 

I Ce fonds peut être alimenté par 

- 0.5 5 sur lout revenu pendant 5 ans ( une bonne sensibilisation sera faite pour informer la 
population ) ; 



- des uxes supplémenlaires sur le rabac et l'alcool et les produiü de luxe : 

- une caisse d'aide à l'éducation initiale, S.O.S. éducation. financée par des souscriptions 
volontaires owertes à toutes personnes physiques et morales existant sur le territoire national et à 
l'extérieur : 

- les 60 % de la taxe d'apprentssage i I ) ; 

- 5 Fr, du wiit total de tout projet ( 2 ) ; 

-création d'une caisse d'aide à l'éducation au niveau de chaque ministère pour le recyclage 
de son personnel ; 

- la mise à contribution de la DIASPORA ; 

- la mise à contribution de toutes les organisations et structures économiques e! politiques 
existant dans le pays ; 

- 50 5 des recettes provenant de l'activité des médecins en spicialkation au CNHU ( CES ) 
doivent être versés dans le compte géré par le doyen de la FSS au profit de leur formation. 

( 1 ) Les entreprises contribuent aujourd'hui au financement de l'éducation par le paiement 
de la taxe d'apprentissage. Cette taxe senira à financer le perfectionnement et le recyclage des 
agenü des entreprises à concurrence de 40% et à la formation initiale à concurrence de 60% qui 
sera versée au Fonds Kational de Développement de I'Education. 

- Alimenter le Fonds Spécial pour 1'Education par un cenain nombre d'aides exténeures à 
préciser pendant une période de 5 ans. 

( 2 )L'éducation dans son état actuel mérite l'attention particulière de tout le monde. Aussi les 
projets devront-ils wnwurir de manière exceptionnelle à son redresernenc à concurrence de 5 9 
de leur wût  global. 

Ce fonds assistera le budget national dans la mise en place : 

- d a  infrastmctures : 

- de la formation des formateurs : 

- de l'installation des bibliothèques et des laboratoires dans les écoles. lycées. collèges. 
instituts et facultés de formation de I'UNB. 

- d a  centres de santé pour soigner les élèves, Ctudiancs 

- des personnels de remzignement et 

- de la recherche scientifique. 
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RAPPORT GESER.\L 

Face à la crise que traierse l'enseignement au Bénin. la ionference historique des forces vives 
de la nation a décidé de la coniocation d'une réunion des re;résentanü de toures lescouchesde la 
population ei des responsables de l'éducation pour débattre des problèmes de notre système 
éducatif. 

C'est dans ce cadre que se situent les premièresassises des Eiats Généraux de I'Education qui 
se sont tenues à Coionou du mardi O? au mardi 09 octobre 1990. 

La crise de société que traverse aujourfhui le Benin cst une crise d'homme. Cet homme. il 
faui l'appréhender dans son environnement socio-cul~urel et dans son histoire. 

La rencontre de l'homme noir avec l'occident a Ctéei rnte tourmentée. Cela se répercute très 
rapidemeni sur notre projet éducatif. Er s i  le peuple béninois tour entier peut aujourd'hui se 
présenter comme un flambeau de la démocratie sur le conrineni noir. c'est d'abord à cause de la 
proiesution née de la souffrance de sa jeunesse et du corps i x i a l  chargé de son iducaiion. 

La Conférence nationale qui a pris en charge cerie iolonté de libené a décidé au mois de 
féi rier 1990 de la ienue des Etats Généraux de I'Education. asisesayant pour mission de traduire 
le projet dc société de la conférence et un projet éducat:f dont les  trois objectifs seront "la formation 
générale. 13 formation i ]'emploi. la formation du caraîii:?" 

La mission propre des EtaüGénérau~ de I'Educari~n eji ' d'appréhender une autre \ ision de 
la formation ri de I'u~ilisation de nos ressources humaines" en miculant de manière responsable la 
triade satoir. sakoir-étre e t  saioir-faire 

L'on convieni aujourd'hui que c'est lorsque la culture rnpendre la culture qu'il y a dévelop 
pement. Ceci signifie pour le Bénin d'aujourd'hui que son projet éducatif doit viser à intégrer à 
nouieau culture et éducation. à situer l'enfant ei I'adolesccnr dans leur eniironnement socio- 
culturel mais en dialogue aiec les horizons cullurels qui jent autant de projeü d'humanité dont 
notre modernité pluraliste est poneure. 

En usumant la responsabilité qui leur a été confiée par la Conférence Nationale d'approfon- 
dir son iniuiiion er sa déierminarion a la liberié. les Etau GénCraux de I'Education ont pris acte de 
la grande maladie de la conscience historique. a savoir I'entraversion qui a pour corollaire le refus 
d'entrer en histoire en usumant pleinemeni ses tons. 

Les Etaü Genérau~ de I'Education veulent marquer une étape dans l'approfondissement de 
notre conscience historique en optant pour une éducation a 13 responsabilité. 

La société dont nous aions le projet. [oui comme I'hcmme a former. devra assumer les 
dif icit j  Je noire attituJe face à l'histoire. Et au momeni d i  notre entrée en démocratie nous 
boulonj former des hommes conscienrs de leur droiü mals aussi de leurs deboirs ; idifier une 
sociiti Je justice. de frattrnité et d'amour. 



K o u  sommes heureux et fiers de noils entendre dire par les'peuples que n o u  ciirnstituons l'un 
des porte-flambeau de la liberté démocratique dans l'Afrique contemporaine 

Si le Bénin veut garder cet avantage comparatif. il se doit de gagner la bataille de I'éducaiion 
Car l'éducation est la politique a long terme. 

" L'œuvre de l'homme vient seulement de commencer". Pour "que touie eioiie chute du ciel 
en terme à notre commandement sans limites". nous nous devons de cultiver l'excellence à tous les 
niveaux intellectuel, éthique, manuel. anistique ... En un mot, l'excellence de l'homme dans toutes 
ses dimensions. 

Le rappon que nous présentons partira d'un rapide diagnostic de notre srsterne éducaiif puis % 

tracera lesgrandsaxesde l'orientation nouvellequi ont reuni leconsensus des Etats Genéraux des 
travaux portant sur les différents ordres d'enseignement et les mesures urgentes qui s'imposent 

1. DIAGNOSTIC DL' SYSTEME EDUCATIF 

Le diagnostic du système éducaiif met en relief : 

a) La poiitisation à outrance de la chose éducative avec : 

- la main-mise exagérée du pouvoir politique sur la gestion de I'ecole et la \le des 
enseignants, 

- la nomination de cadres de l'éducation et de l'enseignement sur des cnteres politiques au 
détriment de la compétence et de I'éfficacité, 

- la création abusive, anarchique voire fantaisiste d'établissements scolaire' peu \iables. 

- l'attribution de bourses et secours scolaires et universitaires aux enfanr'ei autres proiéges 
des dignitaires du régime en place 

- I'utilisation inconsidérée et le déiournement des fonds alloués au dé\eloppement de 
I'Ecole Nouvelle par les dignitaires du Parti et de I'Efat. 

b) L'abscence d'une planification rigoureuse de la mise en œuvre de la réforme qui s'est 
traduite par : 

- I'impro~sation. 

- la précipitation liée au non-respect des étapes de consiruction d'une referme. 

- l'échec relatif des expénences piloies. 

- la généralisation hâtive de la réforme. 

- l'absence de mécanisme effiîase de suivi et de contrôle. 

c) Le manque de ressources pour opérer une véritable démocratie d e  l'enseignement ! 
avec pour conséquence : 

- I'insufiwnce des mo!ens m31ériels et financiers. ce qui explique par exemple le m3uvais 
état de nombre d'infrutructures scol~ires peu salubres et peu attra!.antes. 



- la pénurie d a  matériels didactiques. notamment les manuels scolaires et uni\ersitaires, 
situation du reste aggravée par l'absence d'une politique du livre. 

- le manque de salles de classe avec pour conséquence des effectifs pléthoriques dans les 
salles de classes surtout en milieu urbain. 

- I'insuffkance des salles de laboratoires et leur sousiquipement ou non équipement ?t 
absence de moyens financiers pour la recherche. 

- la faible couverture du système éducatif formel qui ne prend en charge que 10à  15 % de la 
population. 

d) Les déviations liées à la mauvaise compréhension du concept "tnvail productif à 
I'école" ayant entraîné entre autres conséquences : 

- la répartition fantaisiste des dches diies de  production aux écoliers et élèves sans tenir 
compte ni de leur âge ni de leurs capacités physiques. 

e) La dégradation des valeurs morales accentuée par la suppression de l'enseignement 
éthique au profit de l'idéologie et par suite le relâchement de la discipline scolaire marquée 
par la dégradation des rappom entre les élèves et les enseignants et/ ou les personnels de 
l'administration scolairë. 

f) L'absence d'une politique de promotion des personnels enseignants qui manquent de 
formation et d'encadrement pédagogique efficace. Par aüleurs ceux-ci connaissent des 
conditions de vie et de travail pénibles que vient souvent aggraver une politique de répani- 
tion du personnel peu rationnelle. 

g) La  marginalisaiion des communautés de base et surtout des parents d'klèves dansles 
structures et les mécanismes de prise de décision et la gestion des établissements scolaires. 

h) La  baisse du niveau des élèves et des étudiants Liée entre autres aux conditions 
d'études de plus en plus diniciles, à la faible qualification de nombre de formateurs, à 
l'inadéquation enbe les programmes scolaires en vigueur et les manuels disponibles. 

i )  L'inexistence de structures adéquates d'encadrement el d'éducation des enfants en 
situation difficile, déviants ou dklinquants. 

j) L'inexistence d'un système d'éduation spéciaüsé en faveur des personnes handica- 
pées. 

k) La  rupture de la complkmentnritk de la famille et de l'école dans I'éducatiun de 
l'individu marquée entre autres par In démission de nombre de parents de leurs responsabili- 
tés d'éducateur vis-à-vis de leurs enfants. 

1) L'inadéquation entre la formation et l'emploi avec comme conséquence le nombre 
croissant de jeunes chômeurs dont la catégorie des diplômés sans emploi constitue la p l u  
remarquable. 



II. LES GRASDS AXES ET ORIESTATIOVS 

L'iiole de chez nous doil désormais former des hommes en vue de I'auio-empl<u Dan. ~ inc  
telle visie. l'homme se prend en charge lui-mime lani qu'il s'efforce de maiiriser l'en\ irnnnemeni 
afin de le faire servir aux besoins fondamenlaux du plus grand nombre. Dans la ligne de 13 

reconquéie de l'avantage comparaiif lancée par le Premier Minisire. ei de la culiure de I'e\cellr'nir. 
proposée par le Ministre de I'Educaiion. notre école doit résolument combattre la rnidioc:ii2. 
Dans un paysd'édification de la démocratie. elle doit viser l'égalité de chance pour tous. L'homrnr' 
est au centre de ce système éducatif et de  formation. le développement technologique en elt 
l'ambition puisqu'il est I'aiout majeur du développement global. 

" I I  ne s'agir pas dïnvenrer nécersairemenr un sysrème éduca~if rour noupeuu. mais r / t .  

slnrprrer des expériences passées en vue damélrorer les programmes qui exhfenr d ~ j o  zr di. 
favoriser leur m~se  en œuvrepar un appuifinancieradéquar. Ce  quiafair roulours dt'jairt. 1.c son1 
les movenr pour la mire en œuvre de lo politique définie". 

C'esi pourquoi certains principes justes qui ont servi de base au précédent s!s the  édua t i f  
seront remis et enrichis ~ a r  d'autres a o w n s  nécessaires à une formation c o m ~ l è t e  de I'hornrne. un? . . 
formation de qualiti reposant sur un ensignement de qualité ouven à tous les savo~rs. jaioir-taire 
et savoir-être ; un enseignement moral qui prend en compte les valeurs culturelles de noire pd!s 

L'Et31 a un r d e d e  premier plan àjouer pour assurer cette éducaiion en collaboraiinn avec la 
famille afin d'assurer la com$émentarité necessaire de I'aciion de I'icole et de  la farnil!e 

Le Bénin étani une République laique, il y a séparaiion enire les insritutions relieicuses ei les . . . . .  

insiiiutionséiaiiques ; touiefois lesprincipsdémocratiques garantissent a chacun la Iinre prsiique 
d'une religion. Ainsi dans les établissements publia d'enseignemeni. notamment dans les !!<Ce, J 

internai. la Iiberié esi reconnue aux responsables des culies d'organiser la formation religi;.g.e dr' 
leun adeptes en dehon des heures de coun et en accord a u x  les chefs d'elablisemenrr 

La reiniroduciion des cours d'instruction civique ei morale dans IOUS les ordres d'enwgne- 
meni permetira de complèter l'éducation des élèves pour en faire des ciio\ens airn3r.i leur pvs .  
prêts à participer à son développemeni économique. social et culiurel : des citn!ens debarraises de 
cenaines lares tels que l'égoïsme. la mesquinerie. le goût du gain facile. le manque d'intirii pour 13 
défense du bien public 

L'Ecole devra former un esprit sain ei équilibré dans un corps sain 

Une aiteniion plus grande devra éire accordée ei un accent pariiculier mis sur I'éduaiion des 
personnes handicapées en vue de remkdier au d&quilibre ei à I'injusiice observés jusqu'ici. 

Le spième iducatif à meiire en place devra igalemeni s'iniéresser davaniage du de5 
enfants de la rue. ce d'autani plus que ladécennie écoulée a vu s'acceniuer au Binin 13 d11ur:cn .Ac5 
mœurs et I'iclaiemeni ou la fragilisaiion de nombreuses cellula familiales. 

L'Ecole devra également assurer l'éducation d'un plus grand nombre de jeunes fille.; : .XIA 
réduira à ierme le disiquilibre actuel. Sunout elle créera de meilleures condiiions à 13 prciieiiinn 
d e  la mère ei de l'enfant. 

Quani au contenu des enseignements. I'Ecole bininoise deiia allier enseignemeni génernl ci 
enseignemeni iechnnlogique. le tout compliié par une formaiion dans les di\cipline\ .po:ii\ec et 



Irc diwpline~artisiiques (dessin. musique. danse. . )dans  lesquelles il faudra former les enseignanu 
de fai;on conséquente. 

Quand 8 I'Enseignemeni Technique ei Profes'tonnel. doni le dételoppemrni et la promotion 
constiiuent des conditions incontournables pour poutoir répondre aux rsigences de compétence. 
compeiitivité. créativité ei d'esprit d'initiaiive indispensable au redressemeni de notre économie 
sinisiree et au développement harmonieux et durable de noire pa's. il s'impose de lui accorder 
mute l'importance requise et fonder son orientation nouvelle sur la nécessité 

- d'une part de le rendre moins généralisie et théorique mais plus professionnel et 
compétitif ; 

- d'autre part de réhabiliter en le revalorisani l'apprentissage traditionnel ei le pouvoir des 
technologirs locales en vue de faciliter l'insertion de la grande majorité des femmes dans le secteur 
artisanal et traditionnel. 

En fonction des aptitudes de l'enfant. ce dernier sera orienté vers les tilières où ses talenrs 
s'exprimeront le mieuv. 

L'introduction des langues nationales doit aller audelà  de leur util~sation dans les centres 
d ' i l  cil et de stimulation de l'enfant. ou elles sont associées à l'apprentissage du français des la 
seconde année. 

II s'agira d'envisager l'introduction progressite comme matière d'enseignement celles de nos 
langues nationales qui auraient un niveau avancé de recherche et de structure. Une commission 
technique étudiera les modalités de sa mise en eubre .  

Dans le nouveau s y è m e  éducatif. l'enseignement fournira à tous. la possibilité d'appréhen- 
der le monde moderne et de transformer le milieu en partant de nos valeurs culturelles et du 
patrimoinescientifique universel, I'enseignemeni doit permettre à tous les niveaux. une éducation 
et une formation permanentes. favoriser les spécialisations à tous les niveaux. gràce à une 
orientation judicieuse qui tienne compte des capacités individuelles et des besoins de la Nation. 

Quant à l'Enseignement supérieur. il doit veiller au développement harmonieux de I'ensem- 
ble du système Cducatif. élaborer et diffuser le satoir et le savoir-faire nécessaires à la maitrise de  
l'en\ ironnement. et former descadres supérieurs compétitifs et compétenrs. capables d'assurer leur 
propre épanouissement pour le développement de la nation. 

III. PROPOSITIONS SECTORIELLES 

a )  Enseignement maternel e t  enseignement primaire 

Au Bénin, l'Enseignement maternel et l'enseignement primaire sont reconnu à juste t i w  
comme le secteur prioritaire de I'Educaiion Nationale. II ne saurait en ëveautremet en cette fin du 
XXo siècle où I'Educa~ion pour tous se profile comme le cheval de balaille du secteur éducationnel 
dans la rencontra et forums internationaux, 

Les finalités de l'ensemble du premier degrê sont connues. Ce sont : i'Eveil de l'esprit de 
I'enfant ; sa formation physique. intellectuelle et morale, l'éveil de son esprit d'initiative et de son 
sens critique. l'acquisition des connaissances et mécanismes de base pour les acquisitions futures. la 
talorisation du travail productif comme facteur du développement de l'intelligence et d'insertion 
dans le milieu économique. 



L'Enseignement du Premier Degre est de deux ordres : 

- l'Enseignement Maternel 

- l'Enseignement Primaire. 

L'Enseignement du Premier Degré dure 8 ans. Deux ans à la maternelle et six (6 )  ans au 
primaire avec possibilité de redoublement. 

Le cursus comprend six (6) cl-, 

La études sont sanctionnées par un seul examen donnant droit à un diplôme. Le CEP (le 
Certificat d'Etuda Primaira). 

La plu. méritants d a  Clèvr admis entreront en classe de 6' d a  C.E.G. et Lycées suivant des 
critères bien définis. 

- Le personnel enseignant sera recruté parmi l a  bachelien de l'Enseignement secondaire et 
soumis à une formation intitiale de deux am dans une école normale. 

- Le personnel d'encadrement se recrutera sur la base d a  texta organiques actuels mais sa 
formation initiale se fera dans une Ecole spécialisée et durera deux (2) ans. 

La recherche Scientifique et Technologique garantisant le développement économique, 
social et culturel durable, a un rôle de premier plan à jouer dans l'émergence de ceux-ci. 

En définitive, le système éducatif restera ouvert à toutes l a  innovations positives : il prendra 
en compte notamment 1'Education pour la paix, l'Education en matière de population et à la vie 
familiale, I'Education relative à l'environnement, I'Education au développement. 

Pour remplir correciement sa mission, l'Ecole doit avoir pour cadre d a  bltiments conforta- 
bles répondani aux normes de l'architecture au lieu d a  huttes insalubres et branlantes ou des salles 
de classes aux murs lézardés et manquant du mobilier néassaire. 

- Le dégagement de la matinée du samedi n'ayant pas obtenu le consensus, il est propose la 
mise sur pied d'une commission technique pour étudier la question. 

b) Enseignement secondaire général 

A l'Enseignement secondaire général, pour traduire dans l a  faits la objectifs spécifiques de la 
formation à ce niveau, l a  E.G.E. recommandent la redynamisation d a  structures d'accueil à 
travers : 

I - La réhabilitation et la ratauration d a  quatre anciens lycées du Bénin en les transfor- 
mant en lyciesavcc internat où I'Etat doit rtunir touta l a  conditions pédagogiqua, économiques 
et académiqua pour y garantir de brillantes études aux éleva recrutés par voie de concours 
d'entrée en 6' et concours d'entrée en 2nde. 

2 - Le mode de remtement dans l a  collèges d'enseignement général (C.E.G.). L'entrée en 
classe de 6 'atsoumix à un concours dont lesépreuva sont identiqua àcenaines des épreuves du 
CEP (Certificat d'Etuda Primaires). En outre. aucun élève n'est censé entrer en classe de 6' dans 
les C.E.G publics s'il n'a pas le CEP. 



Abordant la sanction d a  études dans l'Enseignement secondaire général. l a  E.G.E. recom- 
mandent l'institution d'une session de rattrapage pour les examens principaux BEPC et Baccalau- 
réat. Le débat autour de la question de l'Examen probatoire d'entrée dans la classes terminala 
(EPECT) a conduit la E.G.E. à préconiser son ctude ultérieure pour une décision finale visant 
l'efficacité de notre système éducatif. 

En ce qui concerne la discipline dans les Etablisxmenü scolaires, la E.G.E. recommandent 
la m i x  au point d'un règlement intérieur commun pour tenir compte de l'éducation du futur 
citoyen face à la cnse de srnété qui ai un défi pour lemonde contemporain. 

Par ailleurs il ai nécessaire que la élèves organisa au sein d'une structure officiellement 
reconnue soient associés à la gation de leur établissement 

Au plan d a  programma qui doivent \ Lxr la realsation d a  objectifs opérationnels précis. l a  
E G.E recommandent I'introduction d a  disciplina ans t iqua  (musiqua. d e u m ,  ans  )e t  enfin 
le travail productd (production scolaire) qui doit étre planifié et accepté par l a  usagers de I'Ecole 
Une commission technique detra  en étudier la modalités pratiqua et la condilions de m w  en 
œuvre. 

Signalons pour terminer avec cet ordre d'enseignement que, dans le souci d'améliorer la 
qualitéde l ' e n s e & m e n ~  il at indispensable d'assurer-la formation et le recyclage d a  enseignanu 
dans les structura formantes en cours d'emploi et il at nécessaire d'ésuiper l a  établisxmenü . . 
scolaires de matériels didactiques. d'envisager une politiquedu livre et enfin de faciliter l'a& d a  
é leva aux manuels scolaires. 

c) Enseignement technique e t  p r o f e s s i o ~ e l  

L'Enseipement technique et profesionnel est r m n n u  et s'impose comme une priorité 
nationale, la deuxiéme après l'enseignement primaire. Son indspensable redéploiement a travers : 

- La restauration et le renforcement effectifs de la place, d a  compétenca et d a  moyens de 
la Direction chargée de gérer cet ordre d'enseignement au sein du Ministère de I'Education 
Nationale. 

- L'étude de la peninence et des programmes existanü et leur révision, l'élaboration de 
nouveaux programma, 

- La formation, le recyclage et le perfectionnement d a  formateurs, 

- La formation du Corps de Contrôle, 

- La réorganisation des spécialités dans l'enseignement formel en liaison avec la besoins 
réellement exprimés par le marché de l'emploi. 

- La redynamisation d a  relations "école - cnveprisc". 

- L'organisation de l'apprentissage et la promotion de l'artisanat, 

- la m i x  en application d'une politique de ratauration et de maintenance d a  infrastruc- 
t u r a  et équipemenü sera guidée par le principe directeur ci-aprà : 

Evoluer progressivement d'un enseignement technique et professionnel Wop généraliste et 
théorique vers l'édification d'un système de formation plus u é s u r  la compétenœ, la compétitivité, 



la creaiikite. 1 espritd'initiati~e et auircsapiiiudes du irakail p r o d u d e n  a ~ ~ i a n i j u d i ~ i r . u ~ r ' ~ ~ n l  J U  

coun du c u n u .  la formation a I'école et I'appreniissage du trarail en enireprise 

Un tel principe directeur implique : 

1 )  Au niveau des RniCtUres 

- Le renforcement du système formel. 

- la promotion des technologies traditionnelles des Coopératives-Ecoles. 

- Le soutien à l'apprentissage dans les lycées ei collèges techniques et les Aielien pnl! valenü 
des Colléges d'Enseignement Général. 

- Les cours professionnels de promotion sociale. 

- L'organisation et la prise en charge de la formaiion des handicapCs isensoriell. moieurs. 
menlaux. etc . ) 

2) Au niveau des actions à entreprendre 

DANS L'IMMEDIAT 

- a )  Création d'un Conseil National de la Formaiion Technique ei Professionnelle 
(Ch'FiP) s o u  la présidence du Ministre de I'Education h'aiionale où i l  sera possible : 

-d'une pan d'impliquer les panenaires socio-économiques dans un processus de psnicips- 
tion effective à la valorisation et à I'amélioraiion des performances du secicur. 

- d'autre pari de créer la dynamique de relation et d'action avec les autres Slinisières 
techniques pour qu'ils appréhendent le hlinisière de L'Education h'ationale comme un 
département-ressources de compétences ei qu'ils acceptent que le Ministkre de I'Educaiion 
biaiionale ait une approche globale du secteur. intégrant donc toutes les siructures ei projeo de 
formation, qu'il en ait la tuielle ou non. 

- b)  Création, au sein de ce conseil. d'une Commission qui se charger3 d'tiudier la passerelle 
entre le secteur formel ei le secieur non formel. l'organisation de I'appreniiswge ei d'élaborer un 
projet de Loi sur l'apprentissage qui définira. enire autres. les modaliits d'utilisaiion dc la taxe 
d'apprentissage. 

- C) Création d'une commission inierminisiérielle pour faire le point sur lesaciions dikerses 
engagées ou à engager au bénéfice des divers handicapés (sensoriels. mnieun. menuu\  eic ... ) et 
l'organisation de leur fonnaiion à la vie aciiie. 

- d )  Création d'une structure d'inspeciion ei de  méthodologie propre a I'Enseignemeni 
technique et professionnel 

- e)  Création d'une commission chargie d'eiudier les problèmes relatifs a I'adminisiraiion 
d a  établissements de formation. 

- 0 Recylage des profoxurs. 



A COCRT TERJ1E 

- g )  Résision des programmes ei des spécialiiés ewtanies et iniroduciion de nouvelles 
filières et étude des modes de recrutemeni suivani les niseau\ ci Ics spicialités des ei~blissemenls 
de formation. 

- hi Formation des formaieurs aux qualificaiions adiquaies dans les disciplines où les 
ksoins sont ressentis. 

- i )  Intégration dans le corps des enseignanüde I'Enseigncmcni Technique et Professionnel. 
les enseignanls des écoles médico-sociales ei des elablissemen& agricoles. 

- ji Formation d'inspcieun de l'Enseignement technique et professionnel suivant des 
modaliiés propres au s!stème. 

- k )  Organisation des structures de i'apprentissage, des coopératires, écoles ei des cours 
professionnels de promoiion sociale 

MOYEN TERME 

- 1) Réfection des infrastructures et équipemenü et creaiion dans chaque é~ablissemeni 
d'une structure de maintenance. Etude des modalités de création d'un Fonds National d'Equipe- 
ment des Elablissemenü d'Enseipement Technique et Profesionnel dans le cadre d'une Poliiiqus 
Naiionale de I'Equipemeni. 

d) Enseignement supérieur et recherche scientifique 

L'amélioraiion de l'efficacité inieme et externe de l'enseignement supérieur et l'orientation 
du système yen I'ouveriurc sur le monde du travail appellent des mesura hardies au niseau des 
établissemenü de formaiion générale. desctablissemen~sde formation technique et professionnelle 
et des établissemenü de formation para-univenilaire dc I'lnisersité Nationale du Bénin. Ces 
mesures s'imposent dans tous les domaines du système uni\ersilaire, de la resiructuration de 
l'Enseignement supérieur à la vie quotidienne des usagers de I'lniversiié. Après avoir ideniific Ics 
problèmes spécifiques qui se posent dans les différenü domaina. les Etaü Généraux ont préconisé 
un cemin nombre de mesures dont les plus urgenta doivent étre mises en œuvre d'ici un ( 1 )  ou 
deux (2 )  ans. 

L a  programma d'enseignement de tous les èlablissements seront révisés pour les adapter 
aux besoins de Stconomie nationale notamment grice au renforcement des disciplines d'applica- 
tion et à I'instauraiion d a  formations par modules favorables à la formation wrmanente. 
L'utilisation rationelle des moyens disponibles necessite la fusion de l'Institut National d'Econo- 
mie et de I'Ecole Nationale d'Adminisiration. la fusion de I'Ecole Normale intégrée et de i'Ecole 
Normale Supérieure, le regroupemeni des Ecoles Normales Intégrées a Lokossa et le mainlien de 
I'Ecole Nationale d a  Assistanü Sociaux rattachée à la Faculté d a  Sciences de la Santé. II doit itre 
réalisé dès la rentrée prochaine une bonne aniculation entre la sénesdu baccalauréat et la filières 
dc formarion de I'Universiie Naiionaledu Bénin ouvertes à tout élève titulaire dece diplbme oude 
tout autre titre équivalent, sauf dans les irablisxmenü à finalite professionnelle accessibles par 
voie de concours. 



L'amélioration de la formation d a  enseignants, du personnel administratif et technique et d a  . étudiants exige l'ouvenure d a  formations doctorales sur place, la mise à la d i sp i t ion  de -.. 
I'Univenité Nationale du Bénin de 80 à 90 % d a  bourses de troisième cycle. l'élaboration d'une 
programmation de la formation d a  formateurs. l'organisation de cycla de perfectionnement 
pendant l a  vacanas, la mix en place d a  strucfura de formation permanente, l'introduction de la 
pratique gCnCralisie de I'Eduation physique et sportive et le développement d a  échange 
inter-univenitaira, la réorganisation de la Bibliothque Univenitaire avec mise en place d'un 
service commun de dmmeatation, de recrutement de personnel qualifié et l'information de la 
gestion, tout cela constitue un appui nmssaire au programme de formation. 

Afin de pennetue la mobilité d a  enseignants, d a  chercheun et d a  iechniciens, la Etats 
~ é n é r a k  recommandeni la ratfication immédiate de la convention d'Anrsha sw la reconnais- 
sance d a  étuda et certiftcats, diplbma, grades et autres titra de I'Ewignement supérieur adopiée , 

le 5 janvier 198 1 et signée par le Bénin. Une attention particulière a été accordée à la nicessaire 
amélioration d a  conditionsde vie et de travail de  tour la usagende I'Univenité, notamment en ce 
qui conarne le service de transpon, le service de restauration, la protection sanitaire. l a  activités 
sponiva. 

La recherche scientifique commande le progrès de la technologie et c'at pourquoi le 
sousdéveloppement de ce secteur at particuliérement révélateur du sousdéveloppement socio- 
économique de toute la nation. La réf&me du système scolaire envisagée ne sera-&ible à long 
terme que si tous l a  secteurs de la recherche scientifique x mobilisent en vue d'une prise en charge 
d a  secteurs vitaux du développement. 

La recherche scientifique at un scctcur stratégique que notre peuple x doit d'arrumer et de 
promouvoir. C'at  pourquoi ii avait déjà Cti: créé depuis 1986 un C o w i i  National de Recherche 
Scientifique et Technique qui a permis en 1989 l'élaboration et l'adoption d'une plate-forme de  
politique nationale en matière de recherche scientifique et technique. Sa objectifs étaient et 
demeurent entre autra, la rtsolution d a  problcma concrets de développement, la formation par 
la recherche d a  étudiants, d a  enseigna& du supérieur et d a  cherche& appelés à animer d a  
sesteun de création scientilique et d'innovation technique pour attemdre ces objectifs et bien 
d'autres encore, d a  actions sont prtconistes à court. à moyen et à long terma. 

A C O ü R T  TERME 

- Réorienter la recherche ven la connaissance d a  savoin et d a  savoir-faire endogènes. 

- Organiser un séminaire national inter-ministériel de la recherche scientifique et technole 
gigue. 

- Organiser périodiquement d a  conferenas inaugurala pour permettre aux chercheun 
confirmb de préxnter i'csscntiel d a  résultats de leun travaux de recherche. 

- Examiner avec I 'Ofia de Radiodiffusion et Télévision du Bénin la programmation 
d'émissions régulièra consacrées à la recberche, la science et la technologie etc. 

.-. 
A MOYEN TERME : 

II a t  recommande notammedt de p r o d e r  A la coordination de routa les structures de 



recherche sous la responsabilité d'un ministre délégué relevant directement du chef de gouverne- 
ment. mais aussi de mobiliser I '% du Produit Intérieur Brui pour la recherche scientifique et 
technique, d'intéresser les entreprises et sociétés de La place. la Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Bénin, la Jeune Chambre Economique. la Chambre d'Agriculture, etc. à la 
recherche scientifique devant aider à résoudre leurs problèmes tahniqua moyennantune partici- 
pation financière à la détinition, à la mise en ouvre et à l'évaluation de projeti de recherche, etc. 

A LONG ïERME : 

La recherche scientifique doit viser à développer la coopération régiode et sous-régionale, à 
mettre sur pied d a  projets régionaux commum à plusieurs institub de la sous-région, A organiser 
I'échange d a  chercheurs, à revalorüer le statut du chercheur, enfin a nœr  d a  prix, d a  récorn- 
penses et d a  médailla destina à encourager annuellement l a  meilleurs chercheurs. 

m. FINANCEMENT 

il apparait clairement aujourd'hui qu'une nouvelle politique de financement doit Cire définie, 
en tenant compte de la situation générale de rareté d a  ressources et d a  différentes conirainta 
majeura actuelles. Le financement de I'Educotion xoonçoit acruellement comme un finanament 
mixte qui implique la participation réelle et raisonnable : 

-de I'Etat aux dépenses de fonaiomement d a  kola primaira privés ou publiques, à la 
formation d a  formateurs, aux établissemenu de formation techoiaue. aux ouvra  universitaira, 
aux biblioihèqua d a  établissements salaires et univenitaira, 

- de tous l a  usagers de i'kole, 

- d a  personna physique et morales de bonne volontt, 

- la crhtion d'un Fonds Spécial pour le Développement de I'Education. 

La gation de nos k o l a  doit itre ironsparente et régulièrement contrôlée. il at impérieux et 
urgent de former d a  directeurs A Ir gestion. Uniformiser le mode de gation comptable et 
finincière et rendant obligatoire l'appl&tion du plan comptable du syst& tducatilq* a été 
élaboré A I'intmtioo des comptables et iotcndano da Ctablissemenu scolrins et universitaires. 

Constituer uac wmmision natiode d a  b o u ~  d'études et staga sous la présidence du 
Minisere & 1'Fdwsth Nationde. 

E h ,  renlaDcr ia fonction emngnrnte en relevani la voleur du point d'iodicc B 15 % au 
moins, en pmunt m wmpte l a  cahius de revnidiatiws spkifiqua i chaque orbe d'enseigne- 
ment, anribuuoo de dive= primes, 

- Elabom un statut particulier pour l a  enreignints. 

- Fixer I'indicc d a  inspecteun du secondaire entre alui da profmeun arrifib et a lu i  d a  
profaseun de I'Univeriité du Bénin. 

- Prendre en charge le recydage du penoliael des enwigremens privés. 

- Formation adlérée d a  IRRihitcun wpplaatr en vue de leur rcvascment dam le corps 
da Profaseun Adjoints. 



- Formation accklérée des enseignants du pnmaire non encore qualifiés. 

- Respecter la dignité de I'enseignant. 

- Assurer aux enseignants un bilan complet de santé chaqueannée et créer d a  structuresde 
soins au sein d a  établissements scolaires et universitaires. 

- Admettre à la retraite à 30ans de service ou à 65 ans d'àge les professeun de médecine, les 
maitrade conférence, la professeurs agrégés, les professeun titulaires et les chercheurs de mêmes 
grades. 

- Mettre à la disposition de I'enseignant le matériel didactique nécessaire. 

- Au niveau du secondaire maintenir la charge horaire hebdomadaire à 18 heures se 
décomposant comme suit : 16 heures de cours académiques et 2 heures d'animation pédagogique. 

- Fixer le ratio élève/clasx à 35 dans le secondaire. 

- Assurer à l'enseignant une formation permanente et des recyclages. 

V. STRUCTURES ET MESURES URGENTES 

La Etais généraux ont tracé la granda lignes et proposé d a  mesura en vue de faire face aux 
probléma l a  plus prasants de notre secieur éducatif. 

Concernant la structura d'enseignement, la Etaü Généraux ont distingué : 

- un premier degré qui comprend : 
I 

l'enseignement maternel d'une durée de deux (2) ans et 

i'enseignement primaire d'une durée de six (6) ans, 

- un second degré subdivisé en : 

Enseignement xcoodaire général comportant un premier cycle de quatre (4) ans et un 
second cycle de trois (3) ans : 

Enseignement secondaire technique à finalité professionnelle comprenant un premier cycle 
de trois (3) ou quatre (4) ans et un second cycle de trois ans ; 

- un troisième degré, l'Enseignement supérieur. 

L'Eht devra encourager l'accès de tous a ces divers ordres d'enseignement. 

La durée de la scolarité obligatoire sera précide et les mécanismes eficaces d'orientation 
seront créés ou renfork  au niveau de chaque ordre d'enseignement en vue de permettre la 
maitrise du flux d a  élèves et l'amélioration d a  rendements du système éducatif. 

Quant aux structures de gestion administrative. les Etaü Généraux recommandent de : 

- éviter la cohabitation d a  structures de type horizonhl et cella de type venical qui 
engendre souvent d a  confliü d'attributions ; 

-améliorer et maximiser I'eficacité du système iducatif en methnt en œuvre une utilisation 
pl& rationnelle et plus eficiente d a  compitences et des ressources matérielles et financières 
disponibles : 



- rihabiliier ei re\ aloriser 13 fon;rion du corps de conirble en éviiani d r  la no!rr Jans des 
siruciures adminisiraiives. 

Les Etaü Généraux oni enfin propos6 des mesures d'urgence à prendre en arrendanr une 
tériiable réforme du syreme éducatif. II s'agi! de : 

1 .  Entreprendre la ré\.ision des programmes d'éiudes dans les enseignements primaire et 
secondaire en se gardani cependani de ceder d I'improvisarion ou  à la précipitation en la matière ; 

2. Confier à une commission a d ' h ~  la quesiion irés sensible de La définition des critères 
d'aitribuiion des bourses er secours scolaires : 

3. Restaurer la discipline dans les tlablissernenu solaires ; 

4. Donner aux corps de  contrBle les rno)ens de s'aquiter efficacement de  leur mission : 

5 .  Faire débloquer les compies bancaires des établisemenu scolaira er universitaires, 

6 Affecter un médecin a I'intirmene de I'Cnivenite Nationale du Bénin et mettre d sa 
disposirion une ambulance 

7. Revenir aux anciennes dénominations des enseignemenu (maternelle. primaire, secon- 
daire) les années (CI à CM2 - 6' à terminale) et des séria (A. B. C. D...) dans le souci d'une 
harmonisaiion avec les Etaü de la sou-région : 

6. Envisager à moyen rerme le paiemeni des bourses ei secours scolaires et universitaires de 
l'année blanche ; 

9. Créer un service (ou une divisioni chargée des Acriviiés produciiva a l'école ; 

10. Instituer une Commission Naiionale d'insertion des diplômés sans emploi dans la vie 
aciibe er réunir la condiiions de la criaiion d'un Fonds National d'Insertion. 

I 1. Parer l a  bourses ei secours d a  éleves des complexes polpechniques cn débui de  chaque 
année. les bourses universitaires au débui de chaque mois el l a  secours universitaires au début de 
chaque année. 

12. Créer un foadr sptcial pour le développemenr de I'Educarion 

- Assainir a mnuôlcr  régulièremeni la gesiion de  nos établissemenü scolaires et univeni- 
iaires. 

Fait à Cotonou, le mardi 9 octobre 1990. 

LES ETATS CENERAUX DE L'EDUCATION. 
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1 .  1-2 c a c - e  nacrs-economiaue et les o ~ j e c t i f s  de l'stade. 

D e ~ u : s  les annees 60, le ùenin a connu un dévelopoenent substznt:el ae  
ssn s ~ s t e - e  scolaire. Glocalemént, les ressourcEs yubliques affec:sos ,à 

i 'eaïcat:rn ont àugmente plus vite que la ricnesse au ;ays, SCUS 

l':ni!~eniz lointe d'une augmentation globale de la pressizn =:szaie 
sur i ' z c ~ c c ~ : e  (port croissante du budget de 1'Ecat dan5 ie P.40) et 
d'une suqne-,cation ae la pàrc de 1 'eaucation dans le budget CS i'Ecac. 

Depu:s auz:eues annees, les facilites financieres aont a beneficie le 
buûçst de 1 Etot d'une par:, le sysreme scolaire a€ l'autre, ont csnnu 
ae tres visibles limites. Le secteur o e  l'education est alors confronte 
ô un c ~ ~ b i é  def 1 : 

le premier defi s'inscrit dans la courte petiode et est en relation 
avec Les aifficultes aenerales actuelles des finances ~ u b l i ~ u e s  dans le 
pays. Les necessites a e  l'ajustement macro-economique imposent en effet 
qu'une justification plus ferme soit faite des ressources mobilisées 
dans cnacun des secteurs a e  l'economie, et dans les secteurs sociaux en 
part icui ier, compte tenu du volume substant iei d e  credi ts pu01 ics 
qu'ils mooilisent. Dans c e  cadre, i l  est interessant d e  noter que les 
programmes d a  ajustement macro-economique ont une tendance naturel le, et 
a ' u n e  certaine façon normale, A s e  concentrer sur le côte "facteur" des 
secteurs sociaux dans la mesure OU c e  sont les facteurs qui ont des 
implications financieres et budgetaires. Par ailleurs, i l  faut Souli- 
gner que si, dans le processus d e  definition des programmes d ' a ~ u s t e -  
ment, l'interêt est plus limite sur le côte "produit" associes au 
fonctionnement d e s  services sociaux ( d e  l'education dans le cas qui 
nous concerne), c'est aussi en raison du fait que les responsables de 
l'education ne peuvent pas produire d'elements solides sur la relation 
entre fac:e~rs et produits; dans c e s  conditions ils ne disoosent pas 
d'elements 'valables" pour faire p ~ e c e  au S O U C ~  de faire des economies 
dans :a définition des programmes d'ajustement. 



+ Le second defi auquel est confronte le secteur scolaire DSninois 
concerne les persoectives pour la movenne oer iode. En effet, 1 1  est 

assez clai: que les creai ts affectes b 1 'educatlon ne croitront pas de 
façon tenaanciel le b un rythme sensiblement plus rapide que celui du 

PNB, c'est b dire a un taux qu'il ne serait pas raisonable d'estimer a 
un chiffre supérieur b 3 ou 4 pourcent par an. Dans le même temps, la 

pression demographique reste vive, avec des taux de croissance de la 

population scolarisable qui sont du même orare de grandeur que celui 
prevu pour les ressources affectees b l'ecole. On peut donc s'attenare 
a priori a ce qu'il n'y ait que Peu ou pas ae ressources nouvelles tant 
pour le aeveloppement du taux de couverture quantltotif du systeme que 

pour lSame;ioration de la qualite des services offerts aux eleves. 

I l  y a dans le contexte beninois d'evldents arquments pour etendre la 
couverture quantitative de l'ecole; i l  y a aussi des arguments tout 
aussi c1a:rs pour justifier un€ amélloratlon de la qualite ae l'&auca- 

tion. Ces arquments concernent b des degres divers les divers niveaux 
d'enseignement; ils concernent en premler chef l'enseignement primaire 

car c'est â ce niveau que s e  construisent les acquisitions cognitives 
et operstuires fonaamentales qui condltlonneront les acquisitions ulte- 

rieures a ~ x  nivesux secondaire et superleur. Par ailleurs, des soucis 
d'eobite ;nv:tent naturellement a s'attacher par priorite au niveau 

primaire dans la mesure OU celui-ci est generalement perçu comme un 

drolt fono~mental de la personne et OU 1 1  constitue le nive-u terminal 
pour une proportion appreciable de la population. 

Far rapport a c e  double defi auquel fait face le systeme scolaire 
beninois, une question de premiere importance est ae definir une stra- 

tegie opêratoire. Pour etablir cette strateqie, i l  convient tout 

d'abord dz faire le lien, et ae rétablir i'equiiibre, entre les argu- 

ments economiques (qui sont importants compte tenu de l'intensite aes 
contraintes) et les arguments pédagogiques (qui sont evidemment 

centraun pour les responsables du systeme scolaire). Les etapes qu'il 
paraît utile de considerer sont au nombre de trois : 

la premiere consiste a etablir les relations pedagogiques existant 
entre d'une part la façon dont est organisee l'ecole (facteurs) et 

d'autre part les produits de l'ecole e n  termes d'acquisitions et de 
carrieres scolaires des eleves. 

+ La seconde consiste A incorporer a c e s  donnees des e l e m e n t ~  de cotts 
pour determiner les changements qui s e  rheleraient ~ ~ C î t - e f f i ~ a ~ e ~ .  On 

cherche alors a determiner les combinaisons de facteurs qui conduisent 
au meilleur niveau d'acquisitions des bléves pour un coût unitaire 
donne. 
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+ La troisleme étape aborde la question des arbitrages entre la 
quantité (le nombre d'éleves scolarisés) et la qualité de i'éaucation 
(mesuree par le niveau individuel moyen d'acquisitions pour les el&ves 
scolarises) b l'intérieur des contraintes budgétaires et démoçraphiques 
globales auxquelles est confronte le pays. 

Les trois étapes mentionnees ci-dessus s e  conçoivent de façon sequen- 
tielle. Dans ce texte, nous nous attacherons uniquement b la premiére 
d e  ces trois etapes, a savoir celle qui consiste h Ptablir les reia- 
tions existant entre les conditions concretes d'enseignement et les 
acGuisitions des éleves au niveau primaire. 

Ces r e l a t ~ o n s  ne sont en effet pas connues "spontanement" de façon 
operatoire. On pourrait souligner que le domaine de l'education est par 
excellence celui de la parole et oe l'opinion. La malorite ces person- 
nes or~t aes idees sur c e  qui fait une bonne Pcole et sur ce CU':! faut 
faire dans les ecoles. Au deih du grand public, les p e d a c a q ~ e s  ont 
asséz volonciers une approche normative d u  f0nc:ionnement ae 1 scoie b 

partir ae leurs observations de terraln et impressions d ' a c t e ~ r s .  Ces 
approches ne sont pas necessairement validees pour deux raisons 
compl2mentaires : 

La premiere tient au fait que les phénomenes sociaux, et scolaires en 
particulier, ne sont Das immédiatement transparents dans la mesure ou 
les processks pédagogiques font intervenir d e  nombreuses variables tant 
internes h l'ecole (taille des classes, qualification des enseignants, 
m a t e r ~ e l s  pedaqogiques, methodes d'enseignement), qu'externes b l'ins- 
titution scolalre (les caracteristiques individuelles et aqreqees des 
publics d'eiéves, facteurs d'environnement). Par ailleurs les processus 
scolaires s'inscrivent fondamentalement dans la dynamique temporelle 

des acquisitions individuelles, ce qui a tendance b rendre plus opaque 
l'identification précise d e  c e  qui se passe au cours d'une annee sco- 
laire particulibre. 

+ La seconde raison tient au fait qu'il existe simultanément des 001- 
nions d i v e r ~ e n t e s  d e  la part des pédagogues sur les facteurs favorables 
ou defavorables aux acquisitions des eleves. Les exemples de divergen- 
ces sont nombreux. Ainsi certains soulignent volontiers que les éleves 
n'apprennent rien dans des classes de 100 eleves, alors que d'autres 
arguent volontiers qu'il est possible, par des pedagoqies appropriées, 
de faire fonctionner raisonablement des classes A effectifs nombreux. 
De même, certains soutiennent que l'enseignement est une activite suf- 
fisamment aifficile pour eviter d e  la compliquer encore par l'organisa- 
tion de classes b cours multiples. D'autres, au contraire, font valair 



que l'enseignant b tendance b adopter une pedagogie "frontale" quand 
tous ses eleves appartiennent d un cours simple, en depit d e  l'existen- 

c e  de differences importantes entre les eleves, alors que l'existence 

de cours double est un contexte favorable pour que des elernents d e  

differenciation de la pédaçogie Soient mis e n  oeuvre (d'une certaine 
façon, par necessite), sachant que cette differenciation est perçue 
comme ayant des vertus pedagogiques particulieres. Selon cette perspec- 
tive, l'organisation en cours multiples pourrait presenter des avanta- 

ges pédagogiques et pourrait ëtre recommandee. 

En raison de l'opacite et de la complexlte des mecanismes pédagogiques 

et face b des opinions contradictoires, mals a priori Bquivalentes du 
point d e  vue de leur légitimite, le recours A cles observations factuel- 

les directes ne faisant pas appel b la s u b ~ e c t i v i t e  d e  l'observateur 

s'impose. C e  besoin est en outre renforce lorsqu'on sait qu'il n'existe 
pas d e  mecanismes régulateurs "integres" dans les secteurs sociaux com- 
parables aux mecanismes de marche dans les secteurs marchanas concur- 

rentiels; des analyses empiriques menees tant aans les pays en aevelop- 
pement que dans des pays developpés montrent en effet qu'il est perti- 
nent ae poser a priori la possibiiite que les modes d'orçanisation 

prevalant effectivement b un moment donne dans u n  systeme scolalre ne 

sont pas pedaqogiquement OQtirndUX. 

L'évaluation des relations existant entre les conditions concretes 

d'enseignement et les acsuisitions des éleves suppose d'une part la 
mise en place de procedures d'observation et d e  collectes de donnees 

adaptees et relativement lourdes, et d'autre part la mise en oeuvre ae 

traitements statistiques et d e  modelisations pour identifier les 

impacts marginaux des differents facteurs caracterisant i'organisation 
scolaire. Examinons maintenant d e  façon plus precise le cadre analyti- 

que qul o ete retenu pour la realisation d e  c e  travail. 

I I .  L e  cadre a n a l y t i ~ u e  d e  l'étude. 

Le principe d e  base pour conduire l'evaluation et l'estimation des 
relations recherchees consiste h "apprendre d e  la variete". Dans cet 
esprit, o n  visera r observer d e s  situations d'enseignement aussi 

variees que possible et A .  mesurer avec des instruments standardisés 

(mêmes épreuves, conditions d e  passation homoqenes ét correction 
centralisee) les acquisitions d e s  gleves. Sur la base d e  ces donnees, 

i l  sera possible, par des méthodes appropriees, d'examiner en quoi et 

avec quelle intensité, les acquisitions des eleves sont différentes 

selon les caracteristiques de l'organisation scolaire dans laquelle Ces 
eleves ont ete scolarises. 



D'une certaine façon, les Contextes scolaires africains se prêtent bien 

b ce genre d'analyse dans la mesure ou On observe couramment de larges 
variations dans les conditions d'enseignement d'une école b l'autre sur 
le territoire d'un même pays. Le Benin ne fait pas exception A cette 

regle, bien que que la varieté y soit peut-être un peu moins forte que 
dans certains autres pays de la région. Cette dispersion, outre qu'elle 
suqqere que des améliorations sont possibles dans l'allocation des 
ressources, offre, au plan de la recherche, les conditions necessiires 
pour comprendre la maniére dont les differents facteurs agissent, 
chacun et ensemble, sur les resuitats des eleves. Par exemple, pour 
comprenore la maniére dont les acquisitions Qvoluent avec la taille des 
classes, ou en d'autres termes repérer Préclsement la loi de variation 

des acquis:tions en fonction de la taille de la classe, i l  est essen- 
tiel ce pouvoir observer les resultats des eleves dans une gamme oe 
tailles de classe suffisamment large. Sans pre~uger de l'impact reei oe 

ce fàcteur, !'observabillte de son effet sur les resultats peut être 
assure Cars le contexte beninois par la forte dispersion des taiiles oe 
classe (de moins de 10 eieves, b pres de 100 par classe). Une sit~ation 
csmpàroble se rencontre pour les autres facteurs caracteristiaues oe 

1'organisat:on de l'ecale primaire (dis~onibilite en manuels scolaires, 
niveau b e  icrmation des maîtres, nature des constructions scuiaires, 

type ce qroupement des eleves, ... ) ,  avec d'assez fortes variaticns 

d'un point ; l'autre du territoire beninois. 

Les facteurs de l'organisation physique du systeme scolaire que nous 
venons de nentionner sont importants pour le planificateur car ils 

constituent b la fois les instruments principaux de la politique eaucd- 
tive au pays et les e1emen:s qui ont une contrepartie budgetaire. 11s 

sont importants car ils ont b l'évidence des implicat~ons (que nous 

cherc3ons h quantifier) sur les acquisitions des eleves. Ils ne sont 
pas pour autant les seuls b agir sur ce que produit le systeme scolai- 

re. Deux autres dimensions sont en effet b consiaerer lorsqu'on cherChe 
b rendre compte de la variabilité des acquis des éleves b la fin d'une 
année scolaire et a isoler ce qui tient b l'organisation concrete de 
l'ecoie qui nous interesse ici centralement : 

i )  Les caractéristiaues individuelles des enfants, qui renvoient b la 
fois h leurs capacites personnelles et a leur environnement familial, 
agissent bien evidemment sur les acquisitions observees. Dans le cadre 

des decisions politiques concernant l'organisation du systême, i l  
s'agit de données auxquelles l'0cole doit s'adapter avec comme conse- 

quence qu'il n'y a pas une relation directe unique entre conditions 
concretes d'enseiqnement d'une part et niveau d'acquisitions rèalisé de 

l'autre. .S'il existe une relation, i l  s'agit d'une relation moyenne 
dont le résultat dépend de la variabilité aes caract0risriques des 
eieves. 



Dans le caare de l'analyse de la variabilite des acquis des eléves A la 
fin d'une annee scolaire donnee, la connaissance de ces caracteristi- 
ques individuelles des éléves est donc d'une importance evidente. I l  
est essentiel dans cette perspective de compter au nombre des caracte- 

ristiques le fait que tous les eléves n'ont pas realise les mêmes 

acsuisitions lors~u'ils se ~resentent A l'ecole en debut d'une annee 
scolaire aans une classe determinee. En effet, si on observe quelles 
ont ete les conditions concrétes d'enseignement au cours d'une annee 
scolaire donnee, i l  n'est pas pertinent de chercher A les mettre 
directement en relation avec les acquis de fin d'année, car ceux-ci 

sont le resultat, certes de ce qui S'est passe pendant l'annee en 
cours, mais aussi de toute la scolarite de l'enfant et de sa vie 

sociale depuis sa naissance. Pour eviter Cette difficulte et se centrer 
sur ce qui a et& acquis au cours de l'annee, i l  convient de mesurer la 

progression des elPves entre le debut et la fin de l'annee scolaire 
pour examiner dans quelle mesure les variables d'organisation scolaire 
influencent cette progression. Dans cette perspective, i l  est utile de 
mesurer non seulement les acquis en fin d'annee scolaire mais egalement 

au Oebut de celle-ci. Dans l'hypothése où on disposerait d'une mesure 
absclue des acquis des eléves, le gain sur la periode etudiée pourrait 
se mesurer simplement par la difference entre le debut et la fin ae 

l'annee. Ccmoce tenu du fait Que les &preuves utilisees pour mesurer 
les acquis des eléves ne sont que relatives, i l  est prpferable de 
considerer les acquis initiaux comme une variable de contrôle dans 

l'equation expliquant les acquis terminaux. 

i i )  Les caracteristiques organisationnelles de l'enseignement definis- 

sent des instruments d'apprentissage dont l'effet final depend aussi de 

l'enerqie mgbilisee Dar les acteurs pour les mettre en oeuvre. Par 

exemple, i l  est probable que les qualites proprement personnelles du 
maître (sa motivation, son energie, sa capacite A faire travailler les 

enfants) constituent un facteur autonome, b cote de sa qualification, 
pour que ses campetences (potentielles) soient effectivement mobilis&es 

et beneficient finalement aux eleves. Ces qualites personnelles des 

maîtres sont sans doute variables d'un maître A l'autre; par ailleurs, 

l'energie a exercer son metier ne se mobilise pas necessairement de 
façon spontanee et devient a ce titre, comme les elements classiques 

precedents, un element éventuellement important de la politique educa- 
tive (incitations, contrôle). I l  est generalement observé, qu'il existe 
une intensite assez variable de l'energie déployee par les maîtres pour 
un niveau de contrôle donné, et que cette variabilite a tendance A être 

plus grande lorsque le niveau de contrôle est plus faible. 

On se trouve donc dans une situation où les facteurs decrivant les con- 

ditions d'enseignement sont multiples, sachant qu'en outre i l  convient 
aussi de tenir sirnultanement compte des caracteristiques des é1Pves et 
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de l'énergie ou du charisme particulier A chaque maître. De ce fait, 
les relations que nous cherchons ne peuvent pas être etudiees indepen- 
damment les unes des autres parce qu'elles s'inscrivent dans le proces- 
sus global de la production scolaire. I l  est donc préferable de mettre 
en oeuvre des estimations et des modelisations multivariees. Elles per- 
mettent de prendre en compte ensemble les differents facteurs et de 
mesurer les impacts de chacun d'entre eux, nets de l'influence de tous 
les autres, et de tester Id ~ i g n i f l ~ ~ t i ~ i t ~  effective d~ leurs effets 
sur les acquisitions. La figure 1 ci-apr4s fait apparaître les rela- 
tions éventuelles qui structurent la géneration des differenciatlons 
des acquisitions des elèves. 

Figure 1 : iïe~resentation du orocessus temporel d'dc~uisitions. 

P ~ n d a n r  l a  clisse de ? ' A  h i n t  l a  C I ~ S S O  de 2'h 
- . - A - - .  



Le schema, etabli pour la seconde annee d'etudes, se lit de la gauche 
vers la droite en respectant la chronoiogie des differents evenements. 
A l'entree dans la classe de ZOA, les eleves ont des niveaux d'acquisi- 
tions (EPO pour "EPreuve d'Octobre") differents. Ceux-ci tesuitent de 
differences entre éleves dans leurs Caracteristiques Personnelles (CP), 
leurs Caracteristiques Socio-Demographiques (CSD) et leur Scolarite 
Anterieure (SA). Les variables socio-demographiques et la scolarite 
anterieure ont fait l'objet d'une mesure dans l'enquête et peuvent 
ainsi être considerees comme connues. I l  n'en va pas de même des carac- 
teristiques personnelles de l'eléve (CP), telles que sa personnalire et 
ses aptituaes intellectuelles, vraisemblablement importantes mais dif- 
ficilement mesurables; elles ne Sont pas connues explicitement dans 
l'enquête, mais sont presentes au travers du score initial EPO effecti- 
vement observe. 

EPO = f (CP, CSD, S A )  

Dans une seconde phase, et donc cette fois en cours de ZOA, les acqui- 
sitions des eleves sont liees aux condit~ons concretes d'enseignement, 
qui se scindent en conditions de scolarisaticn de l'eleve (CSE oY l'on 
mesure son oegre d'implication dans la classe d travers l'importance de 
sa participation A des activites extra-scolaires, du materiel peaagogi- 
que d sa disposition, sa sante, sa ponctualite, ... et conditions 
d'enseignement (CE) regroupant A la fois les caracteristiques de 
l'ecoie, de la classe et du maître. 

Comme l'indiquent les fleches qui representent les effets possibies des 
differents qroupes de variables, celles qui caracterisent la situation 
ae lDel&ve a l'entree de la classe de Z O A  (caracteristiques socio-demo- 
graphiques, scolarite anterieure, caracteristiques personnelles) peu- 
vent, independamment de leur effet transitant par €PO, exercer une 
influence sur les acquisitions dans la classe de Z O A ,  directement, ou 
par l'intermediaire d'autres qroupes de caracteristiques. Par exemple, 
on peut ainsi s'attendre A c e  que les carac ter ist iquss soc io-demogra- 
phiques des eleves aient une influence directe en cours de ZOA sur les 
acquisitions observees en fin de cette annee. Une part de cette 
influence peut d'ailleurs s e  manifester par l'intermediaire de la 
liaison entre ces .caracteristiques socio-demograph:ques et les condi- 
tions de scolarisation de l'elPve. 

Au terme de la 2*&, on dispose des resultats aux Epreuves d'Evaluation 
des eleves en Juin (en Hathematiques - EPJfl - et en français - EPJF- ) .  

Ils constituent des mesures externes des acquis de l'eléve en fin de 



2 O A  ( O U  de ses progres si l'on contrôle son niveau d'acquisitions h 

l'entr~e). 

Pour respecter la chronoloqle du processus et apprécier l'impact des 
differents groupes de variables A chacun des stades considéres, on 
proceaera A l'estimation successive de plusieurs "familles" de modeles. 

Dans un premier temps on peut ainsi chercher A expliquer la variabilité 
des acquisitions uniquement par les caracteristiques du "puolic" par 

l'intermediaire de modeles qui se limitent aux caracteristiques 

inciv!duelles des éleves. A l'oppose, on peut dans un second temps lier 
les acquisitions aux seules caract~risti~ues institutionnelles (clas- 
ses, conaitions d'enseignement). On procédera enfin h l'estimation de 
modeles mixtes réunissant les deux précédentes categories de caracté- 

rist:ques et permettant d'apprécier la part ae c h a c ~ n e  a'elles dans 

l'expl:cat:o? de la variance des acquisitions des eleves. 

La pr:se en compte h chaque modele d'un nouveau groupe ae variables 
permet 3'apprecier la contrioution nette de chacun d'eux h i expkica- 

tion oe la variabilité des resultats des éleves aux epre~ves ae fin 

d'annees i ETJF ,  EPJM et E?JTO pour une mesure aqregeant les aeux 

aomai-#es a ocz~isitions). Far ailleurs, elle met clairement en lumiere 
les iidis~ns qu'entretiennent entre eux ces groupes de variables et la 

hierarcnie ae leurs effets dans la chronologie du processus d'acquisi- 

tions des eleves. On peut donner une premiére représentation symbolique 

des relztions structurant les mécanismes etudies. Les principaux 

grobpes de variables ont été définis précédemment h l'exceotion ae CL 
qui aesiçne les différentes classes enquêtées considérées une h une et 
de AG1 Oui réunit des variables individuelles agrégées, telles que la 

tona1:te qenerale de l'origine socio-dt2mographique des t2leves dans la 

classe i% d'enfants de cadres, d'agriculteurs, .... 1 ou encore l'hetéro- 

qeneite ae leur niveau scolaire initial. 

1 )  E?JTO = f tEPO,CSD,SA,CSE) (modele avec variables individuelles) 

2 )  EPJTO = f (CL) 

31 E P J Ï O  = f (AG, CE) 
tmodéles avec var iab les 

institutionnel les) 

4 )  EPJTO = f tEPO,CSD,SA,CSE,CL) tmodeles 

5) EPJTO = f (EPO,CSD,SA,CSE,CE,AG) "mixtes" 

' .  Les variables aqréqées (niveau moyen initial des éieves, hété- 
rocenelte ae ce niveau i. d enfants de milieu "moderne"..) Scnt inter- 
medidires entre var iataIes individuelles et institutionnel les; i l  s'agit 
4e moyennes de variables inaiviaueiles définies au niveau de la classe. 
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La presentation qui est faite ci-dessus des modeles qu'il convient 

d'estimer ne donne pas de precision sur la specification ou la forme de 

la fonction de transformation ( f )  retenue. D'une maniere generale, 

cette forme est de type lineaire compte tenu du caractére continu de la 

variable b expliquer (EPJTO). Cela dit, i l  sera important de faire des 
adaptations A cette forme linéaire pour autoriser la possibilite que 
deux phenomenes importants puissent être pris en compte : 

I l  s'agit en premier lieu de la possibilité d'un impact non lineaire 

de chacune des variables explicatives des acquisitions des eleves, avec 
notamment l'existence possible d'effets marsinaux décroissants. Par 
exemple, i l  est important de laisser ouverte la possibilite a l'effet 
marginal de la taille de la classe d'être différent selon qu'on se 
situe dans une plage de tailles faibles ou au contraire ae classes a 
effectifs nombreux. D'une façon genérale, i l  est important ae souligner 
la dimension fondamentalement marginaliste des effet que ncus recher- 
cnons. Parler de la qualification du maitre ou de la taille de la 

c!asse en termes generiques n'a pas de sens. Ce qui est utile, tant 

dans la perspective de la comprehenslon des mecanismes etud:es que dans 

celle ae la politique educative, c'est de savoir ce qu'on cagne, sur ie 
plan des acquisitions ces eleves, en passant d'un maître ayant 1s 

brevet A un maître qul aurait le baccalaureat, ou bien ce qu'on perd si 

les eleves sont scolarisés dans une classe de 30 éléves plutôt que dans 
une qui en compterait 50. 

En second lieu, i l  est utile de laisser la possibilite d'eventuelles 
interactions entre les variables explicatives des acquisitions. Celles- 

- = i  monifestent que l'effet d'une variable donnée peut oependre du 
niveau d'une autre variable. Par exemple, on pourrait imaginer que la 
qualification du maître et la taille de la classe entretiennent une 
interact~on de type suivant : lorsque la classe est tres nombreuse, i l  
est possible que les problémes de disciplines deviennent essentiels et 
que la qualification académique du maître fasse alors peu de differen- 

ces. Par contre, dans le cas de classes A plus faibles effectifs, cette 
qua1 if ication peut s'exprimer et faire alors des différences plus 
importantes. Des phenoménes de ce type existent probablement entre les 

différentes variables et doivent pouvoir être pris en compte par la 
s ~ e c i f  icat ion retenue. 

L'estimation d'équations de ce type nous permettra de juger la perti- 

nence globale des variables retenues et de determiner (par les coeffi- 

cients attacnes A chaque variable) d'une part quelles variables exer- 

cent un effet significatif sur les acquisitions au cours de la periode 

d'observation, et, d'autre part, de mesurer leur impact quantitatif. 

Enfin, elle nous donne les elements necessaires pour definir la loi de 
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variation effective de l'effet des différentes variables sur les acqui- 
sltlons, telle qu'elle ressort des données. 1 1  convient de souligner 
q u ' i l  s'agit d'une relation moyenne car, bien sûr, les observations 
effectives se répartissent de part et d'autre de la relation représen- 
tative au moaele qui figure la tendance moyenne. Outre les raissns qui 
tiennent aux imperfections diverses des modeles estimés Limprecision 
dans la mesure des variables, pdrtl~uldrité~ aieatoires locales, im?er- 
fect ion des spec:f ic<it !ons retenues et non prise en compte eventuei le 
aans !'analyse de variables qui sont en fait pertinentes], des ecarts 
peuvent tenir, comme mentionné précédemment, h des différences systema- 
tiques dans l'efficaclte pédagogique des dlfferents maîtres de !'@chan- 
tillon etudie lenergie, aptitude et charisme personnel,...). 

Ce dernier phénoméne se manifeste par l'existence de différences syste- 
matiqLes d'acquisitions ( e n  positif ou en neqatif) pour les éleves 
appartenant h une même classe. Les coefficients des variab!es nuettes 
ae classe dans le modele 4 )  permettent de mesurer ces écarts systemati- 
ques c acquisitions d'une classe b l'autre poLr des éleves de zaracte- 
ristiques aonnees. L a  comparaison des deux derniers rnodéles ! 4 #  et 511 
permet ce separer ce qui est a; effectivement du maître de C S  ;ui est 
3; aux caracteristiques organisationnelies du contexte de cîassz ( c a -  

racter1s:iq~es physiques du contexte et caracteristiques aqregeès C E  lo 
c!asse>. 

I l  1. LSS donnees CO 1 lec tees QOur cet te rechercne . 

L e s  donnees collectees ont concerne l'enseignement primalre m a l s  i l  

n'est pas apparu possible de constituer un echantillon couvrant l'en- 
semble des 6 classes de ce niveau d'enseignement. Cependant, ne choisir 
qu'une classe parmi les six aurait laissé des interrogations sur la 
pertinence pour l'ensemble du cycle primaire des résultats ainsi obte- 
nus. En effet, on peut a priori penser, par eremple, que la taille de 
la classe n'a pas les mêmes conséquences selon qu'on considere les 
premieres annees du cycle où les enfants sont jeunes, ou bien les 
dernieres années ob les eleves sont plus ages et plus autonomes vis b 

vis de leur travail scolaire. Ces raisons nous ont conduit b choisir 
deux classes, l'une en debut, l'autre en fin de cycle. 

En ce qui concerne le début du cycle, i l  a semblé difficile de choisir 
la premiere annçe en raison des difficultes pratiques A realiser et 

m e n t  collective administ'rer une éoreuve dont la passation est necessairi 
aupres d'enfants dont la majorite n'a jamais eté Sc0 
contacts avec des supports ecrits. Pour ces raisons, la 

lorise n 
seconde 

i eu de 
annee a 



ete retenue. En ce qui concerne la fin de Cycle, la classe de cinquieme 
annee a @té choisie, notamment pour éviter la situation particuiiere de 
la classe de sixieme annee vis h vis du Passage dans l'enseignement 
secondaire (taux de redoublement élevés). 

Dans la mesure où on s'interesse aux élbves i b  leurs caracteristiques 
et b leurs acquisitions), mais aussi aux conditions concretes de l'en- 
seignement, l'unite d'échantillonnage est naturellement la classe. Afin 
de respecter la variete des situations observee au plan national, les 
ecoles ont ete choisies dans quatre regions et réparties sur l'ensemole 
du territoire. L'idée de base pour le choix des ecoles n'a pas ete de 
constituer un échantillon repïesentatlf et homothetique de la popula- 
tion .scolaire béninoise; i l  a plutôt été, selon les principes methodo- 
logiques presentes dans la section precédente, de representer la 
variete des situations concretes d'enseignement prévalant dans le pays 
de sorte A rendre maximum notre connaissance du rôle des facteurs 
d'organisation scolaires sur les acquisitions des éléves. Environ 70 
classes ont @té retenues b chacun des deux niveaux consideres; l'enquê- 
te a cûncerné 2000 eleves de Z O A  et 1100 au niveau de la 5 * A .  

Deux questionnaires ont @te administres au cours de l'annee scsloire 
1989-90 (un questionnaire classe-ecole et un questionnaire eleves:. Les 
donnees collectees concernent : 

Les caracteristiaues de l'école : Le nombre de maîtres, le 
nombre d'éleves dans chaque cours (dont redoublants), le milieu de 
l'école (rural, urbain), la nature et le nombre des locaux, i'equipe- 
ment de l'ecole (eau, eiectricite, sonitaires, cantine scolaire..). 

Les caracteristipues de la classe : cours unique ou cours 
multiple (quels niveaux, quels effectifs), la nature de la construc- 
tion, les dimensions de la classe, le mobilier (nombre de tables-bancs, 
table et chaise pour le maître, nombre d'armcires, de tableaux de 
craies..), nombre de livres disponibles pour le prêt aux eléves, et 
nombre ae livres de lecture possedés personnellement par les eléves. 

+ Les caractéristi~ues du maître : Age, sexe, niveau et type de 
formation (init.iale et en cours d'emploi/qénerale et professionnelle), 
diplôme, ancienneté professionnelle, lanque maternelle Pt langue parlee 
(en relation avec la langue maternelle des éléves), activites extrasco- 
laires du maître, style pedagogique, nombre de visites d'inspection Ou 
de contacts avec un conseiller pedagogique, nombre de jours d'aosence 
au cours de l'annee, salaire mensuel. 



r Les caracteristiaues des eleves : Aqe, sexe, scolarite anterieu- 
re detailiee (nombre d'années au ~ a r d l n  d'enfants, nombre d'annees dans 

cnacune des classes du primaire), etat de santê, retard en classe, 
distance entre le domicile familial et l'école, langues parl&es, lues 
et/ou ecrites par les parents (langues nationales, français, autres 
langues etrangeres), profession du pére et de la mére, deqre de 
participation de l'enfant A des activit65 extra-scolaires, equipement 
ae l'eléve (uniforme, sac, cahier, livres de calcul, livres de lecture, 
ardoise,...), nombre de fréres et soeurs (dont scolarises). 

Par ailleurs, les éleves ont éte soumis h des epreuves communes de 
connaissances, tant en debut (pour mesurer les acquis i iitiaux/octobre 

1989) qu'en fin d'annee scolaire (octobre 1990, compte :enu des chanqe- 
ments intervenus dans le calenarier scolaire suite aux mouvements ae 
qréve des enseiqnants). Ces epreuves ont @te constituees en fonction 
des proçrammes beninois. La passation de ces epreuves a ete reailsee 

par les equlpes aes inspections (conseillers peaaqoqiques) sur la base 
de consiqnes strandardisees. 

Les informations collectées ont @te codées pour partie au aenin, au 
Rinistere de 1'Education Nationale, et pour partie b l'IREfU, selon un 

plan de codage pre-defini, reduisant le plus possible les interpreta- 

tions subjectives. Le fichier informatique regroupant les donnees a 
fait l'objet d'un certain nombre de tests de validite des repenses. Un 
nombre limite de corrections a du être opere par retour aux question- 
naires. Le nombre d'individus finalement "rejetes" s'est revele tres 

faible, l'echantillon retenu est suffisamment proche de la population 
enquêtée (1810 kleves en deuxieme année, 1050 en cinquieme annee) pour 
qu'on a l t  une bonne confiance dans la validite des estimations reali- 

sees. Les analyses statistiques ont été réalisées h Dijon, h l'Institut 
de Recherche sur 1'Economie de llEducation (IREDU-CNRS et Universite de 

Bourqoqne). 



Tous les systemes scolaires presentent A des degres divers des diffe- 

renciations entre les lieux d'enseiqnement en dépit de la volonte 

souvent affirmee d'un systeme d'enseignement unifie. Le fait que ce 
systéme soit 99762 par un corps de reglements unique n'est pas une 
garantie d'homogeneite des condlticns concretes d'enseiçnement et des 
modes ae fonctionnement ef fec t if I d u  systéme. 

r 

Concernant les aifferences dans les conditions concretes d'enseigne- 

ment, celles-ci resultent à la fois des disparites dans la resartition 

(en quantite et en caracteristiques individuelles1 des populations et 
dans celles des dotations en moyens d'enseiqnement par le Gouvernement 

central. Ces differences se manifestent au niveau des caracteristiques 
des &coles et des classes, de celles des maîtres et des eléves (envi- 
ronnement familial,...). 

Les varietes dans les situations concretes d'enseignement 

Les donnees collectées dans l'enquête permettent de decrire ces varié- 

tes. Elles n'ont pas vocation P être precisement representatives, en 
structure, de l'ensemble du systéme et de la population scolaire beni- 

nois. Toutefois, elles illustrent, dans une large mesure, l'ensemble 

des varietes qui existent effectivement dans le pays et, par leur 
existence même constituent des situations qui autorisent une analyse de 

leurs consequences sur les acquisitions des eleves et le fonctionnement 
de l'ecole. 

A titre de prealable P la lecture des données proposées dans ce 
chapitre, i l  est de premiere importance de bien faire la distinction 

entre des valeurs moyennes établies sur la base de donnees agrégees de 

classe ou d'ecole d'une part, et celles qui sont etablies sur la base 
de données individuelles d'eleves d'autre part. Un exemple fondé sur 

une variable telle que la "taille de la classe", ou la "proportion 

d'eleves disposant d'un livre de lecture", permet de donner une ilius- 

trat ion de la difference de concept ion et des differences concommi tan- 

tes dans.l'interpretation des donnees statistiques correspondantes. 
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+ Dans la concept ion "~laSSe", on part de 1 'observation de 1 'unite 
statistique classe et on calcule la moyenne de la taille (ou du pour- 

centage d'eléves ayant un livre dans la ciasse) dans l'ensemble des 

classes de l'echantillon; ce faisant, on donne une ponderation de 1 b 
chaque classe. Selon ce calcul, on peut dire qu'un maitre enseigne en 
moyenne d une classe de 24 éléves en 5éme annee ou que la moyenne du 

pourcentage d'éleves ayant un livre est de 15 % en 2éme annee. 

+ Dans la conception "eléve", on part des eléves si bien qu'on 
determine quelles sont les conditions d'enseignement prevalant en 
moyenne pour un eleve; ce faisant on donne implicitement une pondera- 

tion A chaque classe correspondant au nombre d'eléves presents dans la 
classe. Dans cette perspective, on mesure que les eléves sont scolari- 

ses en moyenne dans une classe de 35 eleves en 5éme annee, alors que ce 

sont maintenant z b  % des eléves qui disposent en fait d'un manuel de 

lecture en 2eme annee. 

La difference eqtre les deux conceptions tient donc d l'unite d'obser- 
vation prlse comme reference, alors que les differences entre les 

chiffres obtenus tiennent d la difference dans les structures de 

ponaeration qui leur sont respectivement imolicites. Comme un certain 

nonore des statistiques utilisees marquent des differences entre zo-~es 

rurales et urbaines et que 12s tailles de classe y sont assez nettement 

contrastees, on obtient donc des ponderations differentes des deux 

zcnes géographiques selon qu'on raisonne dans l'une ou l'autre des deux 

conceptions sachant qu'elles ont chacune leur leqitimite. 

Dans certain cas, i l  est tres ais& de choisir entre les deux concep- 
tions : si on s'interesse b la définition d'un programme de formation 
permanente des enseignants, c'est évidemment l'optique "classe" qui 

doit être retenue; par contre si on cherche combien de manuels i l  
faudrait acquérir pour que tous les eléves en soient dotes, c'est 

l'optique éléve qui est pertinente. Dans d'autres cas le choix est 
moins @vident,. Par exemple, concernant la quest ion de la local isat ion 

geographique, on peut dire ae façon aussi legitime que dans l'echantil- 

lon 32 % des classes de 2éme année sont localisées en zone urbaine, 

mals que c'est 52 % des éleves qul proviennent en fait de ces zones. 

De façon concréte, la description des varietes des conditions d'ensei- 

gnement a &te conduite selon l'approche "classe" pour ce qui concerne 

les elements caracteristiques de l'organisation et du fonctionnement du 

systeme (tableaux 1 ,  2 et 3)  et selon l'approche "61eve" pour les 

caracteristiques de ces derniers (tableaux 4 et 5 ) .  
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1. Des ecoles aux caracteristiaues aenerales variees. 

Dans l'echantillon conSt:tue pour cette recherche, les 72 écoles ont 
des caractér~stiques relativement différentes. S'agissant de leur 

taille, elle varie de 6 3  A 1182 eleves avec un effectif moyen de 208 

éléves. La taille moyenne des écoles est differente selon le milieu 

geographique. Les chiffres les plus eleves se trouvent dans les zoner 

urbaines (321, avec une variation de 140 A 1182), les @cales ayant 

tendance A Stre de plus petite taille en milieu rural (moyenne de 156, 
avec des variations de 6 3  d 350). 

La taille mgyenne des classes, tous niveaux confondus, presente des 
caractéristiques comparables. Sur l'ensemble des ecoles de i'echantii- 
lon, la classe moyenne s'établit b 33 eikves. &tour de cette moyenne 

de l'échantillon, !'école dont la taille moyenne des closses est la 
plus perire n'a que 13 éléves par classe, alors qu'il existe oussi une 

éco!e cont la taille moyenne des classes est de 6 4  @lever. La taille 

moyenne des classês au sein d'une école varie assez sensiblemèqt seion 

le mi lie^ ge~grapnicue les classes étant en moyenne plus chargees en 
zone urbaine ( 4 2  eleves pàr ciassz) et moins chargees a ~ n s  les zones 

rurales 127 ) .  

L 2  tableau 1 ci-apres donne quelques coracteristiques des ecoles de 
l'échantillon, distribuBes selon le type de milieu geographique. 

Tableau 1 : Caractéristicues princiooles des ecoles de 1'ech;rtillan. 
(optique "classe") 

na ecoles enquête 11 23 1 49 11 72 1 
taille moy. ecoles II 321 ( 156 11 208 1 
t;ille moy. classes1 ;: 1 !! 1 i: 1 
% redoub 1 ants 

% avec eau 6 3 30 

I ,! 
% avec cantine O 26 18 

II , I I  

?. avec sanitaires 6 7 35 46 



L e  taux de redoublement moyen dans les ecoles de l'echantillon est 

relativement eleve (27  X ) ,  et i l  ne semble pas y avoir de differences 

notasles cans ce taux selon le milieu geographique; ceci atteste que 

l'intenslte des redoublements est vraisemblablement une caracteristique 
'ae fond ' C C  systPme educat if beninois. 

On ODserve aussi dans l'échantillon des varietes dans la nature des 
c;nstruc:io*s scolaires, avec une maJor.lte de constructions "en dur" 

< 6 +  % ) .  Les classes en dur sont plus frequentes en milieu urbain (65 X I  

qu'en milièu rural où elles representent 44 % du nombrè de classes dans 
l'ecnantillcn. Dans le milieu rursl, les classes en banco recouvertes 
de materiaux durables representent la situation majoritaire; on zrouve 
toutefois 1 1  % de classes rurales avec un toit en paillote. 

Enfin, on ocserve d'assez larges variations dans le niveau d4e0uirement 
des ecules. ,a proportion des ecoies ayant l'eau est sensiblement plus 
elevee oans ;és zones urbaines (63 % )  que rurales (14 7 . ) .  Les sanirai- 
rês sen: e;slement plus frêquents dans les villes ( 0 7  % des ecsies), 

mals une crz:srtion non neg1:qeable des ecoles rurales en scnt eqait- 
ment oot2os ( 3 5  7 . ) .  La distribution d'electricité dans les ecolès est 

çlccàiemen; issez peu frequente ( 1 0  % ) ,  mais toutes lès ecoles qui on: 

!'electr:=::e dans 1'échant:lion sont situees en ville. 

Globaiement i 8  % des ecoles sont dotees d'une cantine pour assurer un 
service ae répas aux enfants le midi. Toutes ces ecoles sont situses en 
zone rurale. Le choix de localisation des cantines dans ces zones 

çegraoniçue 2eut être motive en raison de la distance b parcourir pour 

les enfants qui peut être plus importante e n  campagne qu'en ville; une 
seconde raison peut aussi tenir au fait que l'organisation d'une 

cantine a :endance A favoriser llacc&s et l'assiduite des enfants 

ruraux A l'ecole, notamment lorsque la demande familiale pour l'ecole 

n'est pas trés forte. 

I I .  La variete dans les caractéristiques et l'eauioement des classes. 

Au dela des différences qui caractar isent globalement les eco les, i 1 
existe aussi de sensibles différences selon les caractéristiques des 

classes etudiees et de leur equipement. 

La taille de la classe, en premier lieu, est assez fortement variable 

d'un lieu d'enseignement A l'autre dans les differentes classes de 
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le moyenne des classes est de 37 
forte autour de cette moyenne, 
niveau d'études varie de 5 A 99 

des, le nombre moyen des eleves 
différentes zones geographiques, 

puisqu'il vaut 46 en milleu urbain et 32 en milieu rural. Cependant, i l  

convlent ae noter qu'il reste une variance trés importante du nombre 
des eleves de 2eme annee par classe h l'interieur de chacune des zones 
g e ~ g r a p h l q ~ e s  considérees. Une Structure comparable est observee dans 
l'échantillon des éleves de 5éme annee avec une taille de ciasso 
moyenne de 24 eleves (variant de 4 eleves pour la plus peti:e b 92 
eleves pour la plus grande). Les valeurs de cette statistique pour les 
deux zones géographiques sont respectivement d e  35 éleves par classe en 
zone urbaine contre 18 en zone rurale. 

Tao!eau 2 : Caracteristisues ~rincioales des classes de l'echan?~llon. 

1 '  

-. 
% cours mu1t:ples 

Concernant les qroupements d'el&ves, i l  convient de noter que 13 % des 
classes de 2ene année et 17 % des classes de 5éme année considérées 
dans l'echantillon sont organisees sous forme de classes A cours multi- 
ples, c'est A dire que les eléves du cours consid&@ ont, dans leur 
classe, des camarades qui appartiennent A un autre cours. D'une façon 
generale, i !  s'aqit d'éleves de lere annee pour l'echantiilcn de 2eme 
annee et de 6eme annee pour l'échantillon des eieves de Seme année. 

7. redoublants 

% salles en " a u r "  

surface salle m2 

densite mzleieve 

% livres "pr:vesU 

% livres "pretes" 

% moyen livres/classe 

2 eme Annee 
urbain 1 rural ( ensemble 

5 eme Annse 

nb @leves/classe 

25 

8 3 

6 2  

193 

urbain 

9 

3 5 

13 

3 7 

O 

22 

54 

5 7 

1,s 

2 1 

4 1 

5 4 

1 1 7  

10 1 24 
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rural ensemble 

29 

1 O0 

63 

1,8 

20 

12 

15 

2 7 

29 19 

17 

19 

14 

3 3 

25 1 26 1 
61 / 74 

57 1 59 

3 ~ 2  

3 

22 

5 

2 1 5  

1 1  

5 

1 O 

4 

15 

13 

4 1 



Ce type d'organisation ae la classe en cours multiples est surtout 
empioye lorsque le nombre d'enfants du cours est reduit, ce qui 
explique ou'on le rencontre principalement dans les zones rurales. En 
5éme annee, ce sont 20 % des classes de zone rurale qui sont organisées 
selon ce principe, alors que ce n'est le cas que de 9 % des classes de 
zone urbaine. En seconde annee, tous les cours multiples se rencontrent 
en milieu rural 06 ils constituent 18 % des classes. 

Le taux de redoubleme~t dans la classe de 2éme annee a une valsur 
moyenne de 22 % sur l'ensemble des classes etudiees. Ce chiffre est 
procne de la moyenne nationale. Sur la base des donnees de l'échantil- 
lon, le taux de redoublement de la 2eme annee est plus eleve en milieu 
uroain ( 2 5  % )  qu en milieu rural ( 2 1  % ) .  On observe le même type de 
resultat en 5eme annee avec une proportion moyenne ae redoublants dans 
les classes etuoiees de 26 7. ( 2 9  % en zone urbaine contre 25 % en zrne 
rurale) . 

Le taux ce redoublement es: Consequent dans les deda niveaux et dans 
les deux m!!:eux q e o g r a p h i ç ~ ~ s .  En reference aux taux de redoublément 
noyens pàr ecole examine precédemment, i l  forme une caracteristiq~e 
relativement perjnanente du systeme educatif beninois. En otszrvant, 
comme nous verrons plus loln dans ce texte, que le niveau moyen 
d'acûuisitions est legérernent plus elevé en milieu urtàin qu'en milieu 
rdral, nous arrivons a une interrogation sur la pertinence et la 
COherenCe des decisions de redaublement dans le pays. En effet, le fait 
que les acquisitions mesurees sur des bases comparatives raisonables 
soient plus élevees a la vi;le qu'a la campaqne alors que le toux de 

redoublement y est plus eleve peut amener a se poser des questions. Par 
ailleurs, le fait qu'il existe, au dela des moyennes, de très fortes 
disparitss d'une classe h l'autre, renforce l'incertitude de l'observa- 
teur exterieur sur la question du redoublement. 

S'aglsSdnt du t ~ D e  de construction de la salle de classe, on constate 
que 54 % des classes de oeuxieme annee et 74 % des classes de 5éme 
année de l'échantillon sont des constructions "en dur". Pour chacune 
des annees etudiees, o n  retrouve l'opposition selon le milieu qeoqra- 
phique mentionnee precédemment au niveau des ecoles. On notera qu'en, 
%me annee 100 :: des classes situees en zone urbalne sont construites 
en dur contre 03 Y. des classes de 2eme annee appartenant h la même zone 
qeographique. 

Ces différences dans le type de construction conduisent .A de légers 
ecarts au plan de la capac:te d'accueil des salles de classzs. La 
surface moyenne d'une salle de classe est comparable aux deux niveaux 
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etudies (de l'ordre de 58 m2) mais diffhre entre zone géographique 
compte tenu des contraintes techniques qui caracterisent les differents 
types de construction. En zone rurale, du fait du plus faible nombre de 
classes e n  dur, la surface moyenne des salles de classe ressort b 54 m2 
en 2eme annee et 57 en 5éme annee. Compte tenu du nombre d'eléves moyen 
dans les differentes classes, la surface par éleve est nettement plus 
élevee en 5éme année ( 2 , 5  ml par éléve et jusqu'd 3,2 mi par éleve en 
zone rurale) qu'en 2eme annee (1,5 m2 par éléve). 

Dans chaque classe de l'échantillon, la proportion moyenne d'eleves 
-osant d'un livre est tres faible. Elle est plus élevee en %me 
annee (33 % )  qu'en 2éme annee (15 % I I .  La différence est tres nette 
entre les deux zones geographiques dans la mesure OU on peut observer 
que dans les classes rurales la proportion moyenne d'eleves disposant 
d'un livre est de 10 % en 2eme année et de 2 7  % en 5eme annee (contre 
2 2  % et 41 respectivement en milieu urbain). La décomposition de cette 
disponibilite en manuels selon l'origine (livre personnel, livre prête 
au niveau de la classe) livre plusieurs informations interessantes : 

i )  elle montre que l'ecart entre milieux geographiques, oûserve aux 
deux niveaux d'études, est dZ essentiellement au fait que les eleves ce 
zone urbaine disposent plus souvent que les ruraux d'un livre leur 
appartenant (en moyenne, 19 % des eléves des classes urbaines es  2eme 
annee possedent leur propre livre contre 5 % des éléves des classes 
rurales, respectivement 28 et 12 % en 5eme anneel. Cette situation 
renvoie sans doute a l'ecart de ressources qui separe les communaut2s 
des deux zones et b la plus grande frequence des points de vente en 
zone urbaine. 

i i )  cette décomposition fait apparaître A la fois l'extrême pauvrete de 
la politique d'offre publique de manuels (on compte en moyenne 3 
manuels par classe en Seme année et seulement 1,s en 2eme onnée) comme 
son aosence d'orientation ion offre autant de livres dans les deux 
zones, alors que la possession privée y est tres differentel. 

1 I I I .  Les varietes des caractéristiaues des maîtres de l'echantillon. 

La répartition des enseignants selon le milieu et le niveau d'études 
présente quelques différences importantes. AU pian du sexe des ense i - 
anants, i l  apparaît clairement que les femmes se voient plus souvent 

'. Ces proportions s'élévent respectivement A 35 et 26 % si on 
adopte la perspective "eléves", c'est h dire si on examine le nombre 
,des eleves qui sont effectivement dotes (voir tableau 4 ) .  
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confier les enfants les plus jeunes et qu'elles sont, aux deux niveaux 
d'etudes consid&r&s, proportionnellement plus nombreuses A exercer en 
zone urbaine qu'en zone rurale. Sur le premier plan, on peut observer 
en effet que 29 % des enseignants de deuxieme année sont des femmes 
contre seulement 13 % des enseignants de 5éme année. Sur le second 
plan, on observe que les femmes forment, en 2éme annbe, 70 % des 
enseignants exerçant en zones urbaines contre seulement 10 % de ceux 
exerçant en zone rurale (en 5éme annee les femmes representent respec- 
tivement 26 % des enseignants des classes de zone urbaines et 6 % des 
enseiqnants des classes de zone rurale). 

Tableau 3  : Caracteristiaues principales des classes de l'échantillon. 

% enseiqnantes 

ancienneté poste 11 
Il 

Formation initiale 

. B E P C  43 
, Seconde, première 2 6 
. Terminale 3 0 

% Ecole Normale 11 91 

% Stages pedaqoqiques 

Statut administratif 

. Inst. adj. staq. 

. Inst. adjoint . 

. Instituteurs II " 
% activite hors ecole 17 

% favor. discipline 4 3 

Encadrement maîtres 

. Inspection. 39 . cons.pbdagogiques 43 

. nb . jour .pedaqoq 1 . 5 

% Parle pas lanq.10~. 11 39 



Au plan de l'âge des enseignants et de l'anciennete dans le poste 
qu'ils occupalent a l'enquête, on ne constate pas de dlfferences 
importantes que ce solt par zone geographique ou entre les deux niveaux 
d'etudes c~nsideres. 

Concernant la formation aénerale initiale des maîtres, on peut consta- 
ter que les maîtres de Seme annee ont, en moyenne, suivi une formation 
initiale un peu plus longue que les enseignants exerçant en 2eme annee. 
Toutes zones geographiques confondues, les personnes ayant ete scola- 
rise jusqu'au niveau de la classe terminale representent 42 % de 
l'effectif des maîtres de %me annte contre 29 . %  des maitres de 2eme 
annee. En %me annee on peut observer un net desequilibre entre zone 
geographique, les maîtres les plus longuement scolarises formant une 
proportion plus importante des maitres qui enseignent dans ies zones 
urbaines ( 5 2  % )  que des maîtres exerçant dans les zones rurales ( 3 7  X I .  

On peut observer au plan de la formation professionnelle (fornation en 
ecole normale, et/ou frequentation de stages pedgoglqesl au'il existe 
en 5eme annee une proportion plus importante qu'en 2eme annee d'ensei- 
gnants ayant beneficie de ces differents types de formations FêdagOgi- 
ques. De la même maniére en considerant les statats aes ensziçzants cn 
peut noter que la proportion d'instituteurs est plus lmportante en 5éme 
annee (22 % )  qu'en 2eme annee (13 % ) .  Sur tous ces plans, i l  n'existe 
pas de desequilibre tres important entre zone geographique A l'inte- 
rieur de cnacune des années considerees, si c e  n'est une representation 
legérernent plus importante des maîtres les plus longuement fcrmes et 
les plus titres dans les zones urbaines que dans les zones rurales (ce 
aesequilibre est plus apparent au niveau de la d ~ u x i e m e  anneel. 

Concernant l'exercice d'activites extra-scolaires des enseianants on 
peut constater qu'il est plus frequent parmi les maîtres exerçant en 
5éme annee, et pour les deux annees d'etudes, pour les maîtres exerçant 

en zone urnaine. Dans toutes les situations, la proportion des maîtres 
declarant exercer une activite extra-scolaire r e ~ u l i e r e  reste relative- 
ment limltee. 

A la question sur la tonalite souhaitable de la relation oeda~oalaue, 
un peu plus du tiers des enseignants declarent accorder une priorite b 
l'encadrement des éleves et A la discipline dans la classe plutit qu'a 

promouvoir 1 'autonomie des @l&ves. On remarquera que la proportion de 
ceux qui sont davantage pour la discipline est plus forte en &me qu'en 
5eme annee et dans les zones urbaines que rura!es. On peut penser qu'il 

y a la un lien possible avec la taille de la classe, l'autonomie des 
eleves @tant preferee lorsque l'effectif des Gi&ves est plus reduit. 
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Au niveau oe l'encadrement des maîtres, qu'il s'agisse de la visite 

d'inspecteurs, de conseillers pedagogiques ou de la frequence des 
journees pedagogiques, i l  semble qu'un effort particulier soit fait en 
direction des maîtres exerçant en milieu rural. 

Enfln, s'aqissant de l'assortiment linaulstlque entre enselqnant et 
eleves, plusieurs situations peuvent se rencontrer selon que l ' e n s ~ l -  
gnant ~t les éleves ont, ou non, la même langue maiernelle et, dans le 

cas O U  i l  y a divergence, selon que l'enselqnant parlent ou non !a 
lanque des enfants. On constate que dans environ la moitié des cas, 1s 
maître n'a pas une connaissance fonctionneile de la langue des enfants. 

Ceci est, sans surprise, pius frequent en milieu rural, eu eqare a la 
repar:it?o? linguistique sur le terr:toire national. 

IV. Les va-:$tes dans les caracterist~sues des eléves. 

Les f:lles représentent b peine plus d'un tiers de l'effectif sccidriss 

aux ceux niveaux d'études consideres. Dans les deux niveaux, la 
proport:on ze filles est senslblement plus é!evés en zone urDoine q ~ s  

rurale. Là comparaison de cette proportion aux deux niveaux donne une 
imoqe des ce~erditions ayant prévalu entre la seconde et la clnquiéme 
onnee. De <acon globale, i l  ne semble que les déperditions aient toucne 
davantage .es filles que les garçons ( i l  y a 3b % de filles Sn 2eme 
annee et 57 % en !%me annee); cependant, la distinction selon la zone 

B qeoqrapnicce fait apparaître une moindre rétention A 1 école des filles 

scolarlsees en milieu rural, la rétention des filles de milieu urbaln 
apparalssont même meilleure que celle des garçons de ce même milieu. 

Les eléves se différencient aussi selon les caractéristiaues socio- 
culturelles de leur famille. On peut caractériser le milieu familial 
a'une part a partir de la profession des parents (peres) des eléves et 
d'autre part a partir du niveau de maîtrise de la langue française par 
les parents qui constitue la lanque d'enseignement, mais pas la langue 
maternelle des 'éleves. 

Le pourcentage d'élbves dont le pére exerce un emploi de cadre dans le 
secteur moderne (public ou prive) est de 16 % en seconde annee, et de 
23 % en cinquiéme annee. Elle est naturellement plus elevee en milieu 

urbain, mais le fait que la proportion de ces eleves soit sensiblement 
plus importante en fin de primaire qu'au début est une indication du 

fait que la 'retention A i'ecoie est meilleure dans ces milieux sociaux 
que dans i'ensemble de la population. Un phenornene comparable s'observe 



Tableau 4 : Caractéristiques des élèves de l'échantillon 

7. préscolarisation 13 13 13 / /  18 6 12 
1 

% eléves souv.retard 17 18 13 1 1  

2 éme Année 

, 
% eléves rat1or)ràires // O 

2 1 
11 1 O 

activ.extra 5cz.dlresii II II 

5 eme Annee 
ensemble 

2 102 

3 6 

16 

2 1 

ensemble 

1 424 

3 7 

2 3 

25 

rural 

1 001 

3 O 

1 O 

1 O 

urbain 

737 

46 

2 6 

3 5 

urbaln 

.nb.heures/semsine 

.% éleves >=15 n/s 

lorsqu'on s ~ p r e c i e  le milieu sur la base de la connaissance du français 
ou du niveau d'alphabétisation de la mere. Seulement 21 % des éiéves de 
2éme annee et 25 % de ce ceux de Seme année ont une mére qui parle le 
français (ils sant, dans les deux classes, environ un tiers dans les 
zones urbaines et un peu plus de 10 % dans les zones rurales). Les 
éléves qui sont dans cette situation ant une retentian légerement 

meilleure cue celte de leurs camarades. 

' rural 

687 

26 

18 

13 

Nbre d'éleves er,quëte 

% filles 

% enfants de côcres 

% meres LPE français 

Particl~.fin.fotilles 

. %  éléves cor;rib. 

.contributioni~cia) 

% éléves avec livres 

Cancernant la pré-scalarisatian, celle-ci est quantitativement peu 
développée aans l'echantillon, puisqu'enviran 13 % des elPve5 en ont 
bénéficié. Ce chiffre n'est toutefais pas plus faible que dans d'autres 
pays de la region; i l  est tautefols a noter que la fréquence des êlêves 
ayant reçu une pré-scolarisation est, en 2éme année, camparanle dans 
les cieux zones géographiques cansidérees. Par ailleurs, le fait que la 

1 101 

42 

2 2 

3 2 

16 
3 4 

1 O0 
1 665 

3 1 

19 
43 

1 O0 
757 

17 

17 
39 

l 
16 1 30 

1 O0 
1 213 

2 6 

1 O0 
1 50: 

35 

I 1 

1 

1 O0 
2 316 

1 O0 
727 

42 2 8 



proportion d'elbves de 5ème annee ayant et6 pre-scolarises soit infe- 
rieure h celle observee en 2eme semble indiquer que la pré- 
scolar:s~tion, en zone ruralz, pourrait avoir augmente au cours des 
derniéres annees. 

Selon les déclarations des maîtres, environ 15 % des eleves de 2eme 
annee seraient souvent malades, avec peu de différences selon les zones 
géograpniques; cette proportion est un peu plus faible en 5eme annee, 
avec un chiffre de 1 'ordre de 10 %. Comme nous 1 'avons mentionne 
précedemment en examinant les caracteristiques des &cales, les cantines 
scolaires sont essentiellement localisees en zone rurales; environ 20 % 

des éléves scolarisés dans ces zones en beneficient. 

Les eleves ont, en moyenne, un volume d'activites extra-scolaires 
relativement important. Sans doute y a t - i l  des aifférences aans la 
nature aês tzches, mais i l  est interessant de noter que 1s volume 
horaire nebcû~~adaire est approximativement le même en 2eme ~t en 5éme 
année ( d ê  l'ordre de 18 heures). Cette pratique est imporrante dans 

l'ensemblè au pays, mais apparaît légerement plus impor:ante et 
frequente en zone rurale. 

La part:cioat:on financiere des familles est trés generalisee, puisque, 
selon les df?c;arations des enseignants toutes les familles part:cipe- 
ralent. Les contributions moyennes Sont plus faibles en miileu rural 
(de l'ordre ce 750 Fcfa par an) qu'en milieu urbain O U  la contribution 
de 52me annés (2300 Fcfa) est plus importante que celle enreqistree en 
2éne onnêe (1700 Fcfa). 

Enfin, une derniére caracteristique des elbves concerne le niveau de 
leurs resultats aux différentes épreuves de debut et de fin d'annee 
scolaire. Les resultats bruts correspondant aux differents items des 
tests ont et4 centres et reduits (moyenne nulle, ecart-type unitaire) 
puis agreges pour déterminer une valeur d'ensemble de chaque &preuve 
(français, mathematiques). Celle-ci a elle-même et& standardisee de 
sorte A ce que chaque &preuve ait une distribution classique avec une 
moyenne oe 100 et un écart-type de 15. 

Les resultats individuels des eléves manifestent une variance substan- 
tielle (par exemple, pour la deuxiéme annee, le score A l'épreuve 

initiale varie de 57 A 135, ou de 68 a 137 pour l'épreuve finale). Ce 
sont ces varietés dans les performances des eléves qui seront analysees 

dans le cours du prochain chapitre. 



Tableau 5 : Les distributions des résultats aux differentes eprzuves de 
c o n n a i ~ ~ à n c s ~  

Oct. 89 (initial) 
. français 
. mathématiques 
. ensemble 

2eme année Il 

57,4 

Ott. 90 [final) 
. français 
. mathematiques 
. ensemble 

Seme annee I 

73, O 
68,8 
68,3 

- 
Max i - 

134,8 

Il 

noyenne écar t-type Mini 
- 
Max i 

134,4 

141,4 



LES FACTEURS ASSCCIES AUX fiCOUISITIONS DES ELEVES 

Nous avons coservé dans le chapltre précédent l'importance des varia- 
tions des condltlons concretes d'enseiqnement d'un lieu A l'autre. I! 
s'aqit A present de determiner celles qui "font des différences" sur ce 
CL? les eleves apprennent et 2e quantifier l'intensite de ces différen- 
ces. 1 1  est possible en effet que certaines de ces varlétés soient sans 
effet sur les acquisitions. 1 1  peut en être ainsi car effectivement la 
variàole est en qeneral sars influence sur 1s phénonene étudie; i i  se 
peut aussl que la variable ait une lmportance mals que Id variete qul 
existe dans l'échantillon soit sans lmportance sur les acquisitions des 
eleves, alors qu'on aurait cgserve des différences si la plage de 
va-iation du facteur avalt ete differente. 

Nous présenterons les resultats en partant des aspects les plus qlobaux 

pocr ànalyser ensuite les aspects plus specifiques ou plus detailles. 

En premier lieu, nous présenterons les analyses de la variable EPFTO 
qui est une moyenne des acquisitions en français et en mathematiques. 
La justification de ce niveau d'aqreqation est qu'on cherche A examiner 
en quoi, et avec quelle intensite, les conditions d'enseignement 
influencent les acquisitions des eleves, celles-ci @tant definies de 
faç3n qenérique. Ce n'est que dans une etape seconde qu'il est pertl- 
nent de se demander si telle ou telle influence qlobale est plus ou 
moins intense selon qu'il s'aqit des acquisitions dans un domaine, 
plutôt que dans un autre. 

En second lieu, i l  n'est pas apparu souhaitable de commencer par une 
analyse detaillee de l'effet des differentes variables qui peuvent par- 
ticiper b l'explication de la variabilith des acquisitions des éleves; 

i l  a semble,. en effet plus pertinent de presenter d'abord l'influence 
globales des différents qrouOes de variables (conditions d'enseiqne- 
ment, caract&ristiques de llOléve, ... ) pour bien sltuer le cadre dans 
lequel s'inscrit l'action de chacune des variables particulieres. 



+ En troisiéme lieu, nous avons commencé par la presentation de modeles 
linkaires additifs, sans prise en compte de la possibilité d'éventuels 
effets marginaux croissants ou decroissants ni effets d'interactions; 
ces éléments concernent des aspects importants des relations recher- 
chées, mais seront analysés de façon plus spécifiq~es apres la présen- 

tation des résultats "de masse". 

+ Enfin, nous présenterons d'abord les résultats concernant la classe 
de 2eme année, pour examiner ensuite en quoi i l  existe des differences 

sur la base des données de la seme annee 

1.  L'imoact alobal des différents arouoes de variables sur les 
acasisitions des éleves en 2eme année. 

L'analvse de la variabi!ite des acquisitions de fin d'annke scolàire 
fzit intervenir plusieurs aroupes de variables explicatives. NOUS 
trcuvcns gloSalement oeux groupes de variables, A savoir d'une part le 

orouse ces variables attachées b l'individu et d'autre par: celles oui 
cara=rer:sent le milleu scolaire et les conditions d'ense~qnement. 
Farni les variables individuelles, nous trcuvons les caracteristiaues 
du milieu familial (CSD), de la scolarisation anterieure (SA) et des 
conditions individuelles de scolarisation en cours de 2OA (CSE). Dans 
le même groupe, mais avec un statut particulier, nous devons considérer 
le sccre initial 2 l'entree dans cette classe (€PO). Dans le second 
qrouDe de vàriables! nous trouvons l'ensemble des variables caractéri- 
sant l'offre scolaire et les conditions d'enseignement du point de vue 
de !'organisa:ion de l'école (caractéristiaues de l'ecole, de la classe 
er de l'enseignant en charge de la classe, nommees ensemole CE) ainsi 
aue les variables muettes qui identifient les différences dans l'effi- 
cacite pedagogique des differents enseignants (CL).  

L a  pàrt de la variance du score aux épreuves d'acauisitions de la fin 
de deuxieae annee, expliquée globalement par les differents groupes de 
variables est donnPe dans le tableau 1 ci-aprbs. L e  tableau donne la 
part de variance associee globalement aux variab,les de Chacun des qrou- 
pes conSiOéréS A la fois separement et dans differentes combinaisons. 
Par ailleurs, le tableau propose aussi une comparaison des résultats 
obtenus au Benin'avec ceux qui ont eté obtenus dans la mtme classe et 
avec des instruments d'observation et une structure analytique cornpara- 
bles au Togo et au Burkina Faso. 

Les resultats :onsignes dans le tableau 6 montrent que s'il existe une 
certaine similitude entre les trois pays, celle-ci est surtout forte 
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pcur le Togo et le Burkina Faso. A ce niveau tres global, le Benin se 
Cistingue en fait de façon assez sensible des deux autres pays. 

Tableau 6 : Part de la variance des acouisitions en fin de 2éme annee 
exoliquee par-differents arouDes de variaoles. 

- 

I 
1 

Variables ou % de variance du scora en fin 1 
l qrcuces de variables de 2 O A  expliau@e l 

I 

'-7 y'..;. Togo 1 2ur k i na FISO 

1 1 iEPO 
1 '  j 2 i c i ;  2 ;a u --- ~ a t  U €20 33,i 33,5 I 

l i 1 l I 

ll 5217 il : 3 l t 5 3  2 SA u CSE u CL u EPO 48,9 1  JI,^ j 

Ecar: moceies C2-11 

Ecart modéles C3-11 

Ecart modeles CS-21 

b 1 - a r  - t .?océles CS-31 

f 1 ~ c a r t  modéles Ch-51 
e 

Ecart Ch-Sl/Ecart Ch-21 ( % )  

Ecar: 8nodéles' Cb-21 

a : mesure de l'ecart brut "social" 
b : mesure de l'ecart brut "conditions d'enseiqnement" 
c : mesure de l'ecart net "conditions d'enseignement" 
d : mesure de l'&art net "social 
e : mesure les différences nettes inter-classes 
f : mesure les diffërences nettes d'efficacité pedaqoqique des maîtres 



Les points qui particularisent la situation du Bénin en marquant des 
divergences des modeles établis sur les données béninoises par rapport 

a ceux estimés pour le Togo et le Burkina faso concernent : 

1 )  la valeur sensiblement  lus faible que dans les deux autres pays 
du caractere ~ r e d i c t i f  du test initial (EPO); en effet, alors que cette 
varlable explique environ 30 % au Togo et au Bénin, elle ne rend compte 
eue de 17 % de la variabilite des acquisitions de fin de -2eme annee au 

Een i n. 

+ i i )  la valeur sensiblement  lus forte de l'influence des variables 
caractérisant le milieu familial avec un gain marginal brut (a : écart 
dans le pouvoir explicatif des modeles 12-13) dG A ces variables qui 
est tres substantiel au Bénin (12 % ) ,  alors qu'il est beaucoup plus 

faible 
ccnc lus 

au Togo (5 X )  et surtout au Burkina Faso (2 7 . ) .  Les mêmes 

cns sont obtenues si on s'attache A l'ecart marginal net (dl. 

e pcids substantie!lement plus im~ortant des diffërenzes d ' e f -  1 - 
ficscite csràcoziaue c ' u n  r,sÏtre A l'autre au Benin, par r ô ~ 2 c r t  A ce 
aüi est 0kSS;ve Cans :es deux autres pays. Les d ~ f f e r e n c i ~ t i o n s  inter- 
classes ( e  : écart dans le pouvoir explicatif des moaeles (6-23) vaut 
23,4 points au Bénin, 15,8 points au Togo et 17,6 points au Burkina 
Fasc: cela dit, ces différences inter-classes s'expliquent par deux 
facteurs au: agissent de facon complémentaire : en premier lieu, les 
différences inter-classes tiennent au fait que les conditions organisa- 

tionnelles oes classes (CE et AG) sont différentes d'une classe A 
l'autre, et en second lieu que les maîtres n'ont pas ni la même compe- 
tence p~rsannelle ni la même énergie dans l'exercice de leur metier. 
Pour ce qui concerne la premiére composante (organisationnelle), dont 
l'impact est mesuré de façon globale par l'écart (c) dans le pouvoir 
explicatif des moaeles 5) et 2), on n'observe pas de différence notaSle 
er,tre les t r c ~ s  pays; cet écart représente 7,7 points au Bénin, 8,8 
Points au Tcqo et 8,4 points au Burklna Faso. Par contre, pour ce qui 

est de la composante "différence d'efficacité imputable au maître", les 
différences entre les trois pays sont sensibles. Cette derniere compo- 
sante est en effet mesurée par l'écart (f) dans le pouvoir explicatif 

seu 1 emen t des modeles 6 )  et 5); celui-ci vaut 15,7 points au Bénin 
7 points au Togo et 9,2 points au Burkina Faso. 

pour 

Ces constats quantitatifs d'ensemble permettent d'ores e t déjd de faire 
auelques constatations sur le fonctionnement du syst4me éducatif béni- 
nois et d'émettre quelques hypotheses interpretatives; ils permettent 
aussi de fixer un cadre aLd analyses presentees dans la suite de ce 
chapitre. 



Une question préalable concerne le point de savoir dans quelle mesure 
les resultats obtenus au cours de l'annee scolaire 1989-90 sont repre- 
sentatifs du systéme educatif beninois dans ses modes de fonctionnement 
qéneraux, et dans quelle ,mesure ils portent la trace des particularites 
associées A la periode spécifique au cours de laquelle les données ont 
été collectées. En effet, l'annee scolaire etudiée d'une part vient 
aprés une assez lonque periode de perturbation marquée par des arrSts 
de travail des enseignants qui ont éte intermittents ou durables selon 
les cas et les lieux, sachant d'autre part que l'année scolaire 1969-70 
a elle-même éte perturbée puisqu'il a &te necessaire de la prolonqer 
jusqu'en octobre 1990, au lieu de juin selon le calendrier "ordinaire". 
Nous n'avons bien s;r pas d'éléments empiriques qui nous permettraient 
d'ima;iner l'impact réel de cos perturbations, ni d'évaluer le eo:fs 
resoerr:f des deux ordres de oerturbation sur les resuitats qui ont zte 

obtenus. 

i l  est Ccutef3is assez probable (mais i l  s'agit lA plus d'une hypothese 
et d'un "sentiment" que d'un résultat factuel) que la Darticu!ar ite 
seniwoise des resultats obtenus tient davantaçe A la "desorganisation" 
du systeme cui prend racine cans la 9ériode antérieure a l'annoe SE:- 

laire étudieo que dans le fonctionnement spécifique en cours d'ancee 
1989-90, même si la désorganisation antérieure continue de laisser fes 
traces sur le fonctionnement de l'ecole au cours de cette annee. Ainsi 
la faiblesse de la relation entre le test initial et les acquis ce fin 
a'année tient probablement pour une part appréciaole au fait que ;es 
enfants n'ont pas eu une scolarite aussi conticue au Sénin 7u'i:s l ' z n :  

eu au Toqo ou au Burkina Faso. Cette observation laissz A penser que le 
test initial est une mesure beaucoup moins fiable des acquis antérieurs 
et des caract4ristiques cognitives individuelles qu'elle ne l'aurait 
et& dans des conditions de scolarite normale caractérise par un proces- 
sus plus continu; cette observation est aussi d e  nature A rendre comptz 
a e  la relative faiblesse d e  la relation statistique e ~ t i m e e .  

L e  contexte de relative "désorganisation" du systeme scolaire est aussi 
d e  nature a expliquer pourquoi les differences dans l'efficacité pêQa- 
qogique personnklle des'maîtres sont aussi intenses dans le cas beni- 
nois. D'une façon qgnérale, ces différences proviennent du fait que les 
maîtres sont inegalement "dou4s" pour l'enseignement d e  jeunes enfants, 
mais aussi déploient de maniére inegale leur énergie pour exercer leur 
metier. Dans un systéme efficacement g&re, les maîtres sont bien enca- 
dres aussi bien en c e  qui concerne les p9dagogies qu'ils mettent en 
oeuvre que dans les controles qu'ils subissent d e  la part d e  l'adminis- 
tration sur leur travail quotidien. Dans tous les systkmes scolaires, 

i l  existe uhe part de différenciation lié au maître, mais i l  est clair 
que lorsque l'organisation d'ensemble est plus l k h e ,  plus "libres" 
sont les maîtres et plus intenses sont les effets-maîtres. 



Dans le cas des données étudiées sur le fonctionnement du systéme edu- 

catlf béninois, la variabilite des acquis des éleves en fin de 2éme 

année qui est due au maître (15,7 % )  est plus forte que celle qui est 
liée aux conditions organisationnelles (taille des classes, formation 

oenerale et professionnelle des maîtres, disponibilité en matériels 
pédaqogiques) de l'enseignement (7,7 Ou 10,3 51 On prend en compte 
la mesure brute de l'effet). Cette variabilité due aux maîtres est ega- 
lement plus forte que celle qui est associée aux caractéristiques fami- 
liales des eleves (9,e ou 12,4 % selon qu'on considere l'effet net ou 
brut) pour être d'une ampleur comparable A la variabilite liee aux 
caractéristiques personnelles des eleves, y compris le niveau de leurs 

. . 
à:;uisi:icns initiaies en d € z ~ t  d'annee sco!aire (lt.9 X i x .  

Ces resultats globaux, tant sur le rôle des acquis initiaux que sur 
l'importance des effets-maîtres, peuvent être interprétés comme oes 
signes d'une certaine destructuration du fonctionnement du systeme 
scolaire béninois. A bien des égards, le fait que les variables socia- 
ies et fan:liales exercent aussi un impact sensiblement plus marqué aue 
dans les aeux autres pays es: relativement convergent avec cette ooser- 
vatlon; en effet, c'est généralement dans ce type de contexte que ies 
differenciatlons soclaies sant le plus marquées et oue les enfants des 
familles favcrisees ont tencance a avoir des stratégies compensatrices 
mieux adaptees et finalement A mieux tirer leur epingle du jeu. 

Sur le plan de ia politique éducative, et au dela même du point de 
savoir dans quelle mesure les résultats globaux obtenus ont une compo- 
sante "con~oncturelle" specifique, nous avons d'ores et oejA une 
preniére indication qu'il est sans doute imnortant d'améliorer le fonc- 
tlonnemeqt et la aestion oenerale du svsteme. Nsus avons le sentlment 
qu'avant même de savoir si tel ou tel spéclflcite organisationnelle a 
des vertus pédagogiques particuliéres, i l  est essentiel de restructurer 
le systeme. Nous n'avons pas a priori d'élements factuels pour indiquer 
.les actions gui s'avereraient souhaitables, mais on peut penser bien 
sLr A une meilleure circulation de l'information, un meilleur contrôle 
pedadagogiaue et administratif des enseignants, le recours 21 des éva- 
luotions des éleves Sur des bases communes en tant qu'outil pedagogique 
et de contrôle. 

Sur le plan .de l'interprétation des resultats plus specifiques qui 

vont être presentes maintenant, les points que nous venons de souligner 
doivent nous inciter b une certaine prudence. Cependant, i l  parait a 

'. Dans les deux autres pays dont les resultats sont presentés, la 
variabilite associee aux acquis initiaux des eleves est entre 3 et 4 
fois plus importante que celle liee ;un différences d'efficacité @da- 
qoqiaue des maîtres. 
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priori probable qu'on peut accorder une assez bonne confiance aux rb- 
sultats sur le rôle des facteurs individuels et organisationnels. En 
effet, on peut sans doute raisonnablement penser que les pertubations 
aqissent en auqmentant 1eS aléas d'ensemble mais de façon assez indé- 
pendante de l'effet des autres facteurs sans entrainer de biais redhi- 
bitoires sur la mesure de l'effet des variables cibles de l'analyse. 

I I .  Les effets unifactoriels de puelaues variables individuelles et de 
contexte scolaire Dour les acsuisitiors de ?@me année. 

Avant de presenter l'effet des oifférentzs variables sur les ac:u:si- 
tions des eléves en fin de eeuxi@me anneo dans une F2rspective moce1:- 
sée, c'est A dire en prenant en compte simultanément les différentes 
var:ablos participant A l'analyse (raisonnement "toutes chcses éqaies 
par ailleurs'), i i  n'est pas inutile de mesurer des effets bruts q13- 
baux. Selon cette presentat:on des résultats, i l  est vrai cu'on risqLe 
le donner A croire Que les eCar:S observés renvoient per se b !a var:a- 
Sle ae tr: Eonsidéree, alors que les ecarts observes peuvenr renvover, 
pour partie, h l'influence d'outres variables auxquelles la variable 62 
t r i  es: sratistiquement liee. I l  faut par cons9quent se qarder de vou- 
loir corner un ccntenu causal A ces relations. Cela dit, et dans la 
mesure où on a bien conscience du caractére descriptrf et "absorbant" 
Ce la var:able de tri, 1 1  reste pertinent d'observer csc variations 
unifactoriel!es car la réalité est justement faite de l ' z ~ i s t z n c e  dz 
ces relations que l'analyste a tendance A appeler "parasites" mais qui 
marquent de façon fondamentale l'orqanisation du reel. 

Par exemple, i l  est interessant de connaître globalement les différen- 
ces brutes d'acquisitions entre les enfants d'artisans et de cadres 
sans contrôler l'effet d e  la connaissance du français par les parents 
ni la disponibilité privée en livre de lecturem. 1 1  est vrai que la 
frequence de la connaissance du français par les parents est différente 
dans les deux qroupes, comme est differentè la possession privee du 

manuel de lecture, si bien que les différences d'acquisitions entre les 
deux qroupes portent en filigrane ce qui est dû a ces différences de 
frequence. 

Ces orecisions étant données, ces différences d e  fréquences sont, dans 
la situation actuelle, effectivement attachées au groupe d'appartenance 
des enfants, et la différence brute (différences entre les niveaux 
d'acquisitions moyens des deux groupes) résume l'ensemble de c e  qui 

D'autres variables peuvent evidemment léçitinement compléter 
cette !iste. 



foit que !es ecfants d'srtisans et de cadres ne sont pas dans des 
conditions comparables vis-A-vis de la réussite scolaire. 1 1  est bien 
sûr important de ne pas s'arrêter a l'observation de ces differences 

brutes pour cornoleter par des estimations de différences nettes, c'est 
A dire en evaluant les differenciations sociales pour des eiéves de 
milieu différent mais "en faisant comme si" ils étaient soumis b des 
conaitions matérielles comparables. La comparaison des estimations 
brutes et nettes peut être riche d'enseignements pour estimer l'ampleur 
des pcssitl!ites oe reduction des diffërenciations sociales par les 
variables que le politique peut éventuellement manipuler. ainsi, i l  
peut acir sur la disponibilite en manuels (avec quel impact sur les 
acuulsitions et sur les différenciations sociales), mais peut mcins 
faci lement aqir dans la courte periode sur le fait que les parents 
savent, ou non, lire et écrire en français. 

Dans cette section, nous nous en tiendrons donc b la présentation CE 
tris unifactoriels; cela dit le caractete cumulatif du processus tempo- 
rel c'a:qrisitlons des elhves au cours de leur carriére scciole ~t 
scolalre nous invite A considefer deux types de variables de resultats. 

!1 s'azit en premier lieu du niveau des acquisitions des eleves obser-  
vees en f i n  Ce deuxleme annee. 11 s'agit en second lieu des proqres- 
siGns reàlisees par les elPves dans !eurs accuis entre le aebut et la 
fin de l'annee scolaire considerée. 

3ans le premier cas, on a une persDective cumulative de l'ensemble ces 
differenciatiûns qui se sont generées jusqu'A la fin de la seconde an- 
nee b'etude, sans qu'on ne fasse aucune identification de la periode au 
cours de laouelle ces differenciatjons se sont constituées. Dans le 
seconc cas, ie niveau des acquis de fin de deuxieme annee est contrôlé 
par le niveau d'entrée et c'est dans c e  cadre qu'est examinée l'in- 
fluence unifactorielle des différentes variables. On identifie olors de 
fo;on soécifique les différenciations qui se sont constituees pendant 
la secorde annee d'etudes. C'est principalement selon cette seconde 
~ p e ~ i f i c a t i ~ n  qu'il est pertinent de prendre en consideration l'in- 
fluence des facteurs d'organisation scolaire dans la mesure où l'obser- 
vation de ces variables concerne la deuxiéme annee. 

Examinons maintenant les résultats obtenus sur les donnees recueillies. 
Les résultats 'sont présentés sous forme d'&arts par rapport O une mo- 
dalite de chaque variable prise comme réference; rappelons que, conven- 
tionnellement les acquisitions (en debut, comme en fin d'annee) ont et@ 
standardisées avec une moyenne de 100 et un Qcart-type de 15. Nous 
examinerons successivement les caracteristiques socio-demographiques 
des éleves, les variables concernant le maître puis celles concernant 
d e  façon plus large le contexte scolaire. 



Tableau 7 : Les effets unifactoriels des ~ a r a ~ t e r i s t i a u e s  socio-dema- 
pra~hiques aes eléves sur les acauisitions en fin de 2 0 A .  

3GE en deuxiéme annee 

7 ans 
a ans 
9 ans 

> 9 an5 

3 E i E  
Garçon 
Fi 1 le 

lqr i cul teur 
Artisan 
Zuv/empl.non qual. 
Cuv/emol.quaiiiié 
Cadre 

Non fonctionnaire 
Fonctionnaire 

Urbaine 
Rurale 

R RELU DES COÙRS EN 1988-89 

Non 
Ou i 

-- - -- 

ACTIVITE DE L'ENFANT hors écolc 

aucune 
< 5 h . /  semaine 
5-10 h./ semaine 
10-15 h . /  semaine 
15-30 h.1 semaine 
> 30 h./ semaine 

Sur I ' ensemb 1 e 
"de la vie" 

Au cours de la 
seconde année 



Une Freniére oScervation a la lecture des données consignées dans le 

tableau 7 est qu'il n'y a que peu de différences, selon les variables 
considérées, entre les écarts estimés sur l'ensemble de la scolarité de 
l'éléve, d'une part, et au cours de l'année scolaire étudiée de 
l'autre. Une telle similitude n'est Pas observée dans les autres pays 
où des travaux de ce type ont été conduits; i l  est probable que cette 
situation tient au fait que le test initial constitue, sur les données 
du Benin, un facteur statistiquement plus faible eu égard, comme nous 
l'avcns déjA ssul:gn&, d la situation partlcuiiere du 6énin dans la 

périoce étudiée. 

Les variaSles qui font le plus de différences dans le tableau sont 
d'une part la profession du pére et d'autre part le volume des activi- 
tés non-scolaires (participation a des activités agricoles, commercia- 
les, productives ou ménageres) de l'enfant. Le fait que l'enfant ait, 
O U  non, reçu ces cours privés pendant l'année scolaire 1980-89 s'avére 
@gaiement faire des différences en termes d'acquisitions en fin d'annee 
sci:a:re l?E3-40. Les a~fférences selon le sexe, l'âge, la taille de la 
fràtrie et le milieu geograp5ique sont plus moderées. 

Concerna-: ies diffërences selon la profession du père, on observe 
une hierarchie des acquisitions des éléves qui reproduit de facon assez 
étroite celle du métier exercé par le chef de famille (pére ou tuteur). 
Les enfants d'agriculteur ont le niveau d'acquisitions le plus faible, 
S U L V ~ S  par les enfants d'artisan. Les enfants de cadre ont les acquisi- 

tions les pius fortes avec une difference de prés de 10 points par 
rapport A celles des enfants d'agriculteur. Cet écart est trés substan- 
tiel et est sensiblement plus important que ce qui a @té observé tant 
a a  6urKina Foss qu'au Togo. 

* Le volume des activités extra-scolaires de l'enfant exerce aussi un 
tres puissant effet sur les acquisitions scolaires. Une premiére obser- 
vation est que dans l'ensemble de l'échantillon, le volume déclaré de 

ces activités, est de 17,4 heures par semaine; le milieu qéographique 
ne fait que peu d'écart avec 18,b heures / semaine dans le milieu rural 
et 16,l heures en milieu urbain. I l  y a tres peu de différences selon 
le sexe, garçons et filles ayant en moyenne approximativement le même 
volume de ces activités. Par contre, des Qcarts existent selon la 
profession du pére avec 20 heures chez les enfants d'~griculteur, 17 
-chez ceux dont le pére est artisan, mais seulement 13 chez les enfants 

' d e  cadre. S i  on examine maintenant la relation brute entre le volume de 
ces activités et le niveau des acquisitions scolaires, i l  apprrait, au 
dela des petits effets d'échantillonnage, une relation assez rapidement 
croissante. Le graphique 1,  ci-apr&s, donne une illustration de cette 
relation. 



Graphique 1 : Handicao brut en termes d'acauisitions scolaires et 
volume ces activites extra-scolaires de l'enfant. 

Aàndicap aux acquisitions scolaires 
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Les enfants qui ont eu cinq heures d'activités extra-scolaires heb"ma- 
aaires, ont, en moyenne, un niveau d'acquisitions d'environ cing points 
inferieur A ceux qui n'exercent aucune activité de ce tvpe; ceux qui 
ont dix heures de ces activités, huit points; ceux qui y consacrent 
trente heures par semaine ont un niveau de l'ordre de 13 points infe- 
rieur A celui des éleves qui n'y consacrent aucun temps. I l  convient de 
raopeler que ces chiffres sont des chiffres bruts et qu'ils peuvent 
cacher l'influence d'autres variables. Ils ne doivent donc pas être 
interprétés directement comme des effets per se du volume d'activitss 
extra-scolaires~sur les acquisitions a l'ecole; c'est au niveau de 
l'estiaation des modeles multivari8s qu'on pourra donner cette tonalité 
aux resultats obtenus;. cela dit, les differences sont telles au'on peut 
tenir pour probable que ces activites qui viennent en compétition avec 
le travail scolaire ont des effets neqatifs sur l'efficacite des eléves 
b l'ecole. Ces effets nbgatifs peuvent transiter par la fatigue de 
l'éleve lorsqu'il arrive A l'ecole, par de plus grandes difficultés a 
revoir les leçons A la maison, voire même assez probablement par une 
moindre frequentation de l'elPve a l'ecole lorsque le volume de ces 
activites est tres élevé; malheureusement, aucune observaticn directe 

de la frequentation scolaire detaillee n'a ete réalisee dans cette 
enquête. 



+ Le fait que l'enfant ait reçu des cours prives pendont l'année 
scolaire "blanche" (1986-89) est associé A de meilleures progressions 

des éleves pendant l'année scolaire 1989-90. La différence n'est pas 
negliqeable; elle est un Peu S~perleUre b 4 points dans l'échelle des 

ac~uisitions (moyenne 100, écart-type 15). I l  serait prématuré de voir 
dans ce resultat une mesure de l'efficacité de ces cours. La premiére 

ràiscn est que la fréquence de ces cours n'est pas aléatoirement répar- 
tie. Elle reorésente en moyenne 1 1  % sur l'ensemble de l'echantillon, 
mais seulement 7 % en zones rurales contre 16 % en milieu uroain; par 
ailleurs, cette fréquence vaut 3 % Chez les enfants d'agriculteur, 1 1  % 

c?ez les enfants c'artisan et 23 'A chez ceux de cadre. Aucune différen- 
ce r,'est enreçistrge entre garçons et filles. Compte tenu oe ia !laison 
assez forte de la fresuence des cours avec le milieu familial, I l  con- 
viendra donc d'examiner l'lmpact de Cette variabLe en contrôlant ces 
caractéristiques pour mesurer l'effet "net" qu'ont eu ces cours sur les 

acqa;s:tions. 

+ Concernant enfin les autres variables, et de façon qicbale, les 
filies ne pârâissent pas a priori désavantagées par rapport sux gârçons 

( l e u r  niveau o'acquisltions est tres iégérement supérieur 8 ceiui des 
cârcons). Les enfants oe c:lieu rural montrent un petit nânc:car en 
te-aes c'a:ûuisitions par rapp3rt 3 leurs camarades urbains ( - 2  points 
environ). Enfin, les enfants qui appartiennent b ce grandes fânilles ne 

connaissent de moindres niveaux d'acquisitions que lorsque la famille 

comprend plus de 10 enfants, et encore le handicap est-il limite A 
environ deux points. 

Examinons maintenant les varlables caractéristiques du maître en charge 
ces éiebes eu cours de la seconae année d'etudes. Le tableau 3 ci-acres 
donne les Eifférenciations brutes selon les principaux attributs de 
l'enseiqnant; seuls sont reportés les écarts en termes de progression 
des eléves en cours de cette annee (écarts contrôlés par le niveau des 
éléves en oébut d'année). 

Contrairement b une intuition assez répandue, mais de façon convergente 
avec les résultats obtenus au Togo et au Burkina Faso, les caractéris- 
tiques directement repérables du maître font certes des différences 
dans les acquisitions des éléves, mais celles-ci ne sont pas majeures. 
Rappelons toutefois le résultat mis en évidence dans la section prbce- 

dente selon lequel i l  existe des différences tres consid4rables dans 
l'efficacité pédagogiques des differents enseignants. Ce qu'on observe 
ici, c'est que ces différences ne sont que tres modérément liees aux 
caractéristiques repérables des enseignants et ont par consgquent une 
dimension fondamentalement personnelle. 
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+ Concernant la catégorie administrative de l'enseiqnant, seuls les 
instituteurs se demarquent avec un niveau d'acquisitions sensiblement 

plus @levé des é18ves dont ils ont eu la charge ( +  8 points). De façon 
globale, les éléves qui ont éte enseiqnés par un homme ont un niveau 
d'acquisitions tout A fait comparable A ceux enseignés par une femme. 

Tableau 8 : Les effets unifactoriels des caract&istiaues du maître 

sur les acauisitions en cours de 2OAnnee. 

Effets unifactoriels 
en cours ae Z O A  

CATEGOGRIE ADMINISTSATIVE 

Instit. Adjoint Staqiaire 
Instituteur Adjo:nt 
1ns:ituteur 

SEXE 
Homme 
Femme 

A N C I  ENNETE I vir i ab 1 e con t i nue i 

Anciennete dans le poste I + 0,33 

DUREE DE LA FORMATIGN NORMALE 

Ancienneté to ta le 1 + 0,32 

I 

Aucune 
Roins de 10 mois 
Plus de 10 mois 

- - - 

STAGE DE PERFECTIONNERENT 

Non 
Ou i' 

-- - 

LANGUE DE L'ENSEIGNANT 
1 

Même que celle des Olkves 
Dif.mais parle lanque Ol&ves 
Dif,ne parle pas lanq.&l&ves 

STYLE PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT 

O 
- 0,07 
+ 2.06 

Pour l'autonomie des élkves 
Pour la disc!pline 

O 
- 1,05 



Les ensêicnants qui ont une plus grande anc1ennf.e dans l'exercice de 
lecr métier se revélent en moyenne plus efficaces. Les differences ne 

sont pas minces puisque les eleves places sous la responsabilite d'un 
enseignant qui a 2 5  ans d'anciennete sont crédites d'un niveau d'acqui- 
sitlons de 6,5 points plus eleve que ceux qui auraient eu un maître 
n'ayant que cinq années d'experience professionnelle. I l  est bien sûr 
difficile de savoir, A c e  stade, dans quelle mesure cet ecart est 
effectivement dû A l'apprentissage en cours d'emploi de savoir-falre 
professionnels d'une part, A des effets de "generation" de l'autre. 

Les eceiqnants qui on: eu une formation d'dne annee ou plus en ecsie 
ncrmaie se revelent en moyenne plus efficaces ( +  2,3 points), alors que 
les fcrmations courtes n'aoparaissent pas, sur ces donnees unifacto- 
rielles, donner d e  resultats tres satisfaisants. Les stages de perfec- 
tior*nement ep cours d'emploi (environ 80 % des enseignants ont reçu de 
tels staces avec une frequence un peu plus elevee pour les enseignants 
urbains) semblent avoir des effets positifs. De façon giobale, les 
éleves c!acés sous la responsabilite d'enseignants qui ont béneficié oe 
tels s:ôzes realisen: un sccre de 2,: polnts suoerieur A ceux qui on: 
eu un enseiçnant oui n'en a pas benéficie. LA encore, i l  convient de ne 
p a s  cuz!:er cuf:l ne fzrt Gas donner un ccntenu "causal" A l'effet eu 
stage er raiscn c s  1; possibilit€? d'effets de composition ou'il faücra 
deme 1 er . 

L'encuête a collecté une information sur la lanque parlee respective- 
ment o z -  le naître et par le groupe d'éleves qui lui est confie. Trois 
cas piuvent b cet égard se rencontrer : i )  l'enseignant a 1s même lan- 
gue maternelle que les enfants a e  sa classe (cette situation se rencon- 
A. - -  
L ;  c a r , ~  environ 30 7. des cas dans l't2chantillon -40 % en n;iieu urbain 
mais seulement 19 % en milieu rural-); i i )  l'enseignant n'a pas la même 
langue maternelle que celle des enfants de sa classe, mais i l  parle 
cettf cerniere d e  façon correcte (25 % des cas dans l'echantilon); 
enfin, i i i )  l'enseignant n'a pas la même langue maternelle que ses 
éléves et i l  ne parle pas, ou parle mal leur lanque. Compte tenu de la 
multiplicite des groupes linguistiques dans un pays comme le Benin, des 
difficultes pratiques qu'il y aurait A vouloir assortir la lanque des 
eleves et des maîtres, et de la volonte de "melange" pour cimenter 
l'unite nationale, la mesure des resultats pédagogiques obtenus dans 
ces différents "cas de figure" n'est pas sans intérêt. 1 1  apparaît que, 
contrairement A l'intuition de certains, mais en pleine convergence 

. avec les résultats du Togo et du Burkina Faso, l'appariement linguisti- 
que entre enseignant et eléves n'est pas l'arrangement le plus efficace 

; dans un pays ou l'enseignement n'est pas dispense dans la langue mater- 
nelle des enfants. En effet, c'est lorsque l'enseignant ne parle pas la 
lanque des enfants que le resultat péaagogique apparaît le meilleur; 
l'&art n'est pas considerable (+2,1 points) mais i l  est positif. 



Enfin, en accord avec les principes actuels d e  la pedaqoqie, les ensel- 
qnants qui declarent qu'il est important d'insister davantage sur l'au- 
toncmie des eléves que sur la discipline dans la classe, ont des éleves 
dont le niveau d'acquisitions est plutôt meilleur (+1,05 points). 

Examinons !naintenant les autres éléments caractéristiques d u  contexte 
scolaire. Les ecarts bruts sont donnés dans le tableau 4, ci-aprés. 

+ Les resultats concernant la taille d e  la classe et de l'école mon- 
trent un niveau d'acquisitions d e s  éléves qui a tendance A être plus 
elevé dons les classes b grands effectifs et dans les écoles d e  qrande 
taille. Cê resultat ne peut bien s;r pas être pris d'embleo dans ure 
accepticn causale, car l ' o ~ p o s i t i o n  qranae et petite classe renvoie 
pour partie A une distinction entre l'urbain et le rural, avec toutes 
les autres formes qui lui sont associées (difference dans les publics 
d'él@ves, eventuellement dans les caracteristiques des enseignants,..). 
La ser!e c-osê uu'on peut tenir ici pcur probable est que l'incac: 
neqatif asârcie a la taille de la classe, s'il existe, n'est sans doute 
D ~ S  t ~ é s  i-terse puisque !et en partie donc pour des raisons non liees 
a la t a i l i ~ )  !es accuisi:irns, d e  f a c s n  bruts et A !'eche!le eu s a v s ,  
ont glcbaloaen: tendance b être meilleures dans les qranoes que da-s 
!es petites classes. 

Les aczuisitions des eleves n e  sont pas tres différentes selon la 
racLre Css constructions scolaires (dont le co;t annualise s s t  2our:ant 
três d i f f e r ~ n t ) .  Ce resultat est aussi comparable A c e  qui ete abserve 
dans les etudes sur le Togo et le Burkina faso. D'autres argLrents qLe 
les accuis:tions des eleves peuvent être i n v o q d s  si o n  souhaite 
:~s:ifier ces programmes d e  construction e n  "dur", notamment en ternes 
d'image d e  l'ecole et d e  demande d e  scolarisation; cela dit, la validi- 
te d e  c e s  arguments demande o'autant plus A Ztre verifiée empiriquement 
dans la mesure o n  peut probablement tenir pour etabli que les cons- 
truct:ons scolaires n'ont pas d'influence sur la réussite des eléves. 

Les eleves qui sont scolarisés dans u n e  école où est organisee une 
cantine (uniquement e n  zone rurale) manifestent un niveau d'acquisi- 
t:ons assez sensiblement plus éleve q u e  ceux scolarisés dans une ecole 
"ordinaire". L'ecart dans l'echelle d e s  acquisitions est d e  prés d e  3 ,5  
points. Un résultat comparable a et& trouve au Burkina Faso ainsi que 
dans d'autres études. I l  apparaît probable q u e  l'effet positif d e  la 
cantine transite, d'une part par le fait q u e  les enfants sont mieux 
nourris, nais aussi, d'autre part et (probablement) surtout, par le 

fait que la cantine a u n  effet positif sur l'assiduité A l'école et par 
c s n s e q ~ e n t  sur le temps scolaire et la réussite des enfants. 



Tableau 9 : Effets unifactoriels d'cléments du contexte scolaire 

sur les acquisitions en cours de tOAnnée. 

Effets uni factoriels 
en cours de 2OA 

TAILLE DE CLASSE (var.continue) 

Nomare d'éleves de la classe 

No,nbre d'éleves de l'école I + 0,005 

rYFE DE CONSTRUCTION 

Ca-cc-couverture durable 
Eecon 
Tcit en caillotte 

Li iSTEPJCE 3'UNE CANTibiE 

Non O 
Oui + 3,39 

Cours simple 
Cours multiple 

lGG?CSTiON DE LIVRES dans CLASSE 

Livres privés (var. continue) 
Livres prêtés ( v a r .  continue) 

Pas 
Vis 

Pas 
Vis 

Pas 
1-4 
> 4 

iC?ITIEN INSTITUTIONNEL 1989-90 

de visite d'inspection O 
lte de l'inspecteur - 2,09 

de visite du Cons.pédago. 
ite du conseiller pédago. 

de ' journee p'edagog i que 
journees pédagogiques 
journées pedagogiques 



+ Les eléves scolarises dans une classe A cours multiples (ces classes 
n'existent que dans le milieu rural; leur mise en place n'est toutefois 
pas systématique même quand le nombre d'enfants A scolariser localement 
dans un cours est faible) Ont un niveau moyen d'acquisitions tout A 
fait comparable A celui des enfants scolarisés dans une classe ordinai- 
re a cours simple; cela dit, i l  conviendra d'examiner l'effet du cours 
multiple en contrôlant l'influence des auutres variables et notamment 
les caracteristiques du public d'eleves et des facteurs organisation- 
nels (taille de la classe Sn particulier) avant d'avoir une opinion 
convenablement ciblee sur les vertus ou inconvénients pedagogiques de 
ce tvpe de grouoement d'elbves. 

t Los mêmes orécauticns devr3nt être prises ccncernant l'effet des na- 
nueis scolaires sur les aczu;sitions. De f a ç ~ n  brute, cn oSserve que 
12s eieves qui sont dans une classe 08 la propcrtion d'eleves qui 
poss2cent un manuel est eleve ont un niveau d'acguisiti~ns plus 
ino-rtant. 4aopelons t o u t e f ~ i s  que la possession d'un .Tanue! es: 
relativement rare en moyenne eans la pcpulation scolaire btininc:sz au 
niveau de la seconde annee. Seulement 2: % des eleves en posselent un 
dans :'ensemo!e 2e l'e=nanti!ion avec des d;ffererciat::ns izrtes ssioi? 
le rni;ieu iamiiial. 3ans ie qroupo des e n i a n : ~  d'agr:c"LZzurs, c- 
trsuve une frequer.ce de 8 % des enfants gui possedent un livre de 
lecture; le chiffre corres~ondant est de 2 5  % chez les enfants d'ar'i- 
San, de 40 i! chez les enfants d'employé ou d'ouvrier qualifie du 
secteur moderne et de 54 % chez les enfants de cadre. I l  reste assez 
vraiseqblable aue la disooniSilite de manuels a des effets p@zaçoqiaue= 
positifs; i l  est aussi clair que les eleves qui possedent tes livres 
ont czs caracteristiques particulieres qui les renaent en ç$n@rai 
orientés plus positivement vers la reussite scolaire. La mode1isat:cn 
multivariee permettra de faire la part de ces deux composantes. 

Enfin, les resultats bruts concernant le soutien institutionnel et 
pedagoqique des enseignants laissent bien des interrogations. En effet, 
qu'il ~ ' a g i S S e  de la visite Ces inspecteurs et des conseillers pedago- 
qiques, ou bien de la participation A des journees pédaqcqiaues, on 
observe le même type de resultat savoir que les acquisitions ces 
eleves ont tendance A être moins bonnes dans les classes dans lesquel- 
les ces visites ou activites ont eu lieu, que lorsque l'enseiqnant a 

et& "laisse A lui-même". Deux hypotheses non concurrentes sont ici 
possibles : i )  les activites de soutien aux maîtres sont plus fre- 
quentes pour les enseignants qui sont plus faibles ou moins efficaces 
pedaqogiquement si bien qu'il y a un mécanisme d e  sélection inverse qui 
pourrait expliquer les resultats obtenus; i i )  l'efficacité des activi- 
tes de soutien, telles qu'elles sont couramment organisees, n'apportent 
pas l'aide attendue au fonctionnement du systeme. I l  n'est pas possible 
a ce stade d'evaluer la portee empirique de ces deux possibilites. 



L'approche multivariée nous permettra de progresser vers la reponse a 
ce dernier type d'interroqation Comme h un certain ncmbre que nous 

avons eu dans cette section. Examinons en maintenant les principaux 

résiiltats. 

I I I .  La modelisation d'ensemble de l'effet des différentes variables 
pour les acouisitions de 2éme année. 

Les resultats des principales estimations econonétriques sont données 
dans le tableau 10 ci-apres. Nous les commenterons de f a ç ~ n  seoarse 
pour chaque groupe de variables. 

1 1 1 . 1 .  Les variables socio-démoaraphiaues. 

Diffërencos entre qarcons et filles. Nous avions observe que de facon 
brute, les filles avaient des resultats lsgeremen: meilleurs que ceux 

ces qarçons. Zans le cadre ces est:mations mult:vari&es, i l  apparai: 
QU':] n'y a pas d'ecarts significatifs qui tiennent au s e x e  dans le 
fonctiûnnement de l'école en cours de deuxleme année d'etuces. L'écule 
beninoise semble donc être relativement égalitaira h cet eçard. Ceoen- 
dant, i l  faut souligner que ce résultat ne concerne que l'analyse au 

processus des acquisitions en seconde année primaire. 

Ceci ne signifie en effet pas pour autant qu'il ne puisse exister par 
ailleurs des différences selon le sexe, soit au niveau de l'accés A 
l'école qu'en ce qui concerne les chances de maintien dans les structc- 
res scolaires. Le fait que les filles ne representent que 35,7 % de 
l'échantillon est une illustration de l'existence evidente de telles 
diffërenciations. Ce chiffre moyen de 35,7 % est la resultante de 
situations relativement variées selon les differents groupes qu'on peut 
distinguer dans la population. Ainsi, c e  même chiffre est de 42 % si on 

consioere la population urbaine, mais seulement 3 0  % au sein de la pz- 
pulation rurale. Des ecarts existent aussi lorsqu'on seqmente la popu- 
lation selon la catégorie d'emploi du pere, avec un chiffre de 24,9 % 

chez les agriculteurs, de 39,l % chez les artisans, de 42,5 7. chez les 
ouvriers et de 45,2 % dans la sous-population des cadres. Cela dit, une 

analyse plus fine montre que la veritable opposition au plan de l'acces 
&l'école selon les sexes est de type urbain-rural. En tsstant sur la 
population des artisans qui s e  répartissent assez bien entre les deux 
zones géographiques, on observe en effet que le taux de scolarisation 
des filles au niveau de la deuxieme année est de 24,8 7. en zone rurale 

mais de 46,8 en zone urbaine. Ces chiffres manifestent donc que globa- 
ment les chances des garçons de se trouver scolarises en sec?nde annez 



Tablzau 10 : Modeles ex~licatifs du score moyen en fin de 2eme annee. 

var i ab les 1 
I I  1 I 1 

M2 1 

5'éf erence 

niveau acquis initiaux 

âce entrée en orimaire 

active 

M2 2 

+0,40 

/qar;gn 

I 

6-7 ans +0,18 ns +O, 42 ns 1 ::t et + 

l fi!1e 1 
C3-- a;s.francais méro 

i i i :  ianq~e ll i t / o c r i t  

, 
1 -a:ionale analpnabete 1 

+O190ns 

+1,53 
+1,40 

i 

M2 3 

+++* 

I I 

r 
,-soarJ 3 : 2zo;e I 

M2 4 

+0,30 
+1,6l 

-0,30 
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+! , 86 
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* +  / +2.7Q 
ns / +l,ll 

*++ 
+ * *  
ns 
***  

73-37 
+4,49 
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* *  
ts l 
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souvent 

+0,44 
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ns 
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ns 
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ns 
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ns 

i i 
ouvr.qualifie 
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* *+  
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+1,06/* 1 

1 I 
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-1,891ns 
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- 1  -5152 I 
+1,19ns 

I 

+4,7E+.+ 
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/-/iP-d:Pe a:t:vi:é~ orod. 1 

1 regou- l e-en t de !a 2'A 

-0,28 

- 4 ,  

non 

+0,26ns 

-4, 1 1  

+0,81 ns 

i -2,GÔ 
+2,10 
+O, 
+4,92 

J 

+3,22**+ 
1 

I 
d ~ c ~ n e  

repas de mi d i  a la cantlne. 

O U  1 

ns I + 1 9 2 5 1 + +  

I non l OU, l 
a siivl les cours 1989-90 1 

* + +  
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+ 

141ns 
*++ 

+5,02++* 

< 5 h. 
5 - 30 h .  

> 30 h. 

non 

+1,39 

+1,04 

ns 

+ 
noncre d'anrees de l 0 A  
1 an 1 ans et + 

no n 

+2,07 ns I 

-4,63+*+ 
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+O, 84 

+O, 234 
-0,002 

+O, 38 

-2,65 

+5,37 

+O, 22 

milieu Qeoqra~hique 

sexe du n a î t r e  
fëminin 1 masculin 

I 

rural 

1 

urbain 

I 
ancleqnet? -ait-? 
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I 

études aen.lnit. du maître 

1 
!maître activite extérieure 

taille de la classe (tcl) 
Tcl (variable continue) 
Tc12 

classe A cours multiples 

< a ans 

ou i 1 non ! l 
1 / 

Sec.locycle 

! non 

non 

anciennete ds poste (ans) 
I 

2Ocyc l .sec. 
terminale 

oui 

visite d1insDection 

1 

OU 1 

I 
non . 

% de variance expliquée 

ecgle no-?ale initiale 

o ~ i n l o n  oedaaoaiaue maître 

oui 
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non 

+ autonomie 

-2,37 
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ns 
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"dur" 
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niveau init.moy. classe 

staue p@da.c~utS d'emolol 

15,2 

no n 

30,3 

ou 1 

maître oarle lanaue locale 
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sont approximativement le double de celles des filles (ce qui représen- 
te une differenciation d'ensemble tres substantielle) et que les filles 
sont d'autant plus défavorisées qu'elles resident en zone rurale. 

L'influence du milieu sacio-econamico-culturel familial. Le milieu 
familial est apprehende dans l'enquête par la profession du pere et de 
la mére, par la taille de la fratrie, par une information sur l'alpha- 
betisation de chacun des parents et Par leur deqre de connaissance de 
la lanque françaisê. D'apres les estimations multivariees, la taille de 
la fratrie ne semble pas en elle-même jouer de rôle particulier dans le 
processus d'acquisitions des eieves au niveau éducatif cons:dere. Con- 
cernant les informations sur le pére et la mére d'une part, sur la 
crofession et le deqré d ' a l c n a b ~ t i s a t i o n / c o n ~ a ~ s o a n c e  du français de 
l ' a ~ t r e ,  i l  y a A i'évidence des relations 5ta:iS:iCues relat~vemen: 
fartes a ~ i   pliqu que qu'il n'est cas pertinent de mettre ensemble toutes 
ces différentes variables dans une même estimation modelisée. Ainsi, on 
Ee trauve sue tres peu de cas de méres qui on: une ccnnaissance écrite 
5 ;  français, a!crâ que le ;are serait analchabete. De nèpe, i i  ,i a une 
relatlon sositive entre l'exercice d'un emploi moderne (surtcut s'il 
5'3çlt d ' ~ 7  emc!=i q ~ a l i f i o  ou d'encaaremen:) et !'alohab@t:sot:=? e: 
ia corra:5=anc-. ce !a 1arqv.e Crincaise. Des chclx da:vor: :c-c S t - a  
oseres; c:rtGt oGe de les faire SLr la base d'a prlor:, i l  es: a3cart2 
gr~ferable de se fonder sur la pertinence enoirique des différentes 
variables alternatives A rendre compte du pnenomsne ici @tu=:@. Cette 
procedure nous a conduit a retenir les variables suivantes : 

; )  C-ncerqant la profession, c'es: la variable "profession du pérz" qui 
a et@ retenue; elle es: apparue statistiquement plus discriminan:e que 

colle de la mére, la mere n'apportant A la marge aucune informat~on 
sucplénenra~re; par ailleurs, la précision supplémentaire entre emploi 
public et privé n'a pas éte retenue, car i l  ne s'est révélée aucune 
difference utile entre les deux secteurs d'emploi au sein de la popula- 
tion des employés du secteur de l'emploi moderne. 

i i )  Cancernant la dimension plus "culturelle" du milieu familial, çai 
pouvait ëtre apprecie + partir de l'information sur l'alphabetisation 
et la connaissance du français des deux parents, c'est l'information 
sur la mére qui s'est réve!ee statistiquement plus efficace vis-A-vis 
des acquisitions scolaires des enfants. LA eqalement i l  ne s'est pas 
revelé necessaire de construire des variables de croisement de la 
situation des deux parents, la connaissance de la variable pour le pere 
n'apportant pas d'information cornpleinentaire statistiquement utile des 
lors que l'information sur la mere est connue. 



Contrairement A ce qui a été observe au Toqo et au Burkina Faso (et 
plus généralement dans les pays de faible revenu par tête), ces deux 

dimensions exercent des effets puissants et complémentaires sur les 
acquisitions des eleves. Même en contrôlant le volume des activités 
économiques extra-scolaires des enfants, leur scoiarite anterieure, i l  
demeure un effet tres substantiel d e  id profession du pere. Par rapport 
aux enfants d'agriculteurs, les enfants d'ouvriers-employés ont en 
moyenne un niveau d'acquis supérieur de 3 points, cet avantaqe s'ele- 
vant a 5 points pour les enfants de cadres. La connaissance du français 
par la mere ajoute de nouvelles differenciations avec un bénéfice 
specifique de pres de 3 points; l'alphabétisation en langue nationale 
n'apporte pour sa part de bénefices significatifs pour la scolarisation 
des enfants. I l  est utile de rappeler que ces deux "biais familiaux" 
sont deditifs et que l'avantage d'un enfant de cadre dor6t la mere 
maîtrisé !e français est, toutes choses égales par ailleurs, a'environ 
huit points, ce qui représente plus d'un demi écart-type de la distri- 
bution des acquis. 

L'âqo d'enrrso a l'école primaire (qui est relativement variable dans 

:a poculociz- s=a!aire béninoise) ne fait pas beauzaup ae ctffêrences 
dans ies acquisitions de deuxiéme annee. Tout au pibs pekr-on norsr 
qu'une entree plus tardive A l'école ssmnle constituer plutôt un 
avantage qu'un inconvénient sur les acquisitions en cours de scolarite. 
Ce type de resultat est toutefois a considérer avec precaution car i i  
est possible qu'une entrée tardive A l'école affecté négativement la 
rétention aes eleves dans le cadre scolaire. Nous n'avcns pas de 
données permettant de vérifier cette possibilite qui est susceptible de 
biaiser la mesure même de l'effet de l'âqe sur les acqu1s:ticns; en 
effet, si l'âçe agit neqativement sur la rétention, on doit s'attendre 

a ce aué lès eleves plus âgés qui sont encore dans le svs:ece scolairé 
aient éte de fait scolairement selectionnés. 

Les var:ables considérées dans ce groupe concerne les éléments suscep- 
tibles de faciliter ou de contrarier la progression :ndividueLle des 
éléves. Sur ce plan, notons tout d'abord que l'etat de santé de l'el&- 
ve, tel qu'il ressort de la decldration des maîtres, n'a pas d'influen- 
c e  sur ses acquisitions. I l  e n  est de même du fait que l'enfant vive 
avec un tuteur plutot qu'avec ses parents, encore que la possibi 1 ité de 
biais de sélection puisse également exister sur c e  point. 

Le deqré d'imcilication des éleves a l'activite scolaire a des 
conséqbences visibles sur les progrbs qu'ils réalisent dans le cadre 



d'une année scolaire. En premier lieu, l'importance du temps consacré A 
des activités &conorniques en dehors de i'ecole exerce un effet négatif 
tres fort sur les acquisitions individuelles. Ainsi, l'éleve qui 
consacrerait plus de trente heures par semaine A ces activités renonce 
de fait a plus de 7 points d'acquisitions, soit pres d'un demi écart- 
type, par rapport A 1'Bleve qui serait délivré de toute contrainte de 
ce type. Sans considérer un volume d'activites extra-scolaires aussi 
imoortant, on peut noter que le fait d'y consacrer Entre 5 et 10 est 
déjd sanctionné par une perte de l'ordre de 4 points. Une autre 
dimension par laquelle on approche l'implication scolaire des éleves 
est la fréquence du retard A l'école. Celle-ci exerce un effet négatif 
important sur les acquisitions ( 3  points), ind&pendamment de tout effet 
de distance entre le domicile et l'école qui se révele elle-nème sans 
influence sur la progression des eléves. 

La frscüentation d'une cantine scolaire par les éleves exerce un 
effet trps ccsitif sur les acquisitions; cet effet se confirme ici 
lorsou'on contrôle l'ensemble des variables individuelles et contex- 
trelies ( c e  résultat est convergent avec c e  qui a été observj dàns le 
travail similaire rSa!is@ au Burkina Faso). La differenco Zn ter'?es 
d'acouisitions est ce l'ordre de 5 points, ce qui est scscz~:ible ce 
Zanner b l'installation de cantine une dimension &ducative ceut-être 
indirecte mais manifeste, et A ce titre participer éventuellecent b la 
définition d'une politique éducative. D'une certaine façon, !e fait de 
iréauen:er la cantine a sans doute une influence sur la frécuentation 
s:s!airo oui semble être un probleme particulier dans le contexte 
beninois vu l'ampleur du volume des activités extra-scoiaires des 
enfants. 

+ Au niveau du materiel scolaire personnel des éleves (sac, cahier, 
crayon, ardoise, livres), seule la possession d'un livre de lecture 
exerce un effet positif sur les acquisitions en général. L'impact du 
livre individuel de lecture est de prés de 3 points, alors que celui de 
mathematiaues n'est pas significatif. On verri dans l a  section I V  qu'il 
convient de nuancer un peu ce resultat pour les acquis en mathematiqces 
ou le livre de calcul a une certaine influence. On notera également 
qu'il s'aait ici de la possession individuelle du manuel de lecture, 
qui s e  distingue (et s'ajoute) a l'effet positif qui resulte de la 
disponibilité de ces manuels au niveau de la classe dans son ensemble3. 
Cet effet correspond A un avantage moyen d e  5 points pour une classe ou 
tous les éleves auraient un livre par rapport A une autre ou aucun 
& l h e  n'en disposerait, avec tous les intermédiaires entre ces deux 
extrêmes. Concernant les différents types d e  petit mat&riel A la 

. ~et'te disponibilité d'ensemble resulte essentieliement des 
disponibilités individuelles, comote tenu du tres faible nombre de 
manuels que les maîtres peuvent répartir entre leurs éleves. 
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disposition des eléves (sac, cahiers, crayons, . . . '  aucun d'entre eux ne 
fait de difference significative sur les acquisitions; Ceci ne veut pas 

dire que ces eléments sont inutiles sur le plan pedaqogique mais 
manifeste simplement le peu de variance qui existe sur ce point compte 

tenu de leur forte diffusion chez les eleves de l'échantillon. 

111.3 Les variables caracterisant la scolarite antérieure des eleves. 

La frequentation du jardin d'enfant, tel qu'il est couramment 

organise au Benin (CESE), ne laisse visiblement aucune trace sur les 
acquisitions au niveau de la seconde année d'etudes. Ce résultat qui 
rejoint une observation déjA faite au Togo, ne condamne pas "en soi" ce 
type de formation preparatoire car i l  est sans doute possible qu'une 
organisation differente puisse qenérer des 'effets positifs sur la 
capacité des eleves b proqresser b l'ecole primaire. Par contre i l  
indique clairement que la configuration actuelle ne peut avoir pour 
justification de mieux preoarer les eléves A une scolarité elementaire 
même si eile peut rendre par ailleurs des services j u ~ e s  utiios poLr la 
coilectivité [garde des enfants,...). 

En depit de l'orqanisation quelque peu chaotique au systene scolaire 
béninois au cours des dernieres annees, l'effet de la scolarite 
antérieure des éleves sur leurs acquisitions en deuxieme annés est tout 
b fait semblabie A celui observe Au Togo et au Eurkina Faso. En 
moyenne, le redoublement de la oremiPre annee se traduit par un deficit 
de 5 points sur les acquisitions en deuxieme annee. On peut voir dans 
ce resultat le fait que le redoublement, notamment precoce, est un 
indicateur d'aotitude ces eleves. Ceci ne veut pas dlre que le redod- 
b lement ne possede pas en lui-même quelques ver tus pedagq iques. On 
observe en effet que le redoublement de la deuxiéme annee permet aux 
eleves qu'il a concerne de progresser un peu mieux que leurs camarades 
(l'avantage n'est cependant que de l'ordre de 1 point). Pour ces 

eleves, et au dela de la possible imparfaite coherence inter-indivi- 
duelle dans les decisions de redoublementi, l'effet de selection 
neqative des redoublements qui apoarait au niveau préCeCent est ici 
plus que compensee par le fait que l'eleve voit le programme pour la 
seconde fois. 

En effet, on observe souvent une substantielle incoherence 
indiviiuelle des decisions de redoublement gui c'explique par le fait 
que le maître, s'il est capable de classer les éleves qui lui Sont 
confies, est en eneral depourvue d'une vision comparatiste de la 
situation inter-cqasse. I l  s'ensuit que la sevérité dans la decision de 
redoublement est de fait assez differente d'un lieu a l'autre d'ensei- 
qnemen t . 



Compte tenu de 1"annee blanche" et des perturbations enregistrees 
dans les scolarités, certains parents (dont on a vu precedemment qu'ils 
se recrutent plus frequemment en milieu urbain et en particulier Chez 
les caares), ont falt donner des cours prives h leurs enfants. Bien que 
le volume et la qualite de ces cours ne soient pas connus, et qu'on 
puisse simplement opposer ceux qui déclarent avoir reçu des cours h 

ceux qui n'en ont pas reçu, leur effet sur les acquisitions de seconde 
annee est important puisque, h niveau d'entrée et caracteristiques 
familiales donnes, i l  equivact A un peu plus de 3 points. 

111.4 L'influence du contexte or~anisationnel "classe". 

Le milieu qeopraphipue, limite ici A l'opposition urbainirural, ne 
fait pas ae d:fference une fois contrôlees les caracteristiques du 
puolic d'eleves et celles de l'organisation scolaire. La difference 
brute (oui s r ~ i t  de l'ordre d è  2 points) transite donc totalemen: par 
ces derniers facteurs, le milieu, qu'il soit rural ou urbain, n'exerce 
p ~ s  C'impact en lui-même dans le processus pedogogique d'acq~isit:sns. 

L'effet pcsitif de la taille de la classe sur les acquisitions des 
eleves. s:qnàle precedemment au niveau de l'examen de l'effet brut Ce 
zztte variabie, contredit les resultats observes dans de tres nomoreux 

autres pavs. Cet effet disparaît lorsqu'on analyse cette variao!~ SOUS 
contrôle des caracteristiques du public et de l'organisation scolaire 
sons pour outànt être neqatif comme i l  est observe dans d'autres etudes 
de ce genre. On observe en effet que le coefficient de la taille de 
classe n'es: pas significativement diffkrent a s  zero sur l'ensemble de 
!'echantillon. De façon globale i l  ne semble pas a priori avoir de 

aifference a'acquisitions des éléves selon qu'ils sont dans une classe 
petlte ou grande. Compte tenu du caractére spécifique au Benin de ce 
resultat i l  apparu souhaitable de d'examiner plus en dktail l'effet de 
cette variable. Dans cette perspectives plusieurs sp6cifications 
alternatives ont ete considerées dans les modeles d'acquisitions. 

Au plan empirique, i l  s'avére qu'une spécification quadratique (taille 
de classe et taille de classe au carre) rend compte de facon plus 
siqnificative de l'effet de cette variable sur les acquisitions. Les 
rssultats presentes dans le tableau 10, et qui se referent a cette 
derniére specification, montrent que le terme simple est positif alors 
que le terme au carre est negatif (tous deux dtant significatifs au 
Seuil de 5 Y . ) .  Ceci montre que l'effet marginal d e  la taille de classe 

sur les acouisitions est d'abord croissant, qu'il est nul pour des 
classes dont l'effectif est d'environ 50 h 55 eléves, puis devient 
negatif au deld. L e  graphique 2 presente une illustration de cet 
effet. Toutes choses égales par ailleurs, et par rapport au niveau 
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d'acquislt~on qui serait le sien dans une classe de 53 éleves (fixé a 
1001, un éléve scolarisé dans une classe de 10 éléves verrait son 
niveau d'acquisition baisser b 96 et b 97 dans une classe de 90 éleves. 

Graphique 2 : Simulation de l'effet s ~ é c i f i ~ u e  du nombre dlé!éves dans 
la salle de classe sur les ac~uisitlons indiviauelles. 

Acquisitions des éléves 

t 

nbre a'eléves 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 de la classe 

L'Interpretation de ce résultat est 1 0  
aoute en premier lieu le rapprocher du 
moment de 1s realisation de l'enquête 

désorganisàtion du systéme. Les reta 
des enseignants ont pu contribuer b 
amener A consacrer une partie de leur 
hors du cadre scolaire (dans une telle 

n d'ëtre immédiate. On peut sons 
contexte particulier du Benin au 
et y voir un produit de la 

as dans le paiement des salaires 
émousser leur motivation où les 
temps b des activites lucratives 
situation, la variété aes effets 

selon l'effectif a e  la classe pourrait alors résulter de la pression 
exerccee sur le maître par les parents d'éleves). 

En secona lieu, et au dela du contexte beninois, c e  resultat pourrait 
s'avérer moins sp&cifique ' qu'il y paraît. Dans la plupart des pays 
etudiés, en particulier dans les etudes consacrees au Togo et au 
Burkina Faso, i l  n'existe pas, comme c'est le cas au Bénin, de trés 
petites classes, s i  bien que la "loi de variation" de la taille de 
classe qui peut être observee est plus limitée. En tronquant A gauche 
la relation illustree dans le graphique 2 (par exemple, en faisant 
partir la courbe d'un point situé aux environs de 30 éléves) la 

relation observee entre la taille de la classe et les acouisitlons 
deviendrait globalement négative et donc plus conforme d c e  qu'on 



observe dans les autres pays. Pour des raisons qui restent a découvrir 
(l'explication formulee précédemment faisant référence A la pression 
exercee par les parents pouvant être l'une d'elle), les tres petites 
classes pourraient ainsi s'avérer moins propices A la progression des 

éleves que des classes de taille moyenne. 

Au dela de la valeur heuristique de la discussion precédente, i l  n'en 
aemeure pas moins que ces résuitats amenent A s'interroger sur la 
politique d'emiettement des écoles sur le territoire suivi par les 
autorités béninoises au cours des dernieres années. En favorisant 
l'apparition de classes A tres faibles effectifs, cette politique a 
csntr:bu@ A un alourdissement considérable du CO<? de l'éduco:ion, ~ u i  
es: Sn partie a l'origine des difficultés de paiement des maîtres que 
le gruvernement connait aujourd'hui de maniére chroniaue; cztte 
politique montre &galement ses limites au plan pédaqogi~ue dans la 
mesue oL, toutes choses @gales par ailleurs, les éleves scolàrisés dans 
ces cêtites =!asszs progressent significativement moins quo !surs 
ca,riaraaes sco!arises dans oes classes a effectif plus eleves. 

L'absence d'effet positif de l'or~anisation des classes en COU'S 
nu!t:cies vient eqalement c o n t r ~ d i r e  l'ensemble des résui:ats connLs 
sur ce sulet, qui font apparaître une efficacité pédaqoqiq~e ree!le de 
ce type d'organisaticn scolaire. Ce resultat est sans doutê A rappro- 
cher Cu fait, que dans le contexte béninois, on ne a i s ~ a s s  capendant 
qbs L tres faible nanbre de cas. En liais=? avêc . z  rêsuitat 
precedent et, même en se limitant ici b l'absence d'effet :odaqoqlZ~e 
des c o ~ r s  multiples qui ressort des données béninoises, 1 1  est c!air 

que ce type d'organisation aurait des effets pédagogiques cèrtains au 
Benin a travers le seul effet positif de l'auqmentat~on de la tallle de 
c l a s s ~  (au moins I U S ~ U ' A  une tallle de classe, tous cours confondus, de 
50 éleves). Dans c e  cadre l'extension des cours multiples permettrait 
(en zone rurale notamment) de rdduire sensiblement le coût oe l'ensel- 
qnement primaire sans dommage pour la realisation de ses o b ~ e c t i f s  
pécagcq iaues. 

En reqle generale on observe que le type de construction de la salle 
de classe (dur, banco, feuillages) ne fait pas de différence dans les 
acquisitions des eleves. Ce rbsultat se vkrifie au 8dnin où !'enseigne- 
ment dispense dans une classe en "dur" apparaît même plutôt comme un 
obstacle que comme une aide A la progression des blhves. Dans le meme 
ordre d'idee on peut noter que le type de toit (tôles, tui!es, feuil- 
lages), le niveau de confort et d'e~ui~ernent de la classe (respective- 

ment mesure5 par le nombre d'eleves sans sihqes, la disponibilité de 
tableaux, d'armoires,. . . )  n'exercent aucun effet sur les acauisitions. 



Sur la base des caractéristiques des éléves nous avons construit des 
indicateurs mesurant la tonalité de la classe au plans social (propor- 

tion d'enfants de cadres, de ruraux) et scolaire (proportion de 
redoublants, niveau moyen au test initial, hétéroqéneite du niveau 
initial des eléves). Parmi ces differentes variables, seul le niveau 
moyen des élkves de la classe au test initial s'est reve14 exercer un 
effet positif sur la progression individuelle des eléves au cours de 
l'année étudiée. Toutes choses égales par ailleurs, un éléve bénéfiera 
d'un avantage de 4 points s'il est scolarisé dans une classe ou la 
moyenne au test initial s'est elevee A I l 0  points plutôt que dans une 
classe où le niveau initial moyen par rapport est seulement de 90 
points. Ceci manifeste qu'il est sans doute plus facile d'enseiçner et 
de faire progresser les eléves dans une classe 'dont le niveau inltial 
moyen est élevé. Par contre on ne perçoit pas de relation entre la 
progression des eleves et le falt qu'il soient ensaignés au sein d'un 
groupe plus ou moins homogene ou héterogene. Sur le point du caractere 
sounaitable de l'homogeneite du public, les pédagogues n'ont pas tous 
la même opinion. Les resultats obtenus ici montrent qu'en moyenne C S  

facteur n'est pas un elément empiriquement déterminant de la qualité du 
contextè scolairè. 

111.5 L'influence des caractéristiques mesurables des maîtrês 

Le sexe du maître ne fait pas de difference au niveau de la proqres- 
sion des eleves. 4 l'encontre de l'opinion courante selon laquelle les 
femmes pourraient être plus efficaces pour enseiçner de jeunes enfants, 
on constate ici que les hommes comme les femmes se révelent éqalement 
aptes A s'occuper des éléves de deuxieme annee. 

L'ancienneté du maître se revéle un PlPment important de la progres- 
sion des eleves. Cet effet n'est pas lineaire et renvoie aavantage A 
une op~osition entre les maîtres peu ou moyennement experimentés (moins 
de 8 ans d'expérience) et les maîtres.plus expérimentés, qui offrent un 
avantaqe en termes d'acquisitions de plus de 5 points. Cet effet 
s ' a ~ o u t e  A celui, également positif, de 1'anc:ennete du maître dans le 
poste occuoé. Par rapport aux éléves scolarisés avec un maître justi- 
fiant d'une ancienneté dans le poste de 1 an, les eléves scolarises 
sous l'autorite d'un maître justifiant de 4 années d'expérience dans 
son poste actuel bénéficient individuellement d'un avantage en termes 
d'acquisition équivalent ' A  environ 1,5  points. La stabilite dans le 
poste semble donc se reveler plutôt positive vis a vis de la oualité de 
1 'école. 

+ En ce qui concerne la formation des maîtres, trois e1emen:s ont été 
distingués : la formation qenérale initiale, la formation profession- 
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nel!e initiale en Ecole Normale (selon sa duree) et la formation 

professionnelle en cours d'emploi. 

S'aqissant de la fot3ati0n ~ e n é r a l e  initiale, les differences observees 
au niveau de la formation initiale (qui va depuis le premier cycle 
secondaire au baccalauréat) ne laissent aucune trace visible sur les 
acquisitions Ces elPves dont ils ont la charge. 1 1  en est de même au 
plan de la formtion orofessionnelle initiale. Le passaqe par 1'Ecole 
Normale ne semble pas constituer une qarantie d'efficacite pedaqoçique 
des enseiqnants; tout au plus observe-t-on un léger effet positif, b la 
fois de faible ampleur et statistiquement non significatif, associe au 
passaçê b 1'E;~le Normale pendant une annee ou plus. Ca resultat lalsse 
1s aec:seur en charçe de la solitique @ducative dans une situation ceu 
ou prou comcarable b celle rencontrée dans le cas de l'znseiqnement 
pre-eler,entaire. I l  ne condamne pas l'institution en elle-nême, mais 
souligne qu'il est sans doute plus urqent de s'interroqer sur son (node 
de fsrctionnemznt que d'envlsaqer son extension soit b un ;!us Grand 
nombre soit en allonqeant la durée de la formation offerte. 

Par contce, la formation prcfesâionnelle en cours d'enoloi, sous forle 

cè Stace de courte duree en Ecole Normale, s'avére por:zuse d'une 
efficac::e pedaqoçique sensiblement plus efficace. Ainsi, en ~ o y e n n e  la 
differences a4acquisitions au profit des enfants ayant un (naître qui a 
3enefic:e de ce type de staqe est d'environ 3 polnts. Cet ecart èst b 

la fois ouantitativement ap3rSciable et statist:cuonent âicî:'::atii. 

Rappelors, pour clore cette analyse de l'influence des carac:êrlstiques 
OosërvaDles des maîtres sur les acquisitions des enfants, zu'au d e i &  Ce 

ces caracteristiques qui ne font finalement que des différences limi- 
tées, i l  existe des écarts bien plus substantiels dus aux maitres. Ces 
écarts sont liés A des facteurs qu'on ne sait pas ici identifier mais 
qui ençendrent des différences trPs considérables d'acquisitions pour 
des eleves de caractéristiques comparables selon qu'ils sont scolarises 
avez tzi maître plutôt que tel autre. Du maître le noins 27ficace A 
celui au1 1'es.t le plus l'écart d'acquisitions est de l'ordre de 30 

points, soit l'équivalent de deux écart-types de la distrioution des 
acquis Ye fin de seconde annee. Sans se focaliser sur ces situations 
extrêmes, l'&art moyen d'efficacite personnelle des maitres est de 
l'ordre ae 9,k points ce qui demeure tout a fait important. 

+ Les estimations multivariees renforcent l'effet positif de la non- 
connaissance 3ar le maître de la lanaue maternelle des eleves notee 

prececemment de façon unifactorielle. On retrouve 1'opcos;tion entre 
Yeux qr3upes de maîtres avec, d'une part, ceux qui parlent la lançue 



des enfants dont ils ont la charge (soit parce que c'est leur propre 
langue maternelle, soit parce qu'ils l'ont apprise) et ceux qui ne 
parlent pas cette langue. Sous contrôle des caractéristiques des éléves 
et de l'organisation scolaire, l'écart en faveur du second groupe es: 
de 5 points. 

L'exercice oar le maître d'activités sociales ou d'encadrement 

extra-scolaires exerce un effet négatif sur la progression des élèves. 
On peut sans doute penser que cet effet correspond h un moindre 
investissement des maîtres dans leur activité pédagogique (oréparation 
des cours, suivi des Pleves, . . .  ) ayant des conséquences sur les 
progressions des éleves dont ils ont la charge. 

L'opinion des maîtres concernant le type de relations avec les 
eleves, et notamment l'insistance qu'il convient de mettre soit sur 
l'autonomlo des eleves sait sur l'encadre-ent et la disc:lline, e s t  

sàns doute revelatri:e de la forme dominante de la pratiaue pedagogique 
~ u ' i l s  mette?: en ceuvre. On constate ici que, cûmme dans d'aurres pais 
@tudies, CeQx 3-1  COnnent une oriorité A la discipline se reve!ent in 
fine moins efficaces du point d e  vue des acquisitions purement scolai- 
res telles cu'elles sont mesurees au niveau des tests de connaissances. 
Quant on cuntrôle pcur les corac:éristiques des éleves et de l'orqani- 
satictn scûlaite, l'effet est un peu inferieur A 3 points. 

111.6 L'inflzence des autres facteurs. 

Les effets pedaçogiques associés aux diverses actions d'encadrement 
et Ce contrôle des maîtres semblent pour le moins limites, sinon 
inverse A ceux qui pouvaient être attendus. Les variables qui mesurent 
dans l'enquëte la oarticipation A des journees ~édasosiaues, conme la 
visite de conseillers pédaqo~iques, ne font pas de différences sur les 
acquisitions des eleves. I l  convient d'être extrêmement ?rudent quant a 
la portée de ce type de résultat en termes d e  politique d'encadrement 
des maîtres. En effzt, on n'a enregistré ici que les activités les plus 
récentes en ignorant de fait la possibilité que ?Our d'autrss maîtres 
des activites de ce type aient eu lieu dans des périodes anterieures. 
On ne mesure donc pas l'efficacité de ces activités mais peut être 
1'opposi:ion entre des activités récentes, et des activités plus 
anciennes dans un.domaine où i l  s e  peut que le temps soit un facteur 
determinant de l'efficacité des actions. 

La visite d'un inspecteur au cours de l'année scolaire A un effet 
significativemer: negatif ( 2  points). Le statut d e  ce resultat, comme 
celui des précezents, est amhigu dans la mesure où i l  existe un risque 
de biais de sélection. Si les visites Cies inspecteurs sozt a priori 
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destinés aux maîtres les moins efficaces, le resultat obtenu peut ne 
prejuger en rien de l'efficacite d e  l'action pedagogique des inspec- 
teurs mais "signaler" les caractéristiques particulieres des maîtres 
auxquels c e  type d'action est adressé. A contrario, le résultat serait 
plus alarmant sur le plan de l'efficacite de l'institution d'encadre- 
ment des maitres si les visites des inspecteurs avaient tendance, en 
,noyenne, b destabiliser les maîtres en leur proposant des méthodes 
pedaqoqiq~es qui ne seraient pas bien intagrées. 

IV. Les déterminants des acauisitions en francais et en mathématipues 
Four la deuxleme annee C'êtudes. 

Au plan des acquisitions, l'analyse precedente concernait la moyenne 
des scores obtenus en mathematiques et en français. On s'attachera ici 
A distinçuer les determinants des acauitions dans ces deux disciplines. 
Le tarleau 1 1  raporoche les aodeles estimes dans ces deux disciplines 
au mccele relatif aux scores moyens commenté au cours de la s e c t i ~ n  
preceder.:z. Globalement. 3n peut constater cue les modeles e s t h e s  zar 
disciplines sont tres   roches de celui concernant le score zoyen. E n  
examinant le pouvoir explicatif des differents mode!es on verifie que 
l'anaiyse portant sur le score moyen, (qui qomme certains aleas 
associés a la mesure des acquitionsi, présente une part de variance 
expliquee légerement supérieure b celle des maaeles estimés pour 
chacune des disciplines (39,3 % par rapport A 36,5 Y. pour les acquis:- 
tions en mathématiques et 3 4 , 4  % pour les acquisitions en irança~s). 

S i  l e  modele portant sur le score moyen est effectivment de nature A 
rendre compte assez fidelement des determinants des acquisitions a 
l'ecole primaire, on note qu'il existe de leqeres differences selon les 
disciplines. Celles-ci sont intéressantes A signaler, d'abord sur le 
plan de la connaissance, mais aussi et surtout sur le plan de l'organi- 
sation du systéme scolaire, lorsqu'elles signalent des chanqements qui 
pourraient être mis en oeuvre, A la marge de la politique d'ensemale, 
pour soutenir 1.es acqui~itions dans l'une ou l'autre de ces deux 
disci21 ines. 

Au olan des caractéristiaues individuelles, et sans que ceci constitue 
une surprise, on peut noter en premier lieu que l'avantage que consti- 
tue pour les enfants une m&e maîtrisant le français est surtout 

manifeste en français. En math8matiques cette variable exerce un effet 
qui, bien que de signe positif, n'est toutefois pas significatif. On 
observe goalement que si la profession du pere exerce un effet positif 



Tableau 1 1  : Hodeles evolicatifs du score moyen en francais ( R 2  5 )  et 
en mathématiques ( M 2  6 )  en fin de 2eme année. 

Variables 1 
l 

Ref erence active b siqn b siqn b siqn 

niveau acquis initiaux +0,29 

âqe entree en primaire 
6-7 ans 8 ans +O, 12 

9 ans et + +O, 89 

garçon fi 1 le +O, 65 

connais.francais mere 
1 i t  langue; l.it/écri t fran +3,85 
nationale analpnabete f +1,15 

rofessizn d u  p o r e  

cadre 

a suivi des cours 1989-90 
non ( oui 

1 

444  

44 

4 *4  

444  

*++ 

- --  

jardln d'enfant 

possession livre 
lecture non1 oui 
maths non/ oui 

retard A l'école 

non 

rarement 

ou 1 

-2,68 

1 

+0,03 
-1,57 
-3,51 

+4,27 

souvent *+4 

4 4 4  

4 *4  

4 4 *  

+ 4 4  

nombre d'annees de I D A  

-3,02 

-3,04 
-4,58 
-7,57 

+5,02 
I 

4*+  

ns 
n s  
*+ 

4 4 4  

i 
i 

hisemaine activites Drod. 
( < S h .  

aucune 1 5 - 30 h. 
> 30 h. - - 

repas de midi a la cantine 

1 an 

-2,90 

-5,24 
-6,54 
-9,90 

+5,04 non 

2 ans et + 

oui 

redoublement de la 2OA 
non ( oui 



mi ! ieu aeoaraph i p u ê  
rural urbain -0,02 ns +0,41 ns +0,84 ns 

tail!e de !a c!asse (tel) 

Tc1 (variaPle continue) +0,241 +++ +0,107 +++ +0,234 44 

Tc12 -0,002 + + +  -0,002 *++ -0,002 *+ 

c!asse a cciurs m u l t i ~ l e  1 
non ou i 1 +O,% ns +O, 44 ns +0,38 ns 

1 

tznstr. salle de classe 
autre ( "dur" 1 -2,12/++ 1 -2,67!+++ -Zlhll**+ 

1 I 1 I I , 
% SiSves ilvrê de lecture +5,891*** j +4,77/t** 1 +5,37/+rt 

i CI. 

++* 

ns 
ns 

ns 
ns 

+*+ 

+++ 

*4 

*** 

a-c:ennete ds poste (ans) 1 +0,58 
l 

l~tu?.s qen.init. du maître) 

j 
1 / Z0cycl .sec. -0,53 
Sec.!'cycle terminale / +1,23 

+++ 

ns 

r 

+0,40 +++ i 

ersle normale initiale 
< 10 mois / ? o n  > 10 mois 

visite d'insoection 

l 

% de variance expliquee 

-2,25 
-2.24 

+O, 42 
+2,02 

+2,05 

+5,07 

- 3 1  

-2,77 

- 1,09 
-0,16 

, J 

+o1531t+* 

- I l %  ns i 
0,54ir, 

j 

1 

l 

non 

++ 

+* 

ns 
+* 

+*  

+++ 

4 

*+* 

-0,25 
+l,l8 

+3,24 

+4,95 

- 1 7  

-0,08 

OU i 

-s 
-s 

+*+ 

4 

ns 
anciennete 'direct. école 
Ancdir (variable continue) 

39,3 34,4 

+6,16 
Stace ~eda.cours d'emploi 

-2,37 

+O,11 

-2,55 

+0,25 

36,5 

non 

- 

++* 

4 

OU 1 

O U  i non 1 

-3,lO 

-2,79 

maître parle lanaue locale 
+g,o5 

t** 

++* 

-2,36 
n a i  tre activité exterieurel 
IO n OU i 

-2,37 
opinion oéda~opiaue maître 
+ autonomie + discipline 



sur les acquisitions dans les deux discipiines, le biais social observé 
précédemment au niveau du score moyen, notamment a l'avantage des 

enfants de cadre, est plus important en français qu'en mathematiques. 

Au plan des variables decrivant les conditions individuelles de 
scolarisation, seul le volume des activités extra-scolaires fait des 
différences quant aux acquisitions dans les deux disciplines. Si 
l'importance de ces activites exerce un effet neqatif significatif en 
français et en mathematiques, i l  apparaît que cet effet est notablement 
plus important dans cette derniere discipline. En mathematiques en 
effet, l'impact negatif des activites extra-scolaires se manifeste des 
les niveaux d'activites "relativement bas" et atteint pratiquement 1 C  

points pour les éleves dont !e niveau hebdomadaire d'activité atteint 
30 heures ou plus (la perte dans les acquisitions de français pour lé 

même volume d'activités est d'un peu plus de 3 points). Ceci s ~ m b l e  
indiauer que les acquisitions en mathematiques (plus cumulatives et 
sequentielles) exigent une participation plus importante et plus 
requliere de la part des eleves que les acquisitions en français. 

Au plan ces variables mesurdnt la scolarisation anterieure ces iléves, 
on oberve cue i'effe: positif du redoublement ce ia classe ae aeuxiéme 
annee se limite aux mathematiques. Ce resultat est manifestement b 

rasprocher au precedent dans la mesure où i l  indique que les proçrés en 

mathematiques, sont, davantoGe que ceux accomplis en français sensibles 
a la repétition du progranne (sur un plan encgre assez voisin et en 
anticipant sur les variables de classes, on peut noter que le niveau 
initial moyen des éleves de !a classe agit plus fortement en mathemati- 
ques qu'en français SLr lei acquislclons individuelles des eieves). 

Au plan des caracteristicues des classes et des maîtres, i l  existe pe- 
de différences dans les Céterminants des acquisitions Cans les deux 
di.sciplines. On peut noter, non sans s'étonner de ce résultat, que cé 
sont apparemment les maîtres les plus longuement formés qui renccntren: 
le plus de difficultes dans l'enseignement des mathematiaues. Sur ce 
dernier plan, par contre, l'enseignement professicnnel en Ecole Normale 
semble adaDté puisqu'il permet aux maîtres qui y ont éte plus longue- 
ment formés de mieux réussir dans cette discipline. 

La mesure des différences existant entre le francais et les mathemati- 
ques quant A l'influence du contexte scolaire est également interessan- 

te. Le tableau 12 ci-aprés donne les résultats des modeles permettant 
d'évaluer l'importance du contexte d'enseignement des enfants en 
sé~arant ce qui est dû A l'effet des variablos organisationnelles 
co!lectees dans l'enquête d'une part, ce qxi releve de l'effet Ces 
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var~ables inobservables (inobservées) qui peuvent ètre rattachées au 
maître (effet-maître) d'autre part. 

Tableau 12 : % de variance expliauée Par différents modeles en francais 
et en mathémtiaues, identification de l'effet du contexte 

r 

g : mesure l'écart net "conditions d'enseignement" 
h : mesure l'ecart des differences nette inter-classes 
k : mesure les différences nettes d'efficacite pedagoqique des maitres 

variables au 
groupes de variables 

Les resultats montrent que la structure observee au niveau des acquisi- 
tions scolaires mesurées de façon qlobale se retrouvent dans les deux 
domaines d'acquisitions. Les diffbrences observbes ici sont donc 
davantage en termes d'intensite differentielle d'un même effet que de 
réelles différences de nature. En effet, pour les deux disciplines, les 
effets des caracteristiques "inobservees" des maitres se revbient d'une 
amoleur importante et, en tout cas, tres supérieures h ce qui est 
otsèrve dans deux pays. 

% de variance du score en fin 
de 2OA expliquée 

I 

::arc rodeies C12-111 i n  1 -  I 

Les differenciations entre classes apparaissent plus importantes en 
mathématiques qu'en français, aussi bien en c e  qui concerne celles qui 

I 

612 

18,6 

12,4 

66,7 

/ n 

i 
i 

10,3 1 

27,3 

17,O 

62,3 

Ecar: modeles C13-111 

k a r t  modeles ~ 1 3 - 1 2 1  

I irapport k h (7 . )  
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sont liees au caracteristiques connues du contexte de classe et des 
maîtres que celles qui sont liees b l'efficacite pedagogique personnel- 

les du maître. 

On peut alors s e  poser la question de savoir si ces résultats manifes- 
tent des specialites disciplinaires et des insuffisances didactiques 
spécifiques, ou bien des difficultés plus générales de fonctionnement 
et de gestion du systeme. Pour aller dans cette direction, i l  est 
possible d'examiner l'intensité des relations existant entre les 
performances obtenues dans les deux disciplines pour des eléves donnes 
selon la classe particuliere dans laquelle ils ont éte scolarisés. 

Une premiere façon d'illustrer l'existence de cette relation nous est 
donnée par l'existence d'une forte corrélation positive entre les 
écarts d'acquisitions dus b chacun des maîtres, b public donne dans les 
deux disciplines. Celle-ci s'établit b + 0,71. Ce résultat manifeste 
que les maîtres qui se revelent moins (plus) efficaces dans une des 
deux disciplines ont une forte tendance b être moins (plus) efficaces 
dans la seconde discipline. Ce chiffre est eqalement plus eleve que ce 
qui es: observe dans d'autres systemes. 

Une illustration alternative de l'intensite de cette relàtion est 
trouvée dans le croisement des mesures de l'efficacite pédagogique des 
enseignants dans les deux dimensions disciplinaires. Le tableau 13 
donne ce croisement. 

Tàbleau 13 : Croisement de l'efficacite pédaqoqiiaue propre àu maître 
en francais et en mathematiques. 

Ecart b l'efficacite 
moyenne MATHEMATIQUES 
FRANCA 1 5 

L 

< -8 

-8 , +8 

> +8 

Ensemb le 

< -8 

56,9 
70,7 

6,4 
29,3 

- 

O 
O 

-8, 4 

44,l 
10,l 

85,9 
73,6 

pp -~ 

55,l 
16,3 

> +B 

O 
O 

7,7 
33,2 
-- 

44,9 
66,8 -- 

13,6 
1 O0 

Ensemb 1 e 

100 
16,9 

100 
61,8 

1 O0 
21,3 

14,3 
1 O0 

72,l 
1 O 0  

1 O0 
100 



Le tableau montre clairement la trPs forte relation entre l'efficacité 
pedagoqique des maîtres dans les aeux dimensions. Aucun des maîtres qu: 

se t r c u ~ e  trés efficace dans une dimension se révéle être trés ineffi- 
cace dans la secande. De même ceux qui se trouvent être tres ineffica- 
ces dans une dimension sont tres ma~oritairement également dans le 
groupe des enseignants tréS inefficaces dans l'autre dimension des 

acquisitions des eléves. 

On peut souligner qu'il existe deux types de raisons b la base de 
l'existence d'une relation positive entre les mesures des "effets- 
maîtres" dans les deux disciplines : la premiere renvoie aux capacités 
inegales des individus b enseigner en général h de jeunes enfants; la 
seconae a principalement une dimension psycho-sociale liée d'une façon 
génerique b l'energie mobilisêe dans l'exercice du métier. La premiére 
raissn, qui renvoie b la distribution des aotitudes h l'enseijnement 
parmi la population observée, est liée b un alaa qui n'a sans aoute pas 
de soécificité locale; b ce titre, elle ne peut donc justifier la 
superiorite ae la corrélation entre les "effets-maîtres" dans lzs d e ~ x  
discip1:nes observée au Benin par rapport A d autres pays. Ce rêsultat 
part:culler serait donc en grande partie le produit de la cêuxiéme 
dimension évoquee précédemment, A savoir la mobilisation ou la volontê 
de faire des enseignants. On retrouve ici un argument qui est apgarL àu 
debut de ce chapitre quand on a indique que 1 'analyse des parts Ce 
variance expliquée par les différents modeles (st entre autre l'impor- 
tance quantitative des effets-maîtres) pouvalt indiquer un certain 

dereqlement d'ensemble dans la gestion du svsteme éducatif beninois 
dans id perioae d'observation de cette enquête. 

A l'évidence une évaluation précise de ces differentes dimensions ae 
l'homogéneite de l'effet-maître meriterait d'autres eléments que ceux 

que nous sommes en mesure d'avancer au niveau de cette étude. La 
collecte de ces élements s'avererait cependant d'autant plus utile 
qu'elle permettrait de donner des indications sur les remédiations 
pouvant être mises en oeuvre dans les differents cas. Concernant la 
premiére dimension liee A l'aotitude A l'enseignement, on se trouve 
confronte A un probleme de sélection des individus A l'entree dans la 

fonction qui suppose une modification des conditions d'eligibilité A la 
fonction d'enseignant; Concernant la seconde dimension, les remedes 
peuvent être mis en place en cours d'emploi et consiste, selon la 
distinction opérée precédemment entre aspects techniques et indivi- 

duels, b mettre en place des éléments de formation et un systeme 
dlinc:tations adapté. 
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V. Les facteurs associes aux acpuisitions des eleves de 5èm2 année. 

Les sections precedentes nous ont permis de mettre h jour les facteurs 
associes aux acquisitions scolaires des eléves des classes de 2éme 
annee. En reprenant le même type d'analyse àu niveau de la 5eme année 
on s'interroge ici sur le degre de generalite des resultats precedents. 
Contrairement b l'hypothese, plausible, selon loquelle l'âge des éleves 
(leur degre d'avancement dans le systeme) aurait des consequences sur 
l'action pédagogiques des differents facteurs de l'organisation scolai- 
re, 1 1  apparaît que les resultats obtenus pour la 2éme annee ne sont 
pas specifiques h ce niveau. De nombreux elernents se retrouvent àvoir 
des effets du même type au niveau de la cinquieme annee. - i l  semble 
neanmsins (sur un plan different de celui de l'orqanisat.. - generale du 
systeme), que l'avancement des eleves dans le systeme ait limite 
certaines aes consequences individuelles des perturbations qu'a connu 
le systéme scolaire beninois au cours des derniéres annees. 

NOUS reprencrons ici le même type d'analyse que celui presente od 
niveâu de la 2eme annee en limitant toutefois notre commentaire A la 
pressntatisn ces différences et d e s  p3ints Cs reccuvremenr les pius 

evieents. 

V . l  L'impact plobal des differents arouoes de variables sur les 
acruisitions des éleves en 5éme année. 

La part de variance du score aux epreuves d'acquisitions de la fin de 
cinquiéme a-née expliquée par les differents groupes ce v a r l a ~ l e s  
consioéres aans l'analyse est donnee dans le tableau 14. A ce staae de 
l'analyse on peut aborder ces resultats de plusieurs manières : i )  
comparer ces resultats d ceux du tableau 6 et ainsi noter les differen- 
ces pouvant intervenir entre la seconde et la cinquième annee; i i )  
mener une comparaison avec les resultats obtenus dans d'autres pays 
pour le même niveau d'etudes et sur la base de vzriables identiques. La 
comparaison internationale s e  limite ici au Toqo dans la mesure où 
l'etude c3nduite au Burkina Faso, (et dont les resultats figuraient 
dans le tableau 6 d cote de ceux du Togo) portait uniquement sur la 
deuxleme annee de.l'enseignement primaire. 

- 
La comparaison limitee au Benin fait aFparaître une valeur predictive 

sensiblement plus importante du test initial (€PO) en cinquieme annee 
qu'en deuxieme annee. Alors que cette variable rendait compte d'environ 
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16,9 % du score final en deuxiéme année, elle compte pour 29,6 % de la 

variabilite des acquisitions de fin de cinquieme annge. 

Tableau 14 : Par: de la variance des ac~uisitions en fin de '%me année 
expliquée par differents Qroupes de variables. 

1 - Variables ou 

i groupes de var i ab 1 es II % de variance du score en 
fin d e  5 O A  expliquee 

a : mesure de l'écart brut "social" 
b : mesure de l'&art brut "conditions d'ense~qnement" 
c : mesure ae 1 'écart net "condi t ions d'enseignement" 
d : mesure de l'écart net "social 
e : mesure les d~fferences nettes lnter-classes 
f : mesure les différences nettes d'efficacite pedaqogique des maîtres 

Ecar t #nodeles C2'-1' 3 

Ecart modeles C3'-1'1 

Ecart modeles 15'-2'1 

Ecart modeles 15'-3'1 
I 

Ecart modeles C6'-2' 1 
l 
l 
~Ecart mod&,les C6'-5'1 

1 

Ecart (6'-5'l/Ecart C6'-2'1 (7.) 

7,8 

11.6 

9,6 

596 

23,l 

13,5 

58, 4 

298 

6 ,4 

5,8 

3 9 2 

11,4 

5,6 

49,l 



Pour expliquer ces deux resultats, on peut formuler l'hypothese que la 
desorganisation du systeme scolaire qu'a connue le Bénin a affecté 

davantage les éleves de deuxleme année, pour lesquels la retention des 
acquis etait peut être insuffisante pour que les differences mesurees 
au niveau du test initial se traduisent Par des capacités d'apprentis- 
sages differentes, que ceux de cinquiéme année, pour lesquels les 
differences de capacites d'apprentissage etaient sans doute deja plus 
struc turees. 

+ La comparaison de l'effet des autres groupes de variables ne fait pas 
apparaître de differences trés sensibles entre les deux annees d'etu- 
des. Les ecarts "sociaux" (brut et net) particulierement eleves en 
deuxieme annee (respectivement 12,4 % et 9 , 8  % ) '  apparaîssent neanmoins 
un peu plus faible en cinquième année (7,8 et 5,8 % ) .  On note par 
contre que !'effet des caracteristiques de classes et, en particulier, 
les differences nettes d'efficacite pédagoçique des maîtres demeurent 
dans les dsux annees d'etudes a des niveaux tres eleves. 

* Le rapprochement des resultats obtenus en cinquieme annee au Benin et 
au Togo montre en effet, qu'en depit des differences observeos prece- 
demment entre les deux niveaux d'études, le %nin se distingue toujours 
nettement sar le plan de l'effet des differents groupes de variables. 
En cinquiene annee, la valeur predictive du test initial (pourtant plus 

elevee que celle de deuxieme année) demeure sensiblement plus faible 
qu'au Togo ( 2 9 , 6  % contre 40,3 7.). A l'oppose, de la même façon qu'en 
deuxiéme annee, les ecarts de types sociaux mesurés pour les deux pays 
sont accuses et les différences d'efficacite personnelles des maîtres 
tres nettement plus marquees. La part de la variabilite des acquis en 
fin de cinquieme annee aue a ce dernier groupe de variable est en effet 
de 13,5 7. su Benin contre seulement 5 , b  % au Togo. 

V . 2  Les effets unifactoriels de quelaues variables individuelles et 
contextuelles. 

Nous reprendrons ici le même mode de présentation que celui adopté dans 
la section correspondante de l'analyse de la deuxieme annee (section 
I I )  en distinguant l'ensemble des différenciations qui s e  Sont consti- 
tuees jusouBa la fin de la cinquieme annee d'etudes (différences sur 
l'ensemble "de la vie" de l'eleve), et celles qui sont liées a la 
progression des éléves au cours de la cinquieme annee (donc SOUS 
contrôle du niveau des acquisitions a l'entree de Cette classe). 

Au niveau des variables OU on a distingue les deux dimensions rappelees 
precedemment on observe qu'il existe en moyenne en cinquiéme annee plus 
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de differences qu'en deuxiéme année entre les effets mesures sur 
l'ensemble "de la vie" de l'eléve et au cours de l'année consider&. 
Ceci s'explique par le fait qu'au niveau de la cinquiéme annee l'in- 
fluence statistique du niveau initial des acquis sur les acquisitions 

de fin d'annee est plus importante. 

Tableau 15 : Les effets unifactoriels des caracteristisues socio-démo- 
graphiques des eiéves sur les acadiïitions en fin :e  z O & .  

Sur l'ensemble 
"de la vie" 

SEXE 
Garçon 
Fille 

PRCFESSIZN DU PERE I 
Aqriculteur 
Artisan 
Ouv/empl.ncz qual. 
Guv/empl.qualifi& 
Cadre 

i Non fonctionnaire O 
Fonct ionnaire 1 + 2,15 

FRERES ET S X U R S  

I 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

A RECU DE5 COURS EN 1988-89 

Urbaine 
Rurale 

Non 
Ou i 

O 
- 6,53 

I A C T I V I T E  DE L'ENFANT hors eco i e  
l 

< 5 h./ semaine 
5-10 h./ semaine 
10-15 h./ semaine 
15-25 h./  semaine 
> 25 h . /  semaine 

Au cours de la 
c i nqu i eme annee 



+ Au plan des variables individuelles on Peut observer que l'effet du 
milieu famiilai, qui demeure important pour les plus favorisés lors- 

qu'il est mesure sur la vie de l'eleve, passe en grande partie par des 
ecarts de niveau initial des eleves. A ce niveau qlobal, en termes de 
proqression au cours de la c ~ n q u i é m e  annee, seuls les enfants ae caares 
se aistinguent de ceux des autres CategOrieS professionnelles par une 
meilleure progression sur l'année (un peu plus de 2 points). 

+ Comme en deunieme annee, l'importance de la fratrie exerce un effet 
negatif sur les acquisitions des eleves. Cet effet s'observe surtout 
pour les eléves appartenant aux familles de trés grande taille ( s ~ p e -  
rieure ou egale A I l  enfants. La permanence de cet effet h niveau 
initial donné confirme le fait que ce facteur forme eçalement un 
obstacle a la progression des e!eves en coursd'annee scolaire. 

+ Si l'effet du milieu (rural/urbain) et l'influence des cours reçus 
lors ae l'annee (blanche) precedente sont du même type Sue ceux 
observes en deuxieme année, i l  n'en est pas de meme de l'effet des 
oct'iv~tes ex:ra-scolaires sur les acquisitions. En cinquieme annee ce 
n'est qu'.à partir d'un volumê d'activite extra-scolaire tres elevé (25  
heures ne9;omadaires ou plus) q u ' o n  observe un effet negàr:f sur 16 

progression ces enfants. Ceci renvoie sans doute ên partie au fait que 
ce type d'octivite tend b se generaliser avec l'dge (46 % des enfants 

de 5Sme annee font plus de 15 heures hebdomadaires d'activite extra- 
scolaires contre 39 % des eléves de 2eme annee), notamment en zone 
rurale (su 68 % des eleves de 5éme annee fçnt plus de 15 heures hebdo- 
madaires a'activite extra-scolaires contre 4 3  % des eieves oe 2eme 
annSe) . 

Concernant les caracteristiques du maître on trouve h Le nivoau moyen 

des differences sensibles entre les resultats de deuxieme et de 
cinquieme annee. A ce dernier niveau d'etudes on ne voit plus apparaî- 
tre 1'fff:cocite pedagogique superieure des instituteurs notee au 
niveau de la deuxiéme annee. En moyenne, les femmes semolent plus 
efficaces que les hommes pour enseigner les enfants h ce niveau 
d'etudes alors que le sexe des enseignants ne faisait a pr:ori aucune 
difference au niveau de la deuxieme annee. 

+ Au plan de la formation professionnelle initiale on observe que le 
passaqe aes enseignants par 1'0cole normale les rend en moyenne plutôt 
moins efficace que les maîtres qui n'ont pas béneficie de cette 
formation. Par contre, l'effet des stages de perfectionnement en cours 

d'emploi est comparable celui observe en deuxiéme annee (effet 
positif de l'ordre de 3 points). 



sur les a C Q U l ~ i t i 0 n ~  en Cours de 5éme am&. 

Effets unifactoriels 
en cours de 5OA 

CATEGOGRIE ADMINISTRATIVE 

Instit. Adjoint Staqialre 
Instituteur Adjoint 
Instituteur 

SEXE 
nomme 
Femme 

3NCIENNETE (variable continue) 

Anciennete totale 
Anciennete dans le poste 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

+ 0,39 
+ 0 , 2 4  

I 

Non 
Oui 

-5cNATION PROFESSIONNELLE INIT. 

Aucune 
Ecole Normale 

. W W E  DE L'ENSEIGNANT I 

O 
- 2 , 6 5  

Même que celle des eleves 
Dif.mais parle langue eléves 
Dif,ne parle pas lanq.el&ves 

iTYLE PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT l 
Pour l'autonomie des eléves 
Pour la discipline 

La lanque parlée par l'enseignant ne fait plus d e  différence en 
cinquiéme annee alors qu'en deuxieme année le fait pour l'enseignant de 

ne p a s  p a r l e r  la lanque maternelle des enfants constituait plutôt un 
fac:eur favcrable au plan pedagogique. Ce résultat n'est paradoxal 
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qu'en apparence et peut sans doute s'expiiquer par le fait que la 
connaissance du français est en cinquieme année beaucoup plus solide 
qu'elle l'est parmi les eleves de deuxleme annee, ces derniers benefi- 
ciant alors davantage que leurs aines du fait que le maître ne peut 

enseiçner autrement que dans cette langue. 

L'effet moyen des differents élements du contexte scolaire (tableau 17) 
est tres proche aux deux niveaux d'etudes consideres. 

Tableau 17 : Effets unifactoriels d'élhnents do contexte scolaire 
sur les acauisÀtions en cours de 5eme annee. 

Nombre d'ei&~es de la classe 1 - 0,025 

TAILLE DE CLASSE (var.continue) 

Effets unifactor~elc 
en cours de 5 O A  

Non 
Ou i 

1 

TYPE DE CONSÏRUCTION 1 

TYPE DE COURS 1 

Banco-paillote 
Béton 

EXISTENCE D'UNE CANTINE 

Cours simple 
Cours multiples - 2,67 

PROPORTION DE LIVRES dans CLASSE 

O 
- 1,33 

SOUTIEN INSTITUTIONNEL 1989-90 

Pas de visite d'inspection 
~ i s i  t é  de 1 ' inspecteur 

Pas d e  visite du Cons.p&dago. 
Visite du conseiller pedago. 

nb de jour nees pedagog iques 

Livres privés (var. continue) 
Livres prêtés (var. continue) 

+14,64 
+IO, 16 
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C'est le cas par exemple de l'effet positif de la frequentation d'une 
eventuelle cantine scolaire ou de l'absence d'effet (positif) associe 

au tvpe de construction scolaire, qui se retrouvent au deux niveaux 
d'etuoes considérés. C'est egalement le cas de l'influence positive de 
la disponibilite (privee et sous forme de prêt) de manuels, et qe 
l'impact neqatif associé aux differentes formes de soutien institution- 
nel apportes aux maîtres b travers la visite d'inspecteurs et de 

conseillers pedaqoqiques. 

La seuie difference notable au niveau de ces caracteristiques contex- 
tuelles s e m ~ l e  être l'effet de la tallle de classe qui est négatif en 
cinquieme annee alors qu'il était positif en d e ~ x i é m e  année. Ce retour 
apparent au niveau de la cinouiéme année sur le resultat standard de la 
litterature en ce domaine Colt colt être tempere ici par la faiblesse 
du coefficient et le caractsre statistiquement non-significat:f de la 
1 idisûn observee. 

Sur tous cês plans i l  importe, au delb aes effets bruts examines, ce 
ccnsiaerer l'impact de chacuce des differentes variables sous czntrôle 
de l'effêt des autres dars le cadre d'analyses multivariees des 
determinànts de la proçressizn aes 2lSves en cours d'annee sco!airê. 

V . 3  L a  rnodelisation d'ensem~le de l'effet des differentes var:ables 
sur les acauisitions en cinQuibme annee. 

Comme nous 1 ' indlqulons au commencement de cette sect  on les resultats 

des analyses conduites dans les deux annees d'études sont relativement 
convergentes. Ceci est plus particulierement apparent au plan des 
analyses multivariees OU l'effet de chaque variable est estime "toutes 
choses egales par ailleurs". Une fois encore nous nous interesserons 
ici aux differences ou au p o ~ n t s  de convergence les plus marquants 
entre les resultats obtenus pour les deux annees d'htudes. 

* C'est au plan des caract4ristiques individuelles et des variables 
decrivant les conditions individuelles de scolarisation qu'on trouve le 

plus de differences entre les deux annees d19tudes considérees. 
Certaines oe ces differences s'expliquent assez simplement par le fait 

qu'on a affaire en cinquieme annee a des eleves plus lqes et plus 
avances dans le systbme. 



La connaissance du français par la mére de l'enfant qui constituait un 
avantage en deuxieme annee, au temps des premiers apprentissage, 

n'exerce pius d'influence significative en cinquieme annee. Le fait que 

le mere soit analphabéte, s'il est lie négativement au niveau des 

acquisitions mesurees en fin de deuxiéme annee (modéle H5 1 1 ,  n'affecte 
pas la progression des eléves au cours de la classe de cinquiéme annee 
(modele n5 4 ) .  On trouve un resultat similaire en considerant l'effet 
du milieu familial mesuré par la profession du pere. Tcutes choses 
egales par ailleurs, le milieu social ne semble pas faire de différen- 
ces signific~tives sur la progression des éleves en cours de cinquiéme 

annee. 

Sur ce dernier plan i l  existe une différence impqrtante par rapport aux 
resuitats observes en deuxiéme annee où le milieu familial faisait 
d'importantes differences sur la progression des éleves. L'interpreta- 
tion de ce resultat dans le cadre du benin est delicate compte tenu des 
difficultes particulieres qu'a connu le systexes au cours 02s dernieres 
annees. P!usieurs explications A ces resultats sont envisa~eaoies selon 
qu'on ConSidere ou non que les difficultés du systéme d'enseignement 

beni'nsis cnt pu affecter differemment les el€ves engages  LX differents 
n i v f a u ~  C L  cycle d'enseiqnement primaire. 

1 )  En supgosant que les effets observes dans les deux annes a'etuaes 
n'ont rien de contextuels, on pourrait @mettre l'hypothese que cet 

affaiblissement du biais social dans la progression des eleves résulte 
de deux eléments : en premier lieu cet affaiblissement du biais sociai 

peut tenir au fait que la duree relativement importante du cycle 
primaire psrmet de combler progressivement les handicaps s û c i a u ~  qui 

marquent ies premiers apprentissages des eleves. 

En second Iieu on peut faire l'hypothbse q ~ 2  cet affaiblissement des 

differences sociales est, au moins partiellement, une consequence ae 
l'homoqeneisation des éléves resultant de la selection qui s'est operee 

dans les premiéres annees de l'ecole primaire. Cette selection pourrait 
porter b la fois sur la composition sociale des classes et sur le fait 
que, pour chacun des groupes sociaux, ce sont plutôt les meilleurs 
elbves qui sont parvenus au terme de la cinquiéme annee d'etudes 

primaire. 51 on ne dispose d'aucun élement skr le second point, i l  est 
clair que la composition sociale des classes tznd A se modifier au fur 
et A mesure de 1 "avancement dans le cursus : on observe e n  effet que 
les enfants de ruraux qui formaient 3 6  % des éleves de deuxieme annee 

ne forment que 28 % de Ceux de cinquieme annee alors que les enfants ae 
caare dans ces deux annees d'etudes représentaient respectivement 16 et 
23 % des effectifs. 



Taaleau 18 : VodPles ex~licatifs du score moyen en fin de 5eme annee. 

Var las 1 es 

/ Reierence 1 active 

I 

I I I 

N5 1 

D Isign 

Iniveau acquis in1 tiaux 
1 
2ce entrée en primaire 

NS 2 

8 - 9 a n s  

l 

retard h l'@cale 
(rarement souvent 
I 

h/semaine ac::vlt&s prod. 
5 - 10 h. 

/ <  h -  

:O - 15 h. 
15 - 25 h. 1 > 25 h. 

repas de ,nidi a la cantine 

b (sign 

+2,64 
+5,24 
+3,17 

-2,47 

!Oans 
! 1 ans 
12 ans 

non 

redoublement avant 

N5 3 

+2,09 
+3,88 
+2,62 

-2,64 

++ 

+++ 
+ +  

*+ 1 gargon 1 fille 1 
I 

connais. frarzais mere 
i l l t  langue l~t/@crit fran 

-6,59 

+1,21 
+1,53ns 
-1,17 
-5,t5 

+2,83 

+5,06 

+4,24 

ou 1 

-0,3? 

+1,38 

-0,13ns 

non 

M5 4 l 
D lsign 

/ nationale 

-4,43 

+0,26ns 
+0,65ns 
-1,43 
-4,40 

+4,9? 

+3,37 

+3,09 

+++ 

ns 

ns 
*++ 

+ 

+++ 

**+ 

Ou 1 

D Isign 

+ 

++  

+ 

+ * *  

~nalphabete -*,66 +++ 
I 

-0.3 1 1 ns 

posséde livre de lecture 

ns 

+ 

+O, 29 
-0,98 

-0,95 
-2,17 
-0,04 
+0,03ns 

-3,41 

-2,03 
-2,13 
+0,06 
+1,35ns 

+++ 

ns 
+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

non 

reaoublement 3e la 5O4 

+0,47 

-0,93ns 
+0,34 
-1,27ns 

-1,43 

+* 

ns 
ns 
ns 

profession au pere 

oui 

-0,6 1 

-0,51 

+0,48ns 

non 

ns - e l  i o  ns 
ns 1 -1,261ns 

agriculteur 
I 

-3,97 

+0,46ns 
-0,94 
-1,97 
-1,61 

+2,86 

+3,13 

+2,65 

ou i 

cc++ 

ns 

+ 

ns 
+ 

ns 

ouvr.non qual. 
ouvr.qualifie 
artisan +1,38 ns 

+++ 

ns 

+ 

++ 

+++ 

*++ 
pOSSede livre de calcul 

ns 

ns 

l I 
+4,27+++ 

non 

a suivi des cours 1989-90 

+0,45 

-1,371~s 
-1,53 
-3,00t+ 

-3,69 
-1,561-1s 
-0,47ns 

ou 1 

- 1  ,49 

+0,1? 

+1,24ns non 

t* 

+++ 

ns 

ou 1 

-1,791 t t  
I 

t + + J  

ns 

1 



milieu péoprauhi~ue 

sexe du maître 
feminin mascu 1 in 

ancienneté rna;tre (ans) 

1 

rural 

1 X de var lance expl iquee 11 7.0 1 19.5 1 37.4 1 47.0 II 

urbaln 

-0,61 

anciennete C S  poste (ans) 

é t ~ g e s  qen.:nlt. d u  m o î t r e  

I ZDcyc 1 .  sec. 
Sec. locyclel t e r m ~ n a l e  

I 
ecole normale initiale 

-0,27 

+0,319 
-0,003 

-0,78 

-3,lO 

+14,9 

ns 

I I 

non 

+ 

ns 

ns 

+++ 
+++ 

ns 

+++ 

++++ 

taille de la classe (tel) 
Tc1 (variable continue) 
Tc12 

classe d cours multiples 

1 +0,29 ++ 
l 

O U  1 

-1,49 

+0,09 

visite d'inspection 

non 

l 

non 

ou 1 

/ -3,24 

staqe p@da.csurs d'emploi 
non I O u i  

maître p a r l e  lanpue locale 

oui 

ns 

O U  1 

ancien.direct.éco1e (ans) 

Constr. salle de classe 

non 

autre 

+0,93/ns 
- l  T 

"dur" 

+1,38 

1 +1,79 

-0,47 

+4,87 

-0.87 

maître actlvlté extérieure 

% éleves llvre de lecture 

ns 

+ 

ns 

+++ 

ns 

non ou 1 

opinion P@daQoalaue maître 
+ autonomie + dlsclpllne 
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i l )  Pour substantielle qu'elle soit, cette modification de la composi- 

tion saclale des classes ne Parait pas de nature h annuler la variance 
qui Fourrait eventuellement être associee h cette variable. Dans ces 
conaitions on pourrait alors lier en partie les differences observees 
au pian du milieu social aux conditions particuliéres qu'a connu le 
Benin au cours des derniéres années. En affectant davantage les enfants 
en phase initiale d'apprentissage que leurs aines, les perturbations du 
sytéme d'enseignement pourraient avoir génére des biais sociaux dans 

les acquisitions des elevls qui ne se manifestaient pas quelques annees 
auparavant. Les biais observes en deuxiéme année en 1990 seraient alors 
tres circonstantiels, tandis que l'absence 
cinquième temoignerait du fait que ce type d'e 
le systeme quelques annees plus tât. 

Ces differentes hypothèses sont plausibles et 

de biais mesurable en 
fet n'existait pas dans 

éventuellement complè- 
mentaires. Cn notera cepenadnt que la derniere est davantaçe qLe les 
abtres compütible avec les resultats connus en ce domaine et qui 
montrent que, dans les pays en voie de dévelopGement, et dans les pays 
africains en particulier, les biais sociaux scnt relativement faibles 

dans les acquisitions des eléves de l'enseiqnement primaire, et cela 
quel que soit le niveau étudie dans le cycle. 

+ T c ~ ~ o u r s  au plan des variobles individuelles, on peut noter que la 
cinquihne année fait apparaître des drfferences dans les progressions 
aes eleves selon le sexe qui etaient inexistantes au niveau de la 
deuxieme annee. Si les filles progressent moins que les garçons en 
cinqaieme annee, leur handicap demeure cependant modéré de i'orare de 
deux points (on notera que cet effet n'est pas lie A une difference 
s'intensité particuliere dans l'exercice d'activités extra-scalaires 
dans la mesure OU, pour les deux annees d'etudes, les filles ne se 
aistinquent pas des garçons par le volume horaire moyen ou la frequence 
hebdomadaire de h ces activites). 

+ Au plan des conditions individuelles de scolarisation, et h l'excep- 
tion du volume d'activite extra-scolaire, sur lequel nous nous sommes 
deja longuement penché dans la sous-section precedente, les résultats 
obtenus pour les deux annees sont trés convergents. h x  deux nrveaux 
d'etudes le fait d'arriver en retard A l'ecole est associe h une 
moindre progression au cours de l'annee scolaire (effet neqatif 
d'environ 4 points); la fre~uentation de la cantine a un effet positif 
aux deux niveaux d'études considerés. 



On verifie egalement la generalite au résultat concernant la dotation 
privee en manuels scolaires. En clnquieme comme en deuxieme annee la 

possession privee d'un livre de lecture est associe a de meilleures 
acquisitions ( +  3 points). A c e  dernier niveou d'etudes, on notera que 

la possession du livre de calcul, qui etait sans influence sur les 
acquisitions moyenne en deuxieme annee, possede egalement un effet 

posit:f significatif sur la progression des eleves. 

t L'examen des variables liees h l'organisation de la classe apporte 
egalement une confirmation des resultats csserves en deuxieme annee 
(absence d'effet negatif de l'organisation des classes en cours 
multiples, effet du type de la construction, disponïbilite collective 
en manuels scolaires). L'effet de la taille de classe sur la proqres- 
sion des eleves en cours ae cinquieme annee est du même type que celu: 
dejh observe en deuxieme annee (courbe en U i n v e r d e  avec une valeur 

maximale aux alentours de 50 eleves). 

Comme on peut l'observer sur le graphique ci-dessous, où on a reporte 
la courSe estimee pour la cinquieme annee A ccte de celle dejb estimee 
pour la seconde annee, les aeux courbes Sont sarticulierement proches, 
ceile de Eéme annêe etant s~mplement un peu plus pentue. Ce resultot 
atteste de la generalits de cette relation &L niveau de l'enselqnemen: 
primaire beninois. 

Graphique 3 : Simulation de l'effet s~ecifipue du nombre d'eleves aans 
la salle de ciasse sur les acou:5itions individuelles, 

Acquisitions des eleves 

nbre d'el éves 
O 10 20 30 40 50 60  70 80 90 100 de la classe 
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I l  n'est sans doute pas sans intérêt de rappeler ici que ce type de 
courbe peut ne pas être spécifique au contexte béninois, et, finale- 
ment, rendre compte d'une loi pius générale de variation des acquisi- 
tions en fonction de la taille de classe qui n'a jamais pu être 
observee dans les autres pays en développement où on ne trouve pas les 
tres petites classe qui existent au Bénin (voir plus haut 1 1 1 . 4 ) .  Dans 
cette hypothese, i l  deviendrait particulierement c!air que l'interêt 
d'un recours b de petites classes, déjd contesté sur un plan stricte- 
ment économique, pourrait eqalement être combattu en reference A son 
impact pédaçoqique négatif. 

* Concernant les caractéristiques mesurables des maîtres, on constate 
eqalement une assez forte proximité entre les effets estines pour la 
cinquieme année d'etudes et ceux préséntés precedemmenr pour la 
cieurieme annee. L'efficacité a pricri plus elevée aes maitressés au 
niveau de la cinquieme année, qui pouvait s'ooserver du p!an ge 
1 'analyse   ni 
chosés égales 
presentes : L I  

catif sur les 

àctorielle, ne se verifie pas lorsqu'on raisonne "tautes 
par ailleurs", comme c'est le cas au niveau ces modeles 
Au totol, cette variable n'exerce pas d'effet siqnifi- 

acquisitions des éleves dans les deux niveaux cznsidéres. 

S'agissant des caracteristiques professionnelles des ensêiqnants on 
peut constdtsr que le niveau d'études initiales comme le pessaqe des 
enseignants par l'école normale ne font pas plus de aifférencas sur les 
acquisitions des eleves de clnquieme année qu'ils n'en faisaient sur 
ceux ae aeuxieme année. Une différence notable entre les deux niveaux 
concerne i'effet de l'ancienneté des enselgnanrs dans leur poste qui 
n'exerce pius d'effet statistiquement significatif au niveau de la 
cinqcieme annêe. 

Au delh des caracteristiques mesurées des maîtres, nous avons vu qu'il 
existait ae substantielles differenciations d'acquisitions des eleves, 
pour des enfants de caracteristiques individuelles données, selon la 
classe dans laquelle ils sont scolarisés. Ces ecarts tiennent en grande 
partie aux cnolx pédagogiques et aux caractéristiques personnelles des 
maîtres non mesurées dans l'enquête (enèrgie, motivation, cnarisme,..). 
Comme au niveau de la deuxi0me année, ces écarts sont importants 
puisqu'ils s3nt compris dans une fourchette de t -  20, + 2 0  sointsl et 
que l'écart-type de ces differenciations nettes intor-classes est de 
9,2 points dans l'echelle des acquisit~ons. 



V.4 Les d~terminants des acauisitions en francais et en mathsrnatiques 
en cinauiéme annee d'études. 

Comme en seconde année, les différences concernant l'impact des 
facteurs sur les acquisitions des él&ves sont modérees et se manifes- 
tent comme des particularites locales pour des mecanismes qui sont 
fondamentalement comparables. Les modéles pour les oeux disciplines et 
p.our le score global sont presentes dans le tableau 14. Seuls les 
points suivants meritent d'être Commentes : 

+ L 1 e c a r t  Entre filles et garçons, au benéfice de ces derniers, note 
au niveau ae l'examen du score global, vient essentiellement d'une 
moindre efficacite des filles dans le domaine des mathematiques, alors 
que dans les acquisitions en français on n'ooserve pas de differences 
entre sexes. 

+ Comme ou niveau de la dèuxieme annee, on observe que l'effet de la 
tailie de classe est moins accentue en mathematiques qu'en frança~s. 
Cette coservation est coherente avec les resultats de ! A  iir:ersture 
internaticnale Sur Ce sujet aui jndiquent une ,:=incire sensibiiitê ae l a  
taille dê la classe dans les matiéres scientifiques que dans les 
langues et ies matiéres litteraires. 

Un autre facon de regarder ces différences entre les deux domaines 
d'acquisitions consiste a examiner les parts de variance expliquee par 
les differents groupes de variables (tableau 2 0 ) .  I l  est intsressant de 
noter, en continuite avec les resultats cstenus en deuxieme annee 
(taoleau 1 2 ) ,  que l'intensite des effets nets dûs du maître est dssez 
sensiblement plus grande en mathematiques qu'en français. Ainsi, en 
cinquieme annee, ces differenciations nettes inter-maîtres valent 16 % 

e n  mdthematiques (17 % en seconde annee dons cette même aiscigline) 
contre 10,8 % en français (12,4 % en &me année). Ce resultat est 
interessant du point de vue de la politique de formation, en identi- 
fiant que les mathématiques sont un domaine 06, A tous les niveaux du 
cycle, des interventions seraient plus specialement necessaires. 
~ 0 ~ l i q n 0 n S  toutefois que les modes actuels de formation profêssionnelle 
des enseignants (tant initiale que permanente) ne remplit pas convena- 
blement ce rôle: Les résultats obtenus soulignent donc tout a la fois 
des besoins de formations, notamment en mathematiques, et une necessite 
de reformer les modes actuels de formation pour en ameliorer I'effica- 
ci te. 



Tableau 19 : Modeles explicatifs du score moyen en francais (M5 5) et 
en mathematiques (M5 6 )  en fin de 5eme année. 

1 Var iables I ~ M S  s (fran) ) ~ ~ 6 < m a t h T / 7 F F l  

niveau acquis initiaux / r0.47 **** +0,3l +** *  +0,45 

2qe entree en primaire 
8-9 ans 10 ans -0,99 ns -0,83 ns -1,37 

I l  ans - 0 , 9 2 n s  - 1 , 3 2 n s  -1,S3 
12 ans -2,97 ++ - 1 , 7 5 n s  -3,OO 

I 

connais.fr;ncais mere 
l i t  lançde lit/ecrit +0,95 ns -1,3? 
nations;? andlphabete -0.36 ns -2,58 

1 

1 

t 'I 

Reference 

retard b !'ecole 
rarement 1 souvent 

active 

I 

hlsemaine actlviti?~ ~ r o d .  
5 -10 h. -0,ll 

< 5 heures 10 - 15 h. 
15 - 25 h. 

> 25 h .  

b 

proiess:sn du pere 

1 ouvr .non qua1 . l  -1,80 li ouvr.qualif ie +,O8 

repas d e  midi A la cantine 
non ( oui 

sign b 

ns 
*** 
*++ 

ns 
agriculteur 

possession livre 
lecture non 'oui +2,24 
maths non1 oui +1,77 

sign b sign 

-0,45 
-2,45 
+0,68 
-0,37 

artisan 
cadre l 

I 

-3,04 
-0,27 

ns 
+ 

ns 
ns 

redou~lement avant S O A  

a suivi dss cours 1989-90 
non ou 1 / /  + I , O 4 n s  

-2,26 non 

-1,23 
-3,69 
-1,56 
-0,47 

non ou 1 1 
l 

oui 

+ 1 , 0 9 n s  

ns 
* *  
ns 

1 
ns 

**+ 

redoublement de la 5OA 

+ l , 2 L n S  

+ 0 , 0 4 n s  

-0,21 

+ 0 , 8 0 n s  

ns 

+ 0 , 1 9 n s  
7 

-1,49 *** 



milieu qeo~raphiaue 
rural I u r b a i n  

-0,13 ns 

taille de la classe (tcl) 
Tc1 (variable continue) 
Tc12 

classe s caurs multiples 
non 1 oui / /  +o,iPlns 

Constr. salle de classe 
autre l 

1, 

Z éléves !ivre de :ecture 1) +14,81**** 

C 

sexe du màytre 
féminin 1 masculin -1,87 

anciennete maître (ans) 1 +0,32 

anciennete as poste (ans) 1 1  -0.17 
etudes cê-. :nit. du aaître!l 

I 2Ocyc!.sec. +O, 87 
Sec. 1°cyc!e terminale 1 1 . 5 3  

1 

école nornale initiale 
non ou 1 

stase pea;.=ours d'emploi 
non I O u i  

maître parle lanaue locale 
OU  1 I 
maître ac:ivité extérieure 
/non 1 oui 11 +4,90 

1 

oplnlon psaaaoaiaue maître 
+ a u t o n o m i e + d i s c i p l i n e  -1,19 I 

visite dm:ns~ection 
1 oui 

'anciennete direct. ecole 
Ancdir (variable continue) 

11 Y. de var lance exp 1 iquee 11 47,O 1 33,4 1 477, 11 
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On ne peut toutefois pas être certain qu'il soit suffisant d'envisager 
de remedier au probléme précédent par le recours A des actions de 
formation. En effet, comme au niveau de la seconde annee, on note une 
correlation positive forte (+0,68) entre l'efficacité des maîtres dans 
les deux domaines (français et mathématiques). Ceci peut certes 
manifester qu'il y a des problémes pkddgogiques généraux, non thémati- 
ques, mais aussi, pour une part qu'on ne peut pas identifier empirique- 
ment, qu'il y a des problemes de type "individuel" qui se manifeste 
dans l'inégale capacité des individus a exercer le me1;ier d'enseignant. 
Selon cette derniere composante, les temedes sa situent donc davantage 
du côte des incitations, du contrôle et de l'encadrement d'une part, de 
la sSlection des personnels d'autre part. 

Tableau 20 : % de variance exoliauee Dar differents modèles en francais 
et en mathematicues, identificaticn de l'effet a G  contexte 

1 2 ' / ~ ? 0  U SA U C5E U CSD U Ci U AG 

€PO U SA U CSE U CSD U CL 

variables ou 
groupes d e  variables 

l 

€PO U SA U CS€ U CSD 

g : mesure l'&art net "conditions d'enseignement" 
h : mesure l'écart des diffkrences nette inter-classes 
k : mesure les differences nettes d'efficacite pédagogique des maîtres 

% de varlance du score en fin ' 
de 5 O A  e x p l ~ q u e e  

F r a n ç a ~ s  

36,7 

6,2 

22,6 

16,4 

72,6 - 

Ecart modeles C12'-11'1 

Ecart modeles C13'-11'3 

Ecart modeles C13'-12'1 

rapport k / h ( %  

Mathemariq~ss 

27,2 

10,3 

21,l 

10,8 

5 1 , 2  



VI. A titre de conclusion 

Au total l'image qui se dégage de la comparaison de ces modeles estimés 
pour les deux annees d'études est celle d'une grande proximite des 
moaes de fonctionnement. Si des differences légeres existent au niveau 
des caractéristiques individuelles, l'ensemble des elements caracte- 
ristiques de l'organisation de l'école (taille des classes, disponibi- 
lité en manuels scolaires, types de constructions, organisation en 
cours multiples, existence d'une cantine, caracteristiques personnelles 
et professionnelles des maîtres), exerce des effets comparables aux 
deux nivezux d'études considerés ici. Le tableau 21, ci-dprés illustre 
cette simi 1 itude. 

I l  s'en aégage une image d'un modéle de fonctionnement relativement 
commun au niveau de l'enseignement primaire des différents facteurs 
d'organ1sa:ion scolaire qui sont sous 1 
Cela dit, on observe que le nombre des 
impact veritablement siqnificatif sur 
(taille ae classe, cantlne, dotation en 
nelle en cours d'emploi), sachant qu 

e contrôle des planificateurs. 
variables qui exercent un 
les acquisitions est limite 
livres, formation profession- 

e 1; confirmation de l'âbsence 
c'effets ce variables telies qLe la formaticr :nitlale Oes enseignants 

OL le fair que le cours multiple n'êst pas L- nacdicop aux ecq~is:tlons 
forment évidemment des résultats tres importants du point ce vue de 
1 'action. 

Notons ici que les analyses qui ont été présêitées dans ce document ont 
essentie1:ment et* fondées d'une part sur ces donnees individuelles et 
d'autre 2art sur des données agréqees ùu  niveau de la classe ou 

caractéristique du contexte de classe. De façon impl~cite, i l  a @te 
fait l'hvpothese que la classe constituait le contexte pert;nent pour 



Tableau 21 : Impacts marainaux des Orin~iOaux facteurs d'or~anisation 
scolaire en 2eme et !%me annee d'etudes. 

Facteurs d'organisation 
de l'école 

- 
Cant i ne 

Taille de la classe 
. effet lineaire 
. effet quadratique 

2eme annee 

les acquisitions et que le contexte de l'ecole n'apportait pas, a la 
marge, d'informations nouvelles interessantes. Dans une larqe mesure, 
cette attitude est effectivement justifiee par le fait que les caracte- 
ristiques disponibles dans l'enquête au niveau de 1'Bcole ne se sont 
pas revelees empiriquement pertinentes. Ceci ne signifie pas pour 
autant qu'il ne puisse pas exister pas une tonalite particuliere des 
ecoles qui pourrait être plus ou moins propice aux acquisitions des 
eléves. 

5eme annBe l 

L 

Une façon d'aller dans cette d i r e c t ~ o n  peut consister A partir du fait 
que les echantillons ont e t é  constitués en choisissant d'abord les 
écoles et ensuite en choisissant au sein de chacune d'elles une ciasse 
de &me et de Seme annee. S'il existe une tondlite d'ecole, celle-ci 
passe pour par tle par des aspects "physiques" communs iressemo lances 
tenant au public, en quantite et en caracteristiques), et pour partie 
par une attitude commune des maîtres liee a l'ambiance qui regne du 
sein de l'ecole (soit sous l'influence du directeur d'ecole, soit sous 

Classe b cours multiple 

Type de construction classe 

% eleves avec livre 

Se.2 du ornaître 

Ancienneté du maître 
15 ans15 ans 

Etudes qen.init. maître 
. 2nd cycleiler cycle 
. Terminale/ler cycle 

Eco le normale 

Stage pédagogique 

O 

O 

+ 5 

1 O 

+ 6 

O 
O 

O 

+ 3 

O 

O 

+ 15 

O 

+ 3 

l 
O 
O 

O 

+ ' 2  



l'influence plus diffuse d'une éthique scolàire propre au groupe des 
enseignants). Un moyen de tester l'existence de cette tonalité d'école 
consiste a examiner la ressemblance entre les effets liés au maître 
dans les deux annees au sein d'une même ecole, sous contrôle des 
différences de public et des conditions "physiques" communes d'ensei- 
gnement. En menant c e  type de calcul, on observe une corrélation 
positive (r = +0,35) significative, bien que d'une ampleur qui reste 
relativement modérée. Ce resultat atteste toutefois qu'en moyenne les 
maîtres d'une même ecole ont tendance A avoir une influence nette 
personnelle qui est du même type (positive ou négative) manifestant des 
comportements "d'entrainement" entre les maîtres dont bénéficient (ou 
pâtissent) ensemble les éleves d'une mëme école. Ces éléments empiri- 
ques nouveaux ne permettent de conclure sur le point de savoir quels 
sont les mecanismes A l'oeuvre; ils ouvrent par contre la porte A de 
nouvelles investiqations eventuelles aont l'interêt oans le cadre de la 
gestion du systeme est evident. 

Enfin, et en revenant de façon plus centrale sur les résultats obtenus 
dans cette etude, on notera que leur degr& d e  generalité, et donc la 
confiance qu'cn peut leur accorder dans une perspective d'actaon, sont 
encore renfcrces par le foit que dans la maJsr;te des cas, ils sont du 
même type, et souvent d'une intensits compar63!e, a ceux obtenus dans 
d'autres pays de la région et en particulier à~ Togo et au Eurkira Faso 
où des analyses strictement identiques ont etê Conduites (effet de la 
taille de la classe, rôle des manuels scolairss, caractere non pénali- 
sant au plan pédagogique de l'organisation erg cuurs multiples, l'absen- 
ce d'effet pédagogique positif des constrdctions "en dur", effet 
positif de la cantine scolaire). 

I l  existe aussi cependant des specificites beninoises concernant 
notamment la formation initiale iqenérale et professionnelle) des 
maîtres. S'il est vrai que l'effet de ces variables reste moderé dans 
les autres pays, le fait qu'on ne détecte aucun effet au benin est 
significatif d'une situation particuliere. On peut par conséquent 
imaginer que les modes de formation dans ce pays sont mal adaptes, mais 
i l  faut aussi rappeler que les effets nets liés au maître sont si 

. intenses ac: Benin, qu'ils sont de naturs A rendre inobservables 
d'eventuels petits effets de formation. Lo question de la gestion 
effective du systeme et de ses acteurs constitue sans doute une 
certaine urgence dans le cas d e  la situation beninoise et est probable- 
ment un pre-requis a des amenaqements plus techniques et-plus classi- 
ques pour les planificateurs d e  l'éducation. 

Afin d'analyser de façon pertinente ces amênagements techniques, i l  
conviendrait maintenant de compléter ces mesurss pédagogiques d'impact 



par des mesures de coûts associés b chacun des facteurs d'organisation 
scolaire. Sur la base de ces deux éléments, des procédures d'optimisa- 
tion permettraient de définir les combinaisons optimales de facteurs 
(maximiser les acquls des eléves pour un coût donné) parmi lesquelles 
les decideurs seront h même de mener, sur une base factuelle, les 
arbitrages entre le nombre des éléves scolarisés (la quantité) et le 
niveau moyen des acquis de cnacun des élhves (la qualite) A l'interieur 
d'une contrainte budgetaire donnée. 
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~a w s t i o n  & i r d n s s e r n t  & s y s t i r  d'&ducation wr M i n  -1la unr 
i d f l e x i o n  nat ionale sur l e s  p r i o r i t d s  da l 'ensalgnewnt e t  una 8pproc)w s&rieuse 

e t  soutenue an ce qui concetna l e  f i n a n c e r n t  a t  Ir gest ion ôer dpenses 

d'Cducation. Bien que l a  idcession 4conoriiqus actuel le, qui  sCvlt dapuis d i x  uis, 

s o i t  c e r t a i n e r n t  cri grande p a r t i e  irsponsable da l a  d i i i n u t i o n  des e f f e c t i f s  

scolaires e t  & l a  b d s s e  probable de l a  qua l i t 4  de l ' ense ignern t ,  m r e  &s 

prpblhms qui se posent aujourd'hui, découlent aussi des dépenses engagées pour 

a ider  l e s  Ctudiants, d'une p o l i t i q w  ardu'iqus e t  d'une w v a i s e  gest ion en 

i ~ a t i & r e  de v n u e l s  e t  fourni tures scolaires a ins i  que d'une lncapacitd (e t  

pi.obablaiaent aussi d'une rét icence) & adapter l e  systhm d'Cducation français'  

hé r i t 4  de 1 ' C m u e  colonia le aux rda1ltCs & Bénin. 
# 

b u s  partons dans c e t t e  (tude du pr inc ipe  qu'& cour t  t e m ,  l a  Bénin a peu 

& chance de pouvoi r résoudre ses dl  f f i c u l  tCs dconoriques b ien qw 1 'auglrntat ion 

ac tue l le  des p r i x  du p é t m l e  puisse s t i l u l e r  l e s  dc-s avec l a  Nigéria, corne 

dans les  années 70. L ' d l i o r a t i o n  de l ' a c c h  & l'enseigneacnt publ ic ,  e t  de u 
qual i tb ,  sera donc un pmcessus len t ,  ma- par des pénuries constantes de 

ressources. 

Bien que nous soyons p l u t d t  pessi i is tes,  l e s  p r p b l & ~ e s  actuels ont 

néanmoins un cet6 p o s i t i f  8 l a  récession e l l e d a c  a déj& ob l igé  l e s  hoames 

p o l i  t iques locaux e t  l e s  organisat ions in ternr t io r ia les  & coa#ncer & f a i r e  face 

& l a  r é a l i t 6  Cconocaique & Bénin. I l s  ont, o f f i c i e u s t r r n t ,  l o d i f i d  de façori 

pos i t i ve  l e  s y s t & m  de finaneeacnt de 1 'Çducation i par exeaple. l e s  bourses 

d'Ctuck versCes a I 'unIvers i tC e t  aux dlhves de 1 'ense lgnarn t  s e c o n 4 ~ i m  ont & t&  

considérablement res t re in tes  ces t m i s  dernihres années. WI coircnca .ussi  & 

changer de p r l o r l t C s  I par exeaple, on sa dbzintdresse pmgnss ivan rn t  de 

1 'enseignenent uni  vers1 ta1  re  e t  technique pour 4 1  i o r e r  l a  qua1 1 t C  de 

1 'enseignement pr imai re  e t  secondai m & p n m l e r  degd.  

En raison de l a  c r ise ,  ces changements ont pu Ctm acceptds avec beaucoup 

aioins da résistance que dans l e  pars4 e t  peuvent donc, indinctement,  avo i r  

contribu4 h améliorer l e s  p o s s i b i l i t & s  d'bducation. Duis l e  dern ier  chapi t re da 

ce rapport, nous n c o m ~ n d o n s  - une sCrie de r é f o i r r s  laportantes s'appuyant sur 
? < ; -  ces changement S. 

y ". - *+ 
r 
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STRUCTURATION W RAPPORT 

Ce rapport est s t ~ c t u d  

1 - 
II - 
III - 
I V  - 

v - 
V I  - 

V I 1  - 
V I 1 1  - 

I X  - 
X - 

X I  - 

Contenu polit ique 

en onze (11) chapitras, i savoir 8 

du flnanceawnt de 1'Cducation I 

Contexte Cconoaiiqut du financeœnt de 1'Cducation w Banln 

Evolut im des coOts de 1 'dducatiom 

Dépenses p r l  v k s  d'dducation 

Aide etrangère i 1'Cducation 

RCsud du financement de 1 'Cducation au üénln 

Etude de cas 8 l'enseignenrnt technique 

L'enseignement supérieur 

EfficacltC in:emt & systaw Cduc8tif 

EfficacitC externe & systhe Cducatif 

Conclusions e t  recommandations 



1 .  ~ H I s r o R I q U E E T P o u n g w o u F u i r r u c o r n r # L D ~ R 0 n r u r ~  , 

C A  - k  - . . -. - : . - . .- - - . . -- , . 

~ ~ r c t w l l e  R4publiqrn du Mnin s e a p p e l r i t  jurqu'wr 28 Fdvr ie r  1999 Ir 
RCpubliqua ~ o p u l a i m  du W i n  et, avant 1975. l e  Dahomey. Colonie f t - ~ ~ ~ a i ~  

jusqueen 1968, l e  -y, pu is  18 M i n ,  art M r i t d  du s y s t k r  deenseignemnt 

f rançais e t  de ras méthodes qu i  ont irrgub l e  procestus dduc r t i f  

jusqu'aujoutd'hul. Tout l 'enseignerant es t  uwr(  en frar&ais a s  l a  p r r r i a m  

a n d e  de I ' ense ignern t  primaire. 11 e s t  cal@ sur l e  s t y l e  pédagogique 

f r w i s ,  qu i  es t  un s t y l e  f o m e l  avec une pddoi inance i r m e  de l a  langue e t  

de l a  g r m i r e  françaises, Le systbme es t  t r ù s  centra l isC ( c m  en Fnnce),  l e s  

programes, l e s  nrnuels, l e s  sa la i res  des enseignants e t  l a  p o l i t i q w  

d'enseignearnt Ctant ent i iknpcnt  contr6lCs par  l e s  i i n i s t i k res  centraux. Les' 

dtabl issescnts d'enseigncmnt techniqueet professionnel jouent un * le iiportant 

w niveau secondain e t  forpent srirtout des ouvr ie rs  e t  des agcnts de corniame 

qua1 i fiCs, longtemps considéds par  l e s  achin i  s t ra teurs  coloniaux b r i tmn iques  

e t  Crança1 s corinc l a  c l 4  de voûte d'un développcarnt a f r i c a i n  'sol idem. L'arrivCe 

assez ta rd ive  des f ru rça i s  dans l e  Nord du pays e t  l ' i r p o r t m c e  k w c o u p  plus 

grande attachée i l a  région cdti ikre pendant l a  période co lon ia le  ont  introduit 

de grandes d i f f4nnces entre l e s  régions cô t i&res  e t  l ' h in te r land  en ce qui 

conceme 1 'enseignearcnt pendant c e t t e  pdriodeL. Ces d i  f fdnnces,  ajoutées 1 des 

s t ~ c t u r e s  de développement p r i v i l C g i a n t  l a  M t e ,  ont C t C  accentuées pendant l a  

période de c r i s e  en r a i  son des niveaux de revenu e t  des contextes cu l tu re l s .  

Dans ce contexte gCnéral, l e  0 . h o r y  & t a i t  l a  colonie française l a  plus 

scolarisCe e t  il a continua. a p d s  1 *indCpcndance i souteni r  sa d p u t a t i o n  ôe 

'Quartier La t i nm de l 'Afr ique, Le nombre de d i p l b d s  &A BEPC e t  &A b a c c a l i u d a t  - 
378 e t  64 respectlvearnt en 1961- e s t  passC rapidement 1 1.W e t  327 en 1978. 

Le noaibn des Clbves de l 'enseigmnicnt secondaire e s t  pass& de 3.400 en 1961 1 

17.200 en 1978. Un centre d'cnseigncnicnt supérieur a œ ~ e  ouvert ses portes en 

1965 e t  c-tai t  260 Ctudiants en 1978, 

Toutes l e s  données relevCes en 1968 nous rwrtnnt qu0apr&s IoindCp8ndan~8, 

l a  demande d'Cducation a C t C  nnforcCe, Apiàs l e  coup d0Eta t  m i l i t a i m  qui, en 

1972, a transformé l e  Dahocacy en Républlquc Populaire du Bénin, 1'Cducation 

1 La population msulmanc du Nord a aussi i ~ s n l f e s t b  une certaine 
rdslstance i l ' i n s t r u c t i o n  française. 



. p o l l t ~ q ~  6 m v e w r  r d g l .  C8lul-ci, s'est i t r u i s f o i r  18. s y s t b e F .  

M r l t &  de l a  colori lsatlorr française en un s y s t b  .drptd i Ir cuitun e t  iruc 

k s o l n s  locaux ut i l lunt  l e s  1-s 'u4hIcule 6 uvol r ' .  LaEcole I 
~ o u v e l l e ~  i t a l t  cens&e Incarner ces nouvelles valeurs a lns l  qrn l e s  concepts 

~ r x l s t e s  selori lesquals l a  t r a v a i l  .uwral e t  l e  t m v a l l  I n t a l l e c t u r l  sont 

l nd l ssoc l~b les .  En cor i f lant  aux &tudl.nts l a  piPductlon agr lcole e t  uiw p a r t i e  

II 
de l a  product ion l ~ s t r l e l l a ,  I n t m d u l s m t  l e  t m v a l l  productif 1 1 'dcole dms  

l e s  doai ines agrlcole, a r t i sana l  a t  mêœ l ndus t r l e l ,  l'Eco18 Nouvelle c o l p t a l t  
a 

f inancer t n u l m  28 8 des dépenses courantes de l '&taôl lsse#nt .  

Cette réforac n'a pas donné l e s  résu l ta t s  escorpt4s faute d'une r i s e  en 
O 

oeuvre adCquate. Le systhmn es t  rest4 pmfondéaent color i lal .  Il a continu4 & se ' 

développer dans l e s  années 78 -plus v i t e  pêie que dans l e s  années 68- 1 tous l e s  ! 
nlveaux ( v o i r  Banque  lal le, J m v l e r  1988, annexe 7). En 1979, 23 8 de l a  

populat ion OgCe de 6 ans e t  p lus  Ctalent  p lus  a, moins scolar l  sCs w, niveau 

primai re e t  e n v l m  78 8 de l a  populatlarr mâle urbaine de 1i8 & 19 ans avalent 

3 
rew une cer ta ine Ins t ruc t ion .  En revanche, 12 8 seuleœnt des ferares ~ r a l e s  

avalent fréquent4 1 'Ccole ( B R  19û4 P.509). Enf in  e t  surtout, l e  pourcentage des 
3 

enfants d'êgt s c o l a l n  ayant reçu une cer ta ine I n s t ~ c t l o n  seCleva l t  1 60 8 w 

début des d e s  88. 
n 

Bien qua l a  révolution a i t  pmcl.riC l a  gra tu l tC de l 'enselgnemnt, l e s  

f u l l l e s  ont cont lnu i  & f inancer la rgcrent  l a s  &coles en payant l e s  f r a l s  de 

sco lar l  t &  a l n s l  que 1 ' i chat  des uni t o m s ,  des cahiers e t  -1s scola lms.  Les 

f r a l s  & scolar i tC contr ibuaient  e s s e n t l e l l ~ n t  1 f i m e r  l a  c m s t r u c t l o n  des 

&coles, l e u r  entretien, 1 'achat des &qu lpncnts  r c o l a l  res conia l e s  taôlaaux e t  - .  

pupitres. Dms l e  i i r r c  temps, f l ô è l e  1 l a  tradltlon c o l m l a l e ,  I ' E t a t  a con t lnu i  

a consacrer un poumentagt &lev& du budget de 1'Cducatlon w x  bourses d8Ctudes 

des Clhves e t  dtudlants de 1 'enselgnearnt secondal re e t  un1 vers1 ta1 m. En 1978, 

20 8 des dépenses to ta les  d 'ense lgncrn t  pub l ic  & ta len t  consacrées w x  bourses' 

d'Ctude. En 1977, ce pourcentage a t t e i g n a i t  24 8 ,  e t  en 1981, Il & t a i t  w 

maxlarm, c'est-&-dire 38 8. 

Une f r a c t i o n  ClevCe, s o i t  environ 7 o/oo, du amtant de ces bourses d'dtude 

& bénéflciC & un nocibre m l a t i v e g c n t  m s t n l n t  d'&tudlants par rapport & l a  

populat ion scola l  n e t  univers1 ta1 re t o t a l e  (vo l  r Banque î4ondiale 1988, annexe 

24).  La p a r t  du budget deCducatlon d e s t l d e  & f inancer I 'unIvers l tC a c o n t l n d  



' de progresser vers l e  i l l i w  des a n d o s  8B (21 8 en 1W) 1 atte s l t u r t l o n  4 t r l t  . 

en  p r r t l e  1148 ru soucl d u - b r n i e m r m n t  & contenir Ir I k o n t e n t e u n t  d e s - -  

4tudlants qul pouvr l t  i tout -nt d(g&nCmr en une c r l w  soclale e t  p o l l t l g w .  

Le d g l m  d v o l u t l o m r l n ,  en trlt, ne r e s p e c t r l t  p r s  l e s  pr inc ipes 

aff lch4s n i  Ir d t h o c k  d 'ense lgnern t  d 'u r t ras  -1ms r i r r x l s tes  

t r a d l t l o r u w l l e w n t  p lus enc l lns  i l n v e s t l r  dans l ' r nse lgnawn t  p r l u l n  e t  

secondr ln  du p n r i i e r  cyc le  qua i  favor iser  l e  dévaloppeant des niveaux 

supérieurs (Carnoy e t  Suroff, 1990). L'anralgnaihnt p r i v l r a  universel n'est 

jamais devenu réa l l tC  e t  l 'on s 'est  d ( m s u r é r n t  attaché i u l n t e n i r  une & I l t e  

& fonct ionnai n s  d'encadnrntnt p o t e n t i e l  S. 

II. mm E ~ ~ ~ O U E  w F U U ) I C ~  E Lmnmntm AU 

Le Bénin f a i t  p a r t i e  des pays l e s  w i n s  a v d s  (PMA). Il poss&& peu de 

richesses nature l  les  e t  son dconocie es t  ex t raver t le .  Le taux & c m 1  srance C t r l t  

f a i b le  dans l es  anndes W. mais dans l e s  années 78, gr6ce au boom p é t r o l i e r  du 

NlgCria voisin, 1'Cconoaie a b é n t f l c i &  de Ir denande croissante du NigCr i r  en 

p r o b i  t s  de consoinmation e t  services rCexportCs. En 1972. l e  taux & croissance 

annucl C t a i t  de 7 C en c h i f f r a s  r é e l s  pour ratoakr en 1975-82 i 4,5/5 8.  La 

f o r t e  hausse des p r i x  du pé t ro le  en 1979 r au un e f f e t  p a r t i a l l 4 r a n i c n t  b é d f l q u e  

sur 1 '4conoaie du Bénin (vo l  r tableau ne 1). 

L'Ccanorie est  e s s e n t i e l l a r n t  doalnée pa r  1 'agr icu l  t u r c  e t  l e  pet1 t 

cosnierce. Le tableau Ne 2 mtn l a  s t a b l l l t d  r e l a t i v e  da ces deux grands 

secteurs Cconoi~lques pendant l e s  W e s  78 e t  88. Dans l e  secteur t e r t i r i n ,  l e  

conmcrce a continud i r c p d s e n t e r  23 8 & 1 ' r c t i v l t d  en 1986. Cependant, l e  

secteur dans lequel l a  c r o i  ssance r C t &  Ir p lus  rapide dans l e s  uvrCes BB r Ct6 

l e  secteur pub l ic  qui es t  pars4 de 6.3 8 du PIE en 1?82 i 8.2 en 1986. 
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BENIN I PAOW)IT INTERIEUR BRUT, UOICE IWLICITE DE P R I X  DU PIS, - 
ET PROOUïï INTERIEUR BRVT PAR HABITANT, 1978-1989 
(PI8 aux prix th marché, m i l l i o n s  de f rancs CFA) 

(1 )  

P I 8  aux 
p r l  x 

ç a t r a n t  s 

137,874 
158,190 
188.253 
194,202 
229,246 
287.020 
349 , 285 
411,881 
439,385 
466,281 
499.848 
582.768 
503,888 
534,888 
535,888b 

(4) ( 5 )  
PIB del 

Popr la t lon  p a r  habl- 
trnt 

Col (1) : Çomotes de l a  Nation, 1982 page 15 
Comotes de l a  Nation, 1985 page î0 
Cornotes de l a  Nation, 1986 page 6 
Zone f ranc  ( rappor t  ûê) page 285. 

Col (2 )  I 1975-82 - U.N, A f r l c a n  S t a t l s t l c a l  Yearboak. 1985 
1983-86 - Bénin. &mual n Sta t l s t l aue .  1988 
1986-89 - Est lmat lon 

Col (3 )  : Colonne ( l ) /co lonne (2)  

Col (4)  : Un i ted  Nations, &moarachlc Yearboak. 1989 

Col (5)  : Colonne (3)/colonne (4)  en  francs CFA 1977 

Notes : a. taux d ' I n f l a t i o n  supposd de 10 *, 1975-77 - 



e c t e u r  W r97e 

Pr imai re  30 40 

Secondai n 15 10 

T e r t i a i  re 48 42 

BRUT PAR m I V I T E  ECOWO)nQlJE 
1975-1986 

Source I Bénin, Annuaires s t a t i s t i a u e s  - 
1 

Le secteur agr i co le ,  qui représente 4 0  4 de 1 ' a c t i v i t d  6conoiaiquc, c i p l o i e  

e n v i m  l e s  2/3 de l a  popu la t i on  r c t l v e ,  (B IT  1984, tab leau 22). l ' h u l l e  de 

palme, l e  pa lmis te  e t  l e  c o t a  C t a n t  l e s  p r i nc i pa les  c u l t u r e s  coamcrciales. Une 

ca rac td r i s t i que  importante de 1 ' cap lo i  dans l e  secteur ag r i co le  e s t  qw d'une 

prédominance mâle au awwn t  de 1 'indépendance, il e s t  m i n t e n a n t  occupé i l a  f o i s  

pa r  l e s  homes e t  p a r  l e s  ?enmes. Le c œ r c e  de d é t a i l  e s t  t ou jou rs  tenu  

e s s e n t l e l l e ~ r n t  pa r  l e s  femmes, sauf pour le c o i ~ c r c e  da g m s  e t  l e  coriPcrce de 

ddta i  1 d'une ce r t a i ne  Ir iportance . 

Le gouvemcmcnt m i l i t a i r e  mmtl s t e  d'après 1972 a essay6 & " b t l u l e r  l a  

cmissance pa r  des programmes d'investissement dans l e s  âoaalnes de 

1 'agr i cu l tu re .  1 ' i n d u s t r i e  e t  1 ' i n f r a s t r u c t u r e  e t  en développant l e  sectaur des 

emplois sa la r ids .  La p l u p a r t  des i n b s t r l e r  a t  toutes l e s  b.neues on t  Cté 

na t iooa l i sdas  e t  1 'accent a & t a  BIS sur 18 product ion 8g r l co le  e t  l a  

conincrcial i  sa t i on  des p-1 t s  p a r  1 ' i n t e r i C d i a i n  de coopératives. 

Toutefois,  18 ans a p d s  ces l n i t l a t l v e s ,  I ' e ~ l o i  s a l a r l 6  o f f i c i e l  ne 

r r p d s e n t e  qu'une l n f lme  p a r t i e  6 t o t a l  da Ir popu la t ion  r c t l v e .  En 1970, l e  

secteur 'moderne' employai t  41.888 personnes, con t ra  p d s  d'un m i l l i o n  de 

personnes a c t l v c s  dans 1 ' a g r l c u l  t u r c  e t  p l us i eu rs  centaines de m i l l i e r s  dans l e  
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1 - . l e  u c t e u r  d m +  ( t r b l e w  31, i.1~ il r u s t a i t  meen l i i i t d  . e t  rbrorbrlt dry-. . -  ,. 

r io ins en r io ins l e s  e f f e c t i f s  c r o i a s u i t s  de d i p l b d s  da 1 'enseignewnt  secondai i.. - 

e t  da 1 'un ivers i  t 6  i 18 rechercha d'un e q l o i  s r l r r l 6 .  Ds P ~ U S ~  85 t &a -101s - 

sa la r iCs  Cta ien t  occupés pa r  l e s  -S. ce qui f a i t  que l e s  f e r r s  ru Bénin 

exercent su r tou t  des a c t l v i t d s  indépendontes d u i s  1 'agriculture, l e  c'me e t  

l e s  set=4lces. 

Avec l e  ra len t l sse i i cn t  de 1 'Cconoirie aprLs 1982 ( t a b l e u r  1).  1 ' e q l o i  dans 

l e  secteur  lodcme a cers4 de progresser. S i  en  1982 et 1989, l a  ba isse du PI6  

a C t C  assez I l r i t C e  (env i ron  3 8 en 7 ans), 1 'accro issentnt  désiographiqw rap ide  

pendant l a  dœ période r en t ra l né  dans l e  #me t e q s  un d é c l i n  du PIB d e l  p a r  

hab i t an t  de 30 8 ,  s o i t  3,3 t par an. I 

TABLEAU no 3 

BEMXN I W L O I  SALARIE 1970-1988 
(en ri 11 i e r s )  

Source I BIT 1988 

Cet te  baisse rap ide  du n iveau de v i e  moyen au Bénin a 6branlC l e  s y s t i w  

Cconoaiique C l a b o d  p a r  l e  Couvemeœnt i I l l t a l r e  dans l e s  années 70. L'dconoclle. 

d é j l  f a i b l e  au départ ,  e s t  devenue peu l peu moins 'rentable' : l e  Couvernearnt 

a eu de p l u s  en p l u s  & ml i garder  um p a r t i e  de 1 'excCdant en  d iminut ion.  Face 

i l a  régress ion de l a  deinande, l e s  colrmcrcants se sont tournés da p l u s  en p l us  

vers  l a  contrrbande, d'où um d i f f i c u l t C  c ro issan te  i main ten i r  l e s  rece t t es  de 

1 'E ta t  ( u m  grande p a r t i e  des i r p ô t s  p e ~ u s  proviennent des d r o i t s  de douam). 

La seule catCgorie b défendre un s y s t h e  qul f i n a n c a i t  l e u r s  s a l a i r e s  a C t C  c e l l e  

des sa la r iCs  mals, dès l a  f i n  des années 80. Il e s t  devenu par trop Cvident 

qu'avec l a  d im lnu t lon  des r e c e t t e s  f i s c a l e s  e t  l 'accro lsse i icnt  des e a p ~ n t s  de 

l n E t a t ,  11 n ' C t a l t  &me p l u s  poss ib l e  de sou ten i r  c e t t e  catCgor ie  sociale.  



1tI (.- . ürm g- par t ie -  des r r p î o i s  du socteur pubi ïc  & t a i t  e t  continn 1 d t r r  - 
, occupCe par &r" 'ensr lgnui ts  ou des pemormls  I d i l n l s t m t l f s  de 1 ' k a t i o n  - - . 

i f i  idatlonrla qui i rp r i san ten t  un fonct locrnrlm sur qurtm. Cependant, l ' . r g lo I  dans 

i 4 1 'enzclgncihnt prend um a t m  fo- I environ 5 8 des dipensas to ta les  & l ' R a t  
7- -toutes a c t l v l  t h  cmfoirdues vars l e  m i l  l eu  das undes 19BB (7 8 anvlnwi 6 P1B)- 

Ctalant dastlnées 1 subventionner un norbm cmlssr r i t  d 'dtudlur ts  1 p l e i n  taiips 
I 

ou non a t  &s 4 U v o  & l'anselgnemnt s e c d i i r e .  

SI nous observons da près l a  secteur da Ia4ducation par  rapport 

l 'bconoi le 6 ~ n l n ,  nous constatons qu'i l s ' i g l t  d'un systiaih lrrgcmcnt 

wtonom. Les dépenses d'Cducatlon v isent  axagériacnt i f o i r r  des dlplonbs & 
,-- 

1 'unlversl tC e t  de 1 'enselgnenrnt secondalm 6 ôeuxllac cycle (y coaprl s des 

d l p l ô d s  e t  enselgnants d'Ctabllssernnts & formation pmfesslonnel le)  qu i  sont 

pratiquement l es  seuls i pouvoir t r w v e r  un emplol salarlC, pour 1/4 dans 

1 'enselgneincnt. Inversement, l a  bonne sant4 & secteur sa la r ia l  se r t  i mesurer 

l a  sant i  tant de 1 'économie que du s y s t h e  iduca t i f ,  l e s  deux C t ~ t  C t m i t t m n t  

114s. Ce gul touche l'enseiPble de 1'Ccono~le (production a l l a c n t a l m  a t  p e t i t  

cememe) ou l'enseuble de l a  populat ion d'âge sco la lm (qui na fréquente pas 

n encon  un Ctab l l  ssement secondal re )  , seable jusqu' i  présent avol r peu IntCnssC 

tan t  l e  Gouverneacnt au Mnln que l e s  agences d'alde - SI ce n'est sous l 'ang le  

des excCdants dlsponlbles pour f inancer l e s  déptnses de 1'Etat. 

L ' e s t l w t l o n  des dépenses pub1 Igues d ' khca t lon  par nlveau d'enselgnernent 

ou &se l a a s t l ~ t l o n  de 1 'ensePbla des dépenses d ' k b c a t l o n  e s t  une tâche 
a 

i complexe. Le budget allouC 1 l'CducatIon, d'après l a s  c h i f f r e s  dont nous 

disposons, ne rcpiSsente jamais l e s  dépenses t4e l l es  pour une mnCa donnée. 

Dcpuls 1983, l es  s a l a l n s  e t  l a s  bourses d'Ctuda, qul sont l e s  deux prlnclpaux 

postas budg i ta ins ,  ont  4tC varsCs par I n t a m l  t t tnce, pa r fo l  s pas du tout.  ik ce 

f a i t ,  l es  dipenses r4e l l es  ( "c r4d l ts  consormls') pendant une a n d a  d d e  

devraient ê t r e  une approxlipatlon plus proche de l a  r é a l l t i  des depenses publiques 
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' d'bducritior, pour c e t t e  année. Pourtant, w typa  d ' e s t i i r t i s n  pose q u d  lp des 

pmblal ias, i tmt doMC qrn l a s  ' cdd l t r  consords* ,  M d p d s a n t a n t  pas las ';... 
d e t t e s  contractdes pour l 'année e n  qucstlorr m i s  peuvent m p d s e n t e r  ôes 

paiements p a r t i e l  s d'engagements pdcddcn ts .  

Nous m s  sorars I n s p i r é s  de 1 ' C t u d a  dc Ir D i r e c t i o n  du ûuâget du Min i s tè re  

des F l m e s  e s t i w t  l e s  c r é d i t s  budgç ta ims  e t  l e s  dépenses pour  lcrs uuiCes 

1985-89. Cet te  Ctude essaie de v e n t i l e r  systCmt iqueacnt  l e s  budgets des deux 

branches du Ministère de 1'Educatlon -Enseignament maternel e t  de base e t  

Enseignement m y e n  e t  supérieur-. Tou te fo i  s, l e s  r é s u l t a t s  con t red l  sent p a r f o i  s 

l e s  aut res rubr iques budgétaires e t  net-nt l e s  d l f f d r e n t s  * c h a p l t n s m  

d é t a i l  l an t  l e s  sa la l r es  versds aux dl  f f d r e n t s  sous-groupes. 
I 

Les d l f fd rences  sont Cnonnes. Cer ta ines années, I ' b c a r t  e s t  de 20 t (en 

p l u s  ou en moins) par  rappor t  aux c h i f f r e s  ck l a  D i  r e c t l o n  du Budget. B len qu' il 

s o i t  théor lqucacnt Impossible de c o n c i l i e r  l e s  d l f fbrences,  nous avons présentC 

une sCrie d 'est imat ions concernant l e s  dern iè res  andes ,  en c i t a n t  l e s  sources 

respect ives. Nous avons Cgalenicnt présent6 cer ta ines  est iarat lons provenant 

d 'aut res sources pour l e s  années antCr leures a f i n  d ' avo i r  t o u t  au ao lns une IdCe 

de l a  progression des d4penses t o t a l e s  e t  cks coûts  u n i t a i r e s .  

Méaruiolns, nous ne pouvons en aucun cas mesurer l ' e x a c t i t u c k  de ces 

e s t l i w t l o n  antdr leures. 

Les d s u l t a t s  cie n o t r e  enquête su r  l e s  dépenses publ iques d 'bducat ion ( v o i r  

tableaux 4, 5 e t  6) nous suggèrent p l us i eu rs  ré f l ex i ons  : 

1 )  Blen que l e  budget de 1 'ensei g n e ~ n t  ' sesble avol  r cons tament  d i  ni nu4 

en pourcentage des dépenses publ iques t o t a l e s  i l a  f i n  des d e s  78 e t  au début 

des annCes 88, i 1 semble avo l  r augment4 a p d s  1983 avec 1 'aggravat ion de Ir c r i  se 

Cconoialque. Cet te  s i t u a t i o n  s 'expl  lque en p a r t i e  pa r  Ir press ion  constannte 

exercCe pour (1 )  f o u r n i r  des enseignants pour dpondre  au noaibre c ro i ssan t  

d 'bl&ves de 1 'enseignement p r ima i re ,  (2 )  ma in ten i r  P niveau l e s  s a l a i r e s  des 

enseignants cie l 'enseignement secondaire (même avec des e f f e c t i f s  en d im inu t ion)  

e t  ( 3 )  con t inuer  de payer l e s  bourses des Ctudlants.  Les secteurs pub1 l c s  aut res 



1 'g ' que l ' & d u c r t i m  -en p a r t i c u l i e r  cou% qui pmdulwht des b iens I n b s t r l e l s  e t  
1 ! 
' 1 rg r i co les -  ont 'd rvantrge r o u f t e r i  da Ir r(ductl?rl des r r p l o l s  e t  des u l r i n s  a - 

i '  2)  ~ a l g d  l e  ~1 des s r l a i r e s  des enseignants ( e t  d m  une f o r t e  raductlon 

- '  en 1989) l e s  dépenses publiques par  mft sont ns tCes  h peu p d s  constantes au 
' .- 

I niveau primaire. e t  ont même wgmcntC rapidement w niveau da l 'enralgneacnt 
I secondai n général ( e t  r.%e encore p lus  v i t e  lorsque l e s  'secours' i ipayCs ont 

C t C  déduits des dépenses par  Clbve r p d s  1982) h p a r t i r  du ao#nt oir l e s  

e f f e c t l  f s sont tontds. 
I 
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, -- 'Y 8 M P E W S  WBLIQJES TOTMES DaEOUCATIbl( P M  NIVEAU 1976-1- - 
, . . -  . ,. . (en a l l l l o r r s  de Crvrcs CFA) 

Col .l e t  2 1 1970 DEBOUROUD document pour l'UNESCO/PNUD sur 1 'Cducation co lon la la  

e t  postcolonia le au BCnln, Tableau 11, 1975-1984 1 Joumaneu Lat i fou,  'StratCgie 

& Développti#nt e t  C o û t  & 1 'enseigncmcnt & base, 1975-19û5. Méaoire dc f i n  ôe 

formation au second cycle, I n s t i t u t  National d'Econo~ile,UNû 1986-1987,tableau 8. 

Les c h i f f r e s  de OEBOUROU POUR 1975-1979 sont idcntlques m i s  pour ce qui  es t  des 

années 1986-1989, i l s  sont généralement supérieurs d'environ 10 8. 

198s .  8 JN~~YMU 8 19858-880 1 Déboum g 198X-89C 1 c h l f f m s  obtenus en 

additionnant l e s  c h l f f n s  du budget t o t a l  e s t i d s  par chaque i i n i s t L m  dc 

1 'Education, e t  par  l e  Mini s thre des Financas. I l s  coïncident Cgalemcnt en 1987- 

89 avec l e s  c h i f f r e s  de Lamoure, P. 3. 

Col ( 3 )  1 1975-84 e t  1985 I Joumaneu, tableau 8. 19858-19888 1 c h i f f r e s  t i r C s  du 

Budget de 1 'Educatlon, Chap. 211. deductlon f a i t e  du secteur maternel. Ch i f f res  



,' . 
k,! ' coricemant l e s  s r l a i r e s  p l u s  I n foma t tons  fourn ies  par l e  M l n l s t h  des 

, .  - Enseigntmnts Moyens e t  SuparteUr. 
1- 

198X-1989C I M i n i s t h e  des Fiiranccs, D i m c t i o n  du Budget, a s t i w t i o n s  du budget 
n t o t a l  da 1 ' anse ignc rn t  matemal  a t  â t  base, dçduction f a i t e  des sa la i r es  da 
d 1 'anseigncwnt maternel. La v a r i a t i o n  i r ipor tanta en 198ô-1987, e s t  i ~ x p l i c a b l e .  

1 -- Ctant donné que nous u t 1  11 sons l e s  c h i f f n o  r e l a t i f s  eux mcrCdi ts  ouvertsm. 
1 

Col ( 4 )  t colonne (3)/colonnc (1) .  

Col (5)  1975-1983 I M i n i s t t n  des Enselgnei~ents Moyens e t  Supérieur, 'Etude des 

problèaies d'Inadéquationm, WB, 1985, Annexe II. Ch1 f f n s  obtenus en ml t l  p l  i an t  

l e  coût  par d tud iant  par  l e  nambn d'étud iants .  Ces c h i f f e s  ne sont pas t d s  

f i a b l e s  mals ce sont l e s  seuls que nous ayons t m v d s  pour ces anndes. I l s  sont 

appuyds par  une aut re dtude t mMicro-Analyse des c d t s  de 1 'Enselgneincnt Moyen 

Géndral , 1988' pub1 i6e  par  l e  Min1 s t & n  r k s  EffiTP, Noveiabn 1981. Les c h i  f f n s  

I nc luen t  l a  d 6 p d c l a t l o n .  l e s  s a l a i n s  e t  bourses dD4tude. 1985-1968 I c h i f f r e s  

estimés à p a r t i r  des c h i f f r e s  n l a t i f s  au c d d l t  a i v e r t  soumis par  l e  M ln i s t& rc  

des Finances (vo l  r annexe tab leau 8).  Nous avons l i p i t 4  l e s  rubr iques budgdtal res 

pour l e s  Eff i  e t  EMTP qui n ' ( ta len t  pas c l a i n m n t  I d e n t l f l 4 e s  chaque type 

d'enseignement seconda ln  sur  l a  base des s a l a l n s  to taux correspondant chacun. 

Col (6)  t Id. pour colonne (5) 

Col (7)  t 1978-1978 t UNESCO, Amwrain s t a t l  st laues. 1978-1979 et' l90@, tableau 

6.3 1982 t 'Etudes des prpbltaws' 1985. 

1985A Rasera, 1986. 19858-19896 t Lamure, 1990. Nous avons a j u s t d  le c h i  f f n  

pour 1987 en u t 1  1 l s a n t  l e s  c h i  f i n s  des bourses a t a b l i  s par Lsmaire p l u t e t  que 

ceux du budget du gouvernement. ( V o i r  tableau 10, c l - a p d s ) .  
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; L I  . JABLUU Ne ' 
f 1 - BENIN t MûUôM O~ELNES INSCRITS PAR MIVEAU, 1978-1989 

i f (en m i l l i o n s )  
3 -r 

Sources I ûébourou, 1990 Annexe tab leau ; Rasera Annexe 1 ; Laawwm 'Enseignement 
J 

Supérieur au Bénin' UNEÇCO/PNUD/MIFCAC, j u i l l e t  1990.Tableaul 

1 rn a. I apparement. ces c h i f f r e s  n ' Inc luen t  pas l e s  dlaves des dcoles p r i vdes  
_J 

(env i ron  3 t des d l a v t s  des ~ c o i e s  publ iques).  

b. I Rasera Annexe 1 

c. 8 l e s  c h l f f n s  pour 1981-1988 I nc l uen t  l e s  d tud lan t s  des ENI. 

Les dlaves de 1 'EMTP sont d l v i s d s  en 2 ca tdgor les  I enselgnemcnt pub1 l c  e t  

enseignement p r l v d  (en a l l l l e r s )  I 

Pub1 i c  
(ENI i n c l u s )  

2.3 
3.5 
3.7 
n.d 
4.1 
5.1 
4.2 
4.3 
4.0 
3.9 
3.4 

d. I c h l f f r e s  t i r é s  de 'Dlagnost ica 
e. I ADANOE e t  LALEYE. Tableau 6 



4 - . . 

TA8LUU Ne a 
8MIN 8 DEPENSES PlJûLIQUES MNS L'ENS€ICNEIIOJT PRU(ASRE 

SECONOAIRE ET SUPERIEM PAR ENOUHT 1975-88 
(en f rancs CFA c o u m t s )  

Source I l e s  c h i f f r e s  du tableau 4 on t  C t C  d iv isCs pa r  l e  rwbm 

correspondant d'Cl&ves/Ctudiants du tableau 5. Les c h i f f r e s  f i g u r a n t  en t re  

parenthèses dans l a  colonne Em; rep isentent  l e  r w i t a n t  &s bourses par  Clhve de 

1'Eff i  i n c l u  dans l e  coût t o t a l  pa r  Clave. Selon l a  D i r r c t i o n  &s Bourses e t  

Secours Scolaires e t  Un ivers i ta i res ,  ce l l es -c i  n 'ont  pas Ct4 payCes &puis  1983. 

Les c h i f f r e s  en t re  parenthèses dans l a  c o l m  EKïP représentent l e  montant moyen 

des bourses p a y b o  chaque année. 

a. 1 c h i f f r e s  t i r é s  & 'Diagnostic' 

b. I c h i f f r e s  t i d s  de 'Etude des Problèmes d'Inadéquation de 1'Ecole Nouvelle 

i 1'Economie Nationale'. 

c. 1 nous avons e s t i d  l e s  dépenses publ iques pa r  4 tud ian t  en d i v i s a n t  l e  pontant 

t o t a l  des dCpenser de 1 'EB d'une annCe f i s c a l e  donnée (année c i v i l e )  pa r  l e  

nombre d'Clhves 1 'année qu i  termine c e t t e  année f i sca le .  Il en r é s u l t e  une 1Cgère 

surest imat ion du coût par  C l b e  Ctant donne que l e s  d~penses couvrent un nombre 

p lus ClevC d ' b l b e s  pendant l e  d e r n i e r  quar t  ck l'année f i s ca le .  Notre c h i f f r e  
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pour 1965 e s t  k.ucoup p lus  d levd qw l e s  12,- âe U s e r 8  (12.886) FCFA qu i  

. n'est fond6 qua sur l e s  sa la l res  e t  l e s  w t i r l e l s  d88nseignr i rnt ,  Lm d i f fd rence 

es t  due en p a r t i e  aux diverses 'dépenses c r s  de parsamal' incluses dans l e s  

ca lcu ls  du Minlstàre -1s w i s e s  par  Rasera. Ta i te to is ,  l a  d l t t4rence essent ie l le  

t i e n t  au f a i t  q u ' i l  a i t a b l l  une est imat ion beurcoup p lus  basse des sala l res 

vers is  aux enseignants e t  adniini s t r a t e u n  d'it8bl 1 ssescnt -5.6 dl l i o n s  FCFA 

c o n t m  7.3 m l l l l o n s  FCFA-. 

d. 8 s i  l a  nasse sa la r ia le  des €MG 1 - 0.6 R4C II , tondCe sur l e  r a t i o  des 

sala l res d'enseignants au niveau 1 e t  au niveau II, nous pouvons e s t l s c r  l e  c d t  

par Ctudiant pour chaque niveau ('secours' non payes, non inc lus  dans l e s  

est imations) corne s u i t  t 

Années E.M.G. 

e. 8 l e  c h i f f r e  estimC par Rasera es t  de 540.000 FCFA 



par Niveau,  1975-1989 

Dépenses p u b l i q u e s  d ' é d u c a t i o n  

2 2 

Dépenses total&, 3 

- Total Pr h a i r e  - *- Secondaire -9- Univer s i  t a i r e  

en milliards d e  FCFA courants 
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Fig 2. BENIN : DEPENSES PUBLIQUES PAR ELEVE, 
par Niveau ,  1975-1989 

~ o Û t / é l è v e ,  Prim. e t  Secon ,  ~ o Û t / é l è v e ,  Techn.  e 

1 6oo 

1 

O 1 I 1 1 I I I I t 1 I I 1 1 1 100 
1976 1977 1979 1981 1983 1986 . 1987 1989 

ANNEE 

en m i l l i e r s  de FCFA 

t Univ .  



dlevC ces qw lquas  de rn i&ms  uwdas  quuid b l m  dm l e  nolbm des ~ W M ~ S  r & t 4  

diminué a l o n  & l e s  s a l r l n s  du personnel ont 4 t 4  kwcoup moins r 6 6 i t s .  Mm 

! k.! que l e s  s a l a i r r s  so ient  un peu m i n s  r i g i d e s  qw dans 1 ' ensc igna rn t  s e c o d a l m  

général en ra ison '  du &n beaucoup p lus  41ev4 de ' v rc r ta ims '  durs l e s  

é tab l  i s s e r n t s  d 'enseignerrnt technique, Il e s t  pratiquement l i p o s s l b l e  de 

réduire l e s  coûts par  Ctudlant  dans ce type d ' ense lgnc rn t  sans se prdoccuper âe 
-- 

savo i r  q u c l l e  doit e t r e  sa nature e t  l e  montant des rubven t l o r ,~  que l ' € k t  e s t  

p rS t  i verser  pour l a  f o m t l o n  d'une =ln-d'otuvm qual l f iCe.  

- 4. C'est au niveau de l ' ense lgnucn t  supérieur que l e s  coûts 

u n i v e r s i t a i r e s  ont fortement ba lssd ces c i n q  dern i&es  années. Les coûts par  

Ctudiant ont  augment4 pendant l e s  annCes 78 pour a t t e i nd re  l e u r  'maximini au m i  1 l e u  

des années W. Bien que l e s  dépenses publiques par  Ctudlant soient 28 f o i s  p lus  

ClevCes que dans 1 'enseignement secorrdaire g é d r a l ,  e t  que l e s  subventions 
4 accordCes aux Ctudiants so ien t  ClevCes, l eu rs  réduct ions nassives inscrites w 

budget a p d s  1985. coiabinies aux rCductlons sa la r i a l es  A tous l e s  n lverux 

d'enseignement après 1988 e t  au maint ien ( v o i r e  i 1 'augmentation) des e f f e c t i f s  
1 M des k tud iants ,  ont  ent rafné une d iminu t ion  des coûts par  Ctudlant, La baisse des 

e f f e c t i f s  observCe dans 1 'enselgncment secondalm, lorsque l e s  secours sco la i res  

ont  Ctd suspendus, ne s 'est  pas prPQI i te  au niveau u n i v e r s i t a i r e  pour t m l s  

ra isons : 

a)  Les réduct ions r é e l l e s  on t  dtC beaucoup p lus  l i p o r t r n t e s  . . ru nlveau 

secondai re. 

b )  Les Ctudlants l e s  p lus  d r l t a n t s  cont inuent de recevo i r  des bourses e t  

secours univers1 ta1 res re la t ivement  acceptables pour pouvol r cont inuer  l e u n  

Ctudes A 1 ' u n i v e r i l  t b  ; I l s  s 'organisent pour ôéfendre ces subventions c m  un 

'dm1 t'. 

CI Le marchb & t r a v a i  1, b i e n  que défavorable pour tous l e s  d i  p l M s ,  es t  

cependant mi 1 l e u r  pour ceux qui ont fa1 t des Ctudus u n i v e r s i t a i r e s  q u ' i  ceux qui  

ont  terminC l e  cyc le  de l 'enseigmment secondalm. Ceci tend & suggérer que l e s  

coLlts par  Ctudiant cont inueront  ba isser  s i  or, r é d u i t  davantage l e s  subventions 

a l  louees à 1 'enseignement supérieur.  
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) l ' a b i i n i s t r a t l m  cent ra le  t Il n'est  pas surpracrutt qua la part des dépenses 

pub1 i q w s  quf va aux sa la i res  des enseignants e t  a l n i  s t r a t e u n  d'(tabli s s r r n t s  

au niveau p r i m a l n  s o i t  t r è s  ClevCe -environ 92 94 8 du budget t o t a l -  t u i d i s  

qw c e l l e  qui va a 1 * a c b i n i s t r a t i m  centra le es t  n l a t l v e w n t  peu l q o r t a n t e .  La 

pa r t  destirbée au M l n i s t & m  des Enseignements Moyens e t  SupCrieur es t  p lus  &levCe 

au niveau secondaire. envi m 18 8 en 1988 (vol  r annexe, tableau A). Cociaia il est  

i q o s s i b l e  de dissocier  l e  f inanceinnt de 1 'enseigneacnt secondai n génCral de 

c e l u i  de 1 'enseigneincnt technique e t  pmfessionnel , nous 1 'avons irprti aux 

d i f f C n n t s  types d'enseigneincnt en proport ion des s a l a i n s  totaux payCs dans 

chaque branche. 

Au niveau u n i v e r s i t a i n ,  l e s  sala i  n s  de 1 *ach in i s t ra t i on  cent ra le  sont 

passes d'environ 27 8 des s a l a i n s  totaux versCs en 1985 e t  1986 28 8 en 1989. 

Toutefois. en 1985 e t  1989. l e  t o t a l  des s a l a i n s  est  passC prQgressivement de 

26 8 a 47 : des coûts totaux de 1 'enseignement u n i v e r s i t a i n .  essentiellement en 

ra ison de l a  diminution des subventions versCes au titn des bourses aux 

Ctudiants e t  des oeuvns univers1 ta1 ES. Les sala i  n s  de 1 'administ rat ion 

centra le sont n s t C s  constants environ 9 8 du coût t o t a l  tandis que ceux des 

enseignants ont augment4 rapidement. 

Pourquoi l e s  Ctab l i  sserœnts secondai n s  e t  1 'universi  t C  cont inuent- i  1 s a 
absorbcr des coûts aussi ClevCs au niveau de 1 'acbini s t r a t i o n  centrale, a l o r s  que 

l e  niveau des services la i sse  p l u t ô t  a d é s i n r  3 Cette question est  

par t icu l i&mnent  laiportante s i  l'on envisage des coupes budgéta ins  a f fec tant  

relativement peu l a  q u a l i t 4  de l'enseignement. Nous recoamrndons. entre a u t n s .  

d'examiner de pr3s l e s  services admin is t ra t i fs  centraux e t  de réâuire l e s  

dépenses dans l e s  cas 03 leurs  ac t i v i tCs  pourraient O t r e  assurées par l e s  &coles 

elles-mêms. ou dans l e  cas de 1 'universitC, par les  d i f f C n n t e s  facultCs. On a 

dé j a  cornacncC rC&i re l e s  dCpenses admini s t ra t ives  au niveau u n i v e n i  ta1 m e t  

11 conviendrait de C a i n  de &ne pour 1'administrat ion centra le des 

Ctabl i  ssemcnts secondai n s .  Selon l e  rapport sur l a  ré fome un ive rs i ta i re ,  Ctab l i  

dans l e  cadre du prCsent p ro je t ,  on pour ra i t  f a i n  des Ccono~lies en d d u i s a n t  l e  

chevauchement entre l e s  progranmes univers i  ta1 n s  '1 1 b n s '  e t  l e s  pmgranrncs 

obl i gatol n s  . 



Faute de données p idc isas  a t  d'dtudcs sur Ir qwst lo r i ,  I I  e s t  a n c o n  p l u s  

d i f f i c i l e  d ' e s t i r r  e x 8 C t t w n t  l e  montant ôes con t r i bu t i ons  ôes f u i  1 l a s  b 

1 ' i n s t r u c t i o n  ôe l e u r s  enfants  qw d ' a s t l œ r  18 montant des dépenses publiquas. 

toutes l e s  6coles font payer des f r a i s  de sco la r i tC  aux p a n n t s  qui sont an ou t ra  

chargés dc 1 'achat des uni t o m s  (kak i  ) . des 1 i v r e s  e t  f ou rn i  t u m s  s c o l r i  res  au 

niveau p r l m i i n  e t  sacondalre. I l s  dolvent, en outre, dans l a s  c l  rconscr lp t ions  

où il n'y a pas d'4colas. payer pour l e  logcbcnt at/ou l a  t ranspor t  de l e u r s  

enfants. Dans ces cas, l a  co r i t r i bu t i on  t o t a l e  des parants e s t  v r a l m n t  t d s  

ClevCe e t  notannent dans l e s  campagnes. 

Etant donnd que, dès l a  p n m i & n  annCe, l e  coût p r i v d  da I 'enseignerœnt 

peut 4 t m  ClevC, l e s  parents  essaient de f inancer l e s  dépenses absolument 

essen t i e l l es  pour ma in ten i r  l e s  enfants  & 1'Ccole e t  de frira f1 des autres. Pour 

l e s  dl&ves du niveau p r i m l n ,  l ' e s s e n t i e l  des dépenses concerne, l e s  f r a i s  de 

scolar i tC,  (dont 20 C pour tant  m sont pas recouvr4s). l e s  uniformes, l e s  

cahiers, l ' a rdo ise ,  l e  s ty lo ,  l e s  crayons a t  l e  car tab le.  Q~elques Cl&ves 

seulement se procurent l e s  11 vres &mndCs, mi s seulearcnt dans l e s  m t i 4 r e s  

jugées l e s  p lus  importantes. savo i r  i l e  f rança is  e t  l e s  mathCmatiques. Oans 

1 'une des t r o i s  dcoles p r i a a l n s  v i s i t ées ,  l e  nosbre d*Cl&ves possbdant des 

1 i v res  Cta l  t, dans l e  m e i l l e u r  des cas, de un sur  quatre. e t  encore s'agi s s a i t - I l  

d'une Ccole p r ima i re  d 'un q u a r t i e r  u*aln 'ais('. ûans la's deux aut res Ccoles, 

11 e s t  manifeste que l e s  classes e t  catCgories soc ia les l e s  p lus  dCfavorisCa des' 

zones pér i-urbaines ne sont g u & n  capables de procurer  l e s  manuels sco la l  res  aux 

enfants. 

Au niveau secondaire, l a  s i t u a t i o n  e s t  encore p i r e  parce que l a s  l i v r e s  

exlgCs sont p l u s  nombreux e t  p lus  chers. Les dQpenses 'indispensablas' coûtent 

encore p lus  cher  e t .  en plus, l e s  parents do ivent  p a r f o i s  payer l e s  t ranspor ts  , 
e t  f r a i s  d'hébergement. De ce f a i t ,  l e s  Cl&ves recopient l a s  cours C c r i t s  sur  l e  

tableau no1 r. Pour ce r ta i nes  m t l b - e s .  l e  professeur e s t  l a  seul & possCder un 

l i v r e .  
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Md-1 secondain C t a i t  destiné i ' r iderm l e s  f u l l l e s .  La m i t 1 4  environ des 

d l t ves  recevalt  UM bourse d'dtuda da 18.888 FCFA, dont 3.888 FCFA vorsds 

di n c t e r n t  & 1 'école e t  15.900 FCFA i 1. t a a i l l e .  ûepui s 1983, w s  bourses ont 

6 t i  at t r ibuaes mais rum pryCes. De 1984, l e s  e f f e c t i f s  ont m n c d  & diminuer 

dans 1 'ense lgntant  secondai m k sorte qu'en 19#, il s Ctaient dc 30 8 m i n s  

6levds qu'en 1 9 s .  

Les contr ibut ions des parents ont  Ct6 estimées r par  exepiple l e u r  

c o n t r i k r t i o n  p o t e n t i e l l e  par dlhve Cquivaudrait toutes leu rs  dépensas de survie 

s ' i l s  payalent tous l e s  f r a i s  exigCs e t  achataient toutes l e s  fournitures. 

D'autres estimations essaient de mesurer l e s  &penses *el les, ce qui es t  

beaucoup plus d i f f i c i l e .  Nous présentons les  deux types d'estiinations, Ctant 

donne que chacune fa1 t apparattre un aspect d i  f fCnnt des dépénses des pannts ,  - 
d'une par t  1 ' e f f o r t  q u ' i l s  devraient f a i r e  pour s a t i s f a i r e  tous l e s  besoins, e t  

d'autre part ,  l e u r  capacit4 f a i r e  face aux dCpenses scolaires. 

Un mt des f r a i s  de scolar l tC 1 i l s  const i tuent l a  p r inc ipa le  source de 

nvenus des Ccoles d'enseignement p r i m a l n  e t  secondaire de type général e t  

servent b f inancer leurs  budgets de construct ion e t  d'approvlsionntawnt. Leur 

montant es t  f l xb  par chaque associat ion de p a n n t s  d'dl&ves en accord avec 1' 

admini s t ra t l on  de 1 'btabl i sseoicnt. Dans cer ta ins d i  s t r i c t s ,  où l e  d i rec teur  

d'Ctabl 1 ssemcnt a de bons contacts avec l e  ~ o ~ s e l l  RCvolutionnai re 

d'Administration du D i s t r i c t  e t  où l a  1ocal i tC es t  assez r i che  pour avo i r  des 

fonds d i  sponibles, 1 'Ccole peut aussi recevoir une cer ta ine subvention. C r k e  b 

ces contr ibut ions, 1 'associat ion des parents e t  par fo l  s l e  consei l  m n i c i p a l  

exercent un pouvol r considCrable sur l e s  pro je ts  d ' in f ras t ruc tures  scolai  n s  b 

1 'Cchelon loca l .  Le d l  recteur est  responsable devant 1 ' M E .  Nous pensons que ce t  

aspect es t  p o s i t i f  e t  que cer ta ins  f r a i s  k scolar i tC sont indispcnsobles pour 

l e  syst&ar de c q t a b i l i  t C  rcbnInistration/parents. Ce sont l e s  autms c d l t s  - 
fourni tures e t  l i v r e s  en p a r t i c u l i e r -  qui  sont beaucoup t r o p  ClevCs en raison de 

ca r te l s  exclusl  Cs entre l e s  Cd1 teurs f ranç r i  s e t  certaine: au to r i  tCs chargées de 

l 'admin is t ra t ion  scolaire. La question se pose aussi de savoir  pourquoi l es  

parents devraient ê t re  responsables de tous l e s  f r a i s  de construct ion e t  

d 'entret ien.  Cet arrangement est  p lus  d i  f f i c l  l e  b supporter financi&rement par 



constnrftar. '  Les c o l  l e c t l v f t & s  u r b . 1 ~ ~  p lu8  ri&, i t a b l i r s  dapuis  l o n g t a l p r  

ont, d'une aanlèra g é d n l e ,  Ces écoles b i e n  c o n s t r u i t a s  p a r f o i s  M r i t i e s  de 

1 'admini s t r a t l o n  c o l o n i a l e  ou des confessions n l l g l e u s a r  q u i  nécass i tant  p u  da 

t ravaux . 
gnselanenwnt de base I l e  trb1e.u 7 présenta d iva rses  a s t i v t i o n s  des - 

c o n t r i b u t i o n s  des parents  p a ~  b l&ve  aux niveaux p r i a a i r e  e t  secondaire général. - 

Le tab leau  montre deux es t imat ions  récentes (1987) des c o n t r i b u t i o n s  das parents 

p o t e n t i e l l e s  pa r  b l eve  pour 1 'enseignement de base, pa r  ATIWKPE a t  hi TWRE 

respcc t l ve~ ien t .  Malgré un Ccar t  e n t m  ces deux es t iamt ions  de p l u s  de 20 t,  

tou tes  l e s  deux suggennt  que s i  l e s  p a n n t s  devaient  payer tous  l a s  f r a i s  de 

s c o l a r i t é ,  1 i v res ,  uni f o m s  e t  f ou rn i t u res  deapiindds, c t s  ddpcnses 

représentera ient  ô0 A 75 8 du montant dépensC p a r  l e  i e c t e u r  pub l i c  pair 

l'enseignement de base. En gros. on demande aux parents  de suppor ter  tou tes  l e s  

dCpenses, sauf l e s  s a l a i r e s  des enseignants e t  ô t s  parsonnels a d m i n i s t r a t i f s  

sco l  a l  res. 

Sur un t o t a l  de 10.300 A 12.900 F.CFA que représentent l e s  dCpcnses 
1 , IL - p o t e n t i e l l e s ,  l a  v e n t i l a t i o n  des est imat ions e s t  l a  suivante I 

- f r a i  s de s c o l a r i  t C  1.588 - 2.888 

- cah ie rs  e t  aut res f ou rn i t u res  888 - 1.750 

- u n l f o r p ~ ~ s  2.888 - 2.588 

- l i v r e s  5.588 - 7 . 1 W  
'r 

Atioupkh donne des c h i f f r e s  p l us  i l e v d s  pour l e s  f r a i s  da s c o l a r l t b ,  l e s  
- fou rn i t u res  e t  le: l i v r e s ,  e t  l e s  est imat ions d'Ami T o u d  sont p l u s  ClevCes pair 

l e s  u n i f o m s .  Plus de l a  m o l t i d  de l a  c o n t r i b u t i o n  m t e n t i e l l e  des w r e n t s  e s t  

consacrée aux l i v r e s .  

BEST AVAILABLE COPY 



. . .. . 
. . E r ; . -'+g 

I . . ,. . :.. ,. , . .  
. .. . .. 

. , ,."..'.; . . * - ... -. : :, . .- % - -, - . - :.>-.: . *.., ;:p*. : , ? C : ~ , . , J  ':,.+y : ..+# : 
. . .- . - ,  . . . .  . . -, 

. . .,:..- .-.y- 
. . -. - . . . . . . . . ;..i.: ; a~,. -.- , i - _ . < .  . : . - , . ' .  . , . & - -  . ...: L .: .. . , :'.-, ; -j,:-,,*-=c. . - . . 

2 ..& : ..-,;*.y:4-,,.. 
4.-;:-, .- . . . ,  . . :, .. 

. .  . . 

. . . , . .  . 26 . .. . . 
. . . . . . 

ESTIC(AT1CNS DES - 1 B l t T I ~  PûTENTIELLES ET REELLES 
DES PARENTS A U ÇCOURTTE DE'S ELEVES PAR NIVEAU 

E n s e i g n e ~ n t  pr imai  re 
@ d e s  Çontr .  Potent. a 
1978 5,812 
1979 6,287 
1988 6,928 
1981 8,062 
1982 9,512 
1983 18,162 
1984 11,151 
1985 11,821 
1986 12,391 
1987 12,894 
198B 
1989 
1998 

Enseignement Moyen CCnCral 

Andes  Contr .  Potent. 1 

1978 14.873 
1979 16.089 
1986 17.729 
1981 20,632 
1982 24,342 
1983 26,887 
1984 28,538 
1985 29,851 
1986 31,051 
1987 34,888 a 
198B 
1989 
1998 

source i 

(en FCFA courents)  
po ten t  . Ix p. RCelles t Ç. RCelles IZ 

Cont r ibu t ions  p o t e n t i e l  l e s  1 I Paul ine A t i w k p è ,  'cm1 ssance OCmogrephique e t  

Gest ion de I 'Enseignemnt  au Bénin', FASJEP 1987. 

Cont r ibu t ions  p o t e n t i e l l e s  II i Seidou Ami Touré, 'Le p r o b l b a t i q u e  de 

financement de 1'Cducation de base en RPB', I IEP, P a r i s  1989. 

Cont r ibu t ions  r é e l l e s  1 I Rasera, 1986 

Cont r ibu t ions  r é e l l e s  II I est l raat ions personnel les 

a : c h i f f r e  approx imat i f .  
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C '  Enseianement Secondai re Général. La con t r i bu t i on  po ten t i e l  l e  moyenne des 

parents par  dlave pour l e  niveau secondalm généra1 a Ct4 estimée par  Atioukpè 

128.53û FCFA par  an en 1984. La v e n t l l r t l o n  des coûts e s t  Ir sulvante I 

. f r a i s  de s c o l a r i t d  

. Uni formes 

. Livre: e t  fourn i tu res  scola i  res 

3.588-5.888 FCFA 

3.588-S.& " 
28.288 

Dans une autre dtude pour 1 'annCe 1987, e l l e  donne 1 'est imat ion annuelle sulvante 

t 2.100 FCFA pour l e s  cahiers au Niveau 1 8 4.688 FCFA au Niveau II ; 12.688 FCFA 

par an pour l e s  l l v n s  au niveau 1 e t  17.868 par an pour l e s  l i v r e s  au niveau II. 

E l l e  estime en outre environ 2.688 FCFA par an pour d'autres fou rn i t ums  

scola i res aux deux niveaux. Si nous ajoutons 4.258 FCFA pour l e s  f r a i s  de 

sco lar i td ,  3.588 FCFA pour l e s  uniformes (niveau 1 )  e t  5.888 FCFA pour l e s  

uniformes au niveau II, nous obtenons 25.058 FCFA par  an pour l e  niveau 1 e t  

33.450 FCFA pour l e  niveau II. 

L'est imation f a i t e  par  Rasera des &penses u inue l l es  r é e l l e s  des p a n n t s  

dans l'enselgneaicnt secondaim en 1985 s'dl&ve i 11.868 FCFA. La v e n t i l a t i o n  es t  

l a  suivante : f r a i s  de sco lar l tC  : 4.588 FCFA 8 u n i f o m s  r 3.758 FCFA ; cahiers 

e t  a u t n s  f o u r n i t u n s  I 2.888 FCFA 8 320 FCFA seulement pour l e s  l l v n s  e t  SB8 

FCFA pour un cartable. On e s t  donc d'rccord sur l e s  d4penses r é e l l e s  e t  

po ten t i e l l es  l o r s q u ' i l  s 'ag i t  des f r a i s  de s c o l a r i t d  e t  ôes uniformes. m i s  l e s  

dCpenses r é e l l e s  sont p lus  f a i b l e s  pour l e s  cahiers e t  u r t r e s  f o u r n i t u n s  

scola i res (5.888 pour l e s  est latat lons p o t e n t i e l l e s  c o n t m  22.588 pour l e s  

est imations rCe l les)  e t  des ddpenses rCel les sont. presque nu l l es  en ce qul 

concerne l e s  l i v r e s  contre 13.888-17.888 de ddptnses po ten t i e l l es .  



mpewsm i minn 4.- FCFA par dlàve; les caûts das i tn l to r r s  & 4.OBe6.586 . 
FCFA, ui tonetlon ck l'fige da ladlàva, e t  les  achats ck cah len  et wrtnr 
?ournltums rcolalms h environ 3.288 FCFA. Notn es t lu t lo i r  approxlutlve en 

matlare & livres es t  un peu plus i levie  que celle da Rasera -1.588 par ilàve e t  

par an- dtant âomé qu'un certr ln  nocsbre d1d1&ves seabla acheter un l i v n  par an. 
Notre estlmatlai des *penses d e l l e s  totales des parents se sltue donc entre 
12.888 e t  15.200 FCFA par an. 

D'autres estl i~atlons des dCpenses ôes parents sont beaucoup plus dlevCes 

que celles que nous pdsentons I C I ,  par exenple, dans plcm a n a l ~ s e  des coûts 

J ' E f f i  1988, on estliac l a  contrlbutlon annuelle des parents au nlveau secondal !-e 

en 1988 i 36.888 FCFA pour l e  logement, 10.788 FCFA pour les  cahiers e t  l e s  

a u t n s  fournltuns scolaires, 10.288 FCFA pour 1 'habillement 'et 20.388 FCFA pour 

l e  transport. Le total s'Cl&ve i 77.200 FCFA dont près des 3/4 pour le  logement 

e t  les transports -coûts non Inclus dans les  estlaatlons nlevCes cl-dcssus. En 

vCrlflant ces chlttres avec nos homologues du ôénln e t  d'autres s o u ~ e s ,  nous 

avons constat4 que de nocnbreux Clèves de lnenselgnement secondaire qui dolvent 
se déplacer &s dglons rurales vers les  vllles dl sposant d'&ab1 1 ssearnts 

d'enseignement seconda1 n dolvent aussl trouver un logement. Un loyer nnsuel de 

4.888-5.888 FCFA para5 t n o m l  e t  dlx no1 s nprésentent donc 40.000-50.888 FCFA. 

Blen qw nous n'ayons pas pu dCtem1ncr l e  pourcentage des dltves de 

l'enseignement s e c d a l n  qui dolvent se déplacer e t  se loger pour a l l e r  & 
1 'Ccole, i supposer qu'il s'Cl&ve h 10 4 ,  on devra donc ajouter 6,868-7,888 FCFA 

de plus i l a  contrlbutlon moyenne par Clave estimée cl-dessus. 

RCsuM 8 I l  ressort clal  n m n t  de l a  coaiparal son entre les  dCpenses d e l  les  
a t  les dCpenses potentielles des parents que ceux-d achatent volontiers ce dont - 

1 

leurs enfants ont absolument besoln pour rester i l'dcole mals qu ' l ls  refusent 

certaines dCpenses cosmc les  l lvres,  e t  dans une moindre mesura, les  cahiers e t  

a u t n  fournltuns. Comn les  t ra l s  de scolarltC e t  les  unl?orars sont p lus  

coûteux au niveau secondaire. les  Cl&ves sont s a s  doute moins blen pourvus. O r ,  

cornne i l  leur faut plus de l l v n s  e t  qu'i ls Ctudlent davantage de aratltres, I l s  

BEST ILABLE COPY 



qur l e s  parents  sont moins souclaux de l a  s c o l a r l t 6  de l e u r s  enfants, c m  Ir' 
conclut Rasera, m i s  au nncha r i sseaen t  de l a  v l e  w q u e l  s 'a joutent  des d é ~ n s e s  

g b l l a a t o i  res  - f r a i s  & s c o l a r l t i  e t  achat & 1 'uni f o i r a .  La ciurge e s t  encore 

p l u s  lourde pour  l e s  parents  qul do lven t  envoyer l e u r s  en fan ts  dans un 

( t a 1  1 s s e i r n t  secondai n C l o l g d  ôe l a  ail son i ôe ce fa1  t, l e s  &l&ves de réglons 

moins peuplCs ont moins ôe chance de pouvo i r  f réquenter  un 6 tab l i s sea rn t  

d'ensei gncpient secondai m. 

Compte non tenu des bourses, nous avons est imé l e s  dépenses annuel les p a r  

d l i v e  pour 1'EW i 38.300 FCFA w niveau 1 e t  i 63.900 FCFA au niveau II en 

1 d .  La c o n t r i b u t i o n  p o t e n t i e l l e  &s parents  représente donc 66 8 d.s dépenses 

publ iques pa r  C l i v e  au niveau 1 (sans coiapter l e s  f r a i s  de logement ou de 

t r anspo r t )  e t  53 t au nlveau II. L'aide que l e  Couvemement verse i une 

p ropo r t i on  importante d 'élèves à ce nlveau (46 8 des C l h e s  o n t  n C u  un montant 

& 15.888 FCFA en 1983, e t ,  en 1986, 19 % seulement) i permis cie compenser 

1 'apport des parents jusqu'au jour où l e  Couvernement a &duit son alcie i p a r t i r  

& 1983. En 1984-1985, on observe une f o r t e  d i a i n u t i o n  des e f f e c t i f s  dans l'Ei4G. 

ce qu i  n 'es t  pas surprenant ( vo l  r tab leau  4). En 1988-89, i 1 y a v a i t  38 t de 

moins d'Cl&ves dans 1 qu'en 1983-84, nêmc s i  l e s  e f f e c t i f s  dans 

l'enseignement p r ima i re  ont wgmentC de 18 t pendant l a  néme période. 

Cet te  d im inu t ion  t i e n t  en p a r t l e  i l a  baisse des o f f r e s  d ' e ~ i p l o i s  sa la r iCs  

pour l e s  diplômés de l 'enseigncr ient seconda in  e t  l a  &duction des bourses au 

niveau u n i v e r s i t a i r e .  E l l e  t i e n t  cependant aussi  au f a i t  que l e  Gouvernatent a 

suspendu l e s  secours sco la i r es  aux C l i ves  en con t repa r t i e  des con t r i bu t i ons  des 

fami l l e s  i 1 'enseignement secondai n, con t r i bu t i ons  qui, #ne sans achat de 

Nous avons CvaluC l e s  dépenses aux niveaux 1 e t  II en est imant l e  r a t i o  
des s a l a i  res  versds auk enseignants w x  deux niveaux. Les deux t l e n  e n v i m  des 
enseignants exercent au Niveau 1 ou au Niveau II mais non aux &ux niveaux en 
même temps. Les sa la i  res  d o  enseignants du Niveau II sont du niveau II sont 
beaucoup p lus  4lev4s que ceux du Niveau 1 Ctant donné q u ' i l s  sont censas ê t m  
p lus  q u a l i f i a s .  Nous avons donc suppos4 que l e s  s a l a i n s  &s enseignants e t  des 
personnels a d m i n i s t r a t i f s  des Ctabl lssemcnts que nous n'avons pas pu Imputer au 
niveau 1 ou au niveau II, Cta ien t  d i s t r i buCs  propor t lonnel lemcnt  ceux que nous 
avons pu imputer. 



envoyer l e u n  enfants en v l l l e .  - . ci mntablll - - t6  p r l vC .  di la  g o u r w l t h s  4tud.s.' - 
dans ces cas.' s n b l c  avol  P cons ldé rab laun t  b i l s s ~ . '  

' 

L'al& d t r a n g è n  t o t a l e  au ûén in  pour l a  t o t a l l t C  6 secteur est passée da 

98 i i l l i o n s  WS en 1983 h 178 a i l l i o n s  SUS en 1988. L 'aide h 1'Cducation a CtC 

relat ivement f a i b l e  -19.1 m i l l i o n s  SUS en 1986 (14.4 8 de l ' a i d e  t o t a l e ) ,  18,4 

m i l l i o n s  en 1987 (13.2 8 de l ' a i d e  t o t a l e )  e t  24.7 m i l l i o n s  S en 1988 (13.8 5 ) .  

L'ensenble de l ' a i d e  des t in& h l a  coopération technlqu; dont 80 8 d 'a ide 

b i l a t d r a l e  provenant o s e n t i e l l e i p e n t  de l a  France e t  d 'autres pays européens 

( M D ,  1989). Ces & m i e n s  années, t w t a f o i s ,  a p a r t  de l ' a i d e  A 
l ' invest issement a Ctd f ou rn ie  p a r  des organisœes d'aide a r l t i l a t 6 r a l e .  

TABLEAU No 8 AIDE ETRANCERE A L'EDUCATIffl PAR DûMAINE 

1986-1988 (en a i l l i o n s  de SUS) 

@mai ne 1986 - 1987 1988 
Coopération technique 11.1 13.6 19.9 

Invest  i ssemnts 8.0 4.8 4.8 

Source I PNUD I 'Rapport su r  l ' ass is tance  au ddveloppement en RPB, 1986' - 
PNUD I 'Rapport su r  l ' ass is tance  8u développement en RP6, 1987' 

PMD I 'Rapport sur  l'assistance au dbveloppcment en RF%, 1988.. 

L'assistance dans l e  cadre de l a  coopérat ion technique v ise  essent iel lement 

l e s  bourses u n i v e r s i t a i r e s  e t  l ' ass is tance  d i rec te .  On note cependant des 

exceptions Importantes ; p a r  exemple 1 'A1 lemagne a i n v e s t i  dans une imprimerie 

sco la i re  à Por to Novo, l a  France a fourn i  une assistance A l a  r é h a b i l i t a t i o n  du 
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da plusieurs écoles p r l r i l n s  ~ r a l e s  durs l e s  f i g i o n s  f r o n t a l l i n s  e t  l a  Suisse 

appuie l e  p m j e t  & production s c o l a i m  a r t l s u u l a  pour l ' i n i t i a t i o n  des dl4ves 

au t r a v a i l  unwl avec des art isans. Lm plupart  de ces p ro je ts  ront f lntncbs 

c o n j o i n t e n n t  avec l e  Gouvemeacnt du Bénin. 

L'asslstancci d t r m g h e  dans l e  c u i m  ôt  l a  coopération technique représente 

une por t lon  t r è s  Clevée des dépenses d'C&catlon au Bénln. Le budget t o t a l  pour 

1 'dducatlon C t a l t  d'environ ô0 m l l l l o n s  de SUS e n t n  1986-1988, s o i t  19 ? & 

budget du gouvernement en 1986 e t  33 ? en 1988. Conaic l ' essent ie l  des tonds a Ctd 

a t t r l bud  aux Ctab l l  ssentents d'enselgnernent seconda1 n e t  univers1 ta1 n, l e s  

soamcs vers4es ont a lo rs  beaucoup plus d ' l ipac t .  

L'assistance étrangtrc A l a  cons t ruc t lm  de nouvelles'Ccoles a 4th. selon 

Rasera. l e  p r inc ipa l  moteur des investlssencnts ?éal lsCs aux niveaux secondal re 

e t  ~ n l v e r s l t a l r e .  La p lupar t  de ces Investissements ont C t C  destlnés aux 

fomat lons spécial 1 sCes coiinc l es  Ctabl l  ssenwnts d'enseignement technique 

(complexes polytechniques) e t  l es  l n s t l t u t s  pédagogiques. ûn trouve en annexe au 

pdsen t  rapport une Il ste des prlnclpaux p ro je ts  d ' invest i  ssement Cducati f entre 

1985 e t  1989. 

L'Cducatlon au Bénln e s t  f i n a n d e  par t r o i  s sources e s s e n t l e l l o  I 

1) Le budget nat ional  couvre l e s  charges cl-après I 

- Au niveau de 1 'enseignement p r i m a l n  

l e s  sala i res des enseignants, 

l e s  sala i res des personnels da l 'adr r ln ls t ra t lon  scola i re au nlvesu 

centra l  (ministère e t  admlnl s t r a t l o n  décentra1 1 sée) . 
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le, i a l a i k s  der person&ls . d i l i n l s t r a t l f s  ôa s w t l e n  ur n l v e a i  centml'" 

e t  &s & tab ï  1  ssemnts su r t ou t  i r b r i n s  

l e s  bourses d'&tu& jusqu'en 1982 

l e s  fonds d'appui aux a t e l i e r s  dans l e s  C t a b l i s s e ~ r n t s  pmfess ionnc ls .  

- k niveau s u H r l e u r  

l e s  s a l a i n s  des pmfesseurs  

l e s  s a l a i n s  des personnels a d m i n i s t r a t i f s  e t  de sou t ien  des 

Ctablissements 

l e s  bourses des Ctudiants  

l e s  oeuvres u n i v e r s i  ta1 n s  ( restaurat ion,  t ranspor t ,  f r a i s  addicaux, 

etc.. ) # 

2) Con t r i bu t i on  des parents  : Fra i s  da scolar i tC,  achat des l l v n s .  

f o u r n l t u n s  e t  uniformes, f r a i s  de t ranspor t  e t  de logement, dans c e r t a i n s  cas. 

au niveau secondain.  Pas de con t r i bu t i ons  des parents au nlveau u n i v e r s l t a l n  

pour l e s  Ctudiants bours iers .  Quant aux non boursiers,  I l s  sont p n s q u e  

en t l@nmen t  a l a  charge de l e u r s  fami l les .  

3) Assistance C t r a n g @ n  : essentiel lement, bourses d'&tu&, coopération 

technique (financement des t iné  aux Ctudiants. w a o t C r i e l  e t  aux f o u m l t u n s ) ,  

c o n s t r u c t i o n ,  s u r t o u t  pou r  l e s  C t a b l i  ssements d ' e n s e i g n t r n t  

technique/pmfessfonnel secondai n e t  l e s  un i ve rs i  tCs. 
. . - 

En 1988, l a  v e n t i l a t i o n .  pa r  nlveau d ' e n s e i g ~ a c n t ,  des dCpenses fIn8ncCes 

par  ces d l f f d r e n t e s  sources C t a i t  l a  suivante : 
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1988 (fnncs CFA) 

Source t Tableau 6 e t  7 8 N D ,  j u l l l e t  1989 - 
Notes t a. Ces c h i f f r e s  n ' I nc l uen t  pas l e  'secours' qul n'a pas C t C  payC en - 

1988. 11 n ' ex i s te  donc pas & da ib le  comp tab l l l t d  e n t r e  &penses 
publiques e t  p r l v i e s .  I 

b. L 'enselgnewnt  secondaire technique conp ta l t  3.488 Clèves dans 
l e s  i c o l e s  publ lques e t  2.100 Cl&ves dans l e s  Ctabllssements p r l ves  
en 19-69. l a  f o m a t l o n  pédagogique n 'est  pas inc luse.  N w s  avons 
supposé quc l e s  Cldves des Ctabl lssearnts  pub l l c s  n 'ont  pas de 
dCpenses privCes. ce  qu l  n 'es t  pas t o u t  i f a i t  exact Ctant  dcmné 
que ceux qui f réquentent  des C t a b l l  ssemcnts d'enseignement 
cocr rwrc la l / l ndus t r le l  pa len t  des f r a i s  & s c o l a r l  t C  e t  achètent 
l e u r s  un l f o rp r s ,  fournitures s c o l a l n s  e t  l l v n s .  

c. He s'applique qu'aux Claves des Ctabl lsse#nts  pub l l cs .  

d. Les coûts  de l a  s c o l a r l s a t l o n  prlvCe ont C t C  t l r C s  du document 
k AdandCs e t  Laleya, 1988, e t  concernent l 'année 1987. I l s  
n'lnclunt pas l e s  dépenses p r i v i e s  des Cl&ves d ' i c o l e s  p tb l lques .  

e. Le chiffra pour 1988 e s t  bas, b l e n  que nous ayons supposi que 
seu ls  l e s  Cléves des Ccoles p rb l lques  bénCf lc la len t  de l ' a i d e  
Ct rangèn.  En 1987, l ' a l &  Ctra-re pa r  6 lave d ' (co l t  ptbllquc 
s '& leva l  t pour 1 ' enselgne#nt tecttnlque b env i  ron ll0.888-135.888 
FCFA, s o i t  e n v l m  SB t des 223.888 FCFA qw raprCsentcnt l e s  
dCpenses publ iques p a r  C l b e .  Ceci s 'exp l lque pa r  une subventlon 
I i p o r t a n t e  versCe c e t t e  uvrCe uu CP COULIBALY. 

f. Cc chiffre pour 1988 e s t  m m l e a a n t  bas coaiporC aux années 
précédentes. En 1987, pa r  exeupla, 1 ' r ss ls tubce  b l a  coopCrr t ion 
technique pa r  Ctudlant u n l v e n i t a l r e  s 'C leva l t  i 226.880 FCFA e t  
l e s  &penses pub1 lques i 372.888 FCFA. 
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do<ut.ur. ~ ' ~ n t ~ n s s e n t  u l n t e n & t  un pu p l u s  1 ' e n s e l g m a k t  p r l u l n .  Pr. Ir*" 

&$ niveaux l e s  p l us  ClevCs dépendont t e l l e a u n t  da 1 'ass l  stance 4 t r m g è n  que, pour 
I + 

IL peu que l e s  donateurs s'en dCslntCnssent,  l e s  cons&qucnw f lnanc là res  s e m t  

lourdes, en p r r t l c u l l e r  pour l e s  Ctudlants  u n l v e r s l t a l n r .  En f a i t ,  on peut - 
I d l  f f l c l  l e w n t  l w i g l n e r  qw 1 'enselgnebnent technique e t  u n l v e n l  ta1  n p i 1  sse 
' .'? 
11 cont inuer  i e x i s t e r  sous sa f o m  a c t u e l l e  sans 1 'a lde d t rmgè re .  

. - 

8 

V I 1  - CAS PARTICULIER i L 'E~ICNEHENT TEUMQüE 

Selon une analyse de 1 'enselgneœent seconda1 n général e t  technique 

ef fectuCe en 1980 1 ' le  bon fonctionnement de ces C t a b l l  sseacnts se heurte de 

grandes d l f f l c u l t C s  qu i  se s i t u e n t  essentiellement au plan des locaux, de 

1 'Cqulpemnt e t  du personnel enseignant'.' 

Aujourd'hui, l a  s l t u a t l o n  des Ctabllsseiacnts techniques e s t  p i r e  qu'en 

1988-82 a l o r s  que 1'Cconosile C t a l t  n l a t l v e m e n t  p m s p è n  e t  que l e s  e f f e c t i f s  

augincntalent. Mals, avec l a  dllilnutlon des bourses,' les e f f e c t i f s  ont eux u i s s l  

dlalnuC rapldemcnt. En tout Cta t  de cause, l e s  c d i t s  de 1 'enselgmawnt technlque. 

par  Clàve, d é j i  ClevCs, ont augment4 e n c o n  plus.  SI l e s  Ccoles manquaient 

d'Cqulpemcnt Il y a d i x  ans, l a  s l t u a t l o n  s 'est  e n c o n  aggravCe aujourd'hui .  

Sur l e  p lan  f lnanc le r ,  une ques t lon  grave se pose i l e s  Ccoles do lvent -  

e l l e s  fermer l eu rs  por tes 7 E l l e s  coûtent  chères e t  11 y a peu d'emplois -sinon 

aucun- pour l e s  diplômés. Les Ccoles p ro fess lo rwn l les  pr lvCes d t a b l l s s a a n t s  , 
but l u c r a t l  f- dominent l e  seul domalne dans lequel  l e s  p o s s l b l l l  tCs d'eaiplol sont 

bonnes 1 l e  comnerce e t  l a  gest ion, y coniprls 1 ' ln fonnat lque e t  l a  bureautique. 

3 Le document. qu i  ne po r te  n i  date, n i  s ignature e s t  l n t l  tu14 "Dlagnostlc 
sws /sec teur  enseignement moyen gCnCral , technl  que e t  pmfess lonne l  ' vol  r p. 14. 
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~ a r r ' u u l ~ s o n s  durs ca chapi t re l a  s l t u a t l m  & l*enselgrirment t e c h i q r w  

e t  pro tesr lonwl .  11 es t  d l t f i c l 1 e  d 'obten i r  des â o f ~ t 4 8 ~  e t  ce sont 

h a b l t u a l l . r n t  l e s  Ccoles e l ~ e s ~ m e s  qui  nous l e s  ont fournies. Nous en a v m r  

v l s l t C  q u a t n  sur l e s  onze que comte  l e  piys. 

~ t l m a t l o n s  ~ r é c C d e n t e ~  1 1 *&tude l a  p lus  c o l p l i t e  sur l e s  d t s  da 1 'EHTP 

a C t C  e n t n p r l s e  .u début &s années ;ie ('Dlagnostlc', sans date). Rasera a 

Cgalemnt e s t i d  l e s  coûts par &tudiant pour 1985. Les onze Ccoles sont 

habl tue1 lencnt d l v l  sCes en 4 catCgorles I industrlel1e/coamih~lale 8 agr icole ; 

paradd laca le  8 e t  faml l la le /soc la le .  Toutes l e s  Ccoles sont flnancCes par t r o l  s 

soumes I a) l e  i î l n i s t & n  ôt 1'Eôucatlon qul pale l e s  s a l a l n s  da l ' e n s e h l e  du 

personnel des Ctabllssements 1 b )  l e s  bourses d'étu& dont l a  p lupart  MnCfIc lent  

directement à l 'Ctabllssement,et c )  l es  contr ibut ions del parents. La part  du 

budget qui e s t  contrôlee directement par 1'Ccole es t  constituCe par l es  bourses. 

l es  f r a i s  de sco lar i tCm et ,  dans cer ta ins cas. d'autres contributions versCes par 

1 'Etat. Les Cl&ves doivent s'occuper de leurs l l v n s .  unifonœs. cahiers e t  

a u t n s  fournltures. Dans cer ta ins  cas, 1 'Ccole dispose d'une b lb l l o tMque  où les  

Cl&ves peuvent u t i l i s e r  sur place les  manuels dont I l s  ont besoin. 

En 1988 e t  1985, l e s  coûts par Cl&ve mt C t C  est iaés coian s u i t  I 

(milliers de francs CFA) 

CPAII CPA 1 C P I U I  CP CP CP 

AnnCes - sC k o u P H + I N A C o t o n o u a i i w u  
19W 883 286 66 102 119 101 316 230 

1985 587 288 140 - 238' - 430 - 
Source I 1988 1 'diagnostic' n.d. ; 1985 1 Rasera, 1986 - 

Nos p r o p n s  estimations du coOt par Clave ont & ta  Ctabl les sur l a  base des 

v i s i t e s  que nous avons ef fectudts dans certains Ctabl lssearnts e t  de 1 'exunen de 

leurs budgets. Les estimations sont l es  suivantes 1 



CP 1 & II Cotonou 
1986-87 (1.688)r 20.- 
1987-8d ( 1.460 ) 13.786 
1988-89 (1.300) 10.688 
1989-90 ( 1.292 ) 11.888 

CP 1 & II P. NOVO 
198748 (467) 24.886 
1908-09 (307) 15.688 

CPA II Sé kou 
1909-90 ( l m )  230.000 

CPA 1 P. NOVO 
1989-98 (111) 90.000 

Note% a a. 
b. 

nous avons 
des annies 
ne sont pas 
opérat ions 

k ic lennas  bourses + - .  - _ _  . 
s r l r l r é s  + f r a i s  & 
s c o l a r l t 4  + wtras Coût t o t a l /  - - 

stfum (Ibvr 

Les c h i f f r e s  & 1 ' e f f e c t i f  t o t a l  f i g u r e n t  en t re  pannthbses. 
Nous avons p r i s  en coirpte l e  t o t a l  des bourses pour chaque année que 
d i v i  sd par  1 ' e f f e c t i f  t o t a l  (bours ie rs  + non bours iers) .  Les bourses 
précidentes qui ont C t C  p o r t i e s  dans l e  budget e t  l a  nouvel le  année 
inc luses i c i  niais f i g u r e n t  dans l a  colanne suivante I n t i t u l C e  'autres 
de f inancemnt'. 

B ien que l e s  coûts va r i en t  considdrablement selon l e s  est lmat lons. 11 e s t  

Cvident que t a c t  Ctablissement ayant des i n t e m e s  cornac l e  CPA 1. CPA II. I W E S  

~ ~ E N I A P ,  e s t  t r è s  coûteux. Les 4trblisseawntspolytechniques s o n t m l n s  co0teux. 

e t  encore. parce q u ' i l s  ont un pourcentage assez ClevC de t i  t u l a i r e s  de bourses. 

Cel les-c i  ont représenta env i ron  28 8 de l e u r  coût t o t a l  pa r  Ctudlant jusqu'au 

a i l l e u  des annees 80. Ce c h i f f r e  a b a i s s i  considCrablement ces t r o i s  d e r n l h e s  

annies. Ctant donni que l e  nonibn des bourses a t t r l ô d e s  a l u i  aussi d im inu i  

(Tableau 18). Mals c m  1 ' e f f e c t i f  a dga lemn t  tendance A ba isser  avec 18 

réduct ion des bourses, l e s  coûts to taux p a r  Clbve n 'ont  pas diminui .  Il f w d r a i  t 

dans un second tenips r é d u l n  aussi  l e  personnel. 
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CPA 1 P. NOVO 

CPA 1 INA 

CPA II Sékou 

CP C0TO)IOU 

CP P.NOV0 

ce OUIDAH 

CPEFS 

ENIAB 

I m E s  

1 

J Source 1 1979-85 1 Rasera. 1986 ; 1986-89 I MHS, 08% , - 

Dcs mesures o n t  dCjh C t C  p r i s e s  pour r édu i re  fortement l e s  bourses &s 

C t a b l i  ssements d'enseignement paramédical -1 ' a m m e n t  C t a n t  qu' i l  ex1 s te  un 

excCdent de personnel p a r a d d i c a l  s u r  l e  marché du t r a v a i l - .  de niîme. l e s  bourses 

aux i n s t i t u t s  polytechniques o n t  C t C  miduites. En d 'aut res termes. l e s  Ccoles 

techniques sont en c r i s e  e t  ont du ma1 I a t t i r e r  beaucoup d'Ctudiants non 

t i t u l a i  r es  de bourses. b i e n  qu'un C t a b l i  ssement c o w c  l e  coaplexe po l  ytechnique 

Cou l iba ly  s'en t i re mieux que l e s  au t res  I cause de son p res t ige .  11 essaie 

maintenant d ' i n c i t e r  l e s  4 tud ian t s  I s ' i n s c r i r e  'A t i t r e  p r i v4 '  -yennant des 

d r o i t s  d'entmie ClevCs 8 il essaie donc ck t a i r e  concurrence aux Ctablissemcnts 

d'enseignernnt technique p r i vCs  ( v o i r  ci-dessous). En sa q u a l i t 4  ôe p n m I & r e  

Ccole technique du pays. il peut aussi  chercher d 'autres sources de financement. 

en p a r t i c u l i e r  1 'assistance Ctrang&re. e t  cominercial iser ce qui e s t  fabr iqu4 dans 

ses a t e l  l e r s .  

Le Gouvernement se pose l a  quest ion & s a v o i r  s ' i l  doit con t inuer  I 

subventionner 1 'enseignement technique. qui coûte cher. e t  s i  oui, dans quel  l a  

propor t ion.  Le coût  par Ctud ian t  augmenta en même temps que l e  nodm des 

4tud iants  diminue. d'une p a r t  parce que l a  suppnss lon  âes coûteuses bourses 

d ' " i n t e rna ta  aux Ccoles ag r i co les  a Ctd beaucoup p l u s  l e n t e  que c e l l e  &s bourses 



. -. 
& m e  nous,.le m t m  l e  t ab l tw ,  *les dépenses publiques par 4tudlurt ont -.. 7 %  

c o n s t m n t  wqnicntC depuis 1985 e t  sont wjourdohul plus 4ltv4es qu'en 1980. 

On ne peut ulheunuseœnt pas confier 1 '6ducatlon aux lnàrstrles et  rux 
bureaux. on gourralt en revanche transformer les  Ccoles en llsux da pmductlon, 

mais cette solutlon exige des lnvestlsseaitnts t rès  lourds. Elle suppose 6galement 

que les Ctudlants sont f o d s  pour c d e r  leur pmpm affaire i loextCrleur 

pu1 sque les  posslblll tCs d'cm101 sont exccsslveœnt I la l  tCes. 

 ense se la ne ment technlaue/~mfesslonnel ~ r l v C  I un noaibre assez Clev4 

d'dl&ves fdquentent des Ccoles technlpws coar~erclales prlvdes (rCcemnt,  

certaines d'en?= e l les  ont ajwtC 1 'enselgnemnt technique Industriel ). La 
1 

niellleure analyse de ce type d'enseignement a C t C  fa l te  en 1988 par AdandC e t  

Laley*. I l s  ont estimé les  dCpenses des Ccoles prlvCes e t  les  coûts supportCs par 

les pamnts. Les Cl&ves sont en mjorltC des f l l l e s  e t  leurs cours prlnclpaux 

sont des cours de secd ta r l a t  e t  d'einployCs de bureaux. Dcpuls 1980, environ 

2.000-3.88 Cl&ves ont fréquent4 des Ccoles pmfesslonnelles prlvCes e t  leur 
nombre a dlminuC cet te  annCe avec l a  r+cesslon. 

Le montant de la  contrlôutlon des faal l les  par Ctudlant, en 1987-88, 

s'Clevalt 88.888 FCFA au nlveau 1 e t  120.888 FCFA au nlveau II pour une moyenne 

de 92.600 (voir AdandC e t  Laley&, tableau 21), &me si  le  coût actuel de 

l'enseignement est  t rès  InfCrleur. La plupart des enselgnants n'ont pas de 
quallflcatlons professionnelles e t  l a  qualltC de 1 'enselgnernt lalsse A âéslmr. 

.'A 

Twtefols, ces Ccoles, malgr4 leurs lnconv~nlents, sont beaucoup plus aptes que 

les Ccoles publiques s'adapter 1'Cvolutlon du mrci5 du travall en rPdlfiant 

leurs cours pour répondre aux demandes du mrché. 

fonnatlon d d a a w l a u ~  8 la  foru t ion  pédagogique des enselgnants 
d'dtabll sseswnts secondal res est  une fornvtlon de nlveau unlversl ta1 PO (blen que 

tous les  enselgnants de nlveau secondaire ne solent pas entlifement quallflCs) 
e t  e l l e  se place au nlveau secondalre pour les enselgnants deCtabl1sseœnts 

primaire=. Jusqu'en 1986, on a développé l 'effect i f  des enselgnants d'Cc0ltS 

primat res en créant un corps de 'Jeunes Instl tuteurs RCvolutlonnal n s "  (JIR), 
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deux u r s  après unkbn f  stage de f o m a t l o n  de deux sewlnes .  En 1978, l e  
-- - 

~ o u v e m n c n t ' r  ouver t  s i x  dco les d. f o r u t i o n  p~.&lgn d ' l n s t l t u t e u n ,  -m 
dans chaque province. d q u 1  s l t l o n n a n t  c e t  e f f e t  des &ab1 1 ssemnts  

d'enselgrwricntseconclalnoudesInstltutlonscorifessioni#~lesexist~ts ( B e r n e r  

e t  Agossou 1998). En 1985 cependant, compte tenu das c r i t i q u e s  expr iabas sur Ir 

q u a l i t 6  des d lp lbabs & ces écoles. ce l l es - c i  orit t ou tes  6 t d  f e W e s  

systCiaotlquenrnt e t  naplacCes en '1987 par  t r o i s  I n s t i t u t s .  da fo tmat lon  

pédagogique c o n s t r u i t s  sur  p r ê t  k l a  Banque Hondiale. Ces t r o i s  Ccoles, s l tuCes 

B Lokossa. Na t l t i ngou  e t  Parakou. peuvent a c c u e i l l i r  1.200 Cl&ves - a n v l r m  520 

pour l e s  f u t u r s  enseignants du seconda in  n iveau 1 e t  l e  r e s t e  pour l e s  

enseignants daCcoles p r l m a i n s - .  Toutefois. l ' e f f e c t i f  ne send~le pas a t t e i n d r e  

l e  niveau de 1987, ni de 1988 ( v o i r  tab leau 5 )  Ctant d o m i  que l e  mmhC des 

enseignants dev ient  précal  re. I 

Le coût de l a  format ion pedagoglque e s t  ClevC. Avant iPim l a  c o n s t ~ c t l o n  

cks nouvel les Ccoles. Rasera es t ima i  t en 1986. su r  l a  basa des c w t s  C t a b l i s  par  

l a  Banque Uondlale. que l 'EN I  ck Na t l t i ngou  c o û t a i t  405.888 FCFA par Ctudiant.  

Ces coûts excessl f s  s'expl lquent  pa r  l a  part ClevCe de 1 'a ide aux bourses daCtudc 

(63 4 ) .  Les Ctudiants  n ç o l v e n t .  même e n c o n  aujourd'hui, une allocation 

mcnsuel l e  de 28.838 FCFA dont 15.888 pour 1 'Ccole (pension e t  f r a i  s de s c o l a r i t é )  

e t  5.000 pour l ' b t u d i a n t .  Rasera a e s t l d  l e s  c d t s  da personnel 37 t du t o t a l  

en supposant des dCpenses daCquipement zbro. 

B e r ~ e r  e t  Agossou (1998) est i ipcnt  que l e s  c d t s  sont e n c o n  p l u s  ClevCs 

dans l e s  nouvel les Ccoles. Sans t e n l r  c-te de l 'amortlsseiaent. l e s  coûts  pa r  

Clbve dans chacune des t r o i s  C c o l t s  C t a i t  en 1988-89 de I 

Parakou 
Nat1 t ingou  
Lokossa 

Nonbn Coût 
d 'd l  bves p a r  Clbve 

t logement e t  
pension ou a ide  



! ., 
1 ' u n l v e r s l t ~  e t  cer ta ines écoles t e c h l c w e s  e t  pmfess loma l l es ,  l e  prwôl i i ia â~ 

I 

r 1 c d t  v ien t  6 f a l t  que l e s  d tud lan ts  ôolvent se 1-r ou conserver des sa la l r cs  - 
-" t o u t  en f réquentant 1 'Ccole. 

En outre, un aut re  cent re  ôe foi iaat lan p&dagoglque I'INFRE, r d t d  m i r  en 

place pour appuyer l a  f o m a t l o n  pédagogique w n i v e w  des mstagesm e t  &s 

recherches. Les c d t s  budgétIsCs k I'INFRE n'ont pas C t C  I n c l u s  dans l e s  

est lmat ions un l ve rs l t a l res  cl-dessous e t  I l s  sont Ispor tan ts  - e n v l m  675 

m l  11 lons & FCFA en 1985. 658 ni 11 lons en 19M, 465 ml1 l i o n s  en 1987 e t  212 

m l l l l o n s  en 1988. BIen que 1 'INFRE desserve tous l e s  enselgnants du pays, ce sont 

18 de g m s  lnvestlssements en fo - t lon  p~dagogl& dans l a  mesure où l e s  Clhves 

n'ont pas l e s  moyens de s 'acheter des l i v r e s .  

Le rapport  C tab l l  par  Jeanne W R E  en j u i l l e t  1990 f ou rn i t  des d é t a l l  s 

Importants sur  l e s  pcrspect lves e t  l e s  proôlhacs ôe 1 'enrelgncncnt u n l v e r s l t a l r e  

au üénln e t  nous nous en sotaaws largement lnsp l ré .  H o t m  tâche p r l nc lpa le  e s t  

d ' es t i ae r  l e  coût da 1 'enselgnencnt u n l v e r s l t a l r e  e t  de v o l r  coainnt Il a évolué 

w cours &s c i n q  & m l t n s  années. Pour ce falre,  nous avons dO rassenbler 

d l f f C n n t s  c h l f f m s  pmvenant de d l f f C r t n t e s  sources. La p r i nc ipa le  d l  f f l c u l  t é  

consis te 8 estimer l e  montant d e l  de 1 'alde aux C t u d l m t s  pour une annCe donnée. 

Le tableau 11 e s t  no t re  m c l l l e u r ~  approxlmatlorr 'des dCpenses l lCes  8 

1 'enselgncmnt u n i v e r s l t a l n  en t re  1985 e t  1989. Pour C t a b l l r  une e s t l ~ t l o n .  
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u r t a l n s  chtffn; q u ' e l l e  donm pair 1987 en nous fondrnt  sur  son r s t l r t l a i ( h  

n o t m  a v i s  p l u s  r x r c t e )  de 1 ' r s s l s t r n a  aux & t u d l u i t s  p l u t d t  qw c e l l e  d. 

l ' r s s l s tance  Mgét1;Ce. Cet r j u s t e m n t  ddult l e  montant t o t a l  des dépenses pour  

,1987 da 519 i l l l l o n s  FCFA e t  frit passer 10 coût pa r  d t u d l u i t  da 430.BB8 FCFA 

pour c e t t e  leme ( e s t l r i a t l o n  da UCKWRE) 372.888 FCFA. Il u r w m  une 

d l i i i n u t l o n  un ptu m i n s  b r u t a t e  d t s  dépenses t o t r l e s  e t  par &tud ian t  au niveau 

u n l v e r s l t r l n .  Il s l g n l f l e  aussi  que l'assistance éux Ctudlants r toumé  autour  

de 33 8 du budget u n l v e r s l t a l n  non consacd i Ir recherche depuis 1987 e t  18 

c o n t r i b u t i o n  t o t a l e  aux Ctudlants  (y ca i ipr i  s t ranspor t ,  Cquipenunt, repas. 

d d a c t l o n  &s t h i ses )  u r t o u r  dt 4 1  A 44 8 &s dépenses to ta les .  

N i  nos est lmat lons,  n l  c e l l e s  & UWOURE, n ' inc luen t  l e s  dCpenses 

d'Cqulpement de 1 'un lvers i tC.  ûn peut j u s t i f i e r  c e t t e  absence en expliquant que 

1 'un lvers i tC C t a i t  prcsqu 'ent i i rcment  a m w t i e  pr isque l a  c o n s t ~ c t l o n  en a  é t é  

&a l l sde  au début des annCes 70. En terme de cor ip tab i l l tC  &e l le ,  compte non tenu 

des dCpenses d 'dqulpemnt  (afmrtissement) e t  des f r a i s  d 'ent ret ien,  l e  coût  par 

Ctudiant es t ,  A ce niveau, sousestimé. L8un lvers i tC  e s t  sous-équipée en ce qui 

concerne l e  ma té r i e l  de l a b o r a t o i n  e t  l e s  I l v n s ,  e t ,  en f in ,  11 faudra f a l n  des 

réparat ions. C'est l e  niveau d'enselgnencnt où l e s  dépenses d'Çquipemnt p a r  

Ctudiant sont l e  p l us  ClevQes. MalgrC tou t ,  nous pensons que 1 ' e r n u r  découlant 

du f a i t  que nous n'avons pas I n c l u s  l e s  dépenses d'Cqulperwnt e s t  n l n l œ  e t  

s'Cl&ve probablement à moins de 10 8 des dCpenses to ta les .  



DEPENSES -1985/1989 ( i l l l f o n s  de f rancs CFA) 

S a l r l  re du personnel 
(enselgn. e t  rdm.) 

,Sa la i r e  du p e r s m l  DES 

To ta l  s a l a i  i r s  

M u r e s  suppl Carnt . 
F a c t .  de 1'UNû 

Bourses e t  secours UNû 

Contr lb.  au transp. Ctud. 
Contr lb .  à v l e  Ctud. 
To ta l  bourses e t  dCpen. Ctud. 

Tota l  ENSUP hors recherche 
e t  fonc t .  de bac 

ûépenses & f a .  & bac 

Source i 1985-1986 I Min i s tè re  des Finances, M p t .  du budget, Budgets des 
Min is t&res  des Enseignements M a t e r m l  e t  de Base e t  Enselgntments Moyen GCnérrl 
e t  Supérieur ( y  I n c l u s  d C t a l l  des 'chapltres' spécl f lques & budget -1987/89- 1 

UmXIRE, 1998, p. 38 ) .  Nous avons a justC l e s  c h i f f r e s  de 1987, selon l a  
descr i  p t l o n  d o d e  dans 1 e p d s e n t  rapport .  

Les c h i f f r e s  en t re  parentMses repdsen ten t  l e  pourcentage âétenu p a r  
chaque catCgorie dans l'enseignemcnt t o t a l  e t  l e  budget a d m i n i s t r a t i f .  

Note 8 ou t re  l e s  dCpenses, l e s  clépenses engagCes - 
1 'univers1 t C  comprennent 200 ml 11 ions  FCFA par an au 
1985-89. 

par l e  gwvenwment pour  
cours de c e t t e  pér iode de 

11 en dCcoule -e t  1h nous somms d'accord tant  avec Rasera qu'avec UCIOURE- 

que l e s  pr inc ipaux wyens  de n d u c t l o n  des coûts  de 1 'un ivers I tC  cons is ten t  i 

d d u i r e  l e s  bourses e t  à regrouper l e s  cours en t re  l e s  d i f f C r e n t s  l n s t l t u t s  e t  

facu l tés  'ouvertes'. a f i n  d'économiser sur  ce r ta ines  dCpenses admin is t ra t i ves  ou 
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(BAC). Ces c h l f f n s  s l g n l f l e n t  qu'w,llw &"SIX années pour t e r n l r w r  10 cycl.2 . ' -  
1 -  . - .  - p, . .%: # .  : : 

tic ~ ~ e n s t ~ g n t r &  p r ima im.  ,l faut ma.  Duis I o e n u ~ T g n e m n t  ùccnd.~m. W.;. 

l i e u  de 7 ans, 11 faut 28 m S .  Lk C t  f8It.  l e s  coûts  son t  t d s  & l r v&s  p a r  .-. 
enseignant e t  1 'on 8 t o u t  l l e u  de Penser qua l e  syst&nw e s t  t r è s  Inefflcaca. En 

t o u t  d t a t  de cause, l a  s l t u a t l o n  s'est a g g r a v h  au n l v e w  prlailm dep r l s  qw 

Rasera a f a l t  :es ca l cu l s .  SI  l'on corpara l e s  t ~ x  de proriotlon, de radoublarrnt 

e t  d'abandon q u ' i l  a u t l l l s 6 s  p a r  rapport 1 ceux de 1987, nous notons que l e s  

deux dern ie rs  on t  augmcntd i presque chaque niveau per;dant ces t r o i s  amdes. 

Source 1 M i n l s t & n  des Enseignements Maternel e t  de Base - 
S t a t l  s t l w e s  scolaires. 19W 

Tar te fo is ,  ces changemnts sont m l n l m s  p a r  rappor t  aux fluctuations 
..A 

importantes d'une annec i 1 'au t re  du taux de succ&s i 1 'examen de passage ii 

l 'enseignenrnt secondaire (CEFEB) i l a  f i n  des 6 m d e s  d '6co le  p r l i i i i l n .  En 

1984, année u t l l l s d e  par Rasera pour ses ca lcu ls ,  l e  t aux  de u r c c i s  4 t a I t  

d 'envi  mn 48 t .  De plus, c e t t e  f l u c t u a t i o n  du taux seaible se produ1 n dans chaque 

province. SI Rasera ava l  t e f fec tud  son c a l c u l  en 1987, l e  noabm d0MnCes/61&ve 

requi  s pour produ1 n un  d l p l h d  de 1 'enseignemnt p r lml  m u r a l  t 6 t 6  p l us  proche 

de 40 que de 20. 

Taux de succ&s i l'examen du C.E.F.E.B. 

1983 - - 1984 1985 1986 1987 
27.9 47.7 32.1 47.6 28.9 
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f i n  de sco l r i r i t4  t r è s  i r r b g u l i e n .  8'11 rivait, pa r  exeriple, e s t i d  l e  iiocnbre 

d'amées/dl&ve raguis pour t e i i i i ~ r  Iri s i x i è n  uwi(. 'en 1981 ( r ivu i t  de passer l e  

C.E.F.E.B.). l e  chiffre wn i t  d t d  ck 9.7 imCes. De mûme, il r p r i s  une moyenne 

de 4.1 andes  pour te ru ine r  l e s  4 andes  du N l v e w  1 (rivant l e  BEPC) e t  3.3 

années pour t e m i n e r  l e s  3 d e s  & Niveau II (rivant l e  BAC). Le noiibn Clevd 

d'umées/Clàve requises pour ob ten i r  un diplôme es t  donc â e w c w p  plus fonct ion 

de 1 'examen 'passemlle' qui autor ise  l e s  Clàves i cont inuer ou l e s  en empêche 

que l e  taux de passage d'un niveau i l 'autre.  

Le taux de succàs aux examens de f i n  de sco la r i t&  e s t - i l  une =sure 

addquate de 1 ' c f  f i c a c i  t C  in te rne âe chaque niveau ? Rasera e i p l  ique que l a  chute 

b n i t a l e  &s taux & succ&s w x  examens de l'enseignewwnt secocrda1i-a a C t C  une 

consCquence des changenents de progrMmc i n t r o d u i t s  en 1977 e t  1981. Peut-être 

en e f f e t .  Mals il se peut aussi qu'avec l 'wgaientat lon des e f f e c t i f s  des 

enseignements primai re e t  secondai re du p n m l e r  degré iî l a  f i n  des années 70, l e  

syst&mc a i t  eu l i m i t e r  l e  f l u x  des Cl&ves vers l e s  niveaux supérieurs e t  a i t  

voulu rendre ce passage plus d i  f f l c i  le .  L ' . d l  l o r a t i o n  surprenante des résul tan ts  - 
du BEPC e t  du BAC ces quelques d e m l à n s  m C e s  peut suggérer un contr6 le p lus 

s t r i c t  de 1 'enseignement mais ê t r e  aussl une réac t ion  aux c r i t i q u e s  exprirdes i 

1 'encontre du taux Clevd d'échec. 

On peut donc i n t e r p r é t e r  de deux w i & n s  l e  &re &1ev& d'années n q u i s e s  

iî chaque niveau pour f o i a r r  un diplôamS c 1) l e  systàœe es t  devenu de p lus en p lus 

Ine f f i cace  dans l e s  umées 70 e t  Be i mesure que l e s  e f f e c t i f s  scola i res 

augmentaient -1. q u a l i t &  es t  topbac- ; 2) l a  systame ri gI! a c c r o f t m  l e  taux 

d'dchec i mesun que l e s  e f f e c t i f s  augacntaient aux niveaux pr imai  n, secondaire 

du p n m l e r  degré, e t  secondain & deuxi&œ degré parce que l'encouragement i 

passer ur niveau supérieur augmenterait encore l e s  coûts. Cette ckuxiàme 

in te rp ré ta t i on  nous donne i penser que l e  noiibn ClevC d'rinnées/&làve n q u i  s pour 

ob ten i r  un diplômé n'est qu'un p is -a l le r .  Cette so lu t i on  coûte p lus chère w 

systàmc Ctant donné que l e s  Claves restent  p lus longterips dans l e  systasr, m i s  

e l l e  diminue l e s  coûts globaux par rapport i ce q u ' i l s  sera ient  s i  l e  taux de 

succ&s C t a i t  p lus ClevC. 



. . 
- . - ~  . . 'fi.! - . ' '  

-nt''& - l e  Bénin p o u r r i t  toi !.  r e n f o m e r  s e n s i b l ~ t  l ,a :,@ml 1 t i  da 
i- .. . .. . . . , . -  . . . . ,  , .. 

. . . . ; -  . 
l*S . -- I ' i d u c a t i m  s u i s  a g i t e r  l e  spectre d'une d a m  u s s i v e  d0entr4es i 1 - ' un i ve rs i t i  
. f ? LI dponse e s t  aisCe r en augmentant l a  qual i tC, il faut w s s i  r e l e v e r  l e s  

9 n/*li 

i iï c r i t i r a s  da passage au niveau supérleur. II f a u t  u s s l  I n t iPb In  d ' a u t n s  
, . 

P . c r i t i n s  de q u a l i t 4  que l e s  examens da passage a f i n  de pouvo i r  a c s u n r  l e s  

I progds ,  m i s  c e l a  n ' es t  niêm pas nécessaim. S i  l e s  d l i v e s  o n t  des l i v r a s ,  s i  
J - on a d l i o r e  1 'Ctat  des classes, s i  l e s  enseignants 

. 1  
&gul i i r t ,  de haute q u a l i t & ,  ou en cours d 'eaploi ,  

d ' e f f o r t s  aux Cl&ves, 1 'appr tn t l ssag t  s'en n s s e n t l r a  
I 

1 

I . 2 -  - 

n p i v e n t  uns format ion 

e t  s l  on deawdc p lus  

de façon p o s i t i v e .  

Au d 4 W t  de ce rapport .  nous avons d C c r i t  l e  contexte Cconooiique du 

dCvelopptmnt e t  du financement & 1 'Cducation au Bénin. Le p l an  de d4veloppcment 

(1988-92) p r o j e t a i t  un accroisseoient moyen & 1 'emploi dans l e  secteur  nodeme 

de 4.400 eiaplols par  an. Une a u t n  Ctudt de l a  O i n c t i o n  des Etudas e t  de l a  

P l a n i f i c a t i o n  du M i n i s t & m  du T r a v a i l  e t  des A f f a i r e s  Socia les p r i v o y a i t  un 

accro i  ssement dans ce secteur  dc 1.188 emplols s e u l e n n t  p a r  an (BIT, 1988 p. 4 ) .  

Ce de rn ie r  chi f f re e s t  pmbablement p l u s  proche de l a  & a l  l t d  e t  idme sans doute 

t r o p  4lev4. Avec env i ron  1.888 dlpl&aés un l ve rs i  t a l n s  p a r  an (LAMURE. 1990 p. 

21) l e s  c h i f f r e s  n l a t i f s  l 'accro lsseaant  dt l ' e n p l o l  s-rent we tous  l e s  

nouveaux emplois pour ra ien t  th4oriquemcnt b t n  pourvus p a r  ces dip16&s s i  l e s  

diplômes uni v e r s i t a i  r t s  &pondaient mieux aux &mandes d ' e i p l o i  . Ce lu i  qu i  

n ' a u r a i t  pas de diplôme un i ve rs i  t a i n  s e r a i t  a l o r s  au c h b a g t .  
I 

La s i t u a t i o n  de l 'eri lploi suggère que l a  r e n t a b i I l t C  ;5ocia14 de 

1 'enseignement seconda in  e t  u n i v e r s i t a i n  es t  f a i b l e  ou t o u t  w moins qu'el  l e  

d4pcnd beaucwp p lus  des p o s s l b i l l t C s  qu'ont l e s  d i p l 6 d s  d ' u t i l i s e r  l e u r s  

c~mpétences dans l e s  secteurs du comnrce ou des serv ices p l u t d t  que dans l e  

secteur s a l a r i a l .  On e s t  beaucoup moins sür  de l a  r e n t a b i l i t C  soc ia le  de 
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Rasera a e s t i d  a p p m x i ~ t i v e m n t  l e s  t w i x  6 m n t a b l l i t d  sociale i p a r t i r  

a de l a  gr1 11; des sa la l  nt du secteur pub l i c  e t  âe 1 ' e s t l ~ t l o n  du -e i gagner 

pour l e s  &laves d'Ctabllsse#nts secandai~as. Le tuuc de n n t a b l l l t 6  sociale ck 

1 'enrelgmment secondaln Ju d e u x l & r  cycle e t  de 1 'cnselgncrnt  un lve rs l ta l  m 
C t a l t  bas (6 8) e t  c e l u i  de 1 'enselgmpcnt p r ima lm e t  secondaire du p n a l e r  

cycle p lus ClevC (12 8). Mous pensons néanrolns quoi 1 a sous -as t ld  l e s  dépenses 

publiques par Clave pour l'enselgne#nt pr imaire e t  qu'il a s u n s t l d  l e s  

dépenses publiques par  &l&ve ur niveau II. ml plus est, entre 19BS e t  1988, l e s  

dépenses u n i v e r s i t a l n s  par Ctudlant ont fortement dlalnué en ra ison d'une 

réduction du montant des bourses d'Ctude a t t r i h C e s .  l 

Les résu l ta ts  de Rasera sont fondawntalenrnt erronés en ce sens que peu 

d'enployds du secteur pub l ic  sont engagCs avec un niveau d ' ins t ruc t ion  priaial n 
ou secondaim du premler degré seulement. La g r i l l e  des sala i res du secteur 

publ ic  a donc sans doute peu de chose B v o i r  avec l e s  galns réalisCs dans l e s  

secteurs de 1 'agr icu l tu re  e t  du conmerce au bout de 6 B 18 ans de scolar i td.  Par 

exemple. 1 'dchel l e  des sa la l  n s  du secteur pub1 l c  en 1990, mtn qu'un dipleipa 

de l'enseignement p r i m a l n  gagne w dCpnrt 17.568 FCFA pnr mois c o n t n  13.888 

FCFA pour un non t l t u l a l n  du CEFEB. La dlf fCrencc annuelle de 54.888 FCFA qui  

représente e n v i m  20 8 du n v e n u  m e 1  moyen d'un bdnlnols. r s u n - t e l l e  

exactement l e  ga in  découlant pour 1 'enseable de 1 '6conoilie, 1 'accoapli ssetnent du 

cycle d'enseignement p r i m a l n  3 C'est une e n t r e p r l s e ~ d i f f l c i l e  que da p c s u n r  l a  

n n t a b l l i t 4  B ces niveaux d'enselgmœent pour ceux qu i  t r a v a i l l e n t  dans l e  

secteur non sa lar ia l .  t r a d i t i a n m l  , dans lequel l a  major l td  des personms act ives 

gagnent l e u r  v ie.  

Par a l l l e u r ,  en marge. l e s  estlmatlons des taux internes da n n t a b l l i t d  

pour l e  niveau II e t  laun lvers l tC,  fondaes sur l e s  sa la l res  du secteur publ ic,  

sont peut-6tre p lus  picoches de l a  réal l tC,  (tant donné qu'um f r a c t i o n  p lus  

Clevde de ces dlplôcRés es t  eriployie dans l e  secteur riodeme. 

Tous l e s  taux e s t l d s  a p a r t i r  des Ccht l les de sa la i re  du secteur pub l i c  

tendent aussl a montrer gue l e s  t r a v a l l l t u r s  (homes) ont tou t  a gagner en 
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Paur ces ralsoris, 11 p i r a f t  j u s t l f l d  de l l m l t e r  nos es t l l r a t l ons  des t w x  

de m n t a b l l t d  du (llvewr II ( seconda ln  deuxlame cyc le )  e t  de l ' u n l v e r s l t d .  Ces 

est imat ion, présentCes w Taôleau 12 suggbwnt qw Ir ba lssa  des coûts  de 

I ' u n l v e r s l t d  r en f a i t ,  augment4 Ir n n t a b l l l t d  s o c i r l a  de 1 ' u n l v e r s l t ~  e t  que 

Ir rentabllltC des d l p l ô d s  du n l v e w  II e s t  un peu p l u s  ClevCe que l e s  

es t lmat lons  de Rasera. Qn s u m s e  donc aue l e s  d1olôcnCs w u v e n t  t r ouve r  dex 

~ 1 0 1 s  dans l e  secteur w b l l c  r hvwthèse  risauCe b ce $ta*. 

B ien qu'i l s o i t  agréable & c ro i r e ,  coaii# senble l e  f a i r e  Rasera, que l e s  

taux & r t n t a b l l l t C  & 1 'enselgnenrnt p r ima i re  sont p l u s  ClevCs que ceux du 

niveau secondai n ou de 1 'un lvers i  t C ,  r i e n  ne nous p e m t  de d l  re, i p a r t i r  du 

barème des s a l a i  n s  du secteur pub l i c ,  s i  c e l a  e s t  absoluntent v r a i .  Autre danger: 

nous n'avons aucun noyen & savo i r  s l  l a  g r l l l c  des s a l a l r t s  du secteur p u b l i c  

r e f l h t e  en quo1 que ce s o l t ,  l a  c o n t r i b u t i o n  & l a  p r o d u c t l v l t C  des d i f f C r t n t s  

niveaux d'enseignement. La réduc t ion  &s sa la i r es  dt ceux qu i  ont s u i v i  un  

enseigntnwnt supér ieur  pa r  rappor t  & d 'aut res qui gnt s u l v l  un enselgnemnt de 

niveau moins ClevC a u r a i t  sans doute peu d ' e f f e t  su r  l ' o f f r e  des cadres & ce 

niveau mais r é d u i r a i t  consldCrablenicnt l e  bénéfice d'dtudes c ~ l C w n t a l r e s .  

TABLEAU N* 12 r TAUX DE RENTABILITE PRIVEE ET ÇOCIALE DE L'ACHEVEMENT DES 

ETUOES SECûMûAIRES W OEUXIEME CYCLE ET UNIVERSITAIRES 

1989- 1998 

NI  veau d'ensel~nement toux ~ r I v 6  taux soc laL  

BAC/B€PC l0 8 

Un1 vers1 tC/BAC 9.5 8 - 

Source r barêmt des s a l a l r t s  du secteur pub l l c .  A p a r t i r  de I 'Ctude Lanoun 
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n l v e w  II e s t  18 ans i l '$go m y e n  4 p8ss.g. du 84C a c t  22 rn* a f  :crlul b 

-;O passage i l ' u n l v e n l t d  27. Il en découle 4 d e s  dr u n q u e  i gagner e t  de 
i [>$ 
r~ dépenses publ iques pour  passer du BE#: u R M  de 5 amdes pour' s o r t i r  da 

I- - 1 'univers1 tC après l e  W .  Naturel leaent,  ui grand d m  d 'd tud lan ts  -nt 

w x  niveaux II e t  i 1 ' u n l v e n l t (  - I l s  ne sont pas c o l p t i s  dans 1 'es t lmat lon de 
A 

ces durées e t  ne devra len t  pas 1 'etre. t e  ~nquc gagner e s t  est imé i partlr da 

l a  g r i l l e  de s a l a l r e s  du secteur  p u b l i c  a i n s i  l e s  d l f fCrences  ck revenus 1 . 

chaque Sge p a r t l r  de 22 ans (d l f fCrenca de revenu e n t r e  t l t u l a l r e s  du BEPC 

t r a v a i l l a n t  dans l e  secteur  p u b l i c  avec 4 années d'expérience e t  t l t u l 8 l r e s  du 

BM: au s a l a l r e  de dépar t )  27 ans (dlffCrcnce de revenu en t re  t l  tu181 res  du BAC 

avec 5 ans d'expér lence e t  d l p l b é s  de I ' u n I v e n l t C  au s a l a l r e  de dépar t )  e t  

jusqu8a 60 ans. 
1 

Les taux de r e n t a b i l l t C  ~ r l v C e  sont es t I rCs  en p n n a n t  l e  manque gagner p l us  

l a  c o n t r i b u t i o n  f a m l l l a l e  annuel le  r é e l l e  e s t l d e  au n lveau II (16.888 FCFA, v o i r  

tableau 7). compte non tenu des versements de bourses, e t  l e  manque a gagner 

moins l e  versement des bourses pa r  l e  gouvernenent aux Ctudlants  d'un nontant 

e s t i d  108.000 FCFA par .an pendant l e s  S annCes u n l v e r s l t a l r e s .  

Les taux de r e n t a b i l i t e  soc ia l e  sont  e s t l i i s  en prenant l a  sonar des dépenses 

p r l  vCes e t  des dCpenses pub1 lques par itudluit e t  p a r  an (1988-89 pour l e  nlveau 

II e t  1989-90 pour 1 8 u n l v e r s l t C )  f i g u r a n t  au tab leau 6. 

Les e s t l m t l o n s  du tab leau  12 r i squent  d ' e t r e  beaucoup p l u s  calculCes l a  

ba isse sur  l a  base de 1 'hypothèse que l e  manque a gagner e s t  i g o l  au s a l a l r e  

pew dans l e  secteur  p u b l i c  p a r  ceux qui ont un nlveau de f o r u t l m  i q u l v a l e n t .  

Les emplois sont SI d l f f l c l l e s  i t r ouve r  aujourd'hui que l e  v n q u e  i gagncr peut 

ê t r e  en r é a l  1 t C  beaucoup p l u s  bas e t  l e s  taux de r e n t a b l l i  t 6  soc ia l e  e t  su r t ou t  

p r l  v i e  beaucoup p l  us C l  evCs que ceux que nous m t m s .  En revanche, nous avons 

consldirablement s o u s - e s t l i i  l e s  c o n t r l k i t l o n s  des parents  au niveau II e t  avons 

de ce f a i t  eu tendance a surestimer l e  t u  de r e n t 8 b l l l t C  pr lvCe du BAC. Cela 



. . 
. . 

s o c o n b r i n  ont uitntné bna chuta âes e t t o c t l t r  tand is -que  
- - .  . > .  , . 1.: 

' -  - - .  . 
, _ - .  subventions i l ' u n l v e r s l t d  n'ont p i s  e n t r i f n é  da dlirtrrrtlon 

p b j e c t l f s  éduca t i f s  8 l e s  données f i g u r a n t  dans l e  présent rappo. 

pdsen ten t  un tab leau c l a i r  de l a  vent1 l a t l o n  des d4penses gouvememnta les - 
passies e t  présentes- consacrées a 1 ' l duca t l on  au ûénln. &PUIS l e  dCbut des 

annCes 70, l e s  niveaux s u p é r i e u n  ont Ctb p l u s  largement subventlonnCs que 

1 'enselgnewnt p r l m r l  n. ûans l e s  années Be, avec l a  ddgradat lon de l a  SI t u a t l o n  

Cconosilque, l e  gouvernement a encore donné p l u s  d'argent a l'enselgnentent 

u n l v e r s l t a l n  e t  moins a l'enselgneipent p r l a a l n .  Ce n 'est  qu'en 1986 que l e  

gouvernement a co i r rncC changer d 'opt ion. Ces quelques d e r n l & n s  années, l e s  

dlpenses cocsacdes à 1 'un lvers l tC  on t  dlmlnuC, notaianent l e s  dlpenses pa r  

Ctudlant e t  c e l l e s  consacrées 1 'enselgne#nt p r i m a l m  ont augmenta. 

Toutefo l  s, l e s  f a a l  1 l e s  des Cl&ves d'Ccoles prllral nt supportent un 

pourcentage p lus  dlevC du coû t  t o t a l  de l a  s c o l a r l s a t l o n  que c e l l e s  dont l e s  

enfants  f réqucntent d e s  C t a b l l  sstmcnts d'enselgneuent secondal m e t  
. 'a  

u n l v e r s l  ta1  n. Le grand changement I n t e r v i e n t  1 ' u n l v e n l  t C  lorsque l e  

gouvernement corasnce verser  w x  6 tud lan t s  une 'bourse' aussl  longtaiiyps q u ' I l s  

ont de bons résu l t a t s .  

Ce t te  'subvention en  sens Inverse' s l g n l f l e  qw l a  gouvemement a t tache 

beaucoup p lus  d ' l rpor tance  l a  f o r a a t l o n  d ' u n l v e r s l t a l r e s  qu'a o f f r i r  un 

enselgnemcnt prima1 n général  1 SC d'une qua1 1 t d  m l a t l  vemn t  dlevCe ou un 

enselgnemcnt seconda ln  du premier cyc le ,  &me SI ces d tux  o b j e c t i f s  sont 

f a c l l e ~ n t  accesslbles au ûénln. 
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' l *enrslgnai ihnt sup&rieur. Jusqu*h une date rbcente, les fonds d*ass is tu ice  ont - 
4 t4  a t t r l M s  essentle1l?nwnt A l a  f o r r u t l o n  u n i v e n l t a l m .  

Aucune donnée ne peut 'prouver' de ~ n i h  convaincante qw c e t  o r d m  da 

' p r i o r l t ~  s o i t  ine f f i cace au p lan  C c o n o i i i q ~ .  Las taux de r e n t a b i l i t b  ant4r ieurs 

(Rasera 1986) sont i n c r l e t s  e t  peu convaincants. I l  ne t a i t  cependuit aucun 

doute que l a  p o l i t i q u e  parsCe e t  pdsen te  a i t  favorisC une assez pet1 t e  catCgorie 

âe béninois qui  ont r r ç u  une p a r t  inportante des socimcs inves t ies  dans 

1 *ense ignern t  e t  t e c k  beaucoup de jeunes béninois, en p a r t i c u l i e r ,  ceux des 

rCgions rurales. e t  sur tout  l e s  f i l l e s ,  d'accdder i une i n s t r u c t i o n  quelconque. 

Si  c e t t e  p o l i t i q u e  ava i t  p rodu i t  un e n c a d r r r n t  d ' a b i n i  s t ra teurs  pub1 i c s  e t  âe 

chefs d'entreprises privCes hautement qual i t iCs,  l e  Bénin a u r a i t  connu une 

période p lus pros*re de c r o i  ssance Cconomique, e t  ces d~penses auraient pu E t re  

j us t i f l ées .  Au contraire. 1 'Cconoiaie a 4 th  part icul i&rement ma1 gCde pendant l e s  

années 60. La question se pose donc sérieusement de savoir  s ' i l  f au t  i n v e s t i r  des 

soimics aussi importantes pour une minor i t4  d'Çtudiants. 

En termrs Cconoaiques. nous n'avons aucun moyen de savoir  s i  l e  t r a n s f e r t  

des ressources au p r o f i t  de l'enseigneaient pr imaire sera p lus p roduc t i f  que l e  

mode de depenses actuel. Toutefoi  S. en termes d'Car1 1 t C .  un nombrc beaucour, ~ l u y  

ClevC d'enfants e t  leurs  faml l les  MnCf i c ie ron t  de ce t r a n s f e e .  JI  es t  auss i  

probable ou 'en invest issant    lus dans 1 'enseianement   rimai rc. tous ceux w i  

exercent des ac t l v i tCs  conncrciales - les t e œ s  au Benin- s a u m t  l i re.  Cc r i r c  

e t  comter .  

Nous reconrnandons donc t o u t  d'abord d'examiner ouvertement e t  publiquement 

l e s  p r i o r i t d s  en mat i&rr  d'dducation e t  de déteminer  c l a i m n t  l e s  nouvelles 

pr io r i tCs ,  par rapport notaamrnt au type de sociCtC que l e  W n i n  veut a v o i r  e t  

i l a  cont r ibu t ion  que l e s  d i t t C n n t s  niveaux e t  types d'bducation peuvent 

apporter i c e t t e  soclCtC. 

Mettrc un f r e i n  aux e f f e c t i f s  I 1 'augacntation des e f f e c t i f s  a 6tC len te  

ces d e r n l & n s  annCes aux niveaux p r l w i r r  e t  u n i v e r s i t a i r e  e t  on a aie- 

enreglst* une dirnlnutlon dans tous l e s  types d'enseignement secondai m. Si 1 'on 



- -:- 
bcomiique actuel le. 11 faut L v l t e r  d'-ter l e s  e f fec t i ' f s  I wlqk nlv&' , . - .  . - - -  
que ce S O I ~ - & ~  & r t t r e  en oeuvre l e s  c h u i g c r n t s  mc-s dd r rsaur . ' -  

Dans l a  mesure aiJ l a  p o p u l r t i m  8 6 tL  corrtmlnte de ' freiner '  18s d4pens.e~ 

d'Cciucrtion ces c inq  d e r n l h e s  8 n n C t ~ a  e l l a  peut t i a s  bien accepter pendant t r o i s  

ans w moins l a  régu la t ion  des t f f t c t i f s a  surteut s i  e l l e  es t  convrlncue que 
l 'enseignearnt n'en sera que plus efficace e t  que l a  r e n t a b i l l t d  des 

con t r i k i t i ons  des fami l les  sera plus Clev6e w x  n l vewx  p r ima lm e t  secondai re. 

Financement de 1 'Cducation I un ce r ta in  netaibn de ncomandatlons découlent 

de n o t n  analyse I 

1. S ' i l  es t  décidC de t r a n s f d n r  l e s  nssources 1 â t s  niveaux 

d'enseignement moins élevés. il convlendralt d ' u t i l i s e r  les '  fonds pub1 l c s  a f l n  

de r é d u l n  l e s  cont r ibu t ions  des parents aux dépenses d'Cducatlon p r l m a l n  e t  

secondain du p n m l e r  cyc le  (Niveau 1). Le coût de 1 'enselgmment p r l m a l n  e t  

secondain du niveau 1 s e r a i t  a i n s i  plus p r i s  en charge par l e  secteur publ ic.  

Pour ce fa i re .  il conviendra1 t d 'accrot t re les  Investissements publ ics en m t l b r e  

d'équipement scolaire. de contr ibuer 1 l a  c o n s t ~ c t i o n  d'écoles dans l e s  

c o l l e c t i v i t é s  l e s  plus dbmnies e t  de p r o d u l n  des   nu el s scola i res ext iamewnt 

bon marché (mêœe subventlonnCs) avec un progr- d'dtude spéclflquement Claboré 

pour l e  Benin e t  dCgagC de tous d r o i t s  d'auteur des &diteurs français. 

*me s i  l e  aouvernement m s'enaaoe m s  clairement h t rans férer  l e &  

nssources b 1 'enselanemnt ~ r l m a l n  e t  secondaln du niveau 1. l e  ~ r o b l h e  des 

aranuel s s c o l a i n s  do1 t ê t r e  r4solu a f l n  d'améliorer Ir aual l  t C  dt 1 'enseiantmen~. 

L'exi stence d'une l i i i p r i r r l e  sous-u t I l l  sde, aodcmt. ef f icace 1 Porto Novo (grbce 

1 1 'aide de 1 'Allemagne) permet tout i f a i t  ô t  rttn en oauvm une p o l i t i q u e  ât 

réciuction des coûts des manuels. Mais e l l e  exige l 'b labora t lon  d'un nouveau 

programne d'dtude e t  d'une nouvelle série de wnue ls  bon marché toms 

spécla lewnt pour l e  Bénin a f i n  d'dchapptr w monopole des édi teurs fr-als sur 

l a  production e t  l e s  ventes de ces manuels. Pour appliquer ce nouveau programne. 

l es  enseignants devront aussi pouvoir suivre une f o r w t l o n  en cours d'emploi. 

C'est à ce niveau que I 'asslstance Ctrangère peut Q t n  t d s  u t i l e  I s i  l e s  

organismes d'aide s 'e f fowa ien t  d ' in tégrer  l e s  l i v r e s  dans 1 'expérience Cducative 
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I 1 1 -  ' foumitums~&quent, e t  n&m d'enseignuits p r o k s s ~ o m r î s  t e v s  p a r t i e l  ont 
..'Tt. -- .- 

4tC suppr ids.  Les C t a b l i S S e ~ n t S  d'enseignement techniqur polyvalents h vocation 

industrlelIr/coraicrcIale sont dans une s i tua t i on  analogue e t  t i e ~ c n t  i peina l e  

coup. C'est l a  p l m  des s i t ua t i ons  8 u m  f o m t i o n  t-iqua coûteuse u i s  da 

u u v a i  se qua1 i t C .  

Deux arguments p la ident  en faveur de l'EMTP I (1) dans l a  s i t u a t i o n  

Cconoriique qui e s t  c e l l e  du Bénin, il es t  d i f f i c i l e  de proposer des # d i l e s  

d'enseignement 'en s i tua t ion '  susceptibles de forascr l e s  cadres qua l i f iCs  dont 

l e  pays a besoin pour l a  p e t i t e  industr ie ,  l e  coamcme e t  l e s  services 

(2)  1'EMTP s'adresse B une c l i e n t & l e  d'Cl&ves issus -dans l a  m y e m e  des cas- des 

famil l e  pauvres ; l a  subventionner a donc des consCquences au p lan de l a  j us t i ce  

Nous prenons l e  deuxiaw argument au pied de l a  l e t t r e .  l e  premier peut 

aussi ê t r e  valable, amis, dans l a  s i t u a t i o n  Cconoaiique ac tue l le ,  i l a  seule 

condi t ion que l e s  Ccoles forment des t r a v a i l l e u r s  qual i f iCs,  capables de se 

lancer dans leurs  propres a f fa i res .  La formation elle-même d o i t  donc v i se r  

former des apprenants dotés de qua l i f i ca t i ons  dans d'autres ciouaines que l a  

production. I l s  doivent apprendre l e  iwrket lng, un peu de congtab i l i tC ,  e t  

recevoir B 1 'Ccole une expérience pratique. Dc plus en plus, l e s  Ccoles 

professionnelles elles-mêmes doivent e t r e  des grnitCs de ~ r o d u c t i o n  #d&les, 

gCrCes c-s des entreprises par  l e s  apprenants e t  l e s  enseignants avec un 

matCriel Cquivalent aux derniers modèles ex is tan t  dans l a  v i e  d e l l e .  Nous avons 

vu quel les Ctaient  l es  poss ib i l i tCs  de ces unitCs -les au CP Coul lbaly dans 

1 ' a t e l i e r  & w n u i  serie. II semblerai t que l e s  dcoles d 'agr icu l  t u n  soient  encore 

plus aptes s'organier de c e t t e  façon. 

Cette suggestion suppose des invest isse~icnts beaucoup p l u s  ClevCs en 

matCrle1 de gest ion d'Ctablisse#nts. UM p 8 r t i e  &s coûts pour ra i t  ê t r e  

compcnsCe s i  l es  écoles devaient avo i r  un but l u c r a t i f  e t  6 t r e  Cvaluées cocwa &s 

centres de p r o f i t .  

de j u s t l  f i e r  cont 

solut ions sensees 

Ce n 'est  pas une tâche slnple, mals il nous p a r a i t  d i f f i c i l e  

i n u e l l e m n t  l a  p o l i t i q u e  ac tue l l e  ou de t rouver d'autres 

sur l e  plan Cconomique. II convient d'apporter certaines 
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f l n a l l t d  dcorwniiqJ8 e t  soc l r1e logique. 

4. ~e n iveau des âépenses nécessaires pour Ir f o ~ t l o n  pédagogique na 

serible pas j u s t l  f i 4  durs  l e  contexte C c o ~ w i q u e  e t  soc ia l  actuel .  11 faut t i o u v e r  

de nouvel les f o r u l e s  pour former l e s  enseignants e t  Ir format ion do1 t ê t n  

assude  dans l e  cadre d'un processus Cducat i f  incluant des l i v r e s  e t  des 

fourn i  t u res  scolaires adéquats pour l e s  Cl&ves. Pourquoi l a  foraurt lon pédagogique 

coû te - t - e l l e  s i  chère a l o r s  que des d i p l 8 d s  de 1 'un ivers i  t C  sans eap lo i  sont 

d i  sponibles 7 Pourquol ne demanderait-on pas & tous l e s  dlplômçs u n i v e r s i t a i r e s  

un serv ice n a t i o n a l  dans 1 'adaiin1 s t r a t l o n  sco la i re  ou au t res  pendant au moins 2 

ans en con t repa r t i e  de l e u r  bourse d'Çtudc ? Il conviendrait Cgaleaicnt d'essayer 

davantage de renouveler l e  niveau du corps enseignant en l u i  o f f r a n t  une 
Z formation en cours d'emploi . / 

5. Les dépenses de l ' adm in i s t ra t i on  centra le  devra ient  b t r e  d d u l t e s  aux 

niveaux secondaire e t  u n l v e r s l t a i r e  e t  l e s  Ccoles devra ien t  a v o i r  p l u s  de 

r e s p o n s a b l l i t i s  ad i i l ln is t ra t lves.  Nonibn de services sont d'une u t i l l t d  douteuse 

e t  d 'aut res peuvent ê t r e  dCccntral isCs. Nous avons déj& suggCrC une d f o r m e  du 

progranme d'enselgnemcnt e t  des manuels a f i n  de supprimer l e  conapole dcs 

Cdl teurs f r ança i s  sur  l e s  l i v r e s  de classe. ûans l e  cadre de c e t t e  r é t o m ,  11 

conv iendra i t  d ' e n v l s a ~ c r  de ren fo rcer  l e  c o n t d l t  l o c a l  des méthodes 

d'enseignement, l a  p a r t i c i p a t i o n  des enseignants & 1 'Çlaborat lon du programne, 

l e  passage des s t y l e s  de c lasse  d l f f C n n t s  -& p a r t i r  du moment où l e s  Claves ont 

l e u r s  propres l i v r e s -  p l u s  de souplesse dans l e  cho ix  des aanuels, etc... 

L ' o b j e c t i f  de c e r t a i n s  de ces changements s e r a i t  de supprimer c e r t a i n s  postes 

a d m i n i s t r a t i f s  au d n l s t & n .  

6. Ce r ô l e  du M l n l s t & r e  d e v r a i t  ê t r e  dc p lus  en p l u s  axb s u r ,  l a  

r a t l o n a l i s a t i o i r  de Ir c a r t r  sco la i r e  en vue d'un & q d l I b r e  rég iona l  e t  

' Nous avons eu du rial & comprendre pourquoi l a  Banque Mondlalr  a I n v e s t i  
dans de nouveaux I n s t i t u t s  de fonnat lon pédagogique un m n t  où on enbauche 
peu de nouveaux enseignants e t  où l a  recherche a pot4 de sCrleuses quest ions sur  
l a  ren tab i  11 t C  de programes de formatlon pédagogique . coûteux en pér iode de 
rCcession. 
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f ABLEAU A t COUT DE L 'ENSEIGNEMENT SE-RE PAR CATEGORIE ET PAR TïPE 
D'ENSEIGNEMENT 1985-88 

Ensei gnearnt Moyen GInéral 

1985 1986 1981 1988 

Salaire du p e r s m l  adpslnlstratlf 
du MEN 176 179 418 322 
Salaire personnel enselgnant e t  
nori enseignant 2286 396 3 3 102 2 988 

Bourses d'Ctude e t  secours ( a )  348 , 197 

T O T A L  3165 3795 3961 3754 

Ente1 gnement Moyen Technl que/Professi onnel 

Catdaorles 1985 - 1986 - 1987 - 1988 

- Sala1 res du personnel adailn1 s t ra t l  f 
du MEN 35 2 8 37 38 

- Salalres personnel enseignant e t  
non enseignant 446 482 564 408 

- Bourses d'bturle e t  secours 286 228 216 1&3 

T O T A L  74 3 778 866 688 

Source 8 Buâget du Mlnlst&re des Enselgneants Moyens e t  SupCrleur (MENS). En 
&hors des sala1 n s  de base. nous en avons IqutC d'autres en proportion des 
salalres versCs 1 'Effi. i 1 'EWTP e t  i 1 'unlverslt& i t an t  donné qu'Il e s t  
possible de détemlner quels enseignants ou .b lnls t rateurs  les ont raws. I l s  ' 
rwlàvent des chapitres 221.81 ar t ic les  4, 9, 12, e t  18. L'article 5 est.lriputC 
au Minlst&re central. Nous n'incluons pas l e  chapltra 701.01 puisqu'il s 'agit  de 
somns non payées 1 'année pdcCdente. A 1 'exception des contrlôutions 
spCclflquement identiflbes conma? applicables i l'€mi i I'EMTP sous l a  ~ b l l q u e  
'ûépenses coririunes de MatCriel s', les  seules N ~ P I ~ U ~ S  affect4es ont C t C  l e  
chapitre 221.02. A r t .  8, dlvlsC proportlonmlleant aux salalres,  l e  chapitre 
301.81, ar t ic le  2. e t  l e  chapitre 401.01. a r t ic le  4. qui ont C t C  affectCs 
1 'adminl stration centrale. D'autres N b r l q ~ ~ ~  du budget ont C t C  consldCrées coaar 
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INTRODUCTION 
- 

L o r s  d e  l a  C o n f e r e n c e  M o n d i a l e  s u r  l ' d d u c a t i o n  p o u r  t o u s ,  
il a e t 6  p r o c l a m e  que  r " l a  p r i o r i t e  a b s o l u e  d e v r a i t  @ t r e  
d ' a s s u r e r  l ' a c c è s  d e s  f i l l e s  e t  d e s  femmes à l ' e d u c a t i o n  et 
d ' a m é l i o r e r  l a  q u a l i t & . d e  l a  f o r m a t i o n  q u i  l e u r  e s t  d i s p e n s e e ,  
a i n s i  q u e  d e  l e v e r  t o u s  l e s  o b s t a c l e s  A l e u r  p a r t i c i p a t i o n  
a c t i v e " .  

S u i t e  A ces r e c o m m a n d a t i o n s .  l'UNESCO se p r o p o s e  
d ' e n t r e p r e n d r e  un programme c o n c e r n a n t  l a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  
f i l l e s  a u  n i v e a u  p r i m a i r e  e n  A f r i q u e .  P o u r  p r é p a r e r  ce p rog ramme,  
u n e  s é r i e  d ' é t u d e s  s u r  l e s  a s p e c t s  s o c i o - c u l t u r e l s  d e  l a  
f r é q u e n t a t i o n  s c o l a i r e  d e s  f i l l e s  a u  n i v e a u  p r i m a i r e  a  & t é  
i n i t i k e  d a n s  d i f f e r e n t s  p a y s  a f r i c a i n s ,  d o n t  l e  B e n i n .  

La q u e s t i o n  d e  l a  e c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s  p r e o c c u p e  l e s  
r e s p o n s a b l e s  b é n i n o i s  d e  l ' é d u c a t i o n  d e p u i s  u n e  d o u z a i n e  
d ' a n n k e s .  DéjA en  1 9 7 8 ,  une  e t u d e  a v a i t  e t 4  r e a l i s e e  p a r  l a  
Commiss ion  N a t i o n a l e  B é n i n o i s e  p o u r  l'UNESCO s u r  l a  d e p e r d i t i o n  
s c o l a i r e  d e s  j e u n e s  filles. D ' a u t r e s  t r a v a u x  p a r  l a  s u i t e  o n t  
a b o r d e  d i f f d r e n t s  a s p e c t s  d e  c e  p r o b l e m e .  

T o u t  récemment  e n c o r e .  l e s  E t a t s  G e n e r a u x  d e  1 8 E d u c a t i o n  
t e n u s  e n  o c t o b r e  1990  a Cotonou  o n t  r e a f f i r m e  l a  n e c e s s i t e  d e  
r é d u i r e  h t e r m e  l e  d e s 4 q u i l i b r e  a c t u e l  e t  d e  d e v e l o p p e r  
l ' é d u c a t i o n  d e  l a  j e u n e  f i l l e  q u i  ' g a r a n t i r a  s o n  é p a n o u i s s e m e n t  
e t  l a  c o n s o l i d a t i o n  de s o n  i n d e p e n d a n c e  e c o n o m i q u e " .  Q u e l q u e s  
m e s u r e s  p r o p o s e e s  p a r  l e s  u n s  e t  l e s  a u t r e s  o n t  e t 4  a p p l i q u e e s .  
C e p e n d a n t .  l e s  i n é g a l i t e ;  l i e e s  a u  s e x e  d e m e u ~ e n t  i m p o r t a n t e s  s u r  
l e  p l a n  s c o l a i r e .  C 'es t  a i n s i  q u ' e n  1 9 8 9  ( d e r n i e r e s  s t a t i s t i q u e s  
d i s p o n i b l e s )  30 p o i n t s  s e p a r e n t  l e s  t a u x  b r u t s  d e  s c o l a r i s a t i o n  
d e s  g a r ç o n s  e t  d e s  f i l l e s .  r e s p e c t i v e m e n t  7 3 . 8 7  t e t  4 2 . 3 1  t .  On 
n o t e  e g a l e m e n t  d e  f o r t e s  d i s p a r i t e s  e n t r e  l e s  t a u x  d e  
s c o l a r i s a t i o n  m a s c u l i n s e t  f e m i n i n s s e l o n  l e s  m i l i e u x .  

6 '  , ' 
C ' e s t  p o u r q u o i  une a n a l y s e  d e s  a s p e c t s  s o c i o - c u l t u r e l s  

s ' a v e r e  i n t e r e s s a n t e .  L e s  o b j e c t i f s  d e  c e l l e - c i  p e u v e n t  e t r e  
f o r m u l e s  a i n s i  

- a p p r e c i e r  l e s  d i f f e r e n c e s  q u a n t i t a t i v e s  d a n s  l a  
f r e q u e n t a t i o n  e t  l e  r e n d e m e n t  s c o l a i r e s  d e s  g a r ç o n s  e t  d e s  
f i l l e s :  

- i d e n t i f i e r  l e s  a t t i t u d e s  e t  c o m p o r t e m e n t s  des p a r e n t s  f a c e  
a l a  s c o l a r i s a t i o n  f e r n i n i n e .  s e l o n  l e s  a i r e s  s o c i o - c u l t u r e l l e s ;  



-iI 

- examiner les contraintes socio-culturelles a la 
frequentation scolaire des f i L k s  selon les milieux ; 

- recueillir les propositions et suggestions des communautes 
quant a la scolarisation des filles ; 

- preconiser des dispositions 3 prendre en vue d'ameliorer 
le processus de formation des femmes de demain. 

Pour atteindre ces objectifs, des recherches 
bibliographiques et une enquete sur le terrain ont et6 realisees. 
Les resultats de ces investigations sont consignes dans le 
present travail selon le plan suivant t 

- Chapitre 1 i SYNTHESE DES DONNES EXISTANTES 

- Chapitre II I HETHODOLOGIE ET CADRE D'ETUDE 

- Chapitre III I PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 



C H A P I T R E  1 1 S Y N T H E S E  D E S  D O N N E E S  E X I S T A N T E S  
- 

A f i n  de  mieux  c e r n e r  l a  s i t u a t i o n  d e  l a  f r e q u e n t a t i o n  
s c o l a i r e  d e s  f i l l e s  a u  n i v e a u  p r i m a i r e .  i l  e s t  u t i l e  d e  p r b s e n t e r  
l e s  d o n n é e s  q u a n t i t a t i v e s  e n  l a  m a t i e r e  a i n s i  q u ' u n e  b r e v e  
s y n t h e s e  d e s  e t u d e s  d é j h  r é a l i s e e s  a u  B E N I N  sur l e  s u j e t .  

1 - LES A S P E C T S  Q U A N T I T A T I F S  

Y L ' a n a l y s e  e s t  f o n d e e  s u r  l e s  d e r n i e r e s  s t a t r s t i q u e s  
s c o l a i r e s  d i s p o n i b l i e s ,  c e l l e s  d e  1989 .  

1.1 - TAUX DE S C O L A R I S A T I O N  

Le g r a p h i q u e  c i - d e s s o u s  f a i t  a p p a r a l t r e  q u e  p r e s  d e s  t r o i s  
q u a r t s  d e s  g a r ç o n s  e n  â g e  d ' e t r e  s c o l a r i s e s  m e t t e n t  p i e d  A 
l ' e c o l e ,  m a i s  p a s  u n e  f i l l e  s u r  d e u x .  - - 

TAUX BRUTS DE SCOLARISATION 
AU BENIN PAR SEXE (1989) 

HCme d a n s  l e s  d e p a r t e m e n t s  q u i .  a u  vu d e s  t a u x  b r u t s  d e  
e c o l a r i s a t i o n  d e s  g a r ç o n s .  p o u r r a i e n t  C t r e  q u a l i f i e s  d e  
f a v o r a b l e s  h  1 ' C c o l e .  on  r e m a r q u e  d e s  t a u x  t o u j o u r s  p l u s  b a s  p o u r  
l e s  f i l l e s  ( t a b l e a u  1 ) .  



TABLEAU 1 : T A U X  BRUTS DE SCOLARISATION PAR S E X E  ET P A R  
DEPARTEHENT 

DEPARTEHENTS GARCONS 

ATACORA 58.12  

ATLANTIQUE ' 1 .  8 4 . 5 9  

BORGOU 1 4 8 e 5 6  

OUEHE I 9 9 , 9 8  

ZOU 1 8 2 , 0 6  

ENSEMBLE DU B E N I N  1 73.87  

TOTAL 

2 6 . 4 8  4 3 , 5 2  

- 1 9 8 9  - H i n i s t e r e  d e s  S o u r c e  I S t a t i s t i q u e s  s c o l a i r e s  
E n s e i g n e m e n t s  M a t e r n e l  e t  d e  Base (HEHB) 

L e s  d i s p a r i t e s  r ç g i o n a l e s  s e  r C v Q l e n t  i m p o r t a n t e s .  Deux 
g r o u p e s  d e  d e p a r t e m e n t s  p e u v e n t  & t r e  d i s t i n g u e s  I 

- l e  p r e m i e r  q u i  comprend l e  Hono ( s u d - o u e s t ) ,  l e  Borgou e t  
1 ' A t a c o r a  ( r e g i o n  ~ e p t e n t r i o n a l e )  . àan s l e s q u e l s  
a p p r o x i m a t i v e m e n t  une  f i l l e  s u r  q u a t r e  v a  h l ' e c o l e  p r i m a i r e  ; 

- l e  s e c o n d  q u i  e s t  compose d e  l ' A t l a n t i q u e .  d e  1 '0ueme  
( r e g i o n  m 6 r i d i o n a l e )  e t  d u  Zou ( r e g i o n  c e n t r a l e )  oQ l e s  t a u x  
b r u t s  d e  s c o l a r i s a t i o n  d e s  g a r ç o n s  d e p a s s e n t  8 0  % e t  c e u x  d e s  
f i l l e s  s o n t  s u p e r l e u r s  4 l a  moyenne n a t i o n a l e .  a v o i s i n a n t  ou 
d e p a s s a n t  une  f i l l e  s u r  d e u x .  . 8' 

Moins l e s  p a r e n t s  s o n t  c o n v a i n c u s  d e  l ' u t i l i t e  d e  l ' e c o l e .  
mo ins  l e s  f i l l e t t e s  y  a c c e d e n t .  En c o n s i d C r a n t  l e s  t a u x  n e t s  d e  
s c o l a r i s a t i o n  ( t a b l e a u  2 e n  a n n e x e  2 )  on  r e t r o u v e  l e s  memes 
t e n d a n c e s .  

I' 



Un examen d e  1 ' 6 v o l u t i o n  d e s  t a u x  b r u t s  d e  s c o l a r i s a t i o n  
d u r a n t  l e s  d i x  d e r n l e r e s  annees .  ( T a b l e a u  3 e n  a n n e x e  2 )  r e v e l e  
une  e v o l u t i o n  e n  d e n t s . d e  s c i e .  p o u r  n e  p a s  d i r e  u n e s t a g n a t i o n  
d e  l a  s i t u a t i o n .  

L ' e t u d e  de  c e t t e  4 v o l u t i o n  d u r a n t  l e s  c i n q  d e r n i e r e s  a n n e e s  
( 1 9 8 5 - 1 9 8 9 )  m o n t r e  mCrne.au n i v e a u  n a t i o n a l  une i e g e r e  r é g r e s s i o n  
( p a s s a g e  d e  43.04 t e n  1 9 8 5  A 4 2 . 3 1  t e n  1 9 8 9 ) .  m o i n s  i m p o r t a n t e  
c e p e n d a n t  q u e  c e l l e  c o n s t a t e e  p o u r  l e s  g a r ç o n s .  En e f f e t ,  l e s  
e f f e c t i f s  d e  c e s  d e r n i e r s .  e n t r e  1985  e t  1989 .  o n t  augmen te  d e  
7 .7  t ,  c e u x  d e  l e u r s  s o e u r s  d e  1 0 . 3  %. Quand o n  s a i t  que  l e  t a u x  
d e  c r o i s s a n c e  d e m o g r a p h i q u e  e s t  de  3 . 1  t p a r  an .  on comprend 
a i s e m e n t  q u e  l e s  t a u x  b r u t s  d e  s c o l a r i s a t i o n  d e s  g a r ç o n s  a i e n t  
d a v a n t a g e  d i m i n u e  q u e  c e u x  d e s  f i l l e s .  d u r a n t  c e s  c i n q  d e r n i e r e s  
a n n e e s .  

P o u r  e x p l i q u e r  c e  phenornene. p l u s i e u r s  h y p o t h e s e s  p e u v e n t  
e t r e  a v a n c e e s  r un nombre c r o i s s a n t  d e  p a r e n t s  o n t  c o m p r i s  l a  
n e c e s s i t é  d e  s c o l a r i s e r  l e s  f i l l e s ,  d ' a u t r e s  p r é f e r e n t  e n v o y e r  
l e s  f i l l e s .  q u i .  s e l o n  e u x .  ne  p o u r s u i v r o n t  p a s  l e u r s  e t u d e s  
l o n g t e m p s ,  p l u t d t  q u e  l e s  g a r ç o n s  a p p e l é s  A p r e n d r e  l e u r  r e l e v e .  

Le t a b l e a u  4  f a i t  v o i r  l e s  d i f f e r e n c e s  d a n s  1 ' 4 v o l u t i o n  d e  
l a  s c o l a r i s a t i o n  f e r n i n i n e  selon l e s  r é g i o n s .  - 

TABLEAU 4 i EVOLUTIOW DES TAUX BRUTS DE SCOLARISATION PAR 
DEPARTEHENT ( d e  1985  A 1 9 8 9 )  

Source I S t a t i s t i q u e s  s c o l a i r e s  - 1989 - HEMB 

D d p a r t e m e n t s  

A t a c o r a  

A t l a n t i q u e  

Borgou 

Hono 

Ouen6 

Zou 

Ensemble  du B e n i n  

1989  

T o t a l  

4 3 . 5 2  

7 2 . 3 8  
1' 

' 38 .32  

46 .27  

7 8 , 6 6  

6 4 . 9 9  

5 8 , 9 9  

1985  

F i l l e s  

26 .48  

59 .72  

26 .95  

26 .51  

54 .66  

45 .75  

4 2 , 3 1  

T o t a l  

30 .42  

7 8 . 0 9  

38 .50  

5 3 . 3 5  

7 3 . 4 9  

7 2 . 3 8  

60 .96  

F i l l e s  

2 1 . 7 1  

6 2 . 9 3  

26 .75  

30 .78  

5 0 . 0 8  

5 1 . 6 1  

43 .04  





Ainsi 1'Atacora et l'oueme ont vu  les t a u x  bruts de 
scolarisation augmenter nettement. y comprls ceux des filles ( d e  
4 a 5 t ) ,  a l'inverse. le Zou. T e  Hono et 1'Atlontique accusent 
une d6croissance des taux.de scolari6ation. masculins et f6minrns 

i (de 3 a 5 t pour ces derniers). 

1.2 - PROPORTION DES ELEVES FILLES DANS L'EWSEIGNEHENT 
PRIHAIRE 

Sur le plan national. on trouve dans l'enseignement primaire 
une fille pour deux garçons. 1 / 

Hais là encore la situation varie selon les zones. Dans 
l'Atlantique. dCpattement qui abrite la ville de Cotonou où les 
effectifs scolaires feminins sont relativement nombreux, on 
rencontre dans les Ctablissements de l'enseignement primaire deux 
fille6 pour trois garçons (respectivement 40.51 t et 59.49 1 ) .  
Par contre dans le Hono et l0Atacora. il y a approximativement 
Une pour trois garçons. Le tableau 5 rend compte de cette 
situation. 



TABLEAU 5 I REPARTITION DES ELEVES PAR SEXE E: ?AR DEPARTEHZNT 
A L'ECQLE PRIMAIRE (1989) - 

S o u r c e  r S t a t i s t i q u e s  s c o l a i r e s  - 1989 - WEHB 

DEPARTEHENTS 

A t a c o r a  

A t l a n t i q u e  

Borgou 

Mono 

oueme 

Zou 

Ensemble  du  Ben in  

Une e t u d e  d e  1 ' Ç v o l u t i o n  d e  l a  r C p a r t i t i o n  d e s  e l é v e s  p a r  
sexe d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e  a mont re  u n e  t r é s  l e g k r e  
p r o g r e s s i o n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i o n  fCmin ine  ( c f .  t a b l e a u  6  e n  
a n n e x e  2 )  r d e  1966 à 1989 ,  o n  e s t  p a s s e  de  3 1 , 0 8  \ d ' Ç c o l i k r e s  
8 1 ' C c o l e  p r i m a i r e  à 33 ,82  t .  E n t r e  1966 e t  1 9 8 9 ,  l e s  e f f e c t i f s  
m a s c u l i n s  o n t  Cte m u l t i p l i e s  p a r  3 , 5 4  e t  l e s  e f f e c t i f s  f e m i n i n s  
p a r  4 .01 .  

. ta  

On r e m a r q u e  que  c e t t e  t e n d a n c e  r e l a t i v e m e n t  f a v o r a b l e  aux  
f i l l e s  n e  s e  t r o u v e  p a s  d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t  s e c o n d a i r e  g e n e r a l :  
l a  p r o p o r t i o n  de  c o l l é g i e n n e s  e n  1988 ( 2 8 , 1 3  t )  e s t  legt!rement 
I n f C r i e u r e  à c e l l e  q u ' e l l e  e t a i t  e n  1966 ( 2 9 , 1 0  \ )  e t  d a n s  c e t  
o r d r e  d ' e n s e i g n e m e n t ,  l e s  e f f e c t i f s  o n t  e t C m u l t i p l i e s  e n t r e  1966 
e t  1988  p a r  7 , 6 3  p o u r  l e s  c o l ' l é g i e n s  e t  7.27 p o u r  l e s  
c o l l & g i e n n e s  ( c f  t a b l e a u  7 e n  annexe  2 ) .  Dans,. 1 ' e n s e i g n e m e n t  
s u p e r l e u r  l a  p r o p o r t i o n  d ' 4 t u d i a n t e s .  d e p u i s  l a  c r e a t i o n  de  
1 ' U n i v e r s i t e  e n  1971,  o s c i l l e  e n t r e  1 5  e t  20 t ,  8 a n s  a v o i r  j a m a i s  
a t t e i n t  ce t a u x .  

GARCONS 

Comme o n  l e  v o i t ,  p l u s  on a v a n c e ' d a n s  l e  s y s t e m e  e d u c a t i f ,  
p l u s  l a  p r o p o r t i o n  d e s  f i l l e s  d i m i n u e .  L ' a c c e s s i o n  3 un n i v e a u  
s u p t i r i e u r  se t r a d u i t  p a r  une  " p e r t e '  p o u r  l es  f i l l e s .  Le cas  d e  
l ' e n s e i g n e m e n t  m a t e r n e l  d o i t  e t t e  c o n s i d e r e  à p a r t .  on y 
r e n c o n t r e  54 .68 \ de g a r ç o n n e t s  e t  45.32 \ de  f i l l e t t e s  ; en  
e f f e t .  1.8 a e n t r r a  d ' d v e i l ~ t d t s t i m u l a t i o n  de  l ' e n f a n t  ( -  C c o l e s  
m a t e r n e l l e s )  s o n t  e n c o r e  peu nombreux au Ben in  e t  s e u l s  l e s  
p a r e n t s  c o n v a i n c u s  d e s  b e n e f i c e s  de  1 ' C c o l e  y e n v o i e n t  l e u r s  
e n f a n t s .  

Nombre 

35.104 

84.666 

31.694 

44.199 

68.400 

55.247 

319.310 

PILLES 

P o u r c e n t  

71 .93 

59.49 

6 6 , 6 8  

74.18 

67.31 

6 6 , 9 0  

6 6 , 1 8  

Nombre 

13 .699  
. . 

57.651 

1 5 . 8 4 1  

15 .386  

33.326 

27.338 

163 .141  

P o u r c e n t  

28 .07 

40 .51  

33.32 

25,82 

32.69 

3 3 , 1 0  

33.82 



1.3 - LE RENDEMENT SCOLAIRE DES FILLES DANS L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE - - 

Avant  d ' a n a l y s e r  . l e s  q u e s t i o n s  d e  p romot ion  e t  de 
d e p e r d i t i o n ,  i l  e s t  bon d e  s o u l i g n e r  q u e .  c o n t r a i r e m e n t  a une 
o p i n i o n  l a r g e m e n t  r e p a n d u e .  l a  p r o p o r t i o n .  s u r  le p l a n  n a t i o n a l ,  
d ' C c o l i e r s  a g e s  d e  p l u s  d e  1 2  a n s  d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e  
e s t  q u a s i m e n t  i d e n t i q ~ e ~ p o u r  l e s  g a r ç o n s  e t  p o u r  l e s  f i l l e s  8 

- e n  1985.  les  g a r ç o n s  e t  l e s  f i l l e s  dgds d e  p l u s  d e  1 2  a n s  
C t a i e n t  r e s p e c t i v e m e n t  1 0 . 1  % e t  1 0 . 3  % ; 

- e n  1989.  i l s  s o n t  r e s p e c t i v e m e n t  9 , s  1 e t  9 . 3  1 ( p o u r  p l u s  
d e  d e t a i l s  v o i r  t a b l e a u  8  e n  a n n e x e  2 ) .  

Que lque  s o i t  l e  t a u x  d e  p r o m o t i o n  c o n s i d e r 6  ( t a u x  p a r  a n n e e  
d ' k t u d e .  o u  t a u x  moyen d e  p r o m o t i o n  p a r  d e p a r t e m e n t  ou s u r  l e  
p l a n  n a t i o n a l ) .  c e l u i  d e s  é l b v e s  f i l l e s  e s t  t o u j o u r s  p l u s  b a s  que  
c e l u i  d e s  g a r ç o n s .  Le t a b l e a u  9  p r e a e n t e  ces d i f f k r e n c e s .  

TABLEAU 9  t TAUX HOYEN DE PROUOTION DANS L'ENSEIGNEMENT P R I W I R E  
PAR SEXE ET PAR DEPARTEUENT EN 1984 ET 1988 

1 DEPARTEHENTS 
ATACORA 

ATLANTIQUE 

ENSEHBLE DU BENIN N 

GARCONS FILLES GARCONS FILLES 

6 3 . 3 5 1  5 7 . 3 2 %  5 6 , 1 5 1  5 0 . 3 9 1  

, 4 '  

6 1 . 9 5  61 .27  59.72 58.80 

64 .07  5 9 , 0 5  55.27 51.63 

65 .15  59.27 57 .98  50 ,07  

58.80 56 .89  '57 ,,39 56.57 

6 2 , 9 6  5 4 . 1 5  6 0 . 1 1  54.13 

Source r S t a t i s t i q u e s  s c o l a i r e s  - 1 9 8 5  e t  1989  - HEHB 

Lee d i f f 6 r e n o . m  dan8 1.8 t a u x  d e  p r o m o t i o n  s o n t  i m p o r t a n t e s  
d a n e  q u a t r e  d e p a r t e m e n t a  I A t a c o r a .  Borgou .  Hono. Zou. Les  t r o i s  
p r e m i e r s  c o n s t i t u e n t ,  comme on l e  s a i t ,  l e  g roupe  où l a  
s c o l a r i s a t i o n  f e rn in ine  e s t  t r é s  l i m i t e e .  Le Zou ne f a i t  p a s  



partie de ce groupe, mais le rendement des 6léves filles y est 
nettement plus faible que czlui des garçons. Sur l e  plan 
national. on constate u n e  .légère diminution de la dif ference 
entre 1984 et 1988. 

Par ailleurs. l'examen du tableau 10 (cf annexe 2 )  relatif 
au taux de promotion pqr sexe et par annee d'ktude rkvàle que les 
differences les plus significatives dans les taux de promotion 
des uns et des autres se situent. pour i'annee 1988. au niveau 
des 4e et 5 4  annees (c'est-h-dire CE,- et CH,). Il serait 
interessant d'analyser les raisons des problemes h ce stade de 
la scolarite. 

Si l'on consid4re les resultata B l'examen de fin 
d'enseignement primaire de 1984 a' 1989. les reaultats obtenus 
par les Cldves filles sont inferleurs 8 ceux des garçons. 

TABLEAU 11 r TAUX DE SUCCES A L'EXAMEN DE FIN D'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE PAR SEXE DE 1984 A 1989 

.\ 
1989 - annee blanche' 
Source I Statistiques scolaires - 1985, 86, 87, 88, 89 - HEHB 

8' 

I 

Comme precedemment, il est important de noter que dans les 
departements de l'Atlantique et de 1'0ueme. où les taux bruts de 
scolarisation ferninine depassent 50 8 .  les differences entre 
garçons et filles dans les taux de reussite h l'examen de fin 
d'enseignement primaire sont les plus faibles (cf tableau 12 en 
annexe 2). 

ANNEES 

Le8 m d m e m  tendances me retrouvent dans l'examen des taux de 
redoublement par sexe. 

GARCONS 1 FILLES 
1 



T A B L E A U  1 3  i E V O L U T I O N  DES TAUX H O Y E N S  DE R E D O U B L E M E N T  P A R  S E X E  
G E  1 9 8 5  A 1 9 8 9  

S o u r c e  8 S t a t i s t i q u e s  s c o l a i r e s  - 1 9 8 5 .  8 6 .  8 7 ,  88. 89  - HEHB 

ANNEES 

1 9 8 5  

1986  

1987  

1 9 8 8  

- 1 9 8 9  
> 

A i n s i  donc .  l e s  t a u x  moyens d e  r e d o u b l e m e n t  d e s  f i l l e s  s o n t  
1 C g e r e m e n t  s u p C r i e u r s  a c e u x  d e s  g a r ç o n s .  L ' C t u d e  du  t a u x  d e  
r e d o u b l e m e n t  p a r  s e x e  e t  p a r  annee d ' C t u d e  p o u r  l ' a n n e e  1989  ( c f  
t a b l e a u  1 4  e n  a n n e x e  2 )  f a i t  a p p a r a t t r e  q u e  l a  d i f f e r e n c e  e s t  l a  
p l u s  6 l e v e e  ( e n t r e  2 .75  e t  3.35 3 )  p o u r  l e s  46 e t  58 a n n 6 e s  
( c ' e s t - & - d i r e  CE, e t  CH, 1 .  

C ' e s t  e g a l e m e n t  a u  n i v e a u  de  l a  56 ann-4e (CH,) que  l a  
d i f f e r e n c e  e n t r e  l e s  taux d ' abandon  p a r  l e s  g a r ç o n s  e t  p a r  l e s  
f i l l e s  e s t  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  ( a u x  e n v i r o n s  d e  5 % ) .  Aux a u t r e s  
n i v e a u x  l e s  d i f f e r e n c e s  s o n t  p l u s  f a i b l e s .  mais q u e  ce  s o i t  e n  
1 9 8 4  ou  e n  1988 ,  l e s  t a u x  d ' abandon  d e s  f i l l e s  s o n t  p l u s  e l e v e s  
q u e  ceux d e s  g a r ç o n s .  comme l ' i n d i q u e  l e  t a b l e a u  1 5 .  La 
c o m p a r a i s o n  e n t r e  1984 e t  1 9 8 8  n e  f a i t  p a s  a p p a r a t t r e  
d ' t v o l u t i o n .  .. . 0 '  

. . 
G A R C O N S  

2 6 . 0 7  

. . 26.24 

2 6 . 8 3  

26.38 

26.50 

TABLEAU 1 5  1 TAUX D'ABANDON PAR SEXE ET ANNEE D 'ETUDE EN 1984  
ET 1 9 8 8  

FILLES 

28 .34  

2 8 . 0 8  

27 .94  

2 7 . 1 7  

27 .72  

Source I S t a t i s t i q u e s  s c o l a i r e s  - 1 9 8 5  e t  1989  - H E H B  

ANNEES 

l e  a n n 4 e  
2 é  annCe  
3& a n n e e  
44 a n n e e  
5& a n n e e  
64 a n n e e  

T o t a l  Moyen 

1984 

GARCONS 

14.78  
8 .09  
8.27 
9 .23  
3.95 

20.73 

10.84 

1 9 8 8  
I ' .- . 

PILLES 

1 5 . 5 9  
6 . 8 9  

1 1 . 0 6  
1 0 . 7 4  

8 . 3 0  
2 0 . 6 9  

1 2 , 2 1  

GARCONS 

1 7 . 2 1  
9 .19  

1 2 . 1 6  
1 2 . 3 1  

8 . 1 5  
2 7 . 2 3  

14 .37  

FILLES 

18 .50  
8 . 9 9  

13 .26  
1 2 . 8 7  
1 3 . 4 4 .  
27 .15  

1 5 . 7 0  



Un r e g a r d  s u r  l e  t a b l e a u  1 6  ( c f  a n n e x e  2 ;  reLàtif a l x  t a c x  
moyens d ' a b a n d o n  p a r  s e x e  e r  p a r  d é p a r t e m e n t  en 1984 e t  1 g 8 e  
p e r m e t  d e  r e m a r q u e r  que l e s  d i f f é r e n c e s  a c e  s u j e t  s o n t  
i m p o r t a n t e s  d a n s  l e  Zou ( e n t r e  4 e t  59). e t  d a n s  une moindre  
mesure  d a n s  1 ' A t a c o r a  e t  l e  Hono, en  1 9 8 8 .  

Au t e r m e  d e  c e t  examen d e s  d o n n e e s  q u a n t i t a t i v e s .  on p e u t  
r a p p e l e r  q u e l q u e s  r e s u l t a t s  c a r a c t e r i s t i q u e s  de  l a  s i t u a t i o n  t 

- t r o i s  q u a r t s  d e s  g a r ç o n s  e n  dge  d ' ê t r e  s c o l a r i s e s  m e t t e n t  
p i e d  a l ' e c o l e  p r i m a i r e ,  m a i s  p a s  une  f i l l e  s u r  deux ; 

- o n  t r o u v e  d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e  une  f i l l e  p o u r  deux  
g a r ç o n s  ; 

- l e s  d i t f e r e n c e s  r e g i o n a l e s  s o n t  c o n s i d e r a b l e s  q u a n t  3 l a  
f r e q u e n t a t i o n  s c o l a i r e  p a r  s e x e  ; d a n s  l a  r e g i o n  s e p t e n t r i o n a l e  
e t  l e  s u d - o u e s t ,  l a  s c o l a r i s a t i o n  t e m i n i n e  e s t  n e t t e m e n t  p l u s  
r e d u i t e  ; 

- l e s  d e p e r d i t i o n s  s o n t  p l u s  6 l e v C e s  c h e z  l e s  f i l l e s  que  
c h e z  l e s  g a r ç o n s ,  e t  l e s  t a u x  de  p r o m o t i o n  d e  c e l l e s - c i  p l u s  b a s :  
l h  e n c o r e ,  l a  s i t u a t i o n  n ' e s t  p a s  i d e n t i q u e  s u r  l ' e n s e m b l e  du  
t e r r i t o i r e  n a t i o n a l ,  e t  l e  r e n d e m e n t  d e s  f i l l e s  a p p a r a i t  
p a r t i c u l i e r e m e n t  f a i b l e  d a n s  l e  Zou. 

A p r k s  c e s  q u e l q u e s  c o n s t a t s  q u i  r e p o s e n t  s u r  l e s  
s t a t i s t i q u e s  s c o l a i r e s ,  i l  e s t  n e c e s s a i r e  d e  s e  t o u r n e r  v e r s  l e s  
e t u d e s  d 6 ) h  r C a l i s e e s  p o u r  e n  c o m p r e n d r e  l e s  p r i n c i p a l e s  c a u s e s .  

. . 6 '  

2 - SYWTHESE DES ETUDES D E J A  REALISEES 

Le p rob l&me d e  l a  f r e q u e n t a t i o n  s c o l a i r e  d e s  f i l l e s  a  donne  
l i e u  p l u s i e u r s  t r a v a u x '  d o n t  on p r o p o s e  i c i  une  b r Q v e  

, ' a )  Commission N a t i o n a l e  B e n i n o i s e  p o u r  l'UNESCO ( 1 9 7 9 )  r 

E t u d e  s u r  l a  d b ~ e r d i t i o n  d ' e f f e c t i f s  s c o l a i r e s  chez l e s  j e u n e s  
f i l l e s  e n  R ~ ~ u b l i u u e  P o p u l a i r e  du B e n i n  - ( c i t e e  d a n s  l a  s u i t e  
du  t e x t e  comme e t u d e  n e  1 )  

b) G O U G N I H E N O U  V .  R o s a l i e  ( 1 9 8 4 )  r L e s  p rob lemes  l i e s  A 
l a  s c o l a r i s a t i o n  des femmes en R e p u b l i q u e  P o p u l a i r e  du  BCnrn - 
T r a v a i l  d e  f i n  d ' e t u d e s  d e  1 ' E c o l e  Normale S u p e r i e u r e  ( e t u d e  n 0 2  1 

C )  IDRISSOU Harnah Alpha ( 1 9 8 5 )  : La ~ r o b l 6 m a t l s u e  de l a  
s e a l a r i s a t i o n  d e a  f i l l e s  d a n s  l a  p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  de l a  
R e ~ u b l i a u e  P o p u l a i r e  du Benin  i c a s  d e  l ' e n s e i s n e m e n t  de  b a s e  a u  
Borsou - Hemolre de  f i n  de  s t a g e  d u  C e n t r e  d e  f o r m a t i o n  d e s  
p e r s o n n e l s  d ' e n c a d r e m e n t  e n  e d u c a t i o n  ( & t u d e  n o  3 )  
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s y n t h e s e .  Dans c e l l e - c i .  s o n t  e x p o s e e s  l o s  d i v e r s e s  c a u s e s  q u i  
j u s t i f i e n t  l e s  c o n s t a t s  pr6cCdeni -s  e t  s o n t  p r e s e n t e e s  l e s  m e s u r e s  
e t  s o l u t i o n s  p r k c o n l s k e s .  

2.1 - EXPOSE DES CAUSES 

L e s  c a u s e s  d ' u n e  t e l l e  s i t u a t i o n  s o n t  c o m p l e x e s  e t  
s ' i m b r i q u e n t  l e s  u n e s  d a n s  l e s  a u t r e s .  E l l e s  v i e n n e n t  a u s s i  b i e n  
d e  l ' i n a d a p t a t i o n  d e  l ' e c o l e  au  m i l i e u ,  d e s  é c h e c s  s c o l a i r e s  
r e p e t e s ,  d e s  a t t i t u d e s  e t  c o m p o r t e m e n t s  d e  c e r t a i n s  g r o u p e s  
s o c i o - c u l t u r e l s ,  q u e  d e s  c o n d i t i o n s  p u r e m e n t  e c o n o m i q u e s .  Ces  
d i f f é r e n t e s  c a u s e s  e v o q u e e s  d a n s  t o u t e s  l e s  C t u d e s  p e u v e n t  e t r e  
c lassees  e n  t r o i s  c a t e g o r i e s  1 

- l e s  c a u s e s  ~ c o n o m i q u e s  e t  m a t é r i e l l e s  ; - l e s  c a u s e s  s o c i a l e s  e t  c u l t u r e l l e s  ; - l e s  c a u s e s  l i e e s  a u  s y s t e m e  e d u c a t i f .  

2.1.1 - LES CAUSES ECONOWIQUES ET MATERIELLES 

L e s  f r a i s  l i é s  3 l ' e c o l e  d C p a s s e n t  l e s  p o s s i b i l i t é s  
b u d g e t a i r e s  d e  l a  p l u p a r t  d e s  f a m i l l e s ,  e n  p a r t i c u l i e r  l e s  
f a m i l l e s  r u r a l e s  ( c f  e c u d e s  1 ,  3 ,  4 ) .  L e  c o Q t  e l e v e  d e  l a  
s c o l a r i s a t i o n  f a i t  que  l e s  p a r e n t s  p r o c e d e n t  A un  c h o i x  p o u r  
e n v o y e r  t e l  ou t e l  e n f a n t  3 l ' e c o l e  e t ,  p o u r  d e s  r a i s o n s  s o c i o -  
c u l t u r e l l e s .  l a  p r i o r i t e  e s t  s o u v e n t  d o n n e e  a u x  g a r ç o n s .  C e t t e  
s i t u a t i o n  d e  denuemen t  f i n a n c i e r  d e s  p a r e n t s ,  e x p l i q u e  d a n s  
c e r t a i n e s  f a m i l l e s  l e  f a i t  q u e  l a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s  e s t  
c o n s i d 6 r e e  comme un  b e s o i n  s e c o n d a i r e .  

a '  

L e s  e n f a n t s , g a t ç o n s  e t  f i l l e s .  m a i s  s u r t o u t  c e s  d e r n i e r e s  
c o n s t i t u e n t  une  i m p o r t a n t e  s o u r c e  de  main  d ' o e u v r e  g r a t u i t e  p o u r  
l e s  t r a v a u x  a g r i c o l e s  e t  m e n a g e r s  ( r a m a s s a g e  d e  n o i x  d e  k a r i t e ,  
c o r v 6 e  d ' e a u .  c u i s i n e ,  g a r d e  d e s  p l u s  j e u n e s  p a r  e x e m p l e )  ; 

d )  C e n t r e  B e n i n o i s  d e  l a  R e c h e r c h e  S c i e n t i f i q u e  e t  
T e c h n i q u e  ( 1 9 8 8 )  I E t u d e  d e s  p r i n c i p a l e s  c a u s e s  d e  l a  d e p e r d i t i o n  
s c o l a i r e  c h e z  l e s  j e u n e s  f i l l e s  d a n s  l a  p r o v i n c e  du Hono ( & t u d e  
n o  6 )  

e )  DHOSSOU C y p r i e n .  HONTCHO T o s s o u  (1990)  : Q u e l c u e s  
o p i n i o n s  f a c e  A l a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  j e u n e s  f i l l e s  - T r a v a i l  de  
f i n  d ' e t u d e s  de  1 ' E c o l e  Normale S u p e r i e u r e  ( e t u d e  n o  5 )  



P U 3 J I ,  p L ~ L ~ ~ ~ - ~ - ~ b ~  A C >  Y Q L U ~ L  d ~d malSon au l l e u  d e  l e s  e n v o y e r  
a l 1 6 r , o l e  ( c f  & t u d e s  1. 3 :  4 ) .  Le manque d e  moyens m a t e r l e l s  e t  
f i n a n c i e r s  contraint p a r f o i s  W p a r e n t s  a p l a c e r  l e u r s  f i l l e s  
comme "v idomegon"  ( e n f a n t s  p l a c e e s  c h e z  d e s  t u t r i c e s )  ou a l e s  
c o n f i e r  a d e s  p a r e n t s  ( g r a n d s - p a r e n t s .  t a n t e s .  e t c . ) .  Ces f i i l e s  
a i d e n t  l e s  p e r s o n n e s  a u p r C s  d e s q u e l l e s  e l l e s  s e  t r o u v e n t  e t  n e  
v o n t  p a s  A l ' e c o l e .  

Dans l e  s o u c i  d ' a v a n t a g e s  m a t C r l e l e  i m m e d i a t s .  
l ' a p p r e n t i s s a g e  c h e z  un a r t i s a n ,  mo ins  c o Q t e u x  e t  p l u s  r e p l d e  que  
l ' e c o l e ,  a p p a r a i t  p r e f e r a b l e  ( c f  4 t u d e  5 ) .  Beaucoup d e  j e u n e s  
f i l l e s ,  s u r t o u t  p a r m i  l e s  c o l l e g i e n n e s  q u i  n e  r e ç o i v e n t  p a s  ou 
t r e s  peu  d ' a s s i s t a n c e  m a t e r i e l l e  d e  l a  p a r t  d e  l e u r s  p a r e n t s ,  
s o u v e n t  p a u v r e s ,  s e  l a i s s e n t  t e n t e r  p a r  l e s  g a i n s  f a c i l e s  que  
p r o c u r e  une  p r o s t i t u t i o n  e n  g d n e r a l  d e g u i s e e  ( c f  d t u d e s  1, 4 ) .  
Ces  r a i s o n s  6conomiques  e t  m a t e r i e l l e s  ne  s o n t  p a s  l e s  s e u l e s  h 
p o u v o i r  e x p l i q u e r  l e s  a t t i t u d e s  f a c e  h l a  f r e q u e n t a t i o n  s c o l a i r e  
d e s  f i l l e s .  E l l e s  r e n f o r c e n t  l e s  c a u s e s  s o c i a l e s  e t  c u l t u r e l l e s ;  
q u i  a p p a r a i s s e n t  p l u s  f o n d a m e n t a l e s .  

2 .1 .2  - LES CAUSES SOCIALES ET CULTURELLES 

La p l u p a r t  d e s  p a r e n t s  s ' i n t 6 r e s s e n t  - t r e s  peu  A l a  
s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s  q u i ,  s e l o n  e u x ,  o n t  l e u r  p l a c e  au  f o y e r .  
On p r e f e r e  t res  t d t  l e s  i n i t i e r  à l e u r s  r d l e s  d ' e p o u s e ,  d e  mere 
e t  de  p r o d u c t r i c e  p o u r  l e s q u e l s ,  a u x  d i r e s  d e s  p a r e n t s ,  l e s  
f i l l e s  n ' o n t  p a s  b e s o i n  d ' a l l e r  h l ' e c o l e  ( c f  e t u d e s  3 ,  4 ,  5 ) .  
Une c e r t a i n e  p e r c e p t i o n  d e  l a  femme, d e  s e s  r d l e s  e t  de  s o n  
s t a t u t  e s t  a u  c o e u r  du  p ~ o b l & m e .  . b' 

E d i f i C s  p a r  l ' e x e m p l e  n e g a t i f  d e s  a l n e e s  a v e c  l e s q u e l l e s  i l s  
o n t  f a i t  l ' e x p e r i e n c e  d e  l ' t t c o l e ,  l e s  p a r e n t s  a f f i r m e n t  que  c ' e s t  
g a s p i l l e r  s o n  a r g e n t  e t  f a v o r i s e r  l a  d e b a u c h e  q u e  d ' e n v o y e r  l e s  
f i l l e s  h 1 ' C c o l e .  L e s  s t r u c t u r e s  s o c i o - c u l t u r e l l e s  t e s e r v e n t  e n  
g e n e r a l  a u x  j e u n e s  f i l l e s  une  p l a c e  h p a r t  d a n s  l a  s o c l e t e  r 
e l l e s  s o n t  a u  c e n t r e  d e s  j e u x  m a t r i m o n i a u x  e n t t è  l e s  f a m i l l e s .  
L e u r  f r e q u e n t a t i o n  s c o l a i r e  r i s q u e  d e  f a u s s e r  l e  c i r c u i t  d e  
d i s t r i b u t i o n  d e s  femmes e t  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e s  c o l l e c t i v i t e s  
d a n s  l e  v i l l a g e  ( c f  C tude  3 ) .  On s e  mCfie  donc  d ' u n e  f i l l e  
i n s t r u i t e  e t  on l a  c r a i n t .  c a r  e l l e  p e u t  a l l e r  à c o n t r e  c o u r a n t  
d e s  h a b i t u d e s .  d e s  normes  e t a b l i e s  . dans  l a  s o c l e t e ,  s o i t  en  
d e s h o n o r a n t  l a  f a m i l l e  p a r  s o n  r e f u s  c a t e g o r i q u e  d ' e p o u s e r  l e  
m a r i  que l u i  a u r a i e n t  c h o i s i  l e s  p a r e n t s ,  s o i t  e n  d i s c u t a n t  
d ' e g a l  A & g a i  a v e c  l 'homme. c e  q u i  n ' e s t  p a s  c o n f o r m e  A l ' o r d r e  
h a b i t u e l  d e s  c h o s e s  ( c f  e t u d e s  3, 4 ) .  C e t t e  i n d i f f e r e n c e  v i s - A -  
v i s  de l a  t r a d i t i o n  q u ' a f f i c h e n t  c e s  f i l l e s  s c o l a r i s e e s ,  r e n f o r c e  
l a  PQ8ition d e  c e  p a r e n t  f a c e  b l e u r  s c o l a r i s a t i o n  ( c i t e e  d a n s  
1 ' e t u d . e  5 )  1 " l ' e n s e i g n e m e n t  que  r e ç o i t  l a  j e u n e  f i l l e  A l ' k c o l e  
ne l u 1  a p p r e n d  p a s  c e  q u i  s e  p a s s e  c h e z  e l l e ,  m a i s  a i l l e u r s " .  
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r r e s s l o n s  f a m i l i a l e s  q u i  e n t r a v e n ~  l a  
f i l l e s .  s e - L r o u v e  l a  q u e s t i o n  d e  :a d o t .  
e n  p a y s  A d l a  ( H o n o ) .  d o n n e e  d e s  l a  p e t i t e  

p a r e n t s  d e v r a i e n t  r e m b o u r s e r  e n  c a s  d e  r e f u s  
l a  f i l l e  s c o l a r l s e e  ( c f  e t u d e  4 ) .  D a n s  l a  

p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  e t  c e n t r a l e  d u  p a y s .  l'excision q u i  
i n t e r v i e n t  c h e z  l e s  f i l l e t t e s  e n t r e  6 e t  8 a n s .  amene d e s  p a r e n t s  
a l e s  g a r d e r  A l a  m a i s o n .  c a r  e l l e s  n e  r e t o u r n e n t  p l u s  s o u v e n t  
A l ' e c o l e  a p r e s  c e  r i t u e l  ( c f  e t u d e s  1. 3 ) .  E l l e s  s o n t  e g a l e m e n t  
a p p e l e e s  a i n t e g r e r  l e s  c o u v e n t s  d a n s  l e s  m i l i e u x  a n i m i s t e s  ( c f  
e t u d e  1 ) .  T o u t e s  c e s  c a u s e s  s o c i o - c u l t u r e l l e s  e t  e c o n o m i q u e s  q u i  
d u  r e s t e  n e  s o n t  p a s  e x h a u s t i v e s .  n e  r e n d e n t  p a s  a e l l e s  s e u l e s  
c o m p t e  d u  p r o b l e m e  d e  l a  f r e q u e n t a t i o n  s c o l a i r e  d e s  f i l l e s .  Le  
s y s t e m e  e d u c a t i f  p o r t e  e n  lu i -meme d e s  i n s u f f i s a n c e s  q u i  
c o r r o b o r e n t  ces a r g u m e n t s .  

LES CAUSES LICES AU SYSTEHE EDUCATIF 

La  c r i s e  q u e  c o n n a l t  l ' e c o l e .  m e t  3 nu l a  d i s s o c i a t i o n  e n t r e  
l e  s y s t e m e  e t  s e s  p r o p r e s  o b j e c t i f s .  L e s  r e s u l t a t s  s c o l a i r e s  n e  
r e c o n f o r t e n t  p l u s  l e s  p a r e n t s  e t  l e s  e c h e c s  r e p e t e s  v e c u s  p a r  l e s  
e l e v e s  d e t r u i s e n t  l a  c o n f i a n c e  p l a c e e  e n  l ' b c o l e  ( c f  t o u t e s  l e s  
C t u d e s ) .  L e s  modes  d ' e v a l u a t i o n  n e  s o n t  p a s  e n  a d e q u a t i o n  a v e c  
l e s  c o n t e n u s .  c e  q u i  f a v o r i s e  l e s  b c h e c s .  L e s  m e c a n i s m e s  i n t e r n e s  
d u  s y s t è m e  s c o l a i r e  e t  l e  c o n t e n u  d e s  p rog rammes  s o n t  l e  p l u s  
s o u v e n t  t o u t  a f a i t  e t r a n g e r s  A l a  s o c i e t e .  L e s  m e t h o d e s  
d ' e d u c a t i o n  q u a n t  3 e l l e s  s o n t  b a s e e s  s u r  l e  d i d a c t i s m e  ( c f  
e t u d e s  1. 2.  3 ) .  . 

, a '  

L e  d i p l 6 m e  n e  g a r a n t i s s a n t  p l u s  l ' e m p l o i .  l e s  p a r e n t s  
d e c o u r a g e s .  c o n s i d e r e n t  l ' e c o l e .  s u r t o u t  p o u r  l e s  f i l l e s .  comme 
u n e  p e r t e  d e  t e m p s  e t  d ' a r g e n t  ( c f  e t u d e s  4 ,  5 ) .  En a n a l y s a n t  l e  
phenomène  d e  l a  non  s c o l a r i s a t i o n  ou  d e  l a  f a i b l e  s c o l a r i s a t i o n  
d e s  f i l l e s .  p l u s i e u r s  e t u d e s  o n t  m i s  l ' a c c e n t  s u r  l e  manque o u  
l ' i n s u f f i s a n c e  d e  f o r m a t i o n  d e s  m a l t r e s .  L ' i n c o n s c i e n c e  
p r o f e s s i o n n e l l e  d o n t  f o n t  m o n t r e  c e r t a i n s  e n s e i g n a n t s  e n  a b u s a n t  
d e s  & l è v e s  f i l l e s  r e n f o r c e n t  k g a l e m e n t  l e s  r ê t i c e n c e s  d e s  p a r e n t s  
f a c e  a l ' e c o l e  ( c f  e t u d e s  1. 5 ) .  

2 . 2  - PRESENTATION DES SOLUTIONS PRECONISEES 

T o u t e  p r o p o s i t i o n  d e  s o l u t i o n  a u  p r o b l e m e  d e  l a  
s c a l a r i s a t i a n  n e  s a u r a i t  C t r e  e f f i c a c e  s i  e l l e  n ' a  s e s  r a c i n e s  
a u  s e i n  d e  l a  s o c l e t e .  A i n s i .  on  d i s t i n g u e  d e s  p r o p o s i t i o n s  d e  
s o l u t i o n s  e n  d i r e c t i o n  de  l a  s o c l e t e  e t  d e  1 ' E t a t  e t  e n  d i r e c t i o n  
du s y s t e m e  é d u c a t i f  l u i -même .  



2.2.1 - P R O P O S I T I O N S  DE S O L U T I O N S  SN D I R E C T I C N  D E  L A  SOCTETE 
- - ET DE L'ETAT 

DejA e n  1 9 7 8 .  une campagne d e  s e n s i b i l i s a t i o n  A l a  b a s e  
a v a i t  e t e  p r e c o n i s e e  p o u r  r e d o n n e r  c o n f i a n c e  e n  l ' e c o l e .    out es 
l e s  c a t e g o r i e s  s o c i a l e s  e t a i e n t  s u p p o s e e s  i m p l i q u e e s  d a n s  c e t t e  
t a c h e  A t r a v e r s  d e s  c a u s e r i e s  o r g a n i s e e s  a d i f f e r e n t s  n i v e a u x  ( c f  
e t u d e  1 ) .  H a i s  l ' i m p a c t  d e  C e t t e  campagne a  b t e  a p e i n e  s e n s i b l e .  

L e s  p a r e n t s  c h a r g e s  d ' a s s u r e r  l ' e d u c a t i o n  d e s  e n f a n t s  
d e v r a i e n t .  s e l o n  c e r t a i n s  ( c f  e t u d e s  1. 2 .  3 )  r e n f o r c e r  l e u r s  
r e l a t i o n s  a v e c  l ' e c o l e  i l o r s  d e  f r e q u e n t e s  v i s i t e s  a u x  a u t o r i t e s  
s c o l a i r e s .  i l s  a u r a i e n t  l ' o c c a s i o n  d ' e c h a n g e r  d e s  p o i n t s  d e  v u e  
a v e c  l e s  e n s e i g n a n t s  e t  d e  c o n t r d l e r  l e  t r a v a i l  e f f e c t u e  p a r  l e s  
e n f a n t s ,  l e s  f i l l e s  s u r t o u t .  Une t e l l e  p r o p o s i t i o n  e s t  c e r t e s  
i n t é r e s s a n t e .  m a i s  d i f f i c i l e m e n t  r e a l i s a b l e .  

L e s  p a r e n t s  p o u r r a i e n t  a b o r d e r  a u s s i  d a n s  l e s  f o y e r s  l e  
problerne  t a b o u  d e  l a  s e x u a l i t e  a f i n  d ' e v i t e r  l e s  g r o s s e s s e s  
p r e c o c e s .  t e l l e  e s t  l ' u n e  d e s  p r o p o s i t i o n s  f  o r m u l e e s  d a n s  l e s  
e t u d e s  1 e t  2 .  L e s  m e r e s  j o u e r a i e n t  un  r b l e  i m p o r t a n t  d a n s  l a  
m i s e  e n  c o n f i a n c e  d e  l e u r s  f i l l e s  e t  t e n t e r a i e n t  de  mieux 
s ' o r g a n i s e r  p o u r  l e s  l i b e r e r  a u  maximum d e s  o b l i g a t i o n s  
d o m e s t i q u e s .  e s t i m e n t  l e s  a u t e u r s  d e  c e r t a i n e s  e t u d e s .  Quan t  a 
1 ' E t a t .  d e u x i e m e  r e s p o n s a b l e  d e v a n t  a s s u r e r  l ' a d u c a t i o n  d e  t o u s .  
il f a v o r i s e r a i t  l a  s c o l a r i t e  d e s  & l & v e s  f i l l e s  e n  o c t r o y a n t  d e s  
s e c o u r s  s c o l a i r e s  a u x  p l u s  m e r i t a n t e s .  e n  o u v r a n t  a -nouveau  l e s  --- 

i n t e r n a t s  e t  e n  m u l t l p l l a n t  l e s  c a n t i n e s  s c o l a i r e s  a r l n  d ' a i d e r  
l e s  p a r e n t s  d e s  z o n e s  r u r a i e s ,  s o u v e n t  d e m u n i s  f T ï i a n c f 4 r e m e n t .  
Ces  m e s u r e s  o n t  e t 4  p roposVes  s o u s  u n e  f o r m e  ou  s o u s  une  a u t r e .  
p a r  l e s  d i f f e r e n t e s  e t u d e ~  c o n s u l t 6 e s .  H a i s  a u c u n e  d ' e n t r e  e l l e s  
n ' a  r e e l l e m e n t  e t e  m i s e  e n  a p p l i c a t i o n .  L ' E t p t  d e v r a i t  p r e n d r e  
a u s s i  A l ' e n c o n t r e  d e  t o u t e  p e r s o n n e  ( e n s e i g n a n t  no tamment )  q u i  

Y ae"s_=unes f i l l ë ~ u r e ~ m ~ ~  T ë V è T e s .  U n  a r f e t e  
m i n i s t C r i e 1  a  er-nt-éta-pris d a n s  c e  s e n s .  C e t t e  a c t i o n  
de  1 ' E t a t  e t  d e  l a  s o c i e t e  ne s e r a i t  e f f i c a c e  q u e  s i  l e  s y s t e m e  
s c o l a i r e  lui-mdme e s t  r e e t u d i e  e n  v u e  d ' u n e  a m e l i o r a t i o n  ( c f  
e t u d e s  1. 3 ) .  

2 .2 .2  - PROPOSITIONS DE SOLUTIONS EN D I R E C T I O N  DU SYSTEHE 
EDUCATIF 

L e s  g r a n d e s  f i n a l i t e s  de  l ' e d u c a t i o n  e t  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  
p o u r r a i e n t  t r o u v e r  l e u r  t e p o n d a n t  a u  s e i n  d u  s y s t e m e ,  ~ r e c o n i s e n t  
1.0 a u t e u r .  d e i  6 t u d s s  p r C - c i t C e s .  L a  r d v i s i o n  d e s  m o d a l l t e s  
d ' C v a l u a t i o n  r é s o u d r a i t  e n  p a r t i e  l e s  p r o b l e r n e s  d e  r e d o u b l e m e n t  
e t  d ' a b a n d o n .  La m i s s i o n  d e  l ' d c o l e  e s t  e n  f a i t  d e  p r e p a r e r  
r e e l l e m e n t  l e s  u n s  e t  l e s  a u t r e s  3 s e  " d e b r o u i l l e r "  d a n s  l a  v l e  





d'entre elles s o n t  considerkes c o m m e  rurales : Basslla (dans 
1'Atacora). Bembereké (dans Le-Borqou). KBtou (dans 1 . o u e m e ) .  
meme si les chefs-lieux de ces Sous-prefectures disposent 
d'infrastructures plu's' nombreuses que celles des communes 
rurales. La quatrieme zone est urbaine : Agla, quartier situe a 
la periphCrie de Cotonou où se concentre une population 
d'origines socio-culturelles diverses. 

Dans 18Atacorae le choix s'est porte sur la sous-prefecture 
de Bassila, caracterise par une agriculture essentiellement 
vivriere, par d'importants mouvements migratoires en direction 
du TOGO et du NIGERIA. Par la coexistence de deux groupes 
ethniques (les Anii et les Nagot) et de. deux religions 
importees. mais avec une nette preponderance de l'islam. 

A la difference de Bassila. la sous-prefecture de Bembbreke 
dans le Borgou connaSt une intense activite economique liee a la 
culture du coton. Les Batombu constituent le principal, sinon 
l'unique, groupe ethnique et ils sont pratiquement tous 
musulmans. 

KCtou. situ6 dans l'OuCmb. est une region frontaliere, tres 
proche du NIGERIA avec lequel s'effectuent de nombreux echanges. 
A majorite chretienne. la sous-prefecture est peuplee de Fon et 
de Nagot. 

. . 
1.1.2 - DETERHINATION DES GROUPES-CIBLES 

Comme indique dans les termes d e  refbrence. les parents 
(pbres et meres) de filles scolarisees. descolarisees ou non 
scolarisées devaient constituer les interlocuteurs de choix dans - ~ 

la mesure où leurs attitudes et camportements conditionnent en 
grande partie la frequentation scolaire de l'eqrs filles et le 
rendement de celles-ci a 1'Ccole. 1 ' 

Outre les parents, les personnes-ressources des zones 
d'enquete devaient étre consultQes et etroitement associees b 
l'analyse de la situation dans leur milieu. du fait de leur 
connaissance de ce milieu et de leur influence. C'est-pourquoi 
il a et6 arréte que les enquêteurs rencontreraient des chefs 
traditionnels, des chefs religieux, des responsables 
d'association de d4veloppement, de groupements f6rninins. 
d'assoaiation da parant8 d86l&vas. d e 8  autoritds scolaires 
(inspecteurs, directeurs d'bcoles). des cadres des services 
locaux de sant6 ou de developpement rural. 
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1.1.3 - DETERHINATION DE L'ECHANTILLON 
- - 

Il a et6 convenu de rencontrer quarante personnes par zone 
d'enqubte : 

- dix (10) parents de filles d&scolarisees - dix (10) de filles scolarisees 
- dix (10) de filles non scolarisees - et cinq ( 5 )  personnes-ressources dont necessairement au 

moins une femme. 

Le nombre de meres doit étre superieur au nombre de peres 
enquétes, car une grande partie de la realite socio-culturelle 
vCcue par les filles est contrOlee par celles-la. Pour mieux 
cerner les raisons qui sous-tendent leur attitude vis-&-vis de 
la scolarisation des filles, il est utile d'enquêter un plus 
grand nombre de parents de non scolarisees. 

Dans chaque zone d'enqubte, du moins dans les trois milieux 
ruraux, les enquêtes seraient recherches au chef-lieu de la sous- 
prefecture et dans les villages des differentes communes rurales. 
Les variables, prises en compte pour la determination du cadre 
d'enquéte, presideraient egalement a l'identification des 
enquétes, grace A la technique du choix raisonne. Cette 
identification se ferait avec la participati6n des directeurs 
d'ecole et enseignants, des delegues et maires et des personnes 
ressources impliquées dans l'enquête. 

.,' 
1.1.4 - CHOIX DES OUTILS D*INVESTIGATION 

Pour les parents, il a et6 prevu un entretien structure 
ayant pour support un questionnaire. L'on peut remarquer une base 
commune aux questionnaires conçu$ A l'intention des troi,s 
categories de parents avec quelques variables. ,Ceci est.Éait a 
dessein pour permettre une comparaison entr'e les attitudes et 
points de vue des differents interlocuteurs.. 

Un entretien guide individuel avec les personnes-ressources 
a Cte prCvu. Pour ce faire, un guide d'entretien a et6 elabore 
pour aider l'enqueteur a aborder toutes les questions 
essentielles relatives au probleme de la frequentation scolaire 
des filles. Une des insuffisances 8 preciser ici, est que compte 
tenu des limites de temps. le guide et les questionnaires n'ont 
0.m 4td t a 8 t 6 m  avant l'anguete proprement dite sur le terrain. 
NCanmoins, pour Cviter de difficiles problhmes linguistiques. une 
attention particuliere a &te portee dans le choix des mots 
utilises pour ces questionnaires. 



1 . 1 . 5  - BRIEFING DES ENQUETEURS - - 
D i x  ( 1 0 )  j o u r s  de' t r a v a i l  o n t  e t 6  f i x e s  p o u r  l e e n q u e t e  p a r  

z o n e .  Q u a t r e  ( 4 )  e n q u e t e u r s  o n t  e t 6  c h o i s i s  p a r m i  l e s  d i p l 6 m b s  
d e  l ' e n s e i g n e m e n t  s u p e r i e u r  s a n s  e m p l o i  s u r  l a  b a s e  du c r i t e r e  
d ' a p p a r t e n a n c e  A l a  z o n e  d ' e n q u e t e  d a n s  l a q u e l l e  i l s  a u r o n t  a 
t r a v a i l l e r .  O u t r e  l e s '  . d i f f i c u l t e s  l i n g u i s t i q u e s  a i n s i  l e v e e s .  
c e t t e  a p p a r t e n a n c e  s o c i o - c u l t u r e l l e  f a v o r i s e  u n  d i a l o g u e  v r a i  e t  
f a c i l i t e  l a  r e c h e r c h e  d e  s o l u t i o n s .  P o u r  u n  t r a v a i l  e f f i c a c e  s u r  
l e  t e r r a i n .  un b r i e f i n g  d e s  e n q u e t e u r s  a  e t 4  r e a l i s e .  Au c o u r s  
d e  c e  b r i e f i n g ,  il s ' e s t  a g i  d e  l e s  i n f o r m e r  d e s  o b j e c t i f s  d e  
l ' e t u d e .  d e  l e u r  e x p l i q u e r  l ' a p p r o c h e  e n v i s a g e e  e t  l e s  a t t i t u d e s  
a d e v e l o p p e r  p o u r  s ' a d a p t e r  a c h a q u e  i n t e r l o c u t e u r  t n e  p a s  
i n d u i r e  l e s  repenses, t r a d u i r e  a u s s i  f i d e l e m e n t  que  p o s s i b l e  l e  
p o i n t  d e  v u e  d e s  e n q u e t e s ,  e t c .  C e c i  p e r m e t t r a  u n e  e x p l o i t a t i o n  
j u d i c i e u s e  d e s  d o n n e e s  r e c u e i l l i e s .  I c i  a u s s i ,  l e s  l i m i t e s  d e  
t e m p s  n ' o n t  p a s  p e r m i s  d e  f a i r e  s u i v r e  c e t t e  s e a n c e  d ' i n f o r m a t i o n  
d ' u n e  p h a s e  p r a t i q u e .  C e p e n d a n t .  l a  f o r t e  m o t i v a t i o n  d e s  
e n q u C t e u r s  a  s e m b l e  c o n s t i t u e r  un  a t o u t  m a j e u r  p o u r  l e  bon 
d e r o u l e m e n t  d e  l ' e n q u b t e .  

1 . 2  - DEROULEHENT DE L'ENQUETE 

1 . 2 . 1  - COLLECTE DES DONNEES 

E l l e  a  e t 4  e f f e c t u e s  e n t r e  l e  l e r  H a l  e t  l e  11 H a i  1991 .  L e s  
e n q u e t e u r s  o n t  s i l l o n n e  l e s  q u a t r e  z o n e s  d ' e n , q u e t e  r e t e n u e s  a l a  
p h a s e  p r e p a r a t o i r e ,  il s ' a g i t  d e  8 

- B a s s i l a  ( A t a c o r a )  - Bembereke  ( B o r g o u )  
- K e t o u  ( o u e m e )  
- A g l a  ( A t l a n t i q u e )  .a 

L e s  1 4 0  p e r e s  e t  meres d e  f i l l e s  s c o l a r i s 6 e s ,  d e s c o l a r i s b e s  
e t  non  s c o l a r i s e e s  q u i  c o n s t i t u e n t  l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e  
l ' e c h a n t i l l o n  o n t  e t 6  e c o u t e s .  Dans  l a  s o u s - p r e f e c t u r e  d e  
Bemb&reke ,  c o m p t e  t e n u  du  s y s t e r n e  d e  f i l i a t i o n  q u i  y a  c o u r s ,  d e s  
o n c l e s  e t  t a n t e s  o n t  e t e  e n q u e t e s .  ~ e 7 e n ~ u e t e u r s  o n t  e u  l e  s o u c i  
d e  t e n i r  c o m p t e  d e s  v a r i a b l e s  d e t e r m i n e e s  l o r s  d e  l a  p h a s e  
p r e p a r a t o i r e ( g 6 o g r a p h i q u e .  socio-culturelle.~conomique, e t c  . . .  1 
d a n s  l e  c h o i x  d e  l e u r s  i n t e r l o c u t e u r s .  H a l g r e  l e  decourage rnen t  
g d n r r a l  d r 8  p a r e n t s  f a c e  A 1 ' C c o l e .  un  a s s e z  g r a n d  nombre a  & t e  
i n t e r e s s e  P a r  l a  p r e s t n t t  e t u d e .  s a u f  a Bemberekk .  L ' a p p a r t e n a n c e  
d e s  e n q u é t e u r s  a u x  g r o u p e s  s o c i o - c u l t u r e l s  d e s  e n q u e t e s  a .  comme 
p r e v u .  f a v o r i s e  l e  bon d e r o u l e m e n t  d e  1 ' e n q u C t e .  s u r t o u t  p o u r  les 



p a r e n t s  d e s  f i l l e s  d 6 s c o l a r i s e e s  q u l  e t a i e n t  q u e l q u e  peu  s u r  l a  
d e f e n s i v e .  On a pu n o t e r  3 c e r L a i n s  e n d r o r t s  ( B e m b & r @ k é  e t  d a n s  
u n e  m o i n d r e  m e s u r e  a K é t o u j  . d e s  r e t i c e n c e s  h e e s  a l a  p e r c e p t i o n  
d e  l ' e c o l e .  Le p l u s  s o u v e n t .  l e s  e n t r e t i e n s  o n t  & t é  i n d i v i d u e l s .  
Q u e l q u e f o i s .  i l s  s e  s o n t  d e r o u l é s  e n  p r e s e n c e  d e  C O - e p o u s e s  O U  

d u  m a r i  d e s i r e u x  d e  d o n n e r  s o n  p o i n t  d e  v u e  ou d ' e c o u t e r  l a  
c o n v e r s a t i o n  e n t r e  s a  femme e t  un  e t r a n g e r .  B i e n  q u e  le 
q u e s t i o n n a i r e  n ' a i t  p a s  C t e  t e s t e ,  l a  c o m p r e h e n s i o n  d e s  d i v e r s e s  
q u e s t i o n s  n ' a  p a s  p o s é  d e  p r o b l e m e s .  Au t o t a l ,  4 8  p e r e s  e t  9 2  
m e r e s  o n t  e t e  i m p l i q u e s  d a n s  c e t t e  6 t u d e .  - - 

O u t r e  c e s  p a r e n t s ,  20 p e r s o n n e s - r e s s o u r c e s  o n t e t e  a s s o c i 6 e s  
a u  d e r o u l e m e n t  d e  l ' e n q u é t e ,  20 p e r s o n n e s  q u i  s e  r e p a r t i s s e n t  
a i n s i  I 

- c h e f s  t r a d i t i o n n e l s  I 3 ( d o n t  l e  r o i  d e  K b t o u )  - m a i r e  r 1 - i n s p e c t e u r s  ; i n s p e c t r i c e s  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  i 3 - d i r e c t e u r s  ; d i r e c t r i c e s  d ' e c o l e  r 3 - membres  d u  b u r e a u  d e  l ' a s s o c i a t i o n  d e s  p a r e n t s  d ° C l e v e s t 4  - membres  d ' u n e  a s s o c i a t i o n  d e  d é v e l o p p e m e n t  r 2 - sage- femme r 1 - i n f i r m i e r s  ; i n f i r m i e r e s  i 2 
- i n s p e c t r i c e  d u  t r a v a i l  r 1 

S u r  l e s  20 p e r s o n n e s - r e s s o u r c e s ,  6 s o n t  des femmes.  L e s  
p e r s o n n e s  o n t  t o u t e s  e t 6  t r&s i n t e r e s s e e s  p a r  l e  t r a v a i l  e t  
c e r t a i n s  e n t r e t i e n s  o n t  d u r e  p r e s  d e  t r o i s  h e u r e s .  

L e s  p r o p o s  r e c u e i l l i s  l o r s  d e  c e s  e c h a n g e s  r e n f o r c e n t  e n  
g e n e r a l  c e u x  d e s  p a r e n i s  e n q u é t e s .  c e  q u i  p e r m e t ,  m a l g r e  
l ' e c h a n t i l l o n  r e s t r e i n t ,  d ' a c c o r d e r  a c e l u i - c i  u n e  c e r t a i n e  
r e p r e s e n t a t i v i t e  e t  d ' & t e n d r e  l e s  r e s u l t a t s  o b t e n u s  A u n  g r o u p e  
p l u s  l a r g e .  

1.2.2 - DIPPICULTES 

La p r i n c i p a l e  d i f f i c u l t e  r e n c o n t r e e  e s t  l i e e  a u  d e m a r r a g e  
d e  l a  campagne  a g r i c o l e  q u i  m o t i v e  l e s  c u l t i v a t e u r s  A s ' a b s e n t e r  
t o u t e  l a  j o u r n 6 e .  e t  a o b l i g e  l e s  e n q u é t e u r s  A d e s  s e a n c e s  
n o c t u r n e s .  11 a 6 t é  e g a l e m e n t  d i f f i c i l e  d e  r e n c o n t r e r - l e s  p a r e n t s  
( s u r t o u t  l e s  P e r e s . )  de  f i u r s  n o n  s c o l a r i s é e s  A A q l a .  P a r  
a i l l e u r a .  certains e n q u e t e s  o n t  e x p r i m e  l e u r  l a s s i t u d e  d ' e t r e  
f rCquemment  s o l l i c i t e s  p o u r  d e s  e n q u é t e s .  d o n t  i l s  n e  v o i e n t  
jamais l e s  r e t o m b e e s .  



Les delais imposes ont constrtue u n  hanclcap majeur tant 
pour le deroulement de 1 : e n q e t e  que pour i'exploitatlon dei. 
donnees. 

. .  
1.3 - DEPOUILLEHENP ET ANALYSE DES DONNEES 

Chaque question adressee aux parents a donne lieu A un 
depouillement manuel. Un traitement informatise de ces 
questionnaires aurait permis une exploitation plus approfondie. 
mais faute de noyens financiers et de temps. celui-ci noetait pas 
cnvisageable. 

L e  t&me aborde par chaque question a guide le choix des 
variables de depouillement. Par exemple, tantdt la scolarisation 
ou non scolarisation des parents. tant6t leur appartenance A tel 
ou tel groupe socio-culturel, tant6t les activites economiques 
qu'ils menent. tantet leur religion ont &te prises en compte. 

Une grille de lecture a et6 conçue pour degager les idées 
maitresses exprim6es par les personnes-ressources. 

L'analyse des donnees s'est articulee autour de trois grands 
axes I 

- comment les communaut6s enquetees perçoivent-elles l'ecole 
pour les filles ? a. 

.@' - quelles sont l'utilité et la rentabilite de la 
scolarisation des filles ? 

- quels souhaits formulent les communautes pour ameliorer 
la situation ? 

2 - CADRE D'ETUDE 

2.1 - SOUS-PREPECTURE DE BASSILA 

La sous-prCfecture de Bassila est l'une des quatorze sous- 
prefectures du dgpartement de 1'Atacora. Elle s'etend sur 4.988 
km, avec une population estimee A 41.324 habitants en 1989. 
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L'agriculture occupe une place determrnante dans l a  vie 

economlque. L'organisation d e  laproductron reste essentiellement 
tradrtronnelle. Les terres cultrvables ne posent aucun probl&me 
jusqu'a présent. Les prim'cipales cultures sont l'igname, le mais, 
le sorgho, le manioc, le haricot. le sesame en ce qui concerne 
les produits vivriers, l'arachide. le tabac. le karite en ce qui 
concerne les produits industriels. Les cultures vlvrieres 
prennent largement le. .pas sur les cultures industrielles. 
L'exploitation familiale est l'unit6 de base de la production. 

Les quelques artisans s'adonnent egalement a l'agriculture. 
On note jusqu'a nos jours l'existence de castes comme celle des 
forgerons. 

L'&levage, aux mains des femmes, n'est .guere dbveloppb dans 
la région de Bassila I caprins, ovins et volaille. L'elevage des 
bovins est confie aux Peulh. 

Les activites commerciales occupent une place limitee dans 
la vie economique de la sous-prefecture ; elles sont contr6lCes 
pour l'essentiel par les femmes. En rbsumC, le pouvoir d'achat 
des populations est faible. 

La couverture scolaire de la sous-pref ecture se présente 
comme suit i 

- 35 ecoles primaires, 
- 5 Ccoles maternelles, - 2 colleges d'enseignement genéral. . . t' 
Il existe pour les trente villages qu'elle regroupe 35 

ecoles primaires avec 4.869 ecoliers dont 1.374 filles soit 
2 8 . 2 2 t  des effectifs. 5 ecoles maternelles avec 172 ecoliers dont 
8 4  filles. 2 colleges d'enseignement gCneral avec 103 6leves pour 
celui d'Alédfo et 340 pour celui de.Bassila. Il y a au total 175 
maltres et 25 professeurs. I O 

I ' :. 

Il convient de souligner quelques maux dont souffre la sous- 
prCfecture I 

- son enclavement i pendant la saison pluvieuse, la crue du 
fleuve TCrou empeche le passage ; 

- l'exode rural a le depart des bras valides. surtout vers 
le NIGERIA, depeuple et appauvrit la region. 



2.2 - SOUS-PREFECTURE DE BEHBEREKE - - 
La sous-prbfecture de Bembèreke est l'une des quatorze sous- 

prefectures que compte le departement du Borgou. Situee au centre 
du département. elle couvre une superficie de 3.700 km, avec une 
population inégalement repartie estimbe a 34.304 habitants. 

. . .  

Cette population est composCe de Batombu (les plus 
nombreux), de Fulbe (peulh) et de quelques migrants. les Yoruba 
venus du NIGERIA et les Haaba. 

L'economie de la sous-prefecture est basee essentiellement 
sur l'agriculture et l'&levage. 

Sur le plan agricole, les principales cultures destinées a 
la consommation sont les cereales I mil. sorgho, mais. haricot. 
les tubercules r ignames. patates, manioc. Le coton constitue la 
principale culture industrielle dont la production motive plus 
les paysans qui en retirent d'importants revenus. Une usine 
d'agrenage du coton est installbe a Bemberéke. 

L'elevage contrble essentiellement par lcs Peulh prend un -3 caractere de plus en plus commercia1. 
Les activites commerciales (vente en detail de produits 

manufactures et de pagne) sont pratiquees par les .' migrants 
Yoruba. installes dans la region. 

. . 
.*' 

La situation scolaire n'est gutre encourageante dans la 
sous-préfecture. Le taux de scolarisation des filles y est tres 
faible. La situation s'est aggravee avec la crise de l'hcole. 

2.3 - SOUS-PREPECTURE DE KETOU 
Ancien royaume trés vaste. la so,us-prhfecture de Ketou est 

situee dans la partie septentrionale du departement de l'Ouem6. 
Elle s'étend sur une superficie de 2.183 km, et compte 5 4 . 0 8 6  
habitants. On y rencontre des Yoruba (Nagot 1 .  des Fon. des Holli. 
des Datcha et des Peulh. Son climat caracterise par deux saisons 
pluvieuses et deux saisons seches. est trCs favorable 
leaoriculturr qui conatitue la base de l'économie de la sous- 
prefecture. 
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C e t t e  a g r i c u l t u r e  e s t  d o m i n e e  p a r  l a  c u l t u r e  d e s  p r o d u i t  
v i v r i e r s  (maïs,  m a n i o c .  i g n a m e .  Sesame ,  h a r l c o t  e t  p o i  
d ' a n g o l e ) .  Q u e l q u e s  s p e c u l a t i d h s  i n d u s t r i e l l e s  t e l l e s  que  1 
c o t o n ,  l ' a r a c h i d e  e t  1.e c a c a o  s o n t  e g a l e m e n t  c u l t i v e e s .  On 
p r a t i q u e  a u s s i  l ' e l e v a g e  d e  b o v i n s  ( 1 . 5 0 0  t e t e s ) .  d e  c a p r i n  
( 2 4  .O00 t b t e s ) .  d e  p e t i t s  r u m i n a n t s  e t  d e  p o r c i n s  ( 1 1 . 4 0 0  t é t e s )  
Le f l e u v e  Oueme q u i  a r r o s e  l a  s o u s - p r e f e c t u r e  o f f r e  l ' o p p o r t u n i t .  
a u x  p o p u l a t i o n s  r i v e r , a i n e s  d e  s e  l i v r e r  A l a  p ê c h e .  C e t t c  
t5conomie b a s e e  s u r  1 ' a g r i c u l t u r e  e s t  s o u t e n u e  p a r  l e  commerce .  
C e l u i - c i  s ' e f f e c t u e  d ' u n e  p a r t  s u r  l e s  m a r c h e s  l o c a u x ,  d ' a u t r t  
p a r t  a v e c  l e  N I G E R I A .  Ce commerce a v e c  l e  NIGERIA donne  l i e u  : 
c e r t a i n s  t r a f i c s  e t  a t t i r e  l e s  p o p u l a t i o n s  q u i  y  v o i e n t  une 
p o s s i b i l i t 4  d e  g a i n s  s u p e r i e u r s  a c e u x  d e  l ' a g r i c u l t u r e .  

Avec s e s  s i x  ( 6 )  communes c o m p o s é e s  d e  t r e n t e - s e p t  ( 3 7 )  
v i l l a g e s  e t  q u a r t i e r s ,  l a  s o u s - p r e f e c t u r e  d e  K e t o u  compte  
q u a r a n t e - s e p t  ( 4 7 )  6 ~ 0 l e s  p r i m a i r e s  e t  un (1 )  e t a b l i s s e m e n t  
s e c o n d a i r e .  La p o p u l a t i o n  s c o l a i r e  e s t  d e  5 . 1 0 0  e l h v e s  d o n t  287  
C l C v e s  a u  s e c o n d a i r e  e t  4 . 8 1 3  b c o l i e r s . a u  p r i m a i r e .  

A K e t o u ,  l e s  c a s e s  e n  b a n c o  ( d o n t  c e r t a i n e s  s o n t  c o u v e r t e s  
d e  p a i l l e )  a p p a r t e n a n t  a u x  p a y s a n s  c o n t r a s t e n t  a v e c  c e l l e s  e n ' d u r  
a p p a r t e n a n t  a u x  membres d e  l a  c l a s s e  a i s é e  commerçan te .  

2.4 - PUARTTER AGLA A COTONOU 

A g l a  e s t  un  q u a r t i e r  s i t u e  d a n s  l a  p a r t i e  s u d - o u e s t  d e  l a  
c i r c o n s c r i p t i o n  u r b a i n e  dé C o t o n o u .  d é p a r t e m e n t  d e  l ' A t l a n t i q u e .  
C ' e s t  l ' u n  d e s  p l u s  i m p o r t a n t s  q u a r t i e r s - d o i ! i o i r s  d e  Co tonou  ; 
il c o m p o r t e  17 .000  h a b i t a n t s  e n v i r o n ,  d ' o r i g i n e s  s o c i o -  
c u l t u r e l l e s  d i v e r s e s  d o n t  un g r a n d  nombre d e  m i g r a n t s  e t  
d ' i m m i g r 4 s ,  no t ammen t  l e s  G h a n e e n s ,  i n s t a l l e s  d a n s  d e s  
b i d o n v i l l e s ,  u n e  z o n e  d ' i n s e c u r i t e  n o t o i r e .  

Nouveau q u a r t i e r ,  non  e n c o r e  l o t i ,  ~ ~ 1 a " d i s p o s e  d e  p e u  
d ' i n f r a s t r u c t u r e s  t il n ' y  a  n i  a d d u c t i o n  d ' e a u ,  n i  e l e c t r i c i t é .  
S a  p o p u l a t i o n  e s t  c a r a c t d r i s C e  p a r  un t r e s  b a s  n i v e a u  s o c i o -  
Cconomique .  

Les femmes a A g l a  s o n t  p o u r  l a  m a j o r i t e  d e s  m e n a g e r e s .  q u i  
f o n t  d e  l a  v e n t e  e n  d e t a i l .  XCer t a ines  o n t  g a r d e  d e s  r e l a t i o n s  
e t r o i t e s  a v e c  l e u r  v i l l a g e  d ' o r i g i n e  e t  y  r e t o u r n e n t  p e n d a n t  l a  
s a i s o n  p l u v i e u s e  p o u r  l a  campagne  a g r i c o l e .  

P a r m i  l e s  hommes. on r e n c o n t r e  d e s  m 4 c a n i c i e n s .  d e s  
s o u d e u r s ,  d e s  maçons ,  d e s  j a r d i n i e r s .  d e s  c u i s i n i e r s ,  q u e l q u e s  



agents permanents de l'Etat. et kgalement des "sans e m p l c i n  
( c h 6 m e u r s  et " d 4 f l a t 6 s W ) . .  - - 

L a  population scolaire est 6valu6e dans l'enseignement 
primaire A 2.348 6coliers,tous sexes confondus. Elle est repartle 
dans six dcoles publiques. I l  n'existe pas de college 
d'enseignement g6n6rai.4 Agla. 
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C H A P I T R E  III a PRESENTATION ET A N A L Y S E  D E S  RESULTATS 
- - 

L ' e c h a n t i l l o n  e n q u e t e  ne p e u t  ê t r e  c o n s i d e r e  comme 
r e p r e s e n t a t i f  de l ' e n s e m b l e  de  l a  p o p u l a t i o n  d e s  p a r e n t s .  11 a  
e t e  c h o i s i  en  f o n c t i o n  de c e r t a i n e s  v a r i a b l e s .  p o u r  r e n d r e  compte 
d e  q u e l q u e s  r e a 1 i t e . s .  s o c i o - c u l t u r e l l e s  r e l a t i v e s  a l a  
s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s .  

11 p r C s e n t e  l e u  c a r a c t e r i s t i q u e s  s u i v a n t e c :  

- 4 8  p e r e s  e t  92 m&res ,  s o i t  1 4 0  p a r e n t s  ; - 50 p a r e n t s  s c o l a r i s e s  e t  90 non s c o l a r i s e s  : - 3 5  ( s c o l a r i s C s  ou n o n )  o n t  e t 6  a l p h a b e t i s e s  ; 
- 5 1  Nagot-Yoruba, 37 Fon e t  a p p a r e n t e s ,  2 5  Batombu, 7  A n i i ,  
4  A d j a ,  16 p r o v i e n n e n t  d ' a u t r e s  g r o u p e s  s o c i o - c u l t u r e l s  ; - 6 4  s e  s o n t  d C c l a r e s  ausu lmans ,  5 2  c h r e t i e n s .  1 4  a n i m i s t e s  
e t 1 0  a p p a r t i e n n e n t  d ' a u t r e s  r e l i g i o n s  ( d i v e r s e s  s e c t e s ) ;  - 4 5  o n t  d i t  e t r e  menageres.  32 f a i r e  du commerce ( d e  d e t a i l  
méme), 30 é t r e  c u l t i v a t e u r s  ou c u l t i v a t r i c e s ,  1 4  a r t i s a n s ,  
1 7  s o n t  d e s  a g e n t s  pe rmanen t s  de 1 ' E t a t  e t  2 o n t  e t e  c l a s s e s  
& p a r t .  

L e s  r a p a r t i t i o n s  d f t a i l l e e s  s o n t  p r C s e n t e e s  e n  annexe  3 
( t a b l e a u x  1 7 ,  18, 1 9 ) .  

Que s i g n i f i e  p o u r  l e s  u n s  e t  l e s  a u t r e s  e n v o y e r  une f i l l e  
8 1 ' C c o l e  ? T e l l e  e s t  l a  p r e m i e r e  q u e s t i o n  & l a q u e l l e  on t e n t e  
d e  t e p o n d r e .  

1 - ENVOYER UNE FILLE A L'ECOLE 

L e s  C t u d e s  prCcCdemment menees o n t  m o n t r é  que  les a t t i t u d e s  
d e 8  communautbs f a c e  l a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s  C t a i e n t  
s o u v e n t  l i C e s  au  uystCme C d u c a t i f  e t  l a  p l a c e  d e  l a  femme d a n s  
1 m i l i e u .  P o u r  mieux comprendre c e s  r e l a t i o n s .  il e s t  
i n t C r e s s a n t  d a n s  un p r e m i e r  temps d e  se  demander c e  que  l e s  
P a r e n t s  e n q u é t e s  p e n s e n t  de  l ' e c o l e  p o u r  t o u s .  

1.1 - L'ECOLE POUR TOUS a GARCONS ET FILLES 

Aux p a r e n t s  d e s  non s c o l a r i s C e s  e t  d e s c o l a r i s e e s  ( 1 0 0  
e n q u C t e s ) ,  il a  e t 6  demande s ' i l  e t a i t  bon d ' e n v o y e r  t o u s  !es 



g a r ç o n s  3 l ' e c o l e  ( q u e s t l o n  7 .  v o i r  e n  a n n e x e  1 ) .  Les  p a r e n t s  d e s  
s c o l a r i s e e s  d e v a i e n t  q u a n t  3 - e u x  r e p o n d r e  a l a  q u e s t i o n :  la 
s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s  e s t - e l l e  a u s s l  i m p o r t a n t e  que  c e l l e  d e  
l e u r s  f r e r e s  ? 

Le t a b l e a u  2 0  r e n d  compte  d e  l a  p r e m i e r e  q u e s t i o n .  . . . 

TABLEAU 2 0  I OPINIONS DES PARENTS DE FILLES DESCOLARISEES ET NON 
SCOLARISEES SUR LA SCOLARISATION DE TOUS LES GARCONS 

S o u r c e  I e n q u e t e  

L e s  a r g u m e n t s  d C v e l o p p 6 s  p a r  c e u x  q u i  n e  v e u l e n t  p a s  
s c o l a r i s e r  t o u s  l e s  g a r ç o n s  s o n t  t r e s  e x p l i c i t e s  I il e s t  
n C c e s s a i r e  d e  g a r d e r  c e r t a i n s  p o u r  a i d e r  a u  champ,  p o u r  h e r i t e r  
d e  l a  t e r r e  e t  p r e n d r e  l a  r e l h v e .  S e l o n  l e s  termes d ' u n  e n q u e t e  
d e  K e t o u  I " o n  ne  mange' p a s  l e  papier ' ,  il f a u t  d o n c  c o n s e r v e r  
d e s  b r a s  p o u r  c u l t i v e r  l a  t e r r e .  L e s  e n f a n t s ~ d o n s t i t u e n t u n e  ma in  
d ' o e u v r e  n e c e s s a i r e  I " s i  on l e s  met t o u s  A 1  'Ccole ,  qui t ' a i d e r a  
au champ, qui t e  s u r v e i l l e r a  ton  igname au f e u  ?"'. 

Il f a u t  s c o l a r i s e r  
t o u s  l e s  g a r ç o n s  

I l  n e  f a u t  p a s  s c o -  
l a r i s e r  t o u s  l e s  
g a r ç o n s  

D ' a u t r e s  e s t i m e n t ,  comme c e t t e  femme mhnaghre  d ' o r i g i n e  goun  
( A  Kktou) " i l  e s t  bon que c e r t a i n s  a i l l e n t  d 1'Ccole d u  Blanc ,  
mais i l  f a u t  a u s s i  que d ' a u t r e s  r e s t e n t .  bl' l a  maison pour 
apprendre l e s  choses  de chez nous". E n v o y e r  t o u s  l e s  g a r ç o n s  
1 ' C c o l e  c ' e s t ,  e n  o u t r e ,  c o u r i r  l e  r i s q u e  d e  s e  r e t r o u v e r  s e u l  
a u  moment d e  l a  v i e i l l e s s e  compe l e  d i t  c e t  homme N a g o t  d e  
B a s s i l a  " i l  ne f a u t  p a s  se  r e t r o u v e r  dans l a  s i t u a t i o n  de c e l u i  
gui n 'a  pas m i s  du t o u t  d ' e n f a n t s .  au monde". E n f i n ,  c e r t a i n s  
e n q u e t e s  e x p r i m e n t  d i r e c t e m e n t  l e u r  h o s t i l i t e  I l ' 6 c o l e  e s t  s a n s  
i n t C r ê t ,  e l l e  r e n d  l e s  e n f a n t s  p a r e s s e u x ,  " i l  ne f a u t  p a s  
g a s p i l l e r  nos garçons" ,  a - t - i l  e t 6  d i t  p a r  u n e  p e r s o n n e - r e s s o u r c e  
B a a b n u ,  s e  f a i s a n t  l ' e c h o  d e  s o n  m i l i e u .  

P a r e n t s  non  
s c o l a r i s e s  

3 6 

39 

P a r e n t s  
s c o l a r i s e s  

23 

2 

T O U S  l e s  p r o p o s  e n t r e  g u i i i e o e t s  o n t  e t e  t e n u s  p a r  l e s  
e n q u ê t e s .  

i 

T o t a l  

5 9  

4 1 



A u  s e l n  d u  g r o u p e  d e s  p a r t l s a n s  d e  l a  s c o l a r i s a t i o n  de  t o u s  
l e s  g a r ç o n s .  on r e t r o u v e  p l u ~ l ~ u r s  t e n d a n c e s .  L ' i d k e  dominan te  
e s t  q u ' i l  f a u t  d o n n e r  l a  meme c h a n c e  A t o u s .  C e r t a i n s  polygames 
m e t t e n t  l ' a c c e n t  s u r  l a ' n d c e s s i t d  d e  n e  p a s  c r d e r  de d i v i s i o n s  
n i  e n t r e  l e s  e n f a n t s ,  n i -  e n t r e  l e s  meres .  D ' a u t r e s  s o n t  
f a v o r a b l e s  a l a  scolarisation d e  t o u s  l e s  g a r ç o n s  s i  on en a  l e s  
moyens. D ' a u t r e s  e n f i n  i n s i s t e n t  s u r  l e  f a i t  que l e s  g a r ç o n s  s o n t  
" l e s  v r a i s  h é r i t i e r s n .  .que l a  r e s p o n s a b i l i t 6  d e  c e s  d e r n i e r s  e s t  
t res  g r a n d e ,  q u ' i l s  s o n t  " p l u s  aptes que l e s  f i l l e s "  e t  q u ' i l s  
c o n c i l i e n t  mieux que  c e l l e s - c l  C c o l e  e t  t r a d i t i o n .  

Comme on l e  v o i t  s u r  l e  t a b l e a u  2 0 ,  l e s  p a r e n t s  s c o l a r i s 4 s  
s o n t  p r e s q u e  t o u s  f a v o r a b l e s  A l a  s c o l a r i s a t i o n  d e  t o u s  l e s  
g a r ç o n s .  t a n d i s  q u e  l e s  p a r e n t s  non s c o l a r i s C s  s e  r e p a r t i s s e n t  
a peu p r e s  e g a l e m e n t  e n t r e  l e s  deux  p o s i t i o n s .  L ' a v i s  d e s  p e r e s  
e t  d e s  m e r e s  ne  d i f f t r e  g u e r e .  L e s  p a r e n t s  c h r e t i e n s .  p l u s  
s o u v e n t  s c o l a r i s e s ,  s o n t  n e t t e m e n t  f a v o r a b l e s  a l ' e n v o i  d e  t o u s  
l e s  hommes a l ' d c o l e ,  t a n d i s  q u e  l e s  p a r e n t s  musulmans e n q u e t e s  
s e  p a r t a g e n t  e n t r e  l e s  deux  p o i n t s  d e  v u e .  

Il n ' e s t  p a s  e t o n n a n t  d e  c o n s t a t e r  que  l e s  p e r e s  e t  meres  
c u l t i v a t e u r s  s o n t  trCs r e t i c e n t s  a l a  s c o l a r i s a t i o n  d e  t o u s  l e s  
g a r ç o n s ,  t a n d i s  que  l e s  p a r e n t s  se l i v r a n t  A d e s  a c t i v i t d s  
c o m m e r c i a l e s  y s o n t  beaucoup  p l u s  f a v o r a b l e s .  

- 
L e s  p a r e n t s  des f i l l e s  s c o l a r i s e e s  ( 4 0 )  ne s o n t  p a s  t o u s  

c o n v a i n c u s  que  l a  s c o l a r i s a t i o n  f d m i n i n e  e s t a u s s i  i m p o r t a n t e  que  
c e l l e  d e s  g a r ç o n s .  

TABLEAU 2 1  r IMPORTANCE bE LA SCOLARISATION DES FILLES SELON LES 
gARENTS DES PILLES SCOLARISEES 

P d r e n t s  
s c o l a r i s é s  

P a s  a u s s i  i m p o r t a n t e  
que  c e l l e  d e s  g a r ç o n s  

S o u r c e  : e n q u h t e  

P a r e n t s  non 
s c o l a r i s d s  

A u s s i  i m p o r t a n t e  q u i '  
c e l l e  d e s  g a r ç o n s  

Ca depend  

Les  1 5  p e r s o n n e s  e s t i m a n t  que  l a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s  
n'est p a s  ausrni i m p o r t a n t e  que  c e l l e  d e s  g a r ç o n s  p r o v i e n n e n t  d e s  
4 zones  d ' e n q u e t e .  S u p C r i o r i t C  e t  r e s p o n s a b i l i t 6  d e s  g a r ç o n s .  
r i s q u e s  p l u s  l i m i t e s  a v e c  e u x .  d i f f e r e n c e  d a n s  l e s  b e s o i n s  
d ' i n s t r u c t i o n .  t e l l e s  s o n t  l e s  r a i s o n s  l e s  p l u s  s o u v e n t  kvoqukes .  

T o t a l  
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L e s  t e n a n t s  d e  l ' & g a l e  i m p o r t a n c e  de  l a  s c o l a r i s a t ~ o n  p o u r  
t o u s  a f f i r m e n t  q u ' " u n  e n f a n t  e s t  un e n f a n t " .  q u ' i l s  o n t  l e s  -?&mes 
besoins, q u ' i l  c o n v i e n t  d e  -donrïèT l a  méme c h a n c e  a t o u s .  D ' a u t r e s  
s o u t i e n n e n t  que  c e r t a r n e s  f i l l e s  s o n t  p l u s  d o u e e s  que  d e s  g a r ç o n s  
e t  q u e  c e l l e s - c i .  a u j o u r d ' h u i .  a p p o r t e n t  p l u s  d ' a i d e  que  l e s  
g a r ç o n s  A l e u r  f a m i l l e .  Ce n ' e s t  Bvidemment p a s  l ' a v i s  d e  c e u x  
q u i  p r o c l a m e n t  q u e  c e  n ' e s t  p a s  l a  p e i n e  d ' e n v o y e r  l e s  f i i l e s  a 
l ' e c o l e .  . . . 

1 . 2  - "CE N'EST PAS LA PEINE D'ENVOYER LES FILLES A L'ECOL6' 

. p r o n o n c e e  p a r  un e n q u é t e .  resume l e  jugemen t  
p o r t e  p a r  8 d e  l ' b c h a n t i l l o n .  s u r  l ' b c o l e  p o u r  l e s  f i l l e s  
( q u e s t i o n  3 ) .  Dans l ' e s p r i t  d e  c e r t a i n s ,  e t  p a r t i c u l i e r e m e n t  d e s  
Batombu r e n c o n t r e s  a Bembereke .  e t  d e s  A d j a  a y a n t  p a r t i c i p C  e n  
1988 d a n s  l e  Mono A l ' k t u d e  s u r  l a  d C p e r d i t i o n .  l e  r 6 l e  d e  l a  
femme e s t  d ' b t r e  u n e  bonne  menagere  e t  une  bonne  mere .  l a  f i l l e  
e s t  f a i t e  p o u r  l e  f o y e r  e t  n ' a  a u c u n  b e s o i n  d ' a l l e r  A l ' & c o l t  
p o u r  f a i r e  c e t  a p p r e n t i s s a g e .  L ' i n s t i t u t i o n  s c o l a i r e  n ' a p p r e n d  
r i e n  de  t o u t  c e l a  e t  a u  c o n t r a i r e  e l l e  met  e n  c a u s e  1 ' C d u c a t i o n  
donnCe d a n s  c e  s e n s  e n  f a m i l l e .  une  f i l l e  A 1 ' C c o l e  e s t  
d o n c  u n e  d e p e n s e  i n u t i l e .  d ' a u E u s  q u ' e n  y a l l a n t .  e l l e  

\ p r l v e  sa mere  d e  s o n  a i d e .  - - - 
P o u r  d ' a u t r e s  p a r e n t s  l a  dCpense  e s t  Q g a l e m e n t  i n u t i l e .  ca r  

une femme e s t  a p p e l e e  h r e j o i n d r e  un m a r i  e t  l a  s c o l a r i t P u  
ne  p r o f i t e r a  p a s  A sa f a m i l l e ,  mais A c e l l e  d e  s o n  

mari I un t e l  a C t C  dCveloppC h p l u s i e u r s  r e p r i s e s  p a r  
l e s  e n q u e t C s  d . @' 

Son  a v e n i r  n ' e s t  p a s  l i C  h une  f o r m a t i o n  s c o l a i r e .  s e l o n  
c e r t a i n s .  P o u r  d ' a u t r e s  1 ' C c o l e  n ' e s t  p a s  m a u v a i s e .  m a i s  e l l e  

a s  d ' a v e n i r  aux f i l l e s "  z c e l l e s - c i  Cchouen t  e n  g r a n d  
a n d z n n e n t .  t o m b e n t  e n c e i n t e s  ; il v a u t  mieux donc n e  

p a s  l e s  s c o l a r i s e r .  L e u r  s c o l a r i s a t i o n  e s t  u n e  e p t r e p r i s e  vouCe 
a 1 ' C c h e c .  e t  d e  s u r c r o i t  il n ' y  a  p l u s  d ' e m p h i s '  p o u r  c e l l e s  q u i  
s o n t  d i p l b m 4 e s .  L ' exemple  n e q a t i f  d e s  a l n e e s  e s t  evoque  p a r  10 
p a r e n t s  ( s u r  6 0 )  comme m o t i f  d e  non s c o l a r i s a t i o n .  

La menace d e s  g r o s s e s s e s  r e v i e n t  d a n s  d e  nombreux t r a v a u x  
s u r  l a  f r e q u e n t a t o n  s c o l a i r e  d e s  f i l l e s .  e l l e  r e v i e n t  e g a l e r n e n t  
d a n s  l e s  p r o p o s  t e n u s  p a r  l e s  e n q u é t k s  d e  l a  - p r e s e n t i  e t u d e .  
P o u r t a n t ,  comme l ' o n t  f a i t  r e m a r q u e r  p l u s i e u r s  e n s e i g n a n t s .  ' l e s  
c a s  de  g r o s s e s s e  n e  s o n t  p l u s  l é g i o n " .  Un d i r e c t e u r  d ' u n e  e c o l e  
p r i m a i r e  d e  B a s s i l a  a 4vopue  deux  c a s  d e  g r o s s e s s e  e n  8 a n s .  H a i s  
l e s  q u e l q u e s  c a s  d e c o u r a g e n t  l e s  p a r e n t s  q u i  s o n t  r e t i c e n t s  A 
l ' e n v o l  d e s  f i l l e s  A l ' e c o l e .  On v e r r a  p l u s  l o i n  c e  q u i  e s t  s o u s -  
e n t e n d u  d a n s  c e s  c r a i n t e s  d e  g r o s s e s s e .  



Ces differentes raisons expliquent. en partie d u  moins, 

non scolarrsation des filles des- parents enquetes,comme le montre 
le tableau 22. 

TABLEAU 22 : MOTIFS DE .NON SCOLARISATION DES FILLES (60 parents) 

Scolarisation 

lacement aupres 

Source 2 enquete 

Il apparatt que plus de la moitie de 1'6chantillon des 
parents de non scolaris6es estiment que cette scolarisation est 
inutile a cette attitude est particuli&rement remarquable h 
Bemb&rek&, et dans une moindre mesure A KCtou. Par ailleurs. le 
coOt de l'Ccole, jugC 6leve. constitue un obstacle et le manque 
de moyens financiers est Cvoque par environ le quart de 
1'4chantillon. particulibremcnt par des femnps chefs de mdnage 
(KCtou) et quelques parents h Agla. Ce manque de moyens 
financiers est A la base du placement de certains enfants ; ce 
dernier s'explique aussi par la volont6 de rendre service h des 
parents, or "une  f o i s  que je  les l e u r  a i  donnbes.  j e  ne peux p a s  
e x i g e r  qu'on l e s  m e t t e  d 1'Ccole"  (Bassila). 

1 ' 
Les motifs d'arrét des etudes A l'ecole $rimaire 'renforcent 

les reticences face A la scolari6ation des filles. 



TABLEAU 2 3  , HOTIFS DE DESCOLARISATION (40 p a r e n t s )  

L e s  e c h e c s  r e p e t e s ,  l e s  r e n v o i s ,  l ' a v e n i r  bouche  f o n t  d e  
1 ' C c o l e  u n e  i m p a s s e .  E t  c e r t a i n e s  f i l l e s  d C c i d e n t  e l l e s - m e m e s  ( 17 
s u r  4 0 )  d e  l ' a r r é t  d e  l e u r s  e t u d e s .  E l l e s  s o n t  p a r f o i s  s o u t e n u e s  
p a r  l e u r s  p a r e n t s ,  t e l  l e  c a s  d e  c e l l e - c i  2 " e l l e  a  f a i t  une 
annee. e l l e  a  d i t  que l ' d c o l e  ne  l u i  p l a f t  p a s  e t  je  l ' a i  
s u p p o r t d e "  (m&re  B Bemb&rek&) .  

HIme pa rmi  c e u x  q u i  c o n t i n u e n t  d ' e n v o y e r  l e u r s  f i l l e s  
l ' C c o l e ,  t o u s  ne s o n t  p a s  c o n v a i n c u s  d e  l a  r e n t a b i l i t e  d e  c e t  
i n v e s t i s s e m e n t .  A l a  q u e s t i o n  8 I q u a n d  on  d e p e n s e  p o u r  l a  
s c o l a r i s a t i o n  d ' u n e  f i l l e ,  e s t - c e  q u ' o n  y  p e r d  o u  e s t - c e  q u ' o n  
y gagne  ?, 4 8  p a r e n t s  ( s o i t  3 4 , 3  % )  o n t  a f f i r m C  q u ' o n  y p e r d  en  
r a i s o n  d e s  p rob l4mes  CvoquCs p l u s ,  h a u t .  En o u t r e ,  4 1  p a r e n t s .  
s o i t  2 9 . 3  % d e s  e n q u e t e s ,  e s t i m e n t  q u e  l a  r c n t a b i l i t e  depend  d e  
p l u s i e u r s  f a c t e u r s ,  e t  e n  p a r t i c u l i e r  d e  l ' i n t e r r u p t i o n  d e s  
e t u d e s  o u  non a v a n t  l a  f i n  du  c y c l e  p r i m a i r e  ; l a  m o i t i e  d e s  
p a r e n t s  c u l t i v a t e u r s  i n t e r r o g e s  d e c l a r e n t  q u e  s c o l a r i s e r  l e s  
f i l l e s  n ' e s t  p a s  r e n t a b l e  ( r e s u l t a t  c o n f o r m e  a c e l u i  o b t e n u  d a n s  
l e  Hono e n  1 9 8 8 )  ; l e s  a r t i s a n s  q u a n t  A e u x  s o n t  p l u s  f a v o r a b l e s 1  
l e  t i e r s  d ' e n t r e  e u x  a f f i r m e  que  l ' e c o l e  p r o f i t e  a u x  f i l l e s .  

8' 
t ' 

1.3 - ' L ' E C O L E  EST UNE BONNE CHOSE POUR L E S  F I L L E C  

68 p a r e n t s ,  t o u t e s  c a t e g o r i e s  c o n f o n d u e s .  .soit 4 8 , 6  2 de 
l ' e c h a n t i l l o n  j u g e n t  que  l ' e c o l e  e s t  u t i l e  p o u r  l e s  f i l l e s .  E l l e  
P e r m e t ,  s e l o n  l e  t emoignage  de p l u s i e u r s  p e r s o n n e s - r e s s o u r c e s  e t  
a u x  d i r e s  d e s  e n q u e t e s  eux-mémes. d e  d e g o u r d i r  l e s  f i l l e s  
( B a s s i l a ) .  d e  l e u r  d o n n e r  q u e l q u e s  n o t i o n s  d e  b a s e  e n  c a l c u l ,  e t  
e n  f r a n ç a i s ,  méme s i  e l l e s  ne p o u r s u i v e n t  p a s  l e s  d t u d e s  ( K b t o u )  . 
Le P a s s a g e  a l ' e c o l e  r e n d  p l u s  f a c i l e  un a p p r e n t i s s a g e  u l t é r i e u r .  



a f f i r m e n t  d e s  p a r e n t s  e n q u e t e s  a B a s s i l a .  A g l a  e t  Kétou. " ~ t  
c a p a b l e  d e  s e  s u f f i r e " ,  " s e  d e b r o u i l  l e r  d a n s  l a  v i e " ,  " f a i r e  f a ,  
d ses b e s o i n s  demain" se.mb1-e- plus a i s e  pour celles q u i  sor 
instruites. soutiennent les parents interroges dans c e s  mernt 
localites. 

L'acquisition du savoir. la satisfaction du besoi 
d'instruction, sont 'jugees profitables surtout par les pérr 
scolaris6s et les agents permanents de 1'Etat. 11 s'agit c 
donner aux filles les mémes chances qu'aux garçons. diser . . 
certains enquétes. 

Des meres, scolarisees ou non. 21 Agla comme à Bassila 
appartenant donc a des groupes socio-culturels differents 
mettent l'accent sur la liberation des femmes par l'ecole e 
déclarent que la scolarisation des filles est un moyen pou 
celles-ci " de  ne pas e t r e  t aqu ln&esn  , ' p i C t i n t ! e s " .  'domin4esn  
' e s c l a v e s  du marf' .  L'Ccole, esphrent lei m&res. donnera h leur 
descendantes une certaine autonomie. Elles esperent aussi. comm 
cette femme de KCtou 1 " j e  n ' a f  pas & t e  d l ' e c o l e ,  j e  v o f  
sombre.  mais s f  ma f i l l e  va  d 1 ' C c o l e .  e l l e  aura l e s  yeu 
o u v e r t s ,  v e r r a  c l a f r  e t  je  pourraf  voir  a v e c  s e s  yeux".  

Enfin, certains parents pensent que par l'instruction, leu 
fille ' d e v i e n d r a  skowC' (c'est-&-dire foncaionnaire dans u: 
bureau) et qu'ils pourront en profiter. 

Les motifs de scolarisation declares par les parents dei 
filles scolarisCes (cf tableau 24) ne diffhrent pas des avantaget 
soulignes par l'ensemble des parents convaincus de l'utilite dc 
l'ecole. 

. , b' 

TABLEAU 24 t WOTIFS DE SCOLARISATION DECLARES PAR LES PARENTS DE 
FILLES SCOLARISEES ( 4 0 )  

Pour se debrouiller 
dans la vie 

Pour faire un ap- 
prentissage de base 

Parents 
scolarisés 

12 

Nécessite - devoir 

Autres l 2 l 2 I 4 
Source I e n q u é t e  

2 

Pour s'affirmer 
'voir clai-r' 

Parents non 
scolarisb~' 

4 

l 8 7 

Total 

16 

3 

1 

2 

5 

5 7 



On remarque que les parents non s c o l a r r s ~ s ,  qui consti=uent 
pres de 80 'h de la population- du Benin. representent seulfiment 
un peu plus du tiers des'paren-ts des filles scolarisées. cette 
disproportion traduit.une realite deja soulignée des 1 9 7 8  dans 
l'etude de la Commission Nationale Beninoise pour ~ ' U N E Ç C O ,  a 
savoir que les parents scolarises sont plus favorables que les 
non scolarises a l'envoi de leurs filles a i'dcole. La question 
des moyens economiques.n'est pas. comme on l'a vu plus haut, la 
seule explication. 

Sur les 40 parents de filles scolarisees, 8 seulement ont 
ete alphabetises. dont 7 scolarises et 1 non scolarise. 11 n'est 
donc pas possible d'affirmer. a partir de ce travail. l'influence 
de l'alphabetisation sur la decision de la scolarisation des 
filles. 

A c6te de ces parents. qui considerent essentiellement les 
aspects positifs de la formation scolaire. d'aucuns (17.1 \ de 
l'bchantillon) estiment que l'bcole n'est pas mauvaise. mais 
qu'il y a trop de risques. "L'Ccole est une aventure". A Bassila. 
les Nagot et Anii. h majorite musulmans. a Ketou les Nagot et 
Fon. 3 majorite chrbtiens. partagent ces inquietudes. 
L'incertitude liee aux echecs, aux abandons, aux risques de 
grossesse. a l'exode rural. dbveloppe chez les péres et méres. 
une certaine peur quant h l'issue de la scolarisation. Ils font 
partie du groupe 1dentifiC au paragraphe prbcbdent, qui pense que 
la rentabilite de 1'Ccole pour les filles dbpend de plusieurs 
facteurs. 

A la question 8 sur cette rentabilitb, 51 parents (36.4 t 
de l'bchantillon global) affirment qu'"on y gagne" lorsqu'on y 
envoie une fille. ..' 

TABLEAU 25 r AFFIRHATION DE LA RENTABILITE DE L'ECOLE SELON LES 
ZONES D'ENOUETE 

KCtou Bernbe. Bassila . Agla Total 
(35) (35) (35) . '(35) ( 1 4 0  1 

On y gagne 9 5 12 2 5 5 1 
Source r enquête 

A 

Il apparait, au vu de ces resultats. que les parents deAgla. 
c'est-h-dire de milieu urbain. perçoivent. mCme s'ils n'envoient 
pas leurs enfants a l'bcole, les benCfices qu'une fille peut en 
retirer. Par contre. les habitants de certaines zones rurales. 
en particulier A Bemb&r&k& et Ketou. pourtant bien differentes 
sur le plan Cconomique, religieux et ethnique, se rejoignent dans 
une mise en question de la rentabilite de l'ecole pour les 
filles. 



Un examen d e s  a c t r v r t e s  economiques  d e s  p a r e n t s ,  q u i  
d e c l a r e n t  c e l l e - c l  p r o f i t a b l e - .  reVe l e  que l e s  m e n a g e r e s ,  
proportionnellement p a s  p l u s  s c o l a r i s 6 e s  que l e s  c u l t i v a t e u r s ,  
s e  m o n t r e n t  p l u s  f a v o r a b l e s  que c e s  d e r n i e r s .  On a d 6 j a  s o u l i g n e  
a n t k r i e u r e m e n t  que c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s  v o i e n t  d a n s  l ' e c o l e  
un moyen de l i b e r a t i o n  de l a  femme. 

, . 
Independamment d e s  o p i n i o n s  d e s  p a r e n t s .  l e u r  s o u c i  commun 

e s t  de p r e p a r e r  l e u r s  f i l l e s  A l a  v i e  d e  demain .  

2 - PREPARER LES PILLES A LA VIE DE DEHAIN 

Q u e l s  que  s o i e n t  l e s  p r o j e t s  d ' a v e n i r  maris pour  e l l e s .  
l ' & d u c a t i o n  donnee e n  f a m i l l e  f a i t  une  p l a c e  d e  c h o i x  a 
l ' a p p r e n t i s s a g e  d e s  r d l e s  e t  t d c h e s  assumCs p a r  l e u r  mere.  

2.1 - TACHES PAHILIALES 
- .  

Comme l ' a  d e c l a r C  l e  r o i  d e  Ketou 1 ' c h e z  n o u s ,  c ' e s t  une 
p r o f a n a t i o n  qu'une grande  f i l l e  e n  d g e  d e  m a r i a g e  n e  s a c h e  p a s  
f a i r e  l e  t r a v a i l  d e  feame".  L e s  r e s u l t a t s  d e  l ' e n q u é t e  m o n t r e n t  
que t o u t e s  l e s  f i l l e s ,  q u ' e l l e s  s o i e n t  non s c o l a r i s e e s ,  
d 6 s c o l a r i s C e s  ou s c o l a r i s ~ e s ,  f o n t  d e s  t â c h e s  d o m e s t i q u e s  e t  
m6nageres .  Le nombre d e  t r a v a u x  m e n t i o n n e s  p q p r  chaque  c a t e g o r i e  
de  f i l l e s  e s t  q u a s i m e n t  i d e n t i q u e  1 l e s  p a r e n t s  o n t  c i t e  e n  
moyenne 2 g r a n d e s t a c h e s  (menage. c u i s i n e .  c o r v e e  d ' e a u . . . ) .  L e s  
d e s c o l a r i s e e s  f o n t  p l u s  l a  c u i s i n e  c o m p a r a t i v e m e n t h  l e u r s  s o e u r s  
non s c o l a r i s 4 e s  e t  s u r t o u t  s c o l a r i s t 5 e s  : l e s  c o r v e e s  d ' e a u  s o n t  
f a i t e s  p l u s  s o u v e n t  p a r  l e s  f i l l e s  non s c o l a r i s é e s .  60 t d e s  
t r a v a u x  d o m e s t i q u e s  c o n f i e s  aux  eco'lieres s o n t  c o n s t i t u e s  p a r  l e  
ménage ( v a i s s e l l e .  b a l a y a g e .  l e s s i v e . . . ) .  I *  

L ' . - 1  

A C c o u t e r  c e r t a i n s  enquCtCs,  e t  p a r t i c u l i b r e m e n t  l e s  mbres .  
l e s  f i l l e s  s c o l a r i s 6 e s  ne v e u l e n t  p l u s  p a r t i c i p e r  aux t r a v a u x  
menagers  (Bembereke) .  C e t t e  c r i t i q u e .  s e l o n  l e s  p e r s o n n e s -  
r e s s o u r c e s ,  e s t  s u r t o u t  v a l a b l e  po'ur l e s  c o l l e g i e n n e s  q u i  
s ' e s t i m e n t  ' a u - d e s s u s  d e  t e l s  t r a v a u x " .  L e s  p l u s  j e u n e s .  
e c o l i e r e s ,  l e s  f o n t  mais  p a r f o i s  en  r e c h i g n a n t .  S e l o n  l e s - p r o p o s  
t e n u s  p a r  une c u l t i v a t r i c e  a Ketou  " e l l e s  f o n t  comme l e s  
B l a n c h e s ,  a l o r s  que  nous  sommes e n  A f r i q u e " .  

O u t r e  l e s  t d c h e s  d o m e s t i q u e s  h a b i t u e l l e s ,  deux g r a n d s  t y p e s  
d ' a c t i v i t é s  o c c u p e n t  e g a l e m e n t  l e s  f i l l e s  d e s  p a r e n t s  e n q u e t e s .  



I l  s ' a q r t  d' : 

. &  
- 

- a i d e r  l e s  m e r e s ' d a n s  l e u r s  a c t i v i t e s  c o m m e r c i a l e s  ; 

- a i d e r  l e s  p a r e n t s  d a n s  l e s  t r a v a u x  c h a m p é t r e s .  

A i n s i ,  p l u s  d e s  2 / 3  d e s ' n o n  ~ C ~ l a r i ~ e e ~  p a r t i c i p e n t  a u  commerce 
d e  l e u r  m&re .  L e s  s c o l a r i s e e s  un peu  p l u s  q u e  l e s  d ~ s c o l a r r s k e s  
s e  l i v r e n t  h d e  t e l l e s  a c t i v i t é s .  

TABLEAU 26 t ACTIVITES AUTRES OUE HENAGERES CONFIEES PAR LES 
PARENTS A LEURS FILLES 

A l l e r  a u  champ 1 2  1 11 1 19 1 

Aucune t a c h e  

S ' o c c u p e r  d e s  p l u s  

S o u r c e  1 e n q u e t e  

F i l l e s  
s c o l a r i s e e s  

5 

A i d e r  l a  m&re  a 
v e n d r e  

A u t r e s  t r a v a u x  
p o u r  pCre  e t  mCre 

J e  n e  s a i s  p a s  

On p o u r r a i t  s ' e t o n n e r  que  l a  g a r d e  d e s  p l u s  j e u n e s  s o i t  
r a r e m e n t  m e n t i o n n e c .  P e u t - é t r e  c e l l e - c i  n ' e s t - e l l e  p a s  c o n s i d é r é e  
comme u n e  o c c u p a t i o n ,  t a n t  e l l e  p a r a i t  a l l e r d e  s o i .  

4 ' 

D e s c o l a -  
r i s e e s  

8 

2 3  

5 

5 

C ' e s t  s u r t o u t  A B a s s i l a  que  l e s  f i l l e s  s c o l a r i s 4 e s  
c o n t i n u e n t  d ' a l l e r  a u  champ. A A g l a .  l e s  d e s c o l a r i s e e s  s o n t  
s o u v e n t  mises e n  a p p r e n t i s s a g e ,  c e  q u i  e x p l i q u e  l e u r  f a i b l e  
p a r t i c i p a t i o n  a u x  t a c h e s  non  m e n a g & r e s .  

non 
s c o l a r i s e e s  

7 

A p r o p o r t i o n s  e g a l e s ,  l e s  p a r e n t s  d e  n o n  s c o l a r i s e e s  
a s s u r e n t  q u e  l e s  t a c h e s  c o n f i e e s  B l e u r s  f i l l e s  l e s  o c c u p e n t .  ou  
non .  t o u t e  l a  j o u r n k e .  P a r  c o n t r e ,  2/3 d e s  p a r e n t s  d e  
d C s c o l a r i s C e s  a f f i r m e n t  q u e  c e s  d e r n i e r e s  n e  s o n t  p a s  p r i s e s  
t o u t e  l a  j o u r n e e  p a r  c e s  t r a v a u x .  Aux d i r e s  d e s  p a r e n t s  d e  
s c o l a r i s é e s  e n q u é t é s ,  l e s  d e v o i r s  s c o l a i r e s  h f a i r e  A l a  marson  
o n t  l a  p r i o r i t k  d a n s  7 c a s  s u r  10. s u r  l e s  a u t r e s  t a c h e s .  P e u t -  

2 0  -- 

3 

3 

4 2  

3  

- 4 
* 



e t r  
¶ U  ' 
r e c  

e c e s  p a r e n t s  o n t - i l s  eu t e n d a n c e  A r e p o n d r e  a l ' e n q u ê t e u r  c e  
i l s  p e n s e n t  é t r e  l a  "bonne r 6 p o n s e W .  S e u l e m e n t  6 ( s u r  4 0 )  o n t  
onnu que  l e s  t r a v a u x . d o m e s t i q u e s  p a s s a i e n t  e n  p r e m i e r .  

L ' d d u c a t i o n  d e s  f i l l e s  ne v i s e  p a s  s e u l e m e n t  A l e s  h a b i t u e r  
aux  t a c h e s  f a m i l i a l e s .  q u i  s e r o n t  l e s  l e u r s  m a i s  k g a l e m e n t  a l e s  
p r e p a r e r  h c e r t a i n s  comportements  d a n s  l a  s o c i e t e .  compte t e n u  
de  l e u r s  r ô l e s .  

2 . 2  - COHPORTEHENTSSOCIAUX 

Dans c e  domaine.  l e s  c r i t i q u e s  d e s  p a r e n t s  c o n t r e  l ' e c o l e  
s o n t  nombreuses .  Les  e n q u é t e s  h BemberekC e t  h Ketou 
p r i n c i p a l e m e n t ,  r e p r o c h e n t  h l ' e n s e i g n e m e n t  d ' i n d u i r e  c h e z  l e s  
f i l l e s  q u i  ' p a s s e n t  p a r  l ' 4 c o l e "  d e s  compor tements  c o n t r a i r e s  aux 
normes s o c i a l e s  du g roupe .  S e l o n  eux.  l ' b c o l e  p r e p a r e  h une v i e  
a u t r e  que  c e l l e  du v i l l a g e ,  e l l e  amene l e s  f i l l e s  h m e p r i s e r  l e s  
modes de  v i e  du m i l i e u .  Comme l e  d i s e n t  p l u s i e u r s  m e r e s  de  
BemberQkb 'c 'est  l a  c i v i l i s a t i o n  du  B l a n c  q u ' e l l e s  
a p p r e n n e n t . .  . c e  qu ' e l l e s  a p p r e n n e n t ,  c ' e s t  u t i l e  p o u r  vous  
( e n q u é t e u r )  mais p o u r  nous .  c e l a  n ' a  p a s  d e  s e n s ' .  A B a s s i l a ,  un 
c u l t i v a t e u r  d i t  : ' e l l e s  v e u l e n t  p a r f o i s  s e  c o n f o r m e r  d c e  qu 'on 
l e u r  e n s e i g n e  e t  q u i  n o u s  e s t  e t r a n g e r " .  En d ' a u t r e s  t e r m e s .  
l ' e n s e i g n e m e n t  c r e e  une r u p t u r e  e n t r e  l a  f i l l e  s c o l a r i s e e  e t  son 
m i l i e u ,  t e l  e s t  du moins c e  d o n t  s e  p l a i g n e n t  c e r t a i n s  p a r e n t s .  

4 '  

D ' a u t r e s .  s u r t o u t  Ke tou ,  m e t t e n t  l ' a c c e t l t  s u r  1' i n c o n d u i t e  
d e s  f i l l e s  s c o l a r i s C e s  : " 1 ' 4 c o l e  l e s  r e n d  p a r e s s e u s e s ' .  " e l l e s  
n e  r e s p e c t e n t  p l u s  l e s  b e a u x - p a r e n t s " ,  " e l l e s  n e  s e  s o u m e t t e n t  
p a s  d l e u r  mari" ,  " e l l e s  s o n t  i n f i d e l e s " .  . . La c r a i n t e  d e s  
g r o s s e s s e s ,  Cvoqueedans  l a  p r e m i e r e  p a r t i e  de  c e t t e  a n a l y s e .  
r e l e v e  de  c e t t e  m&me p e r c e p t i o n  d e s  f i l l e s  s c o l a r i s e e s .  

8 ' 
A l ' i n v e r s e .  une c i n q u a n t a i n e  d e  j u g e  q u e  l ' e c o l e  

d e v e l o p p e  d e s  a p t i t u d e s  e t  comportements  f a v o r a b l e s  h l a  v i e  
s o c i a l e ,  e t  e n  p a r t i c u l i e r  d a n s  l a  v i e  du menage. D ' a p r e s  ceux-  
c i ,  l e s  s c o l a r i s 6 e s  s o n t  " s p o n t a n 4 e s ' .  " a c c u e i l l a n t e s " .  " o u v e r t e s  
a u  monde'. Grace  aux e n s e i g n e m e n t s  r e ç u s ,  e l l e s  t r a i t e n t  b i e n  l e s  
e n f a n t s .  ' v e i l l e n t  d a v a n t a g e  d l a  s a n t e  d e s  e n f a n t s "  e t  " s a v e n t  
e n t r e t e n i r  l e u r  maison".  Les  meres  p l u s  que l e s  p e r e s ,  i n s i s t e n t  
s u r  c e s  a s p e c t s .  

Des femmes Cgalement f o n t  r e s s o r t i r  l a  r e s p o n s a b i l i t e  de  l a  
f a m i l l e  d a n s  1 ' C d u c a t i o n  d e s  f i l l e s  e t  a f f i r m e n t  que " s u r  l e  p l a n  
d u  compor tement ,  c ' e s c  l a  maison q u i  f a i t  l e  g r o s  d u  t r a v a l l '  
( m e r e .  a g e n t  permanent  de 1 ' E t a t  - KCtou) .  



En c o m p a r a n t  l e s  o p i n i o n s  d e s  p e r e s  e t  d e s  m e r e s .  o n  
r e m a r q u e  q u e  l e s  j u g e m e n t s  - p o r t e s  p a r  l e s  p e r e s  s o n t  d a n s  
l ' e n s e m b l e  p l u s  st5va5re.s . .que c e u x  d e s  m è r e s .  Les m é n a g è r e s  s o n t  
m o i n s  c r i t i q u e s  q u a n t  a u x  c o m p o r t e m e n t s  s o c i a u x  de l e u r s  f i l l e s  
q u e  l e s  c u l t i v a t e u r s  e t  l e s  c o m m e r ç a n t s ,  t o u s  s e x e s  c o n f o n d u s .  
L e s  u n s  e t  l e s  a u t r e s  e n v i s a g e n t  l ' a v e n i r  d e  l e u r s  f i l l e s  s o u s  
d e s  j o u r s  d i f f é r e n t s ,  s e l o n  q u ' e l l e s  a i e n t  e t &  s c o l a r i s e e s  ou non 
e t  s e l o n  l e u r  p r o p r e - c o n c e p t i o n  de  l a  v i e .  

2 . 3  - AVENIR DES PILLES 

La q u e s t i o n  5 8  d e m a n d a i t  a u x  p a r e n t s  d ' a p p r é c i e r  l e s  
programmes  s c o l a i r e s  e t  l e u r s  e f f e t s  s u r  l ' a v e n i r  d e  l e u r s  
f t l f e s .  En f a i t ,  p l u s  d e s  2 / 3  d e s  e n q u é t é s  n ' o n t  a u c u n e  
i n f o r m a t i o n  s u r  l e  c o n t e n u  d e  l ' e n s e i g n e m e n t .  Un s e u l  p e r e  non 
s c o l a r i s e  d i t  a v o i r  c o n n a i s s a n c e  d e s  p rog rammes  e t  9 a u t r e s  e n  

/ o n t  u n e  v a g u e  i d e e .  
i 

TABLEAU 2 7  :CONNAISSANCE DES PROGRAMMES SCOLAIRES PAR L E S  PARENTS 

Source t e n q u é t e  

C o n n a i s s a n c e  d e s  
p rog rammes  s c o l a i r e s  

I g n o r a n c e  d e s  
p rog rammes  

Vague i d C e  

L ' C c o l e  r e s t e  un  monde a p a r t  p o u r  l e s  p a r e n t s  non 
s c o l a r i s C s .  H a l g r e  c e t t e  i g n o r a n c e  d e s  p rog rammes  p a r  67.1 t d e  
l ' e c h a n t i l l o n .  l e s  p Q r e s  e t  meres  s e  p r o n o n c e n t  s u r  l e u r s  e f f e t s .  
Le t i e r s  d e s  e n q u C t é s  s o u t r e n t  q u e  "toutes ces matiéres 
participent de leur instruct~on" . q u '  ' elles en ont besoin pour 
parfazre leur educatron' ( commerçan te  A A g l a )  que  'ces 
differentes matferes leur apportent des connarssances q u i  les 
di fiCrenci cnt de celles qui n 'ont pas et6 d 1 '6cole" ( c o u t u r l e r e  
a B a s s r l a ) .  

P a r e n t s  
s c o l a r i s é s  
. . 

19 

14 

17 

- - - - - - 

P a r e n t s  non 
s c o l a r i s e s  

1 " 

80 

9 

- - - 

T o t a l  
N % 

20 14.3 

94 67.1 

26 18.6 



3 0 . 9 %  d e s  p a r e n t s  e v o q u e n t  l ' i m p o r t a n c e  du c a l c u l  p o u r  l e  
commerce : " l e  c a l c u l  l e u r  p e r m e t t r a  d e  f a i r e  f a c i l e m e n t  l e s  
c o m p t e s  d a n s  l e u r  commerce".  . . " e t  de  f a i r e  l e s  c a l c u l s  rnencaux 
a u  marche" ( commerçan ' t e s  3 K e t o u ) .  C e r t a i n e s  d i s e n t  que  l e u r s  
f i l l e s  s c o l a r i s k e s  l e s  a i d e n t  3 t e n i r  l a  c o m p t a b i l i t k .  

D ' a u t r e s  r e m a r q u e n t  q u e .  g r a c e  a l ' e c o l e ,  l e u r s  f i l l e s  
s e r o n t  c a p a b l e s  d e  p a r l e r  f r a n ç a i s .  d e  communiquer  a v e c  d e s  
C t r a n g e r s  a u  m i l i e u  e t  d ' d c r i r e  d e s  l e t t r e s .  I ls  j u g e n t  que  
l ' d c o l e  e s t  u t i l e  p o u r  l ' a v e n i r .  

TABLEAU 2 8  r EFFETS DES PROGRAMMES SCOLAIRES SUR L'AVENIR D E S  
FILLES 

Parents 

k 
Nombre ( P o u r c e n t .  

I Ne c o r r e s p o n d e n t  p a s  A n o t r e  
monde 1 1 4  1 9 . 6  1 

-- - 

P a r t i c i p e n t  d e  l ' i n s t r u c t i o n  e t  
d e  l ' e d u c a t i o n  

S o u r c e  1 e n q u ê t e  

U t i l e s  p o u r  l e  commerce 

U t i l e s  p o u r  l ' a v e n i r  

A u t r e s  

C e r t a i n s  q u a l i f i e d t  c e t  a v e n i r  d e  sombre  c a r  " l a  p l u p a r t  
d ' e n t r e  e l l e s  v o n t  au N i g e r i a  a p r g s  i ' e c o l e  *8u m i g r e n t  A Cotonou 
pour  d e v e n i r  'bonnes'  ; m a i s  c e r t a i n e s  a p p r e n n e n t  un m e t i e r  e t  
n o u s  p e n s o n s  que c ' e s t  c e  q u ' i l  f a u t  l e u r  c o n s e i l l e r  de f a i r e "  
( i n s p e c t r i c e  du  t r a v a i l  r e n c o n t r e e  comme p e r s o n n e - r e s s o u r c e  a 
B a s s i l a ) .  

49  

A l a  q u e s t i o n  8 q u e l  a v e n i r  s o u h a i t e r - v o u s  g o u r  vo t ' r e  f i l l e ?  
5 4 . 3  t d e s  p à r e s  e t  m à r e s  r d p o n d e n t  e n  p r e m i e r  p a r  l e  s o u h a i t  
d ' u n e  bonne  s i t u a t i o n  1 il s ' a g i t ,  d a n s  l ' e s p r i t  d e  l a  ma j o r i t e ,  
que  l a  f i l l e  p u i s s e  demain  se  s u f f i r e  e t  s ' o c c u p e r  a u s s i  de  s e s  
p a r e n t s .  Comme l e  d i t  u n e  màre  d e  non s c o l a r i s 6 e  a B a s s i l a  "ma 
f i l l e  d o i t  a v o i r  une a c t i v i t e  pour  s e  s e n t i r  d 1  ' a i s e  c h e z  s o n  
m a r i " .  L ' i d e e  d e  n e  d e p e n d r e  d e  p e r s o n n e  r e v i e n t  a s s e z  s o u v e n t  
d a n s  l e s  p a r o l e s  d e s  p a r e n t s  d ' A g l a .  d e  B a s s i l a  e t  d e  Ke tou .  Dans 
c e  c a d r e .  l e s  u n s  e v o q u e n t  un  ' b o n  commerce".  l e s  a u t r e s  un 
a p p r e n t i s s a g e  p r o f e s s i o n n e l ,  d ' a u t r e s  e n c o r e  p a r l e n t  de l a  
p o u r s u i t e  d e s  6 t u d e s  e n  vue  d ' u n  " b o n  t r a v a i l " .  I l  f a u t  n o t e r  que  
l e s  p a r e n t s  d e  d e s c o l a r i s 6 e s  e t  non s c o l a r i s é e s  d e  B a s s i l a  e t  
d 'Ag la  m e n t i o n n e n t  t res  f requer i rnent  l a  n e c e s s i t e  d e  
l ' a p p r e n t i s s a g e  p r o f e s s i o n n e l .  A i n s i  en  t e m o i g n e n t  l e s  propcls de  

3 3 , 9  

4 4  

27 --  
11 

30.3 

1 8 , 6  

7 . 6  



c e t t e  mere d e  f i l l e  non s c o l a r r s e e  q u r  r e g r e r t e  de  ne " p a s  avoir 

l e s  moyens d e  l u i  f a i r e .  a p p r e n d r e  u n  métier" e t  s e  r 6 s i g r . e  
d i f f i c i l e m e n t  a l a  v o i r  . d e v e n i r  mknage re  comme e l l e .  

Des p a r e n t s  de non s c o l a r i s e e s  s o u t i e n n e n t  que  l e u r s  f i l l e s  
p e u v e n t  r e u s s i r  e t  ê t r e  h e u r e u s e s  s a n s  l ' e c o l e .  que  " d e s  g e n s  
v o n t  d  1 ' 6 c o l e .  o n t  . t o u s  l e s  d i p l o r n e s  e t  n ' o n t  p a s  d ' e m p l o ~ " .  
C e r t a i n s  c l a m e n t  b i e n  h a u t  q u e  l a  r i c h e s s e  n ' e s t  p a s  l i e e  a 
l ' e c o l e  ( K e t o u ) .  ' S i  e l l e  n e  p e u t  p a s  p o u r s u i v r e  s e s  e t u d e s ,  l e  
m a r i a g e  e s t  12" ; C e t t e  a s s e r t i o n ,  a l a q u e l l e  s o u s c r i r a i e n t  bon 
nombre d e  p a r e n t s .  mon t re  l ' i m p o r t a n c e  a c c o r d e e  a u  m a r i a g e  d a n s  
l e s  p e r s p e c t i v e s  d ' a v e n i r  p o u r  l a  f i l l e .  " Q u ' e l l e  ait un bon  
m a r i ' ,  t e l  e s t  l e  s o u h a i t  f o r m u l e  p a r  l a  q u a s i - t o t a l i t e  d e s  
p a r e n t s .  L e s  u n s  e n  f o n t  u n e  p r d o c c u p a t i o n  m a j e u r e  e t  l e  c i t e n t  
e n  p r e m i e r .  l e s  a u t r e s .  p l u s  nombreux.  l e  s u g g e r e n t  e n  s e c o n d e  
p o s i t i o n .  Que  s i g n i f i e  'un bon  m a r i "  ? Un m a r i  c a p a b l e  de  
s ' o c c u p e r  d ' e l l e ,  de  l a  r e n d r e  h e u r e u s e .  e t  d e  l u i  d o n n e r  
b e a u c o u p  d ' e n f a n t s  ( c e  d e r n i e r  s o u h a i t  e s t  e x p r i m e  s u r t o u t  A 
K e t o u ) .  L e s  e n q u e t é s  d e  Bemberekh.  s c o l a r i s e s  ou n o n ,  i n s i s t e n t  
s u r  l a  l i a i s o n  e n t r e  l e  b e l  a v e n i r  d e  l e u r  f i l l e ,  s e s  c a p a c i t e s  
d e  bonne mCnagere e t  s o n  e x e m p l a r i t e  d a n s  s o n  f o y e r .  

La q u e s t i o n  du c h o i x  du mari p a r  l a  j e u n e  f i l l e  a  e t 6  
abo rd t i e  a p l u s i e u r s  r e p r i s e s .  p r i n c i p a l e m e n t  p a r  l e s  N a g o t e t  l e s  
An i f  d e  B a s s i l a .  L 'un  d ' e u x  v a  j u s q u ' a  d i r e  I " e l l e s  v e u l e n t  
t o u t e s  s e  c h o i s i r  un m a r i ,  c ' e s t  une m a l a d i e w . -  Hais l a  p l u p a r t  
d e s  p & r e a  e t  d e s  m è r e s  s e m b l e n t  a c c e p t e r  c e t t e  l i b e r t e .  
n o u v e l l e m e n t  l a i s s b e  a u x  f i l l e s .  q u e l  que  s o i t  l e u r  6 g e .  

A l a  q u e s t i o n  I a q u e l  a g e  l e s  f i l l e s  s e  m a r i e n t - e l l e s  d a n s  
l e  m i l i e u  ?, 5 5 . 7  1 d e s  . e n q u & t e s .  t o u s  g r o u p e s  s o c i o - c u l t u r e l s  
c o n f o n d u s .  o n t  r épondu  I a v a n t  18 a n s .  Le t ab4 , eau  2 9  p r e s e n t e  l e s  
r C s u l t a t s  o b t e n u s  ?I c e t t e  q u e s t i o n  s e l o n  l e s  e t h n i e s .  

TABLEAU 2 9  1 AGE D U  MARIAGE SELON LES DIFFERENTS GROUPES S O C T O -  
CULTURELS ENQUETES 

S o u r c e  i e n q u e t e  

L e s  f i l l e s  
n e  s e  mari- 
e n t  p l u s  

J e  ne s a i s  
P a 8  

l t o t a l  

1 4  

8 

4  

1 1 

1 3  

1 

2 

6  

23 

1 7  

1 6 . 4  

1 2 . 1  



La q u a s i - t o t a l l t k  d e s  Batombu e n q u e t e s  d e c l a r e n t q u e  l e  
m a r i a g e  a l i e u  d e s  q u e  - l e  d?ivêloppement p h y s i q u e  d e  l a  j e u n e  
f i l l e  l e  p e r m e t .  d o n c  . l e '  p l u s  s o u v e n t  a v a n t  16  a n s .  3 5  Nagot  s u r  
l e s  51 r e n c o n t r e s  d i s e n t  que  l e  m a r i a g e  s e  f a i t  a v a n t  18 a n s .  
p l u s  du t i e r s  d e s  Fon i n t e r r o g e s  f o n t  l e  p r o c e s  d e s  j e u n e s  f i l l e s  
d ' a u j o u r d ' h u i  q u i  " f o n t  d e s  e n f a n t s  mais  ne  r e j o i g n e n t  p a s  l e s  
m a r i s  e t  c o n t i n u e n t  d  : ê . t r e  d l a  c h a r g e  d e s  p a r e n t s ' .  P r e s q u e  t o u s  
c e u x  q u i  o n t  e u  a a v o u e r  l e u r  i g n o r a n c e  s u r  l ' a g e  du m a r i a g e  s o n t  
d e s  e n q u ê t e s  d ' A g l a  q u i  ne p e u v e n t  r e p o n d r e  a p r o p o s  du  m i l i e u  
u r b a i n  e t  n e  f o n t  p a s  r e f e r e n c e  a l e u r  m i l i e u  d ' o r i g i n e .  

Au vu d e s  i n f o r m a t i o n s  f o u r n i e s  p a r  l e s  p a r e n t s  e n q u ê t e s .  
il s e m b l e r a i t  q u e  l e  m a r i a g e  e s t .  p l u s  p r e c o c e  c h e z  l e s  musulmans 
q u e  c h e z  l e s  c h r e t i e n s .  E t a n t  donne  l ' e c h a n t i l l o n  r e s t r e i n t .  il 
e s t  d i f f i c i l e  d ' a t t r i b u e r  a u x  f a c t e u r s  r e l i g i e u x  l a  p r e c o c i t e  d u  
m a r i a g e ,  q u i  p o u r r a i t  ê t r e  k g a l e m e n t  l i e e  A l ' a p p a r t e n a n c e  A t e l  
ou  t e l  g r o u p e  s o c i o - c u l t u r e l .  

C e r t a i n s  a A g l a  p e n s e n t  q u e  l a  d o t  e s t  p l u s  i m p o r t a n t e  p o u r  
l e s  s c o l a r i s e e s .  H a i s  i l s  ne  c o n s t i t u e n t  q u e  1 0  t du  g r o u p e  
e n q u ê t e .  P r C s  d e s  d e u x  t i e r s  d e s  p e r e s  e t  d e s  m e r e s  ( 6 5 . 7  t )  
e s t i m e n t  q u e  l a  s c o l a r i s a t i o n  n ' i n t e r v i e n t  p a s  d a n s  l e  m o n t a n t  
d e  l a  d o t  1 s e l o n  e u x .  s o i t  il n ' y  a  p a s  d e  d i f f e r e n c e  e n t r e  l a  
d o t  d ' u n e  non  s c o l a r i s e e  e t  c e l l e  d ' u n e  s c o l a r i s a e .  s o i t  e l l e  
depend du  p r e t e n d a n t ,  d e  s a  f a m i l l e .  E n f i n ,  20 % a f f i r m e n t  q u e  
l e  p l u s  s o u v e n t  l a  f i l l e  s c o l a r i s e e  n ' e s t  p a s  d o t e e .  c a r  e l l e  
c o n ç o i t  a v a n t  d ' ê t r e  m a r i e e .  E s t - c e  a d i r e  q u e  l a  f i l l e  
s c o l a r i s e e  e s t  p l u s  d i f f i c i l e  a m a r i e r  ? 

TABLEAU 30 1 AVIS DES PARENTS SUR LE M A R I A G E  DES PILLES 
SCOLARISEES OU N O N  

-- 

S o u r c e  : e n q u ê t e  

P l u s  d i f f i c i l e  d e  m a r i e r  
l a  f i l l e  s c o l a r i s C e  

D i f f i c u l t e s  i d e n t i q u e s  

Ca dCpend 

. A u t r e s  

P e r e s  

25 

17 

5  

1 

H e r e s  

L ' 
3 5  

3  0 

24 

3 

T o t a l  

a 

60 

47 

29 

4  

t 

4 2 . 9  

33 .6  

20 .7  

2 . 8  



Les 42.9 1 de parents pour lesquels les filles scolarls&es 
sont plus difficiles A marier-avancent les arguments sulvants : 

elles sont trop exigeantes. posent des conditions, ou ne se 
marient pas. Pour le 'tiers des enquêtes. les difficultes sont 
identiques : les normes ne sont pas plus respectees par les non 
scolarisees que par les scolarisees. toutes reclament le libre 
choix, l'attitude face au mariage depend de l'education reçue 
dans la famille et non. A l'4cole. 11 faut noter que les peres 
sontproportionnellement plus nombreux que les mères A considerer 
le mariage des filles scolarisees plus difficile. 

Les differentes reactions enregistrees quant A la 
preparation des filles A la vie de demain renvoient A l'image que 
chaque groupe socio-culturel se fait de la femme et A une 
certaine perception de l'bcole. Comment modifier celle-ci pour 
qu'elle reponde mieux aux attentes des parents ? N'y a-t-il pas 
lieu d'envisager d'autres approches que celles pratiquees jusque 
lh ? 

3. - PORUATIONS SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE : PLAIDOYER POUR DE 
NOUVELLES APPROCHES 

3.1 - LES SOUHAITS DES PARENTS 

Pour justifier 1eu;'attitude face A l'ecqle pour les filles, 
les parents dvoquent diverses raisons. La plupart d'entre eux 
accusent le systeme Cducatif A travers l'encadrement. 
l'environnement scolaire. etc... Hais soucieux de l'avenir de 
leurs enfants. ils font des propositions dans le sens d'une 
amelioration de la situation scolaire. 

I ' 
Ainsi. pour l'encadrement des filles A 1"ecole. la question 

suivante a Cte posee t souharteriez-vous un maltre ou une 
maltresse pour votre fille ? 56.4 t des parents enquetes (surtout 
les mares) se sont prononces en faveur d'une maltresse. " a v e c  
elle il n ' y  a pas de risques pour les filles". Pour 35.71,le sexe 
de l'enseignant importe peu. Parmi ceux-ci. certains affichent 
leur indifierence parce qu'ils sont hostrles a l'école. D'autres 
pensent que l'important. ce sont les capacites 5e l'enseignant 
et non son sexe ; les avis des parents scolaris6s ou non ne sont 
Pas differents. Le tableau 31 presente l'opinion des parents 
scolarises et non scolarises. 



TABLEAU 31 : AVIS DES PARENTS SUR L'ENCADREMENT PEDAGOGIQUE DES 
FILLES 

- 

. - P a r e n t s  P a r e n t s  non 
s c o l a r i s e s  s c o l a r i s e s  To t a  1 . 

( 5 0 )  ( 9 0 )  
.: 

H a l t r e  5  4 9  6 . 4  

M a l t r e s s e  2 8  5 1  79 t 56 .4  

Peu i m p o r t e  1 7  33 50 35.4  

A u t r e s  - 2 2  1 . 5  
1 L 

S o u r c e  8 e n q u e t e  

T o u j o u r s  prCoccupCs p a r  l a  p r o t e c t i o n  h  a s s u r e r  A l e u r 6  
e n f a n t s .  p l u s  de  213 d e s  p è r e s  e t  meres  e c o u t e s .  s o u h a i t e n t  u n e  
e c o l e  un iquement  p o u r  f i l l e 5 , c a r  s e l o n  e u x  l e s  r i s q u e s  e n c o u r u s  
( g r o s s e s s e  e t  a b u s  d e s  e n s e i g n a n t s )  y s o n t  r 4 d r i i t s c  
L ' e n v i r o n n e m e n t  d 'une  t e l l e  e c o l e  l e u r -  s e m b l e  p l u s  a -  e t  
a u g m e n t e r a i t  p e u t - € t r e  l e s  c h a n c e s  d e  r a u s s i t e .  P a r  c o n t r e  3rr.72 
d e s  p a r e n t s .  p r C f & r e n t  une C c o l e  mixte p o u r  E a c i l i t l - r  
l D i n t C g r a t 1 o n  s o c i a l e  d e s  f i l l e s  e t  l e u r  p e r m e t t r e  Cgalemcnt  6 e ~  
&changes  d '  i d e e s .  L ' i n s i s t a n c e  s u r  l e s  a v a n t a g e s  d e  l a  m l x i t e  asc  
m a n i f e s t e  8 Agla  e t  B a s s i l a .  A Bemb&r&k& où s e l o n  l e s  r e s u l t a t s  
d e  l ' e n q u e t e  1 ' C c o l e  s e m b l e  r e j e t C e .  il y a o p p o s i t i o n  p o u r  
q u e l l e  q u D C c o l e  que  c e  s o i t .  On p e u t  r e m a r q u e r  d ' u n e  s a n i è r e  
g 6 n C r a l e  que  les  p a r e n t s  non s c o l a r f s C s .  s u r t o u t  l e s  m e r e s  q u i  
o n t  une  p e r c e p t i o n  p o q i t i v e  d e  l a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s ,  
e n v i s a g e n t  l e s  s o l u t i o n s  dCjh ment ionnCes  q g i  m e t t r a i e n t  l e u r s  
d e s c e n d a n t e s  h  l ' a b r i  d e s  nombreuses  d e c e p t i o n s  vCcues j u s q u e  18. 

P l u s i e u r s  p a r a m e t r e g  s o n t  8 p r e n d r e  e n  Compte p o u r  a r i s u r e r  
une  m e i l l e u r e  s c o l a r i s a t i o n  aux f i l l e s .  L e s  p r o p o s i t i c r n n  
fo rmulCes  i c i  p a r  l e s  p a r e n t s  v o n t ' d a n s  l e  m é m e  s e n s  que  c e l l e s  
e n v i s a g C e s  p a r  l e s  t r a v a u x  p rCcCdents  e t  d o n t  l a  s y n t h e s e  a Cte 
p rCsen tCe  d a n s  l e  p r e m i e r  c h a p i t r e .  

Lem d i f i C r e n t e s  s u g g e s t i o n s  f a i t e s  p e u v e n t  s ' a r t i c u l e r  
d e  t r o i s  g r a n d s  a x e s  : 

- l e s  p a r e n t s  e t  l e  m i l i e u  - 1 ' E t a t  
- l e  systCme C d u c a t i f .  



A l ' a d r e s s e  d e s  p a r e n t s  e t  d u  m i l i e u  

. . 
-- 

Un a c c e n t  t o u t  p a r t i c u l i e r  e s t  m i s  p a r  l e s  p a r e n t s  s u r  l e u r  
r e s p o n s a b i l i t e  d a n s  1 ° 4 d u c a t i o n  d e  b a s e  d e  l a  f i l l e .  Un d i a l o g u e  
p e r m a n e n t  d o i t  s ' e t a b l i r  e n t r e  p è r e  e t  f i l l e  ou e n t r e  mPre e t  
f i l l e .  La p r e s e n c e  d e  femmes f o n c t i o n n a i r e s  d a n s  l e s  m i l i e u x  
r u r a u x ,  p o u r r a i t ,  s t l . a n  c e r t a i n s .  m o t i v e r  l e s  p a r e n t s  r e t i c e n t s  
a l a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s  e t  ê t r e  c i t e e  e n  exemple  aux p l u s  
s c e p t i q u e s  p o u r  q u i  l a  c o n c i l i a t i o n  e n t r e  l e s  r k a l i t e s  
t r a d i t i o n n e l l e s  e t  l e s  c o n n a i s s a n c e s  a c q u i s e s  A l ' e c o l e  e s t  
i m p o s s i b l e .  A Bembereke comme A K e t o u .  il e s t  p r o p o s e  un 
changemen t  d e  m e n t a l i t e  d e s  p o p u l a t i o n s  p a r  d e s  sensibilisations. 
A B a s s i l a ,  l e s  p a r e n t s  s e  s e n t e n t  c o u p a b l e s  du l a i s s e r - a l l e r  
o b s e r v e  c h e z  l e s  f i l l e s  e t  p r o j e t t e n t  d e  f a i r e  d e s  e f f o r t s  p o u r  
l e u r  g a r a n t i r  un minimum d e  moyens m a t e r i e l s  e t  f i n a n c i e r s .  

A l ' a d r e s s e  de 1 ' E t a t  

P o u r  c o m p l e t e r  1 ' 6 d u c a t i o n  amorcee  p a r  l a  f a m i l l e  a l a  
ma i son .  1 ' E t a t .  e s t i m e n t  l e s  p a r e n t s .  p o u r r a i t  r o u v r i r  A nouveau  
l e s  i n t e r n a t s  p o u r  f i l l e s  e t  l e u r  a s s u r e r  d e s  moyens 
d ' e n c a d r e m e n t  a d e q u a t .  Une s t r u c t u r e  p a r a l l e l e  3 l ' e c o l e  d o i t  
g t r e  m i s e  e n  p l a c e  p o u r  r e c u p e r e r  l e s  m o i n s  d o u e e s  p o u r  l e  
t r a v a i l  i n t e l l e c t u e l .  s o u h a i t e n t  c e r t a i n s  e n q u é t e s .  A A g l a  e t  
B a s s i l a ,  c e t t e  p r o p o s i t i o n  d e  r e c u p e r a t i o n - - d a n s  d e s  c e n t r e s  
d ' a p p r e n t i s s a g e  e s t  f a i t e  p o u r  l e s  f i l l e s  d e s c o l a r i s e e s  e t  
q u e l q u e f o i s  p o u r  l e s  non s c o l a r i s e e s .  I l s  d e m a n d e n t  e g a l e m e n t  que  
d e s  m e s u r e s  s e v e r e s  s o i e n t  p r i s e s  p a r  1 ' E t a t  a l ' e n c o n t r e  d e s  
e n s e i g n a n t s  r e s p o n s a b l e s  d e  ce r t a i n s  c o m p o r t e m e n t s  
r e p r e h e n s i b l e s .  O u t r e  l e s  p a r e n t s  e t  l e s  b o n n e s  c o n d i t i o n s  A 
a s s u r e r  p a r  1 ' E t a t .  l e s + d i v e r s e s  l a c u n e s  o b s e r v e e s  a u  n i v e a u  du  
s y s t e m e  e d u c a t i f  lui-&me s o n t  A c o m b l e r .  .,,, 

A l ' e n d r o i t  du s y s t e m e  4 d u c a t i f  

A p r o p o s  d e s  e f f e t s  d e  . l a  s c o l a r i s a t i o n  s u r  l e s  
c o m p o r t e m e n t s  s o c i a u x  d e s  f i l l e s .  l e s  , . r C s u l t a t s  d e s  
i n v e s t i g a t i o n s  o n t  m o n t r e  q u ' i l  y a r u p t u r e . ' e n t r e  l e s  c o n t e n u s  
e n s e i g n e s  e t  l e s  r e a l i t e s  du m i l i e u ,  c e  q u i  a amen& une mère a 
Ketou B d i r e  : - c e  qu'on l e u r  e n s e i g n e  n e  l e u r  p e r m e t  p a s  d e  v l v r e  
e n  z o n e  r u r a l e  m a i s  d a n s  l e s  v i l l e s "  ; c ' e s t  p o u r q u o i  d e s  p a r e n t s  
B B a s s i l a  & m e t t e n t  l e  voeu  q u e  l e s  programmes d ' e n s e i g n e m e n t  
p o r t e n t  d a v a n t a g e  s u r  l e s  r e a l i t e s  du p a y s .  P o u r  b i e n  f o r m e r  e t  
b i e n  e n c a d r e r .  l e s  e n s e i g n a n t s  eux-rnëmes d o i v e n t  l ' é t r e .  A s s u r e r  
l e u r  f o r m a t i o n  e t  l e u r  g a r a n t i r  d e  b o n n e s  c o n d i t i o n s  n a t e r i e l l e s  
e t  f i n a n c i e r e s  f o n t  p a r t i e  d e s  d e s i r s  f o r m u l e s  p a r  l e s  e n q u ê t e s .  
Pour  mieux i n t b r e s s e r  l e s  e c o l i e r e s  e t  l e s  p r e p a r e r  3 l e u r s  r ô l e s  
f u t u r s .  i l  e s t  juge  n e c e s s a i r e  p a r  l e s  p a r e n t s  que  d e s  c o u r s  d e  
p u e r i c u l t u r e .  d ' e n s e i g n e m e n t  menager .  d e  s e c o u r i s m e  s o i e n t  
i n t r o d u i t s  d a n s  l e s  programmes s c o l a i r e s -  L ' b d u c a t i o n  s e x u e l l e .  
d e c r i C e  p a r  l e s  u n s ,  e s t  p a r  c o n t r e  s o u h a i t e e  p a r  l e s  a u t r e s .  



VI: 

Bon nombre d e  c e s  recommanda t ions  o n t  e t &  f o r m u l e e s  d e p u i s  
une d i z a i n e  d ' a n n e e s .  q u e l q u e s = u n e s  o n t  e t 6  a p p l i q u e e s .  d ' a u t r e s  
s o n t  r e s t é e s  l e t t r e  m o r t e  e t  'Ia s i t u a t i o n  n ' a  g u e r e  é v o l u e  j u s q u e  
l à .  P q u r q u o i  l a  p l u p a ' r t '  d e s  p r o p o s i t i o n s  n ' o n t - e l l e s  p a s  connu 
d  a t i o n s  ? 11 c o n v i e n d r a i t  d ' a n a l y s e r  l e s  mécanismes 
i n 8  o n n e l s  du changement  p o u r  mieux comprendre  e t  d e p a s s e r  
c e r  b l o c a g e s .  En o u t r e .  il i m p o r t e  d ' e n v i s a g e r  de  n o u v e l l e s  
a p p r o c h t ~ .  _ . . 

3.2 DE NOUVELLES APPROCHES 

S i  l e s  c o n t r a i n t e s  dconomiques  n ' o n t  p a s  f a i t  l ' o b j e t  d ' u n e  
a n a l y s e  a p p r o f o n d i e  d a n s  c e t t e  6 t u d e  q u i  p o r t e  s u r  l e s  a s p e c t s  
s o c i o - c u l t u r e l s  de  l a  f r C q u e n t a t i o n  s c o l a i r e .  i l n ' e n  demeure p a s  
moins q u ' e l l e s  c o n s t i t u e n t  un f r e i n  r C e l  8 l a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  
f i l l e s .  C ' e s t  p o u r q u o i  il s e r a i t  o p p o r t u n  d'Ctu-r B l a  b a i s s e  
l a  c o n t r i b u t i o n  s c o l a i r e  ~ a v C e  p o u r  l a  8 c o l a r i t C  d e s  f i l l e s .  
m i l i e u  r u r a l .  Une t e l l e  mesure  p o u r r a i t  m o t i v e r  l e s  p a r e n t s  8 

3 n v o y e r  de  f i l l e s  a 1 ' 4 ~ 0 1 ~ .  P o u r  C v i t e r  que  l e s  
t t s p o n ~ a b l t s  d ' C t a b l i s s e m e n t s  s c o l a i r e s  n e  s ' o p p o s e n t  h une t e l l e  
mesure.  q u i  d i m i n u e r a i t  l e s  r e s s o u r c e s  d e s  C c o l e s .  1 ' E t a t  d e v r a i t  
compenser  c e  manque a g a g n e r  e n  u t i l i s a n t  -1-6 f o n d s  du v o l e t  
s o c i a l  d u  Programme d ' A j u s t e m e n t  S t r u c t u r e l .  

P a r  a i l l e u r s .  de nombreux e n q u e t e s .  p a r  exemple 8 B a s s i l a .  
o n t  e u  8 e x p r i m e r  une o p i n i o n  a s s e z  f a v o r a b l e  f a c e  a l a  
s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e p .  mais ,Les r c h e c s  r C ~ 4 t g s  o n t  r e f @ à i  
c e t t e  v  o n t 6  d ' e n v o v e i  mass ivement ,Lrs  f i l a q s  A LL_Ccole. Comme 
l ' a  r e c o h C c 1 a r a t i o n  m o n d i a l e  s u r  1 ' ~ d u c a t i o n  p o u r  t o u s .  
il c o n v i e n t  d o r e n a v a n t  d e  p r a t i q u e r  une pCdagogie  de  l a  r C u s s i t e  
d e  l ' a p p r e n t i s s a g e .  11 s ' a g i t  d e  v a l o r i s e r  t o u t e s  l e s  
p o t e n t i a l i t C s  d e s  6 c o l i e r s  e t  ClCves .  d e  m e t t r e  l ' a c c e n t  s u r  c e  
q u ' i l s  s o n t  c a p a b l e s  de  f a i r e  ( e t  non comme a c t u e l l e m e n t  s u r  c e  
q u ' i l s  n e  s a v e n t  p a s  f a i r e )  e t  de  - s u s c i t e r  e n  eux l e  d e s i r  d e  
p a r f a i r e  l e u r  a p p r e n t i s s a g e .  .I 

On p o u r r a i t  e g a l e a e n t  e n v i s a g e r  d e  c r C e r  l e C i u l a t i o n  e n t r e  

- - - - - -  

p l u s  d e  f i l l e s .  s e r a i e n t  rCcompensees  p a r  d e s  r 6 a l i s a t i o n s  
d ' u t i l i t e  p u b l i q u e  t e l s  que  r a d i o  p u b l i q u e .  pompe. moul in .  e t c .  
Cas i n v e r t i r m e m e n t r  s e r a i e n t  f i n a n c e s  p a r  lesAgences  d e s  N a t i o n s -  
Unies  (UNESCO. U N I C E F ) .  



On a  c o n s t a t e  d a n s  l ' a n a l y s e  d e s  r & s u , : a t s  de  ce:te & t u C e  
que  l e s  m è r e s  o n t  b e s o i n  de -  La main d ' o e u v r e  que  c o n s t i t u e n t  
l e u r s  f i l l e s .  o n  a  c o n s t a t e  que  l a  r u p t u r e  e n t r e  e c o l e  e t  m l l r e u  
e t a i t  une  c r i t i q u e  f o n d a m e n t a l e  a d r e s s e e  a u  s y s t e m e  s c o l a i r e .  
C ' e s t  p o u r q u o i  e n  d e p i t  d e s  e f f e t s  p o s s i b l e s  d e s  suggestions 

f a i t e s .  il e s t  p r o b a b l e  q u e  l e  t a u x  d e  s c o l a r i s a t i o n  d e s  f r l l e s  
n ' a u g m e n t e r a  q u e  f a i b l e m e n t .  . . 

11 es t  d o n c  n e c e s s a i r e  d e  p r o p o s e r  d e  n o u v e l l e s  f o r m u l e s  
d ' e d u c a t i o n  p o u r  l e s  f i l l e s .  POUS c e  f a i r e ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  
p a r e n t s  e s t  i n d i s p e n s a b l e .  Avec e u x  on e t u d i e r a  l e s  o b j e c t i f s ,  

e  
m e t t r e  s u r  p i e d  d e s  f o r m a t i o n s  s o u p l e s  e t  a d a p t e e s  a u  c y c l e  d e  
v i e  d e s  p o p u l a t i o n s  1 L o b j e e t i f  g e n e r a l  se ra  d e  d e v e l o p p e r  l e s  
co rnpe tences  u t i l e s  d a n s  l a  v i e  c o u r a n t e .  si l ' o n  s e  r e f e r e  a u x  
-on8 d e r p a r e n t s  e n q u é t e s  l o r s  d e  l a  p r C s e n t e  e t u d e .  il 
a p p a r a l t  q u e  d e s  a p p r e n t i s s a g e s  i m m e d i a t e m e n t  u t i l i s a b l e s  s o n t  
s o u h a i t C s  I maniemen t  d e s  c h i f f r e s ,  p r a t i q u e  d e s  c o m p t e s ,  
a p p r e n t i s s a g e  du  f r a n ç a i s  p o u r  communiquer ,  v e r b a l e m e n t  ou p a r  
Ccri t .  a v e c  d e s  p e r s o n n e s  e t r a n g e r e s  a u  m i l i e u ,  a c q u i s i t i o n  d e  
t e c h n i q u e s  g e n e r a t r i c e s  d e  r e v e n u s .  Des h o r a i r e s  f l e x i b l e s  s e r o n t  
a r r é t e s  a v e c  l e s  i n t 4 r e s s e s .  p a r e n t s  e t  f i l l e s .  L ' e n c a d r e m e n t  d e  
c e s  f o r m a t i o n s  s e r a  a s s u r C  p a r  l e s  p a r e n t s  eux-memes. s c o l a r i s e s  
e t  non s c o l a r i s e s .  r e g r o u p e s  a u  s e i n  d ' u n  c o r n i t e .  

Une t e l l e  a p p r o c h e  m e r i t e ,  d a n s  s a  p h a s e  e x p 4 r i m e n t a l e .  u n e  
r e c h e r c h e - a c t i o n  q u e  l'UNESCO p o u r r a i t  i n i t i e r .  

E n f i n  l ' i m p o r t a n c e  de  l ' a t t i t u d e  d e s  m h r e s  d a n s  l ' e d u c a t i o n  
d e s  f i l l e s  e s t  t e l l e  qu:un a c c e n t  d o i t  L t re  m i s  s u r  l a  f o r m a t i o n  
d e s  m e r e s  e l l e s - m e m e s .  Une C t u d e  s u r  1 ' C d u c a t L o n  non f o r m e l l e  d e s  
femmes a u  B e n i n  a  m o n t r e  q u e  l e s  femmes d C s i r e n t  d i s c u t e r  d e s  
p r o b l e m e s  r e l a t i f s  a l ' e d u c a t i o n  d e  l e u r s  e n f a n t s  ; " i l  f a u t  n o u s  
a p p r e n d r e  comment n o u s  p o u v o n s  o r i e n t e r  l e s  e n f a n t s ,  ce  q u  ' o n  
p e u t  l e u r  a p p r e n d r e ,  p o u r  s u r v i v r e  a p r e s ,  meme s ' i l s  n e  v o n t  p a s  
B 1 ' C c o l e "  ( u n e  mere d e  f a m i l l e  d a n s  un v i l l a g e  du d e p a r t e r n e n t  
d e  1 ' A t l a n t i q u e  ) . . @ 

b' 



CONCLUSION 

L ' C t u d e  s u r  l e s  a s p e c t s  s o c i o - c u l t u r e l s  d e  l a  f r e q u e n t a t i o n  
s c o l a i r e  d e s  f i l l e s  a u  n i v e a u  p r i m a i r e  au  BENIN r e v e l e  l a  f o r c e  
d e s  c o n t r a i n t e s  q u i  s ' o p p o s e n t  a l e u r  s c o l a r i s a t i o n .  

Un peu  p l u s  du t i e r s  d e s  enqu&tCs  e s t i m e  q u ' e n v o y e r  une  
f i l l e  a 1 ' C c o l e  e s t  une d e p e n s e  i n u t i l e  r e l l e  n ' y  a p p r e n d  p a s  
l e s  r 6 1 e s  d ' é p o u s e  e t  de  ménagere q u i  s e r o n t  l e s  s i e n s  demain.  
s a  s c o l a r i t é  p r o f i t e r a i t  non a s a  f a m i l l e .  m a i s  a c e l l e  d e  s o n  
m a r i .  1 ' C c o l e  e s t  une  impasse .  S e l o n  c e s  p a r e n t s  r é t i c e n t s  a l a  
s c o l a r i s a t i o n  f C i i n i n e .  l e s  s c o l a r i s é e s  a d o p t e n t  d e s  
c o m p o r t e m e n t s  s o c i a u x  c o n t r a i r e s  aux normes s o c i a l e s  du g roupe :  
" e l l e s  h a u s s e n t  l e  t o n  d e v a n t  l e  mari e t  l e s  b e a u x - p a r e n t s " .  
L ' e n s e i g n e m e n t  q u ' e l l e s  o n t  r e ç u  l e s  coupe  d e  l e u r  m i l i e u .  d e  s e s  
modes d e  v i e  e t  d e  s e s  v a l e u r s .  

P l u s  nombreux e n c o r e  ( 4 2 . 9 . 8 )  s o n t  c e u x  q u i  d é c l a r e n t  que  
l e s  s c o l a r i s é e s  s o n t  p l u s  d i f f i c i l e s  a m a r i e r  e n  r a i s o n  de  l e u r s  
e x i g e n c e s .  L e s  p a r e n t s  de f i l l e s  non s c o l a r i s C e s  a f f i r m e n t  que .  
mtme s i  c e l l e s - c i  n ' o n t  p a s  é t C  3 1 ' C c o l e .  e l - l e s  p e u v e n t  e s p é r e r  
un b e l  a v e n i r .  

H a i s  p r i i s  de  l a  m o i t i é  d e  1 ' C c h a n t i l l o n  juge  l ' i n s t i t u t i o n  
s c o l a i r e  u t i l e  : e l l e  pe rmet  l ' a c q u i s i t i o n  d e  q u e l q u e s  n o t i o n s  
d e  b a s e .  s u s c e p t i b l e s  de  f a c i l i t e r  un a p p r e n t i s s a g e  u l t é r i e u r  e t  
e l l e  o f f r e  a c e l l e s  q u i  l ' o n t  f rCquen tCe  l a  p o s s i b i l i t é  d e  mieux 
se  d é b r o u i l l e r  d a n s  l a  v i e .  Aux d i r e s  d ' u q , c e r t a i n  nombre d e  
m&res .  s c o l a r i s é e s  ou  non. 1 ' C c o l e  r e p r C s e n t e  un moyen d e  
l i b é r a t i o n  de  l a  femme. ' p i  CtinCe" . " t a q u i n ç e "  . " dominde".  En 
o u t r e .  e n  c l a s s e .  d e s  a p t i t u d e s  e t  compor tements  f a v o r a b l e s  a l a  
v i e  du mCnage s o n t  dCveloppCs. a u s s i  b i e n  p o u r  l a  t e n u e  d ' u n e  
maison  que  p o u r  l ' e n t r e t i e n  d e s  e n f a n t s .  L ' e n s e i g n e m e n t  du c a l c u l  
e s t  b C n é f i q u e  aux a c t i v i t é s  c o m m t r c i a l e s .  que  beaucaup  s o n t  
a p p e l é e s  3 e x e r c e r .  a. 

D t r e  c e s  deux g r o u p e s  s e  s i t u e n t  d e s  p a r e n t s  q u i  p e n s e n t  
c o l e  n ' e s t  p a s  mauvaise .  ma is  compor te  t r o p  d e  r i s q u e s  : 

a b a n d o n s .  g r o s s e s s e .  exode  r u r a l .  . . P o u r  eux " 1  ' C c o l e  e s t  

Une c o m p a r a i s o n  d e s  r é a c t i o n s ' d e s  d i f f C r e n t s  e n q u e t e s  montre  
que  l e s  miires o n t  d e s  a t t i t u d e s  p l u s  f a v o r a b l e s  que l e s  p e t e s  a 
l a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s .  L e s  c u l t i v a t e u r s  s o n t  l e s  p l u s  
r b t i c e n t s .  



La s i t u a t i o n ,  ma lg r6  p _ l u s i e u r s  e t u d e s .  n ' a  g u è r e  e v o l u e  
d u r a n t  l e s  d i x  d e r n i + . r e s  a n n e e s .  Les  memes p r o p o s i t i o n s  
r e v i e n n e n t  s o u v e n t .  m a i s  l e u r  mise  en o e u v r e  p a r a i t  d i f f i c i l e .  
Q u e l q u e s  n o u v e l l e s  o r i e n t a t i o n s  s o n t  s u g g e r e e s  d a n s  l e  p r e s e n t  
t r a v a i l  : d i m i n u t i o n  d e s  c o n t r i b u t i o n s  s c o l a i r e s  p o u r  l e s  f i l l e s .  
p r a t i q u e  d ' u n e  p e d a g o g i e  de  l a  r e u s s i t e ,  c r e a t i o n  d ' u n e  e r n u l a t l o n  
e n t r e  v i l l a g e s .  t e l l e s  s o n t  l e s  r ecommanda t ions  f a i t e s  d a n s  l e  
domaine  d e  1 ' & d u c a t i o n  f o r m e l l e .  Une a p p r o c h e  d i f  f  & r e n t e ,  non  
c o n v e n t i o n n e l l e ,  e s t  e n v i s a g e e  : d e v e l o p p e m e n t  d e s  c o m p 6 t e n c e s  
d e  l a  v i e  c o u r a n t e ,  e t  a p p r e n t i s s a g e s  immedia t emen t  u t i l i s a b l e s ,  
s e l o n  d e s  h o r a i r e s  f l e x i b l e s  a r r é t e s  p a r  l e s  p a r e n t s  e t  l e s  . 

f i l l e s  ; l ' e n c a d r e m e n t  d e  c e t t e  f o r m a t i o n  s e r a  a s s u r e  p a r  l e s  
p a r e n t s  eux-mêmes. s c o l a r i s e s  e t  non s c o l a r i s 6 s .  

Une r e c h e r c h e - a c t i o n ,  menee avec l e  s o u t i e n  d e  1 ' U N E S C O ,  
p e r m e t t r a i t  d ' i n i t i e r  c e t t e  a p p r o c h e .  - 
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La formation initiale et continue 
des enseignants du prCscolaire et de 1'Cducation de base 

Cette étude est réalisee pour le Rojet/PNUD/Unesco BEN/ 
89/001 «Assistance la formulation d'une politique natio- 
nale et d'un programme d'investissements pour le secteur de 
l'éducation au Benin»; elle a pour objectifs: 

- de faire la description quantitative et qualitative du sys- 
tème actuel de la formation des enseignements du préscolaire, 
de l'education de base; 
- de connaître les coûts du système; 
- d'analyser le rôle du personnel d'encadrement: inspec- 
teurs, conseillers pedagogiques; 
- de proposer des recommandations qui aident les autorités 
nationales li definir de nouvelles politiques et stratégies 
educatives pour l'avenir. 

L'étude sur le terrain a eu lieu en mai 1990, suite à la mis- 
sion d'évaluation retrospective du Deuxieme projet d'educa- 
tion finance par l'IDA dont la creation des écoles normales 
integrees, la formation des enseignants et la production de 
manuels pour les elèves et les maîtres etaient les composan- 
tes. 

BEN /89/001 Etudc sur la lormation iniiiale et conhue da eorrignants du prucolaire et de I'tducation 
de base -juillet 1990. 



DOKNEES DE BASE SUR LES ENSEIGNEMENTS 

Le p r h l a i r e  ou l'enseignement maternel' 
- effectifs (1988) 
- taux bmt & scolarisation (1988) 
- enseignants (1989) 
- ratio Cltvedenseignants (1989) 
- saucturcs d'accueil (1989) 

- ratio élévedsalles & classe (1989) 
- depenses unitaires & fonctionnement 
( 1 987) 

L'éducation de b a d  
- effectifs (1989) - taux bmt & scolarisation (1989) 
- taux nets (1989) 
- taux moyen & redoublement (1988) 
- taux de promotion (1988) 
- taux d'abandon (1988) 
- taux de dussite au CEEB (1989) 

- années-éléves dtpensécs par diplôme du 
CEFEB (1988) 

- années-éltves gaspillées (1988) - cœfficient d'efficacité interne (1988) 
- enseignants (1989) 

- ratio éItves/enseignants (1989) 
- smicnuts d'accueil (1989) 
- ratio tltvedsalles & classe (1989) 
- ddpenses unitaires & fonctionnement 

(1987) 

13.288 (filles 5.998; garçons 7.290) 
24% &s enfants & 3 A 5 ans 
652 (545 animateurs et 107 Cducatcurs)' 
20.60 
308 C c n a s  d'éveil et & stimulation de 
l'enfant -CESE- 390 salles & classe 
24,47 
31.600 FCFA (dont 21.600 FCFA fonds 
publics) 

482.45 1 (filles 163.141 ; garçons 3 19.3 10) 
58,998 (filles 42,312; garçons 73,8796) 
47,248 (filles 33.92%; g q o n s  59,12%)4 
26.91% (filles 27.72%; garçons 26.50%) 
35.35% (filles 34.79%; gaqons 35.60815 
27,218 (filles 27.15%; garçons 2723%) 
42,%% &s présents (filies 40.16%; gar- 
çons 4429%) 

32,17 
26,l7 
18.66% 
13.821 (2.772 instituteurs, 10.352 institu- 
teurs-adjoints) 
34.9 1 
2.879 écoles: 13.821 salles & classe 
38.38 
18.000 FCFA (dont 12.800 FCFA fonds 
publics) 



1 La torrnation initiale et continue des e~seignrnts du prfscoiaire 

L'enseignement malemel csl c d  en 1975 ' a piocC sous ia tutelle du M i n i a t n  chargé des 
enseignemenu du Rtmier degré, il dure en principe deux ans (3 1 5  ans) et est donné en une languenationale. 
ï i corn- essentiellanent des activirts et des disciplines d'tveil et de liaison avec le milieu social. Le pian 
de développement de cet enseignunuit conduit 1 I'wvMuc en l9t9 de l ' E d e  nationale des animailcurs des 
centres d'éveil et de stimulation de l'enfuit -ENAKESE a e n  1980 1 ia c~~ de CESE dans chaque dis- 
C CL 11 y a maintenant 308 CESE sumut impiancts dans k sud MqunrCs par environ 13300 enfants sur les 
929.000 de ceuc tranche d'Pge (en 1987) soit 1.- ce qui esi insignirwt face aux besoins. 

Les autorités tducalives I d e s  comme les puenu sodigwnt pourunt q u  les rcqais du CESE sont 
btnéfiques aux enfants Ion du passage h I ' b k  de base' a qu'il est utile de dtveloppn ca enseignement 
rwt en tn rtduisant les coûts '. 

L'expérience des CESE p i t h e  rcwlkment mai@ ks efforu & formation de I'cacadremmt qui ont 
été consentis. 

Les activités de formation de I'ENAKESE se démulent dans ks louux du Lycte Béhanzin Pow 
Novo. Le régune est obiigaminmait I'interna~ Li du& de ia formaiion est d'un an. 

Les candidm A la formation doivent (a) posstdcr k BEPC w un diplôme équivalay (b) âgés de 
18 ans au moins u 35 ans au plus, sans distinction de sexe (c) se soumeme 1 un test de contr6k pour vérifier 
leur connaissance de la langue du milieu. (d) CPe k g i n n i e  de ia région ou ils souhaimt aiseigner. 

Le rsnitanent est fait par les Directions povincinks de I'mseignement qui raiennent la plupan du 
temps un candidat par sous-préfecture chaque année 

L'efTectif annucl I l'EN-E s'tlève en moyenne 168 taidipiu par an (545 animsururs sur k 
terrain formés entre 1979/80 et 1 9 W 7 :  8 promotions). 

PROFIL DE LA KlRMATiON 

A l'issue d'une yi;i6e de formafion I'snimsieur Qit Cm upoMe de piei un rbk &: 
a - guide auprès d'un groupe & 25 enfuiu (maximum) de 3 1 5 MS qu'il anime; 
b - in ter locuîrur«~ui l l t r  & p n u  pour I'éûuutioir dcs petits 
c - psychdqlw pour uiciwitrc Lw besoins des enfants a comprendre kun campomenu: 
d - crtiteur pw fabriqua k matériel didactique qu'il utilisera pour les rtivirCs d'éveil ei les jeux; 
e - orgnnivîrur pour conduire Its rctivirCs de ron groupe d'enfants pour c rk r  un clUnai de confianct 

et de sécurité w sein de I'tiPbliuaneni; 
f - gestioaarin pour maitriru les problémes d'dmUUsintiai & l'&de. 

Ls formation de l'animateur de CESE est 1 ia fois théonque a pratique. II requiert: 
a - des c o a a r b a c a  et savoir-faire 84draor. p&gogie gtntink. psychologie, Ilphsbtrisstion, d- 

minisrntion a Itgislaticm scoiaircs, m o d e  profcssionnelk, rccairisme. 
b - dts snvoin et savoir-faim spécifiques 1 rai aisignement hy~itnc ci =lit & I'mfanr, rctiviits 

~ s o r i e l l e s  et iubtives littérature enfantine. uivaux muruels. iru plastiqua Cd& phynque. prC- 
lecture a pré-muhbnatiquu et animaLion & groupes; 

c - des comp(teaces en 8 a h :  organisation d m i n i s a u  ve a matérielle. 
Lm formoiion pruique a liai au cours d'un stage d'obrena~iai de quaûc semaines p i s  d'un si?ge de 

mise en situaticm dc la &me durée dans un CESE d'ippliutim. 

BEN /Il91001 - Eludc sur la fmaticm i n i u e  et u m h u e  des enseignanu du ~ o ~ e  ci dr I'tducation 
de base -juillet 1990. 



L'ENAXIESE veut placer I'animalcur duis dcs situalions probltmatiques pouvant lui faire p n n h  
conscicna des mis laches esxnticlles qu'il devra rcomplu (a) Mucation (6panouisxment et prtparation 
au passage l'école dc bue). (b) socialisshn (rapporu dc l'enfant a v a  ses camarades, sa famille. les adultes 
en gtnéral) (c) surveillance (sanitaire. numtionnelk. conm ks dangers de l'environnement). 

La panie -que c m p t n d  dcs coun a des e x p d s  faiu par xpi  inspactcurs a mis  conxillen 
p tda~o~ques .  

La p m e  pntique se déroule en deux temps; d'abord une ptnodc d'observation (un mois) dans un 
CESE d'appliurion cnwiu une ptriode & m i s  ai situalion réelle pendant lquelle il conduit les activités 
d'aprts l u  conseils & I'animauur d'appli&on cl la supuvision dts encadreurs & l'ENA qui le 
visiltnt 

EVALUATION 

L'tvduation de ia formalion est mpk: (a) un caimlle continu des connaissances (b) ia rédaction d'un 
mtmok sur un Mme de sa formation. (cl un eumai. Le Caiificai CltmentYc d'aptitude pédagogique 
option enseignement marcrncl CEAPEM- sanctionne ia réiruiu. 

Les animateurs p c q o i v a i  une bourse marsuelk de 20.000 FCFA payée par les aides extérieures: 
FAC. FED. UNICEF. L'ENA/CESE mimi 15.000 FCFA 5.000 pour les frais d'administration ct de 
fonctionnement les fournitwtsetc; 10.000 vasés1 I'inundanidu Lycttpour les npasei l'hébergement Les 
dépenses d'entden du MtimenL d'mu et d'tlatriciit mi pisu en charge par le Ly&. L'Eut ne verx 
aucun subside (cf 15). 

Pendant les vacances scalaires les animawn dispastnt & ia tocalité & la bourse. 

1.4 Le m i t  de in formation 

Le coût & la famation paii Cm cslimt A p d r  des vasmens  des stagiaires et du mument des 
enseignanu. 

Une heure ck vacalion est pay& 2.000KTA: k mice hcbdomadauc est Cvdué 28 heures pendant 
24 semaines; il y a 10 uixignnnu. ia dépens d'enrignaneni s'tlkve donc A 13.440.000 K F A  par an soit 
si l'on mieni le nombre moyen d'tiudiuiu (68). A 197.650 F CFA par CRve et par an. 

Les frais gtnéïaua,d'mccm& et dc fonctiau#nent pndPnt 10 mois sonide 150.000FCFA par Cléve. 

Le coût uuiucl tMal par ttudinnt est d m  f47.65û KTA (197.650 + 15û.000). 

tr formation des animareun de CESE se hemic A une strie dc difficultés qui limitent scm impact 

L'ENAK'ESEm9c ai 1979 A l'initiative ck t DVectim de l'enseignement maternel et dc quelques 
inspecteun - a avec I'rppui permanent du Cairn inienrsti~ & l'enfance & Paris ' i fomC huit 
pomotions d'rnimauurs suu ivou & wi juridqut: main &ciet ou mêlé minisfériel n'a raonnu l'Cu- 
blissement Ceci i pour unséqucnce (a) qu'il n'ut pre pris en canpu dans le budgei de I 'édudon @) que 
l u  profeucm n'mi pas k anui d'aixigmnt d ' M e  m a i e  (ils sont pay& comme vacalaires 
intgulièruneni). Faute & rusav~a I'ENAKESE i c d  su r t i v i t é s  en 1987 

L'espritet lecontenu & ia formi~nexigeni un niveau &miqueet une malurilé que lesanimateun 
n'ont k p lu  souvent pu. La durée de t fcrmoliai es oop cwnc vu l'ampleur du programme 
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Il y a peu de suivi des animateurs sur le tenain car il n'existe pas dc corps d'inspection sptcfique a 
maternel. Ce sont les inspecteurs del'éducation de base - E B -  et lesconseillers pédagogiques 

0- qui visireni parfois les CESE'". 

L'ENAKZSE utilise les infrasauctuns du LyfCe &haruin " qui ne scmt pas adapttcs: classes et 
dortoirs surchargés. absence de bibl iowue pour les mrignanu et k s  ttudianu. 

1.6 Les solutions passibles 

La Direction de I'astignement maternel souhaite avoir les moyens de rtpcdre la formation inter- 
rompue en 1987 : reconnai~sance officielle de I'WAKXSE, moyms humains (dministralilset pédagogi- 
ques) et maJriels(mau5riel didactique e t i n b a s t n r w ) ,  rrsrources budgttaires.Canpte tenu de la situation 
actuelle de limitation dts dépenses publiques dans k cadn du Rogramme d'ajustement smcturel -PAS- il 
est diificile & donner slisfaction B ces revendications légitimes. 

L'enseignement maternel mal@ les infnînuctures des CESE ui équipement a madnel didactique 
et le trop faible niveau de I'encadremait est rsonnu partous comme utik B I'tveil dc I'aifani qui s'intègre 
et travaille mieux ensuite P l'école dc base. L'enseignement marcml participe donc 1 I'amtliorafion du 
nndemeni interne & l'éducation de base; il faut le rrpitndn et le dtvelopper. 

La réflexion peut se pounuivre avec les parenu d'tltveo qui, s'ils Claiait ruociés a la gtstion et, en 
panie, P l'animation d a  CESE, pourraient peutCm les pendre davanrage ai charge. Le secteur prive 
pourrai[ aussi ouvrir des CESE sous le contrôle ptdagogiqu & la Direction & I'aiseignemait maiernel. 
mais il n'eu pas sQr que ceuc wlu lion diminu In charge financiére des paren&. 

Pour la formation initiale des animateurs il sunbk possible. pour diminua les coûts. d'utiliser les 
struc~~res des nouvelles écoles m a l e s  initgrtes, l'une doenmeIles pourrait se spkiaiiser en formation de 
maims pour le prtscolaire. 

1.7 L i  formition continue 

Elleest lrtstpis0dique;queiques sCmi~depafeclicmncmentonté3 organisés lorsque l'UNICEF 
ou le FED ont pu les financa. U conviaidrait de ks syrrtmzlisr ai compltment d'un suivi régulier sur le 
rcrrain par lu IEB et la CP qui racevraient pour celn un compitment de ionnation. 

h f m a t i o n  continu CSI d'autant plus nCcuuve que Iw Wucaiturs rtcnilts par les parents ou les 
groupemars villageois pour animer les CESE au c6rt du animateun n'ont r q u  aucune formation 
pédagogique hiriale et sont d'un niveau i u d t m i q u  p l u  faible q u  l a  mimaterin (cf note3) 

Un bEfrappel&  évolution de ia formation du e n s e i g ~ n u d e  I'école p m e t  de mieux compnnbe 
les problànu rctucls. 

i~ volonté politiqu de l'Eut dc r é a i i ~ a  1 N v e  échéance ia scolahsation primaire universelle a tJ 
flm& par l'Ordonnance nSS-30 du 23 juin 1975 qui r pomulgut q u  eI'Ecole Nouvelle est dtmarati- 
que et popuLVe. obligamk et gratuite publiqu et W q u  (rrricle3). 

Pour répondre au besoin u rga i  d'enseiganu l ' U r  i n s i a d  en 1975 k capr&s jeunes Lsiiiuîeura 
rtvolutionniirtr - JTR- puis Ii mision d'ensciqacment.La AR érzient de ja~ncd liiulaifcs du BECP ou 
d'un diplôme équinlent '' qui s'engageaient duu I'enscigncmait pendant deux mu après une très brève 
information pédagogique (2 maines) ; ils devniait Cm par la dirateun a les conseilkn 
pédagogiques d a  écoles où ils ttaicnt flbcits. La b r h e l h  en mission d'enseigncmait -BME- &aient de 
jeunes diplômésqui. avant l'en& 1 l'Université trniaitasueinu 1 w année de m i c e  civiqu, patriotique 
ci miliLave dans I'enstignemenL 
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Ces personnels -f[R et BME- sans formation a mèspeu motivés par kursactivik d'aiscignementont 
post beaucoup de probltmes dans les écoles 0i.1 ils ont bavaillt. C W  expérience qui a duré dix ans (eue fut 
intenompue en 1985) est responsable de l'effondrement de l'enseignement primaire au Btnin. 

Les enseignants de carrière tiaient reautés parmi les JTR en Ti de conwt. Ils tiaient envoyés dans 
les écoles m a l e s  d'instituteurs pour une formation pofessionneik d'un an sanctionnée par k Cedicat 
titmentain d'aptitude pédagogique - CEAP- qui conférait le gr& d'instituteur-adjoint - IA - 

Pour ceia on a ouven une école normale d'instituteurs -ENI-dans chaque province "qui a fonctionné 
de 1978 1 1986. Une tvduation men& en 1983 a m l i g d  (a) ia faibkssc du niveau initial des tlkves-maias 
(II) l'inexistence de personnel d'encadrement spécialement famt P b famation dans les ENI (dans chaque 
ENI deux IEB enseignaient P plein temps, quelques CP a directeun d'école A temps partiel (c) l'insuffisance 
de la pratique da mtlhodes activa (dl le manque de moyens. Ce constai a conduit 1 ia fermeture de ces six 
écoles m d e s  en 1986 qui ont été remplacées. P putif de 1987 per mis  écoles normales intégrtes -ENI- 

23 Les CCdg aormales iotCgréu 
PLACE iNSTITU770NNEUE ET ORGANISATlON ADMI'NiSIRATiVE 
Les écoles normales intégrées sont dts tublissemenu dc forniacion de formateurs; eles forment des 

instituteurs. des instituteurs-adjoints a dts professeun-adjoints de l'enseignement moyen gtntral. technique 
et professionnet 

Nous now auachem aux deux prcmitres catégories de pasonnel. 

aLes ENl placées s w  la tuteUe du ministère chargt de I'aiscignement supérieur sont des entiits de 
formation de l'Université Naoonale du Btnin (ad Dtcrtt 11087-154 du 29 mai 1987) ce qui a pour 
constquence: (a) pour la formation des professeurs-adjoints du premia cycle du secondain que les 
enseignements sont réputCs de niveau univenitam a devnient ttre donnés par des enseignanu de 1' UNB (b) 
que Ie budget des EM esi une ligne budgClairc dans celui de I'UNB. 

L'administration dts ENI tsi assurée per un dircucur el un cwe i l  d'adminiswaion. aLe Dirateur, 
chef de l'ENI. est I'ordorinaicur dtltgut du budget de fonctionnement de I'tiablisstment A ce tiot. il 
prépare les prévisions budgttaYes. les coneau. ou marchés. Il contrôle Lcs scniices de I'intendancx 
II rend compte iu Conscil d'administration ei au Rateur de I'UNB des cdûits g W  pai I'intendanb (uc 23 
Decret 11087-154). 

Cern s i w o n  a d a  codquences sur le dtrwkment dts activités. moins graves pour les enseignano 
de l'éducation de base que pour ceux du secondaire. Par exemple k Minisa de l'éducation nationale -MEN- 
n'a pas (thCuriquement) b maibix de la formaion de ses pmomcls qui est sous le contrôle d'une institution 
qui n'a pas de d i t i o n  en formation professionnelle d a  a i o c i p t s .  

STRUCIURE D' AC- 
Les mis  h k s  namnks intégréa -ENb cautruius avec Ir participation de ia banque mondiale 

(Deuxitme proje4 d'éducolion IDA 1246 BEN) ont une capacité U e  de 1195 plafu dont 520 pour les 
enseignants du pemier cyck du szadakc a 675 pur les rmm# du primaire: 300 P Nossa.  175 P 
Naritingou a 200 P Parakou. 

Elles disposent de milw de ciasses, Irbauoirw (biologie, physique, chimie), uelien (000. 
mécanique gtnérile et iuwnobile tkpici té  P Ldrour) d'une bibliothèque, d'un thdue de verdure en plus 
da louux adminisuatifs a da &min1' PPT mue il n'a pas tté prévu de grandes saiks polydaitcs pour 
da activités communes P plusieurs groupa ni de logemaiu pur ks uiscignanu. 

Elks sont dotées d'un équipement importlnt (162.358.310 PCFA A Natitingou, 208500.443 FCFA 
A Pankou, 787.172.000 FCFA A b k o s u  qui possède dn uelius pour Ir f m t i o n  professionnelle) qui 
permet de faire un enseignement vraiment vivant a & rtrliser wites ks activités de o r v u  protiques mais 
il n'esi pu ai- compltiunent instnllt lS. 

Les souctures d'mueil posent le pobltme & kur enacKn CI de Ir mainlaance cks équipements 
qui esi rendue plus diffrile depuis Ir crix économique. Les mesuru draconiennes du Pmpmme d'ajuste- 
ment s m c u e l  -PAS- (nstrictiw budgtr?ires ei limiutiai du penainel & ia faictiai publique) n'ttaient 
pas envisagh Ionque k projet a été &dit au dtbut da années 80 (k nppon d'trrluuiai du deuxiëme 
pojet d'éducation d u  d'avril 1982). Acuwllunent ks fcswuu8 da ENI m i  faibles. ce qui empkhe le 
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r#mtement d'un penonnel d'aitntien suffisant pour ks Wmenu. l'environnement. les awiias el les 
~rbosrtoiru. Or il est indispensable que ces locaux a équipemenu soient conservb en bon &L Une solution 
s h t  peuttue de rentabilisa les b c a u x  et les équipemenuen les buanl P d'auas organismes de formation 
loque  le taux d'occupation pm les personnels de l'éducation le permcl 

23 Lenprotihdeformatioaetksform& 
Les ENI ont v d n  I instruire et I forma, c'est A dire éleva k niveau intelktuel et culturel des 

jeunes gens et kur apprendre simuliantment un métiu de communiquer I de plus jeunes. ce qu'ils savent. 
mais aussi ce qu'ils sont ". 

Pour ceia k s  indtiteun - qui intègrent l'ENI avec k bccrl9uttni- suivent une année de formation 
-que puis une année de stage pratique d.ns lu Ccdes avironnanies; leur dusite c.a sanctionnée par 
le C a t l r ~  d'iptiludc pldagogique CAP- Les iir9liriu-m-dpinu qui doivent tut tituiaircs du brevet 
d turdes du p m i a  cycle -BEPC- re~oivent une fœnWion de deux ansi l'ENI suivie d'une année de slage; 
k diplôme est k cutifiw tlémentairr d'iplilu& pédagogique CEAP-. 

Lcs ENI ont iwxucilli Ir prcmitre promotion I ia mu& de 1987. il Cuit prtw que les ENI fwment 
chaque année envimm 675 maîm du primaire. 

L'EM de Nolitingou forme les instiarteun: 72 1 ia fin de l'année scolaire 19881739: 15 P h fin dc 
l'année suivante 1989/90 

Les EM & Lokossa a de M o u  forment lu instituteurs-dpinu i ia fin dc ceuc année scolaire 
1989/90 respectivement 137 a 88. 

Si I'on corisidén Ir seule smie P Ir fui de 1989n0 ce sont 240 maibes de I'éduution de base qui ont 
pris un poste au lieu des 675 ptvus 

Pour Ir pnxhaine ren& rolairc, 5 institutam seukmait inctgraait l'ENI de Natiûngou et 13 ins- 
tituteurs-dpinu cellede Parakou. A Ir &te dc I'enqutlc w k tanin k nombre d ' m a n u  A Ldtossa n'tait 
pas connu. 

Aucun enseignant ne swtirP I'an prrrchain puisqu'il n'y a pas eu de r a m i  I'an dernier ''. II y a 
donc II un problème important de souscmploi des moyens de formation qui ne pourra tue rCsolu que si I'on 
associe les activités de formuion initiale a continue (cf.42). 

2.4 L'orpniution de L formation et ks prqrammea 
L'enseignement est de 3û heum heWansdrires pour uniies ks années 
Pour lu instituteurs I'rcent est mis M Ir fonnruion profusionnelle (Zn du wnps dont six semaines 

en école d'application. l n  tunt ccmmd 1 ce que l'on appelle Li fannaLion riaititique qui est une mise A 
niveau des cauuissancu supposbes rcquim -mis muvent impfaiiement- au lyde) 

Pour lu institucti~s-dpinu. b première uurCe est caurrte prionuirrment I I'üention des con- 
Missuices 3/4 du temps. 1/4 ut rbavt I Ir famrria\ pmfessioruulle. h seconde a&. Ir tendance esi 
inverse: Zn du mnp pour Ir formation professionnelk (dont s u  maines  en Ccok d'application. IL3 pour 
ia aculwe rienliriquem 

Une u u l y r  critique des pmgrammu en annexe) puma de urrlurc que les pognunmes 
sont i nviser cunpléctment 

tac fomution vise 
a - I faire rcqutrit I I'tlève-mailue Ir m u i s e  d a  cairnus des prolyimmer de I'uueipcment de base 
b - i lui donna un avoir a ks moyens de dynamisez rer conniisspncts 
c - I lui don= un savoir-faire a ks moyens de iapaisu 
d - I lui donm un svouCue et iu moyens dc k consolida 
e - I l'mu d'un nvoir-dcvenu pour lui penneme dc r f q a  lui-même dc prtparer mm inltgration 

dans ia dynamique d'une formation conanue. 
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f . A l'aida A culliver les qualités morales. civiques cf professionnelles indispensables a l'exercice & 
son mCaer " 

Ces objactifs & formation sont ambitieux mais dificils P atteindre pour les raisons suivanw : 
a - le nivau &&nique des Clèves-maiis esi i n s u f f i t  et I'on passe beaucoup de temps A donner un 

enseignement scoiaire très formel et =tique qui esi dé# p des Clèves des lycées encore moins & 
ia pan de formés d u l W  

b - les matières d'enseignement sont fragmenth. ia pluri-disciplmarité n'lppanii pas; chaque ensci- 
gnuit délivre une manche de savoir cela donne I'impessioci que l'on veut faire repasstr le BEPC ou le bac 
PcesCuidinnu;pourceuenisonksprognvnmesmi""toiogiques. 

c - ceMines matières pourtant utiles 1 kur f u m  mtLia ne m t  pas enseignées faute de p r o f ~ u r s  
(musique. desin) 

d - l'esprit er#riment?l est encorc peu développé u lu Inbaaioirt, ne sont pas pleinement urilisés 
faute d'une ammissance sufisante des équipmenu a mraiels  par iw enseignanu et ks assistanu de 
la bon toi^ (lasqu'il y en a) 

e - la panie professionnelle dc In formation estuutignée de f g a i  uap scolaire et peu motivante; on parle 
p lu  de mCthodw r t i v u  qu'on ne lu pratique 

f - les formateurs des ENI n'ont pas Cté f o d  1 km nnrvcllu tkhes. 
g - les stages pratiques sont encadrts par Ics enseignants qui n'ont pas reçu de formation spécifique pour 

cela et qui n'ont pas tous un niveau suff~sant; il n'y a pas M vaitabk réseeu de ciasse d'application. 

Mais les ENI démarrent et il faut l a i s .  parsa une paiodc d'dapcation avant de fain une tvaluation 
plus précise1': les dirateurs sont conscienu des problèmes et mitnt & lu résoucire mais certains de ces 
derniers dkpassent le cedrr strict de l'ENI et nécessitent &Y décisiau & politique éducative. 

Lorsque I'on a Ctudit le remplacement des ENI pwincilks pu des Ciablissemenu conçus et équipés 
pour information. les conditions mattrielleset les moyensont plusratnu I'aucntion desautaités nationales 
que ia réforme d a  mtcnus et de I'œganistion de L fœmuion elk-mtme. Or il fallait dpcmâre P une 
situation d'urgence vu In dégradation du Nvau de l ' h i c  de bue et déterminer d'abord ciairement les 
pnoritts de la formation des maias  sous-qualifi: dauiadescaiiuUsPncu usuitielles l i h  aux contenus 
& I'tcole & base a des techniques de msnission des ~ w r u  a savoir-fain et d'évaiuation ; lia l'origine 
la formation initiale a la formation continue. Des popositioru sant faim en ce sens (cf.4). 

il trait prévu que I'Insliwt national pour In famuion a b ruherche pédagogique -ïNFRE- appuie les 
activités des ENI. L'article 3 dc l'Arrêté n0123/MEMSffiM du 12 fCvria 1986 ponant attributions. 
œganhlion et fcmction&ment de I'INFRE précise que ca Inaitut a pw mission: 

- *d'assura la wtelk pédagogique a mtrhoddogique da tublissanents de formation initiale des 
p e n o ~ e l s  de I'enscignanuit du Runia de@ ai coüaborrtiai r v a  lu directions concanées; 

- de définir pr objectifs ks profils des amignés en rqpai rvac ks rtolités socioCconomiquts de In RC- 
publique popuiairc du Benin a ce awc ks min- iniaeots; 

-de pmicipa1Indéfinitima1 laconcepcion desplasd'~tiai.dugrillesd'obsaMtion des classes 
en rappai a v a  ks dinxtions tahniques c o n c u n é u w  

Mpis I'iNFRE n'a pu l a  moyens humains a mubiels porrr rccamplir ses vastes tkhes 18. 11 csi 
inwvenu une fou pendaat une semaine pour du rtiviits de micipcnseignement 

Pour la famation pdessionnelkdupasarnds del'éulkdeb. I ' t n c d n m e n t e s t ~ p a r d c s  
inspecteurs ades caiscillas pédagogiques; ks p d e s s e \ m d i t s  char& de la formation des professeurs- 
adpinu intervicmmt aussi pour ia mise 1 jour des cainiisssnar gCntrPlu. Du vrcrtnirts se chPrgent d a  
domaines qui ne m t  p u  C O U V ~  par lu pmnancnu (éd& oocde a famiide par exemple) ce qui esi 
plus frtquent pour la f o d o n  des ewcignanu du prunier cyck du secondaire 
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L'encadrement pemanent est acluellement le suivant 

Lolrossa Parakou Natitingou 

prof cenif 27 
EB I 
CP 9 

Les enseignants penantnu du ENI mt pr&k pu leur caps d'origine IEB et CP pour le primaire. 
professeurs cenifiés pour k secondaire. A l'origine il ttait prévu que ces dcrnien seraient du enseignants 
de I'UNB ayant un diplôme de troiséme cyck (art 34 du Decm n087-154)". tes professeun cutifiés t u t  
largement majorimim, ces &mien mendiqunt k formolion qui a tit v i s e  (remise P niveau cululclle 
et pédagogique) mais ussi un séjour A I'UNB pour p d p r u u n  diplôme de troisième cyck. Ils vivent Qnc 
I'EM comme un p.rssaee obligt mW tempofaire avant de s'inscrire A I'univcrsiit. ce qui ne les inciu pas A 
se cocrentm sur les pobltmw de famcuion. Pu a i lkm ils développent I'rrgument selon lcquel ils ont 
perdu ks avantages du xcondairr pimw pour k prnicq)auon uix exnmais, lqernent. possibilité d'Cm 
inscrit sur h lise d'aptitude pour iccéda A k direction d'un ttablisscmmt sacondaire ou comme conscillu 
pédagogique. sans p o u v a  une campensarion A l'EN. 

Ces problèmes. qui pembent le travail mt en pinre applanis par les diitcuurs qui utilisent leur 
influence pour calmer ia situalion. mais un examen p lu  ippofondi esi nCcessoin P coun u n e  pour que ia 
crise ne x dtveloppe pu .  II sembk nCcessain de meme en place rapidement ia formation pédagogique 
demandée a d'éaidicr un statut de p f e s s w  d'école nomaie ou divas a u m  avanlages- qui cornpuisent 
les pents soulignées cidesus. Le réexamen de b position insLitutimnelle des ENi serait aussi souhaitable 
pour que le MEN maitnst ia formaion de sts uueipmu.  

Les E B  ei les CP devraient aussi m v o u  un perfectionnement comme cela a tit dcmandt Ion du 
séminain otganu! rCcemmentP par k Ministère du eiucignemenu moyens et supérieur - M E M S -  et 
l'Institut national pour in formaiion et b recherche ai éduurion -INFIE- 

De mtme ks di i tcum et instiwiarn qui W v e n t  des siagiuru dans l e m  éfablissemaits doivent 
acqutrv des compétences rpécifiqw paa guida, coiucilln et tvaiuu w apprairis4ducauurs. 

Ces deux points m t  Pbadts ai 4.1. 

2.6 Le f i a n a m e n t  ;t ks coûb & b lormrtioa 
Les coiits de la fœmPtion d m  ks ENi ml dificila A tvaiuu car I'exptncnce esi nouvelle, tout le 

personnel ei les moyais ne sont pasencae mis en p h  k nombre de famés est trop inftrieur aux capacitts 
d'accueil pour que l a  chifFres soimi significatifs. De plus ks b u x .  les insullîiions et une parrie du 
personnel rwit u i s i  utiiisés pour L famntion du proleseun-djoinu du prania cycle du m d a u c .  
Néanmoins pr ENï. il est intéressuit de compra k s  dépenses rtulla et lu racetics lorqu'il ecu possible 
de les idenufia. 

ENI DE LOKOSSA 
Pour I'urntt soohin 1988-1989, l'ENI annonce un budget de foncticmncment 

de .......................................................................................................... 340157543 FCFA qui inclut 
- du apenseS de doc~m~.t ion (rdrsi de tivrc~) 12.727.719 
- frais d'inrmrai @rClevés M k bocose du Cwdunu 40.375.000 
- mainunancc der bâtimenu et des CquipemenUP 6.295.958 
- uiu et tlectriciitn 16.361.692 
- Cmolumenu du profesem et agents de I 'ENP  54.397.174 
Donc sans mpvl Lts locaux et les Cquipunmts, ni kur unorlissanent a pour une population eslimée 250 
Ctudiants, le c d t  uni& m u l  & b famation suait de 93.630 FCFA 

L'EN de Lokosv raonnait ne puavoir de budget de fonctionntmentmmPU avoir pergu depuis 1989 
2.000.000 FCFA de I'UNB et & la DGMEMS. 



ENI DE NATlTINûOU 
L'ENI de Nauùngou annoncc pour I'anntt rolPin 1988-1989 une dépensc 

......................................................... . ............................................ , ......... SM00937 FCFA qui inclut 
. alam des ttudianu" 24.727.1W 
. tmolumenu des personnels 20.676.500 
- &penses de fonctionnrnentr 8.197.333 

SUT deux m. l'ENI annorw un coût uniinire dt formation da msliwiain de 1.465.154 FCFA @our 
un effectif de 77) qui est plus tlevt que k coût r6el (cf nace 25) 

ENI DE PARAKOU 
L'EM de Parakou mnorw pour 1'- robirc 1988-1989 une dépense de 88.016567 FCFA qui 

inclut 

- &penses de fonctionnement 8.40 1.48 1 
- r ts ta~rat i~n 23.227.500 
- Mbergement 3.097.000 
- frais d'inscription 815.000 
- eau et tlamcict 14.602.700 
- tmolumcnu du pasotrnel 37.872.886 

Le coilt annuel de Ir formation pour une papalaiion roiaire de 163 twdianu s'tltve donc 
B 54o.OûiF CFA 

L'ENI de Parakou mnnaiit avou perçu 450.000 F CFA de I'UNB a 249.000 F CFA & la DG/ 
MEMS 

A défaut & donnu des indications pr&isa nr kscoûu & 1. famation ces Doir e m p l t s  mociucnt 
(a) que des normes doivent toc f u t t s  pour harmcmisa ia présentation d u  docummu administratifs et 
financiers, (b) qu'il faut former les nsporisîbles dminisat i fsdu ENI P la gestion et P I'CuMiscmcnt d'un 
bodgei (c) que Ir Dinction des ~~ a d m i n i s m i i ~  a fmonciércs doit intenenuau niveau des ENï pour 
ces actions de normalisation a de famation. 

3 La formrtioa continu & persoooels de râioafi0a de base 
Ls formation conhue conceme I'ensembk&spmnncls: maîtres et d i m u u n  d ' W .  inspecicun 

et conscillm ptdagogiqus. crucigrnu et dminismiaPï des ENi. AciucUemait deux modalia existent 
l'enseignement P distance et l'intervention sur k iarim. 

3.1 La foimrtioo L d h a o  
OBJECïiFS Fi PLTBLICSCIBLES 
Le pafafüocinanent P disrance da m x i p m s  QI rrvice a pour objectifs (a) de prlw k m  con- 

naissances gaitnks. @) de krir h n a  des informrtPns & type drninistratif, (c) d'rids ccriains d'entn 
eux L prtprer des exmars pofasionnds qui asmai leilr pwnotion. 

- ks animaleun de CESE pour L prépntiai du Ctnifmt d'ipitude pédneogiqric o p t h  enseigne- 
ment maremel 

- ksinstiwtem-djoinuet lesCDves maiaueiindcs&oksdekKpwik@pmtnmduCAPopion 
enseignement de bes 
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ORGAN~SATION 
L'INFRE a h charge de l'organisation et du fonctionnaneru de I'mseignanent P discance (a) 

insc"pti~ dacandidaun. (b) choix des thkmes annuels de Uavaii. (c) pd~warion des devoirs desdaumam 
dsxcornpagnuneni et de h bibliographie (d) exptdition puis rtcepiori, (e) Clabœation de corrigés typu ec 
correction des devoirs. 

Ce rnvail pédagogique est réaiid par (a) des E B  et des CPEM pour les animateurs. (b) des IEB a 
des CPEB pour les instituteurs-djoinu (c) des professeurs cmif* a des inspecteurs de I'enseignanent 
moyen pour lu instituteurs. 

ï~ division & pcrfectioruiement de I'i'NFRE renforce ce rnnil L disunce par des réunions avec ks 
famts dans lu chefs-lieux de dtpPncmen1 trois fois psr cycle d'éluda. L'objectif esi & dialoguer avec ks 
initressts a de leur apporw da compltmenu d'information. 

RES ULTATS 
Depuis sa crtyion en 1983, l'enseignement P distance a connu un su& croissant 
- ks andidau P Ir prépnfation au CAPEM mt pPssCs de 44 m 1983 P 82 en 1987, k s  taux de réussite 

ttant respectivement de 13.63 % a 25 %. 
- luandidau1IrprtpuationauCAP~mtpprsCs&2124ai 1983P3 114ai 1987,lesrauxde 

réussite ttant respectivement de 1366 % a 11 5 2  %. 

L'INFRE:constarc que les rtsuita~~ P ces coiroun professionnds sont meilieurs pour les candidats qui 
ont suivi I'enseignemaii 1 distance (qui n'est pas obligatoire). 

COUT Er FTNANCEMENT 
L'WFRE estime ses dtpenm annuelles ( t i a W o n  du documents. heures suppltmaitaks d a  en- 

xignanu, expédition. agan isa th  dcs réunions sur k terrain) b aivinm 2.400.000 FCFA ce qui comspond 
P 1 9  inscnpuons au BAiEMB. 

L'inscnpoon pour la préparalion au CAP s'tlhve P 5.000 FCFA. celk P la préparaLion du BAIEM P 
1 6000 Fff A. 

Compr tenu de I'initrtt que suscite I'ensignunent 1 d i s m u  auprès d a  m a i  ei d u  animateurs 
-puisque le succès fac i l i~  Ir promotion professioruwlk et procure dcs avanrages f i c i e n -  I'INFRE dégage 
donc des Mnéfices. 

CONCLUSION 
L'enseignemmtL distance est connu desuueignuiu et i lu t  souhiuble de développa ccae modaliit 

non rulement pour Li promotion professionnelle mus aussi porir ia fomiatron continue de muta ks 
uttgories de penoiinel de 114ducrtion de base. 

U ai néanmoins souhaitable d'euminu amment lu objectifs a l'œganisation rtuels sont 
cariliabks avec caix bu ENi. Ils d e d e n t  Ca canplçmaiuirrs ramis üs -nt pour l a  instituteurs 
notamment concumnriels. C'ut unc des raisms parr Lquelk il y a si peu de farument  ce- année L 1'ENi 
de Natitingai (5). Une m i s e  en adte bu difi&mies famotions initiale et cmtinue m b k  ntceyaue. 

3 3  Lc suivi sur k terrain 
Ceac modalité de Ir fwmnrioci continue esi biui ditCCrente de I'enscignement L distance puisqu'elle 

ne vise pu L ia p o m d m  mais P l 'untlimtim pamrnente d u  s n o i n  a savoir-faire bu m a i  en 
exucicc; elk est plus uée sur ia p u q u e  ptdagogique quc sur I'rquirition de connaissances. 

ORGANiS ATlON 
Dans chaque dh t i o i i  dépnrtcmaide de I'autigncmenl (muiarnemait direction provinciale) des 

inspecteurs et des conwillas ptdqqiquu inreniurnent dans lu Cçolw pour ccwisulla lu m a i .  En 
Princip dans chque sorrs-pCfeclure (anciainement district) d a u  c a i i l l a r  ptdagogiqua supervisent 
chacun w taw p?dagogique.elle-même déun~paeen unités p&agogiquu de 25 aiscignanu au maximum. 

Chaque quinzaine les mnivts d ' w  unité w o g i q u e  se rtunirstnt dans une b l e  pour tnvailkr Sur 
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un thème du programme urW chaque année par le conscillu padagogique su in base d a  lacunes les plus 
w u a n t e s  qu'il a nkv tes  aux cours & ses tournées. Les problèmes d'œganiution et & g e s h n  de la classe 
et de l'école sont aussi abofdés. Le CP ou 1 défaut le direciau & l'école puisque l'un & ses rôles est & 
conseiller ses oolkguu institutcm anime Ir qui aboutit 1 dg -muduioris. 
Ceue r t ion est @culibanent utile car h plupart d a  enseignanu & I'éduution & base ne maîtrise 
pas les contenus et les mdthodes d'enxignement et d'dvdusliai. 

\ RESULTATS 
Ceue organisation esl bonne mais l a  rCsuliau mi décevmu notamment pour ks raisons sui van^^.^: 

r - les directions dépanemenda ont peu & moyens et k déplscement du iwpeceurs et du c o n s e i i h  
pédagogiques sur le terrain est nue; ils profitent pufois d'une &um& de CARDER ou du PAM pour visiter 
les écoles. 11 n'y 8 dOK. pns de régularité. 

b - les diremurs d'école pour les mtmes raiscms ne se substituait pas cou- r i x  CP pour les réunions 
& quinzaine. 

c - ks conseillas pédagogiques n'animent pas carectcmenl les uni& péda&qua faute de formation 
souvent ils ne peuvent pas offrir & modéles de Leçons aux jeuna m i  par maque de connaissanw et 
& confiance en eux-mtmes. 

d - les directeun d'école ont les mêmes k u n u  que ies CP a intaviennent pca mprh & leurs maîtres 
qui eux-mêmes =nt peu motivés. 

II rtsulte & cetrc situation que la dégradation & I'aiscignement s'accmtuc 

4. Des propositioas pour Li lormatioam 
te faible rtndcmuii intune & I'tduucion & bas. k muque & c w f r u r e  dcs parenu dans 

l'institution éûucative, ia limiration des moyens m t  autant de frum qui OMigcnt 1 nconsidtnr h 
formation du m a i m  qui restent le mailbn essaitiel du systtme éûucatif. 

Le rtex~mui des programmes de l'école de buc et in mise en plocc d'ime polilique du livre scolaire 
m t  du actions 1 menu & manière cmomimrc .  mais ceia n 'mm pas dans k adrr & ceuc tude.  

La formation initiale d L formation cmtinue doivent toic envisagées umpinument et la moyens 
choisis en fonction de leur meiUw ren&ment au moindre mût 

Lu actions doivent ponei i la fou (8) nu I 'aganistiai pCdagogique d b cornnus et (b) sur la 
moyens et les S&LIC(UT~S. 

4.1 Li Formation d& u d r a  de I'éduatiaii 
Toutes b pasonnes m o n d e s  et IOUS ks Qcumaus cauultés insistmt su & faibltsse du niveau 

wrddmique a professionnel des u6# de I'éduurion de bue. Ce problème doit êuc M u  pour qu'ermite 
Ir formation des mailas soit & qualité. II faut ckmc imagina on p h  d'urgeircr porir ia famation: 

r - des inspcetcun de I'éducitioo de brsc et de I ' e ~ t m n t  r i t e rue l  1 tnvas (i) l'enseignement 
A disiance pnu L nilm ptnWe et ks cmruissuiccs rimmques. (ii) d a  rtmmPues . . incensifs pour Ir 
@que pédagogique ( a g a n i d o n  des activité Mucuives. idchniquu d'obsavuioci & clnssc. Cvaluetion 
et d é c i m o ~  techniques de umduite et d'animation de giaips) et pour I'dmmisiratiai a Ir gestion 
scoi8iru. (üi) des stages (sur k schéma de in fo rmath  &s inspctcm de I ' d p a n u ~  sœondairr) dou 
da voyages d'çwdes 1 I ' trnnga pour connoirrt Its pratiqua d 'maw pys. 

c - des proluseun d a  Ccdm i o r m i k r  intégr&. seion k mtme ochtmi que par la mris 
en insislant (i) sur Ir ptdagogie des dulm (ii) sur b didscques der matières qui awc d g n é e s  per l a  
mdoes 1 I 'hk dc bas (bien l iu Ir fonnrtion p fess iauwlk  der instiwiain-alpine a des institutcm 
r u  pogrommu salaires) (iii) sut ks iechniquu d ' r i t m b m a t m  

. . p CcTY a dc simulotion & cbsse 
(iv) air l'utilisation des moyuu d'enseignement (v) w Ir f i b r u i a i  de matkielrdicutigues 1 c00t réduir 

BEN a91001 - Eiude sur formation in iwe  et continue des aucignglu du ~~ et & l'éducation 
de base juillet 1990. 



tr formation des professeurs des EN1 devrait conduin A Ir création d'un caps de professeurs d'écde 
H e  ur In formation ne peul pas ttre mujours conduiit par du vruilliru a. 

d - des maîtres d'application choisis pour leut initdi i la formation du jeunes enseignants A uavasda 
& n i d  inmsifs h Ir Direction dépanementale d u i u  ppr du inspecteurs rscyclts (i) A kur mttia  
d'enseigrwi (ii) aux mtlhodes el techniques d ' t v d h o n  du él&vu-mPitru. 

e - du dimtcPra d'kola A travas des séminaires orpi& A Ir Direction dépwmentak de I 'airi-  
gnemeni ei animés ppr des inspecteurs ou du coiueillus pédagogiques i s c y c k  pour l u  f a m a  (i) A L 
gestion des ressourceJ humaines el du moyens d'enseignement disponibles A I'tcole (ii) A h mPinturancc 
des h x  a du m e l s  (iii) A I'dministralion rcolin, (iv) A I 'CVJhon a A l'animation de groupe pom 
lu inurventionspédagosiques auprèsde kmcoWgues~duuktréunionsdesunititspCdaeogiquts. (v)aua 
n&tio<rs a v a  ks paraiu d'tltves le milieu socid en #&&alm. 

tr remise A niveau des c d -  g tnh i e s  se !'ail seloci les mêmes modalités de formaion continue 
que celle d u  m a i :  

f - du administraîeun des ENI A travers des &inabes (i) Ir pianification éducative. (ii) pour I'dmi- 
nistration et la geslion des moyens humains a mutriels (équipemenu el matériels diclaljques. tquipemenu 
de services) des Ctablissements, (iii) I'aimtien des locaux. 

4 3  La formation d a  maitres 
L'amtlimtion de la qualité de la fonnbon initiale a conrinue nécessite de considérer la contenus 

des programmes. les mtlhodes et I'aganisation pédieogique. 

a L'analyse da programmes (cf. annexe) monucqut leu révision s'impose. Il faut cianrm (i) a qui 
nltve du nnforremeni des coMaUsnces a des rpprenhsages pfessionnelr (ii) famula  d a  objectifs 
gtnCnru qui corresponduri aux orienuhns de dtveloppemenidu payse1 du objecrifs spécifiques en Cmiu 
reiauon avec les enseignements que ks maîues d e m i  d u i r e  

C u  conunus devraient Ca r«wnpegnts de canmaia im qui expliqumi Ir rektion entre les 
activiits ei les objectifs wisi qut les mtthodes a les moyais pédagogiques A metot en auvre. Comme les 
propmmes de formation du I W ~  doiveni sunie de prk les pogmmmes de l'éducation de b, ces 
derniers s e m i  rtvisCs eo même m p s .  

b - Des mtthodes d'enseignemeni spbcifiques Qivaii être éLudites pour que k nndaneni de Ir f a m i -  
tion soit la meilleure possible. Il faut CUSU k cyck der cain magisaux de type univasitaire qui sont peu 
eff-; ia fxansmisiai du savoirs peul x faire dc muiitre plus peninuru b diswce qu'en réunissant un 
groupe de pnonnes devmi un profuselri qui ae rmtaise p a  wijocin bien les conmus qu'il ornsme~ 

Four Ir m i r  A niveau des cocuuismccs fadmenuks. #énMcs ai pofessiauielles. lasque h 
objectifs A ureindn s a a i t  dtfmis. des moduks d'aueignemaii upiilii.uhkr raaii CLborts a sur Ir bue 
d'un rai de ni-, les Uupeciuus db#minerwit les modula que chcun devn suivre en fonction de ses 
kwr. Cc cornplhail & conrrpissurzs. n t b l e  8ussi bien porir les jeunes qui vailail enm dans le caps 
ensapani que pour les m u î  dtjh en smiœ, &nit Mrt pr une cunbinaison des moyw de 
l'uuti#mnmi A distance (suppau &riu n d i o )  u des muas dhau avec les uueignunenu qui 
Clabœcni a carigent Lcs coun soit A l'ENI roi1 duu les Directions r tg iau lu  de l'enseignement 
L'cxpCnence pouve que pour toc motivés a rusuda duu kra rppraiassages les fames mi W i n  de 
dialogue avec km 'profuseun A âisunce" et de dacemari sur cerullis points du p m m e .  

Four I'rpprentisrge aux didactiques. I'rcquisitbn de mit-k. L s i m u l h  de clure a I ' u i t e  
obsenuion, L fabrication de mruaiels diciriiquer. des séminwa spkifquca a obligaioires senient 
organisés dans ks M. Ib surieni m f d  pi des aiges ai iiuurion uiprk da mriires d'application. 
Ainsi ces trablissemaiu x conscienieni-ils exclusivuneni A L fomuion professiauielk 
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L'tvduation dguliérc du oftiviits de ceuc f a m a t h  permeUrait de jugu &s progrts des formes. 
m u e  les modules choisis (pour Is formation gtritrrle) ou obliguoiits @our In formation professionnelle) 
auraient tté saxtionnCs avec succès, le mai= oôtiendraitscm diplôme ( W o u  CAP) pour l'enseignement 
maurne1 OU I ' t d ~ t i o n  & basc. 

43 Les moyens d ks structures de Ir formrtioo 
Trois types d'organisation a de srnicuires p l k i p n l  A Ir formation du m a i  les ENT. le service 

de I'ensignuncnt A disunc ". les Dirations dép~rwmntaks de l'enseignement. E l l a  rgtssuit de manière 
compltmenuit a cohCrentt, x nnforçmt les unes a ks uirru 

ECaESNc)wwLEsIN'l-EG= 
Les ENI devrpiuit &re pleinemail opa.rionnclles au ca~s de ia prochaine Mnbc Dans 

l'optique de ces propositions de formation elks deviauienr 

r - descenas de f o d o n  professionnelle pour tau la m i  de I'éduation de base et ks animamus 
de I'uiscigmment mocunel. 

b - des Lieux de séminaires pour L famotion de c u t a i ~ ~  udres de I'éducarion. POUY ruitabilisa les in- 
vestissements imparants qui ont 6t faits, a dm Ir RICSUR des espaces libres dans ia planification des 
activités. les EM peuvait ~ u e i l l i r  russi du d o n s  de fmn~t ion  pour des p m n n e l s  d'autres ministères 
et organismes rneuant A disposition ses infrastructures d 'hébagaenc a de resururation. ses équipements u 
moyens ptdagogiques. Ce pourrait ttn une source de r e m u  qui ridaait A Ir mainunuice et B l'achai & 
fournitures et produits. 

D a i x  mesures adminismtives devraient ttrt twdiCes ui pdahbk: 
a - Le machernent dcs ENi A une Direction de Ir formuion du M i n i s h  de I ' t d u d o n  nationale qui 

aurait pour &ha (i) de planifier l'utilisation des ENl e n a  les différentes directions qui ont dcs besoins dc 
formarion: uiseigmmcnt mauniel. édwation de buc, aucigncmait sacaidaid' (ii) de supavisu 
l'organisation dminiswtive et ptdagogique de ces CublUsuncnu. (iii) de supavisu l'utilisation a ia 
gestion des équipcmaiu et nmérkls padaeogiques e h u ,  (iv) d'ttudia chaque uvdc ks besoins et 
d'ttablir le budga de foncrionnemen~ i v a  Ir Diratim de chaque ENI. 

b - i~ création d'un caps d'artcignana d'école normPle pour subilisa dans ces Clablissements un 
groupe de profesocun m p t t t n u  a motivés. 

Acuicllemenl, comme k recrutement dcs forrtioniiPirrs esl limité. il s'agira d'abord de perfectionner 
ceux qui ooni cn servi&. 

ENSEIGNEMENT A DISTANCE 
L'cnseigncrncni A diauice est une moddité d'rquigtion des c o n h m  qui tvite les c w n  mi- 

gistraux en pumettant A c k u n  de aavailla c h u  lui, A ra, m e .  xlon des hèmes et des objectifs 
prdtrablis connwde loirs,ud'toeCnlué dgulièrwnen~ PaP Lrunis A niveou dcs mni'rns dans le domaine 
du conncusuncu OCdCmiquu a bes savoirs professionnels ~~n rol.ire par exemple) il e s  propost 
de k s y s t h m .  

FaP ah, k savice ocu lkment  A I'INPRE rar i t  nnaché A la D k u o n  & In formation et 
Iravailluait ai ttmite cmrdinstiosi a v a  les ENl qui animent Ir famuion professionnelle &que, et ks 
Directions d t p n a e n u l w  de I 'ai~igncmcni qui, dm chaque prtfaturc aganisent el amluisart le suivi 
du mJbes sur k tenain. 

Ce service duninit  ks pas~uicls ka plus compCwiu a mocivb el aumil porir rOchu 

r - de O U l d m a  ai dqumca d'ipprenussrge ks propanma de ranise A niveau a d'élnborcr les 
c m .  Qcumenu explicatifs, ks devoin. 

b - d'éditer ces ensembla ru Cam ~ t i a u l  de produition de m u l s  scolaires. - CNPMS - et l a  
e x W u  aux enseignanu M u  W. 

C - dc prépar# les tmissions de d o  qui renfaunt  ccnUns ihtmes el dorinail du informations prati- 
ques pour le eavaiL 



d de prtpuer du corrigés tw (lorsque ceh ai possible) et de ks envoya avec Its devoirs corrigés. 
e - d'organisa el d'animer lu réunions périodiques (chaque sunestrt ou oimesue) avec ks formes dans 

les Diredons dgionrlw ou les ENI: (i) pour donner des compltments d'information nrr k s  points qW ont 
p ~ n i  les plus faibles aux camctcurs (ii) pour dialoguer avec les forma nrr le fonctiauianent du syskme (iii) 
pour lu rassura a le confimer dans leur wvsUI. 

Lu publicscibks d e n t  non seulement Iw instiluteun-djoinu et ks inslituieun mais aussi la 
animawvs de CESE. ks m u b u  d'appliutioa, les directeun d ' taie.  chaque &gaie ayant des modula 
d'rppentissnge a des d o n s  de conceruion adaptés I ses besouis 

Un tel syatme devrait se memc en p h  pro[p.usivement ai mûne umps que l'on forme les udrej 
de I'éducWon &nt  l u  meilleun seroiuit dieci& I ce savice. 

DIRECllONS DWAR'IEMENTALES DE L'ENSEIGNEMENT 
Lu structures exisrantu de I'aixignunent dans l a  dtprnanenu ont un rdle important I joua  pour 

assurer le suivi des maîtrca ai exercice. Les rtiviikc prénics dana k mnes et ks uni& padaeogiques sont 
indispensables mais ne fonctionnent p a ~  caiectanent (cf.32). Luir rénovation s'impose donc: elle 
comprend: 

i - h tçhabilitation physique des IOUUX qui mt pour h pluprit dClPb& 
b - Ir d&on en moyens pour quc les M e s  dminismtivu a pédagogiques se dtroulent normakment 

(i) équipmenu de bumu,  (ii) moyens de déplacement des inqnxrairs a des corrseillas pédagogiques dans 
leurs m e s  d'mtuvention. (iii) documentation pour que les aueilpionts qui viadront en s t m i m  I Li 
Dustion ôéparumaitnle muvent lu infomtions qui ne r n t  ps dispaiibles dana k t a l e s .  

& pasoruiel pfdagogique (IEB.CP) aurait pour tPches: 
a - & conseilla lu m a i a s  de ïéd& de base, ks animaieurs du CESE et la directeurs en situation 

de clnsse et de suivre plus paniculièranent ks ~ u g i a i r u  qui s u a r t  m a  ks maîtm d ' a p p l h o n ;  

b - de choisir ks thtmw des pumées d ' i n f m t i o n  et de fonnriiar des unités ptdngogiqua et de les 
animer (l'assiduité u h puucipation des mrîaes tunt un des t l h e n u  de I'tvaluation globale de leurs 
activités); 

c - d'organisu a d'mima a v a  des m a n h  de l'équipe de I ' aue ipment  P diaance, k d u n i w  
ptnodiquts avec la formés I Li Diriaction bCpnuneni2k; 

d - d'orgrviim a d'mima ks réuniom de pcdationnement pour ks éduuravs des CESE (cf. r~nc3): 

& dCmunge deces r h s ,  la mise ai p h  u I'oginisriai de cer soucuaer pairnit Mntficia 
d'un pojet d ' m i  des aider multilitnles CA b i k t h h .  

INSTZrVT NATIONAL POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN EûUCATlON 
SaurCsaved'unauditpdcUdeI'INFIZE,onpeutrooanmuda&dvimrn lutui(cf.noce 18)pair 

limira ses r t iv i t t s  I Li nehache i p p i i q e  en 6duution en liaison avec ks r r i a u  de famuion des ENI 
et du Directiw dtpPnunentnks. Ceci implique de f a m a  un r q i ~  de chtlthcun pmtkims qui iravlille- 
raient en h i u  collabauion a v a  iu E B  et ks CP du main. 

BEN /89XK)I - Euide nrr ia famuion i n i d e  a miinut  des u u t i g m t s  du prucohh a de I'éduatiai 
de base -juillet 1990. 



NOTES 

1. L'cduuuon prb"lk u t  prùc m uinridtruion CE c l k  u t  trb li6r A l'éducuion & hK A IiqurUe elle prfpa; 
& p l u  le Btnin r fail du cflau d m  cc Qmùnc el brrucoup d'cnicipanu y rumt ~UUJIQ A J ~ U  tim. 

8. D'@ une t n d e  & 1982 l a  d u  w w smt  la W v p i ~ :  dépensa m upitll (caumrtim. mobilis. 6qui- 
pmimr): 8 2 3 1  K F A :  dtprucr de laicri-eni (uik a frw de fonc9annancni): 26.402 FCFA; dtpciuu i ( ~  

cidu (un&. ioiiu,etc): 3.918 FCFA. mit w btd 38 351 R F A .  

9. Le CIE i p d c i p é  A Ir caweptDn & l'ENA (197&3978). A I'éi.bauiai du progrunmu & fornuion. A 
1'9limuion du h i n u r r r  & pdar ioimcmmt d a  mimuain cn r inuhm p o f u r i a m c l l u  a A Ir mise m auvrc du 
CESE (fmasancnt  FAC). L'UNICEF a k FED ont ruui m o i b u t  A L fœm.ri<n & I'enudrancni p a  le frnuwemcnt 
du baiM de  stage. 

16. * R o g r m ~ ~ ~  & formation b a inrtiruiam-dpinu dm k, M a  nmnda intép&s~ nn d.iL: 
L'Vutin>irrir umi & I'ENi doit rCpDndrr 9u aiguma fanbmenulo mivatu: (a) tue WI cnirc qui r &a 
ammhuwtr rMaiqua et puiqucr uiu rdida si -nanent gCn6.1. cochniqur a p f a r i a m e l .  (b) ttrr un 
c&c qui r Ir fœmuion w y o g i q u c  ndmuirr pau lui pmcue & mnwnctec uiu f r i l a n m t  la cauiitruiar 

uu tltva &a éw la  dc b.K: (c) ê m  m a  a i m m  -able d ' t v u l k  poliriquanaü wm milieu a & p u W i p a  
au dtvclqipmenL C m  h b r  cœnptiencc dcmii &z ufmmullc depiii que I ' rxmi  n'est plua m u  M le d e  
plii iquc miliami & I'i~tinutw. 

BEN /891W)1 - Etudc nu ia kmnation initiale a cmtinuc des a s i g n a n t s  du pruçoiairc ci dc I'tducaiion 
& b c  - juillet 1990. 



19. DCaan17-154 du 29mu 1981 parwit crértiai.Orgmhdm n rmiburiaiu da é d a n c m n i k i  inam: d c l e  
34: 'La aucipm~ du &du namrlar in&* wnc paii Ir famuriai d u  profusam-djoinu du tinilrircr ui 
moitu du Qcrmr de #m cyck ai éqwvrlmt; pou L f m u i m  du butinirain da inrpccinur d'aueignancnt 
TOUIC~GI a L titre e x ~ l  da prdeueun c u t i f i i  ai da inghiirun p v e n t  épr rscnrttr pu k Minisim chmg4 
dc I'autignancn~ nipbrw qui lair lai Nbir ia fanniiian ptdyg iqur  u de mise A nivuu d'un in'. 

pu d'rvoù Ir nuin miae rw ia holuanenta dcr é&dimu. A bkau en m m  1990. A Ir reprise du coun ils d&mi 
6.889.716 FCFA. Ce non--mi r emp&M d'an& Ir MWK plique l'éublircemmt n'a pu de fonds dc 
iaJcmmL 

U. L'cnicmbicdu MI& da tIudimun'at pu ~ p r l ' t u b l i r r e m e n i ,  Irmpibil iC n'urrritdO rrrmirquc Ir prn 
qui nvient A l'm. Un tndht irutinuair-dpitu faœciamiirc pqai i tm rJllrc menrucl & 26.536 FCFA: m tndiant 
nœ~ arac fantiaimiriiL pergoit une bnmc dc R.000 FCFA 

BEN /891001 - Euidt sur L fumaiion iniriJe u caiiinuc d a  enseignanu du prrscolaire ci ck l'éducation 
dc buc -juillet 1990. - 



BEN 189rW1 - Ewdc sur Li formation iniwk a ccnriiiie da enseilpuits du prrscolille dc l'tducrrion 
dc base - juilki 1%ü. 
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Commentaires relatifs au programme de formation initiale des 
instituteurs et des instituteurs-adjoints' 

3 k s  pmgnmmu de pblriqr, technohic a chimie sont hiscauidbacompièiemcntpohque sede 
une liae de M u  ut ptsaiibe siir qu'il soit poasibk de yvoirc4n\mait se f a a i t  ksqpauisspges u 
contenu ni cunment esl cnvhgk h didrtiquc de cet ma&&a uxquelles ai caurrr eiia 3 h e m  11 
2 a  2 heures IR s e h  les niveuu. 

1. Anrlysc füie duu k udn de b mission bt rapaviwn UneWBmque maidiale di, dcoribnc projet 
d'Min1Yn IDA 26 juin - 13 juillei 1989. 



7  AS de ckoii U ~ C  ipriq# (1 -) srnt trts théoriques peu motivuiü 
(mtrrpsi ludiq~ est -1. ne tiammt p a>mW des mo>*ns disponibles b I'bk u ne s'appuient sur 
~ ~ d e h ~ ~ l ~ v e ~ r i a i 9 k p a i r u n t k h ~ . U n e r p g r o c h e ~ i s f o h i r e n e p e u t ~ m o l i v a k s  
fondi qui b leur urrait bien des &ffculib pût8 maia un enreipanmt en expr#sioa -tique en 
c&&cnce mec k milieu cultufci. 



BEN /89NOI - Eude sin L formuion inihic et amtinue bes aiseignmu du pacoLin et de I ' é d d o n  
de bsc - j u i l k  1990. 



ANNEX XI 

Synopisis of Audit of 

Ministry of Education 



TABLEAU SYNOPTIQUE DE "L'AUDIT" DU MEN 

Objectifs 

* Faire le diagnostic du mode de 
prise en charge des principales 
fonctions de conduite stratégique 
du secteur de l'éducation et de ses 
principales fonc-tions de gestion. 

En identifier les 
dysfonctionnements et leur 
causes. 

Permettre P l'administration: 

a) d'être en mesure de conduire 
de façon efficace et efficiente la 
réalisation des objectifs du 
Gouvernement; 

b) de proposer un plan de mise en 
oeuvre des mesures 
organisationnelles, des m6thodes 
et outils proposés. 

c) d'éclairer les conditions 
d'accompagnement nécessaires B 
I'efficocite des structures centrales 
de l'éducation. 

Résultats etteadus 

* Déboucher sur un schema 
directeur d'organisation de 
"l'enîreprise Educationw par : 

a) une mise Pjour de la d6finition 
des fonctic ns stratégiques et 
fonctions operationnelles. 

b) un contenu pour les fonctions 
essentielles ai terme de ikhes, 
de postes de travail, de profils 
correspondants, de flux d'in- 
formation et de relations inter- 
nes et externes; 

c) un schema de structuration de 
ces fonctions précisant les attri- 
butions, les responsabilitk, tous 
les moyens requis, ainsi que les 
outputs; et 

d) une definition des instances 
de concertation, de coordination, 
d'arbitrage et de contrôle. 

L'audit consistera en 6 opera- 
tions regroupées en 3 sous- 
audits (SA 1-3): 

= Sous-système de 
management stratégique, com- 
prenant: 

1) Fonctions stratégiques. 

2) Nomenclatures et proddu- 
res budgetaires (fonc- 
tionnement et investissement). 

= Sous-système de 
management pédagogique, 
comprenant: 

3) Fonctions et structures péd- 
agogiques. 

= Sous-système opé- 
rationnel, 
regroupant: 

4) Gestion des ressources 
humaines. 

5) Gestion administrative et 
logistique des structures du 
ministère. 

6) Gestion Pdminstrative et 
logistique des établissements 
du MEN. 
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10/- SIT?j\TIPF CEOC-3&F-iIC:LZ 

Peyc d s  l l O u ? s t  A f r i c e i n ,  l a  Bépubl ique P o p u l a i r e  du 
B i n i n  s t & t k n c  ci.: l n t i - ' ü d e  e n t r e  l e s  6 e  e t  120 p a r z l l è l e i  ~ 5 d *  

E l l e  s e  s i t u e  2 s n s  12 zone t r o p i c a l e  humide. 

En l s n g i t u ? e , e l l e  e a t  à cheva l  s u r  l e  mér id ien  de - 
P e r i s ,  e n t r e  l e  1' e t  3'4' à l l E s t  du mér id ien  i n t e r n a t i s n e l  de 
srcenv/izh, (A;iglêtc-rrc) d a n s  l a  p z r t i e  Yard e t  e n t r e  l e  1°30' 

et l e  30 6 e g ~ é  d m s  l e  p e r t i e  Sud. 

El'e e s t  l i m i t é e  e u  Sud p a r  l ' o c é a n  A t l a n t i q u e  (Gol ie  
de  ~ ~ i ~ é e ) ' . à  l ' E s ?  p c r  l e  X i g é r i a ,  à l l O u e s t  p a r  l a  Bepubl ique d u  

rogg, eu Nord-Ouest p e r  l e  Burkina-Faso, m EorC p a r  l e  f l e u v e  

3 i g e r .  

3 l l e  p r i s e n t e  un r e l i e f  r e l u t i v c a e n i  p1p.t à 1 'c-xception 
de l c  che ine  montagneuse C?E l ' f i t z c o r a  a u  Pio~d-Ouest q u i  c u l n i n e  
à 700  mèt res .  

~ 1 1 ~  e un c l i n - t  v a r i e  : 

ku  Su? un c l i n z t  t r o p i c d  hun56e cvec  l e u  s e i s r n s  ? e  
p l u i e  e t  dexx s z i s o n s  sèches .  

Pu Korc un c l i n e t  S o u ? m e i s  evec  une s z i s o n  p l u v i e u s e  
e t  uns  s a i s o ~  sèche.  

L s  pays  e s t  d i v i s e  en 5 p r o v i n c e s  s u b d i v i s é ~ s  en 86 
~ i s t r i c t s .  L e s  j i s t r i c t s  comportent des  comaunes (562  e n v i r o n )  
l e s q u e l l e s  s o n t  c o n s t i t u 6 c s  de v i l l e e e s  ou q u e r t i e r s  6e v i l l e .  

3O/- SlJFYRTICIE 

Le Bdnin couvre  .une s u p e r f i c i e  t o t e l e  de 112 600 km2 

dont  l a  r 6 p a r t i t i o n  p 2 r  p rov ince  e s t  l e  s u i v o n t e  : 

Prov incc  c?e 11Atacore. .  .......... 31 630 km2 

Ce l ' A t l a n t i q u e  .................. 3 230 kn2 
du Borgou...................,.... 51 000 km2 
du Mono ......................... 3 CO0 km2 

de lt0uém6....................... 4 720  km2 
du Z O U  .......................... 1 8  700  km2 



Selon  1~ ?.:rnicr r c c e n s c - w n t  d e  T.;ercq 1979,  1 7  p o p u l z t i z n  

du Bénin 6st e s t i ~ ; ) é e  à 3 3 7  1 21 0 h~,bit?.nCs.  L e  tfux ncyen rl let- 

croissenient e n t r e  1961 c t  -:975 e e t  de 2 , 7  % p ? r  en. S u i v x t  c e  

taux, l a  p o p u l e t i o r  t o t a l e  ?LI a h i n  s e r n i t  d e  4 348 159  cn 1380. 

Le système b :enuei ;nemnt  c t  f ' 4 ? u z a + i o n  f o r n e l l e  cc?- 

p o r t e  : - 1 l e n s e i g n m e n t  b internel  (ou Pré- colc cire). 

- VI  cje Bcge ( ou  F r i m i r e ) .  

Ce: deux : . I i n i s t é r c s  s o n t  r e p r é s e n t e s  r u r  l e  p l m  Dro- 

v i n c i a l  p a r  ch-cune (!es 6  T i r e c t  i o r . 3  ; ? rav in , - i z les  Fe 1 1 9 n s e i ~ n e m e r i t  

(D.PmEm 1. 
Quant  à lo 3 . 7 . E . ,  e l l e  puéehd~r?es c e l l u l e s  e x t x r i e u r e s  

a u  n i v e a u  d e s  d i s t r i c t s  : ce  s o n t  l e s  2 i o i s i o n s  de 3 i s t x i c t t ? e  
1 f E n s e U n e 3 e n t  (D.D.E. ). 
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HEMB t Ministère. dcc 7nscigncmcnts Maternel c t  dc B ~ C  
6.P. : SccrCtnr ia t  ; t : r t icul icr  
ARP r Irt t-ch; nii;: k l a t i o n s  Publiques 
A.P. : t t t e c h 6  dc Pi:care 
DCM r Dlrcc t ion  Gin >lo du llinistèx-e 
S .  : Scc&tzi&?.t -..rLaini::Lrîti.f 

': Direction des Etudcs e t  de l u  P1,mificztion 
: Dircction dcc Affzirca ~ : i : lmcièms  c t  Administratives 
: D i x c t i o n  de l ' E n s c i @ ~ ~ n t  dc 32ne 
: Dimction de lV&scigncrioct ~ L t c r n c f  
'8 Dircction de 1 ' Inspuct icn o t  di-. 13 I'iéthodologie 
': Dircction do l a  Scolavit<-*o k m c n s  e t  Concours 
: Dircction de la Produc_tio Scolnirc 
': D i n c t i o n s  Prov inc ia l r s  de l lÙnsc igcncn t  
8 Divisions de D i s t r i c t  de lt.:nxi(picncnt. 
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-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

La Di rec t io r .  des  h t ü d e s  e t  de l a  P l a i f i c a t i o n  au ~ i n i s t è ~ e  

I des mse ignements  trioterne1 e t  da Base (L>&/~IUB) o r g a n i s e  t o u s  l e s  a n s  
3 
5 des enquetes  s t a t i s t i q u e s  a u p r è s  d e s  Chefs  d l é t a b l i s s e m ~ n t  &es deux 
5.  .. ordres  d '  ense ignenan t  g é r é s  p a r  l e  M i n i s t è r e .  I l  s ' a g i t  de 1 8 m s e i g n e -  

ment h a t e r n c l  (3.k. ou mse ignement  p ré -p r imai re )  e t  de l l k n s e i g n e m e n t  

C de Base ( L a .  ou U s e i g n e n e n t  p r i m a i r e ) .  

! L l o b j c c t i f  de  c e s  enquê tes  e s t  de p e r m e t t r e  de c e r n e r  e t  de 

&vre l e s  d i f f ' b r e n t e s  s i t u a t i o n s  p r h v a l u a n t  dans l e s  Znseignemtnts  Ma- 
E t e r n e l  e t  de Br,se. & u s s i ,  r e c u e i l l e  - t - on: g r â c e  à d e s  q u e s t i o n n a i -  
3 
2 r e ~  s t a t i s t i q u e s  qu 'on f t i t  r e m p l i r  pa r  l e s  Chefs d ' l t a b l i s s e m e n t s ,  d e s  

i n f o r m a t i o n s  c h i i ' f r k e s  d e s t i n é e s  à ê t r e  t r a i t é e s ,  a n a l y s é e s  e t  p u b l i é e s  

dans des  e n n u a i r o s  s t a t i s t i q u e s .  C E S  i i l fo rmat ions  s e  r a p p o r t e n t  : 

- zux effectifs d ' ( . l è v e s  e t  d tE;nseignznts  

, csi rendement du syst2r;e & d u c a t i f ,  

, aux l n f r n s t r u c t u r e s  c t  equ ipemmts .  

Pour  limnée s c o l i - i ~ - c  'lgbtl - 1909 que n o u s  n o t e r o n s  I9b4  ( t o u t  

s implement) ,  l e s  i n f o r m d t i o n r  r e c u e i l l i e s  a p r è s  d6poui l l ement  à 100 % 

des  q u e s t i o l l n c i r c s  o n t  é t é  t r c i t é e s ,  a a l y s é e s  e t  p u b l i t e s  dans  l e  

p r é s e n t  dccumcnt " S t a t i s t i q u e s  s c o l s i r e s  7 ~ b ~ ) p o u r  chacun d e s  deux o r -  

d r e s  d1r2issignament cons idé rês .  

C e t  o r d r e  d 'enseignement  s ' occupe  d e s  e n f a n t s  âges  de  3 à 5 ans. 

Leur  enoodrement e s t  ~ s s u r é  dans d e s  E t a b l i s s e m e n t s  p r t ? s c o l a i r e s  a p p e l é s ,  

C e n t r e  d l d v e i l  c t  d e  S t i m u l e t i o n  de l ' u f a n t  (C.~.s.h.) pendant deux an- 

n e e s  p u  deux c c t i g o r i e s  d '  ense ignan t s .  

- Lcs m i n r . t e u r 6  de C A L  q u i  s o n t  d e s  a g e n t s  t i t u l a i r e s  du B.L.P.C. 

e t  formés pcniiûnt UE irn à 1'L;cole N a t i o n c l e  des  ha ia ia teurs  de CLSE ; ils 

s o n t  à l a  chcrgc  du budget  Na t iona l .  

- Les & d u c a t e u r s ,  p e r s o n n e l  f o r m é  s u r  l e  t a s  p a r  l e s  animateurs.  

&nlediargen t pris au budget  N a t i o n z l ,  m a i s  r e l è v e n t  y l u t g t  d e s  c o l l e c t i -  

v i t é s  l o c a l e s  pour l b u r  s a l i i r e .  
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p a s s é  de I j . . hC  en l ÿ o c  a -1-j.4jj en ' ; y o Y ,  f ï i s a t  c o n s t a t e r  un ac -  

c r o i s s e m t r t  r e l c t t i f  d e  1,Gy % p z r  r & > p s r t  à l ' e n n é e  L r ~ c G u e n t e .  a 19bb 

l1nccrcisse:iai i t  è c r c g i s t r k  &tz i t  de  1  ,y0 # par  r a i j p o r t  d l ' c a n é e  19b7 ; 

s e  r a l m t i s s e i c o n t  dc l a  p r o g r e s s i o n  cies e f f e c t i f s  s e r ~ i t  du" d l u c e  p a r t  

5. 1 2  s t a b i l i s a t i o n  du n o n b r e  d e s  C&h P u b l i c s  e t  d l z u t r e  p a r t  à l ' i n s u f -  

f i s a c e  d e s  Initiatives p r i v 2 e s .  Il f a u t  ff icntivnner que  l a  p a r t  du > r i v e  

d a s  l lmse r ; . . b l e  r e s t e  a 3 s e z  f ~ i b l e ,  s o i t  t j  % de  l ' e f f e c t i f .  

Le nombre d '  e s s e i a n m  ts ii l ' e n s o i g n e n e r i t  n a t e r n e l  e s t  ?as,+& de  

550 en I 4 t c  bji en 1yb5j, il n ' a  p r e t i q u e m a n t  p a s  v x i é  de  f o ç o c  g l o -  

b d e .  ~ 1 1  c e  q u i  cui lcerne  l e s  atiiffiiiteurs de C a L  l e u r  nonbre  î b z i s s €  de  

552 eri I y c c  a 5't5 er- 1 y o 4 ,  t a A s  que l c  n o ~ b r e  c!'6ilucatt.urs à l 6 g è r e -  

ze i l t  sugrnent2 >essrnt c e  y L  à l u 7  en 140y compte t e n u  du g e l  de r e c r u -  

t e n e e t  d a s  l e  s ~ c t ~ u r  + S l i c ,  1' ; v o l u t i u n  q u a t a t z t i v e  du ; .drsonnt l  

cilseit;r.act léper ,Lrn  e s - ; i n t i e l l c r : . s e t  eu  s e c t e u r  p r i v t .  

a )  Les  locaux . -  

HU t i t r e  d e  i y b y ,  l e s  3ob CLSE e n r e ~ i s t r k s  ~ n :  c i s p o s ;  d e  370 

s a l l e s  de  c l s r s e  c o n t r e  j 5 4  l ' m n é e  d e r n i i r e ,  j b  n c u v e l l = s  s a l l e s  sr , t  

LUnc 6 t h  o f f e r t e s  c e t  o r u r e  d ' e n s ~ i g n r i n c - n t .  l i ~ l g r é  c e l a  l e  r o n b r e  de 

s d l e s  demeure i n s u f f i s a t ,  en  e f f e t  il n e  c o u v r e  que  71 YJ d e s  ~ e s d i n s  

. 5.Lt4 c h r i s e s  küur  e n f û n t  ; l ' u ~ n t a e  d e r c i i r e  il y en a v a i t  

5.113) 

. 6.54~1 t ~ d u r e t s  ; ( l ' a n n é e  d e r n i e r e ,  il y en a v i i t  b.204). 

l y b y  d c r c ,  c e s  c n s l s e s  e t  t a b o u r e t s  s o n t  à p e i n e  à m?m6 
F 

de  y e r u i e t t r e  3. oy h n f m  ts seu1er;eiit s u r  700 d e  s ' a s s e o r r .  L'anfibe lir- 

n i à r e ,  l e s  cni;Lsvs e t  t a o u u r e t s  d i s p o u i i ; l e s  n ' o f f r u l s n t  de p l a c e s  qu'à 

b 5  e n f a t s  s a u l e i n r n t  s u r  l u b .  
. 

Il  y a c ~ n c  une  l e b e r *  a n é l i o r z t i ù n  c e t t e  annc-e p a r  r a . > i ~ c r t  a 

l l m n é a  a e r n i e r e .  f i e l s  cies e f î a r t s  restent h f a i r e  p u r  - , ~ x v a n i r  a o f -  

f r i r  d e  g l h c e s  a s s i s e s  a 100 e n f i a t s  s u r  l b b .  . . . / , 4  . 



I ls  c l ccau ren t  t r è s  i n c u f f i s c n t s .  C e t t e  e n n e c ,  il n ' y  a p a s  EU 

de dotc. t i : r  en i n f i r c i e r i e .  On er. a aCnor:;bré 2 l t a n n t e  d e r n i e - . *  O; il y 

a v n i t  un ;,GU !.:-ins d ' é l s v e s .  C e p c n c r n t ,  'IC n ~ u v e l l c - s  b ~ î t e s  o n t  e t S  En- 

r e g i s t r ; i e s  c e t t e  a n n é e ,  y s r t = t  lé nocitire de b o î t e s  a k h a r r s a c i r  à 147. 

LI' r,orr.bre d e  b!.C. e s t  p a s s e  ù e  I l 7  an  Îybo  à 141 en  1 C / C 4 .  

L e s  é q i l i i j é z c n t s  s z n i t c i r e s  c i i s p o n i b l e s  n e  s o n t  p a s  s u f f i s a n t s  

pour  p c r r c e t t r e  da s u i v r e  e t  d ' e n t r e t e n i r  l ' h y g i è n e  e t  l e  s a t 2  d e s  e n f a t s  

C a s  c e t  o r c r s  c tense i+z : . iun t .  
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L'Ylseignernent de  Base s t o r c u p e  de.5 e i l î ~ n t s  SgSs de 6 S l lzn,s. 

l exr  f$nn.miion e s t  assurge  dan; des  i t z t l i ~ e m e n t s  s c o l a i r r s  appeléc 

écoiec; cc  3ôse e t  ce ,  ~ n d i n t  6 ans. L? ioma-kicr.  e s t  s s s u r é e  par des 

inucita-Leur:;, des  i n s t i t u t e u r s  ad jo i i i t s  ou r l rz  ir.s'cituteiunç a d j o i n t s  

s t ?  - ; iz ix~ . 
DY.:; 1 ' ecsenble ,  des  a n i l i o r r : , t i n z ~  cc ront  faites s e s t i r  

 no';:.^ .-?k -u niveau dcs  i n f r a s t r u c t u r e s  c.l Lr-:iinenents. A ?repos du 

rendncc:~t dcs élèves ( Taux de  promot im,  2n xdoub lenen t  e t  d labuzdonj  
ltan?n4;? IÇES é t a n t  encor? en cours ,  il 3 ' 2  6-;C pub l i é  d s s  ce  docu- 

ment qt7.n le;. i n f o r m t i o n s  r e l a t i v e s  au rc.~?.ezcnt du système a u  t i t r e  

de l t z ? ~ - L c  !CE6 . Les r é s c l t e t s  obtenus son2 zsssz s ? . t i s f a i s - n t s  . 

Il; pcrmcttcnt  d ' app réc i e r  l ' in - ' ; cns i tL  ,-vsc l a q u e l l e  à 

unc d p t c  donnée, UP systèmc éducnt i f  a c c u c i l l c  l 'cnzcnible dcs i nd i -  

v idus  c ' .~  1: popula t ion  cn î g ~  d ' n p p z r t c ? i ~  h cc système. On d i s t i ngu ;  

, -, b r a t  s dc s c o l a r i s z t i ~ r ~  ùcux -;ypcs C c  t z u x  dc s c o l ~ i s z t i o n  : l e s  Y - ~ ~ *  

( T B 3 ) r t  l c s  tûux n c t c  dc sco1nr i sa tLo~-  ( T K S ) . 



- - - - - - - - -  
n) 2 . x  >?ut Ar :  3 c o l ~ r i s a t i o n  : 

En 1989 d m s  1 'enscigncscr . t  dc  b ~ s c  aiz Bénir. on c x z g i s t r ?  
,... k.c p o r s i z t a n c e  de 12  b z i s s c  du t ~ u x  1:ru:; d e  s c o l z r i s a t i c n  : 56,99$ 

ui ICJCS c o n t r e  59,195 sr- 1588. L ' ~ . ~ : c j c  ( lcrzièr- .  (1938) on zvait* d 6 j à  

cr-rcciutre une b z i s s e  p a r  r a p 2 o r t  à 1'3~.: .6c 13E7 ( 59,67 /. ). Il y 

a d o ~ c  imc ter-dancc p e r s i s t a . n t o  2. l a  b a i s s e  di' t z u x  b r u t  d? çccl?.rLsz- 
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Tro i s  t y p s s  2 '  i nd i c? t e :~ r s  p c r ~ e t  t e n t  dl a p p ~ é c i e r  le rende- 

nczY du sys tène  : 
- * 

- l e s  t z u x  dc proinotlon, rcp-c r t  des  admis en c l r s s c  supé- 

r i e u n à  l ' e f f e c t i f  d 2  la c l a s s e ,  don?cilt ,me  i d é e  d c s  succès  ewe&is- 

irGç d m s  une c l z s ç c  doW.éc en f i n  d l z r - n i e  s c o l a i r e .  ) 

- l e s  t . 2 ~  d r  redoubleccnt  : r?p:~ort  d e s  r2doubl r i r . t~  à 



- -Ils..s;nt également rr.fillriars en 1;38 pzrce q?i? plus bas : i l s  sont co i  

La t e ~ d a n c e  obserrée e s t  à 13 ba i ssc .cn  1/86. Zn e f f e t ,  en 1986, l e s -  
A-,. .,,,. , .!lnb~~:don sont  corpr i s  e n t r e  &,?O $,-et 17,66 $,. L'aimée antérieu* i l s  va- 

=irls::t Cc ,C,70 :< à 31,7E %. &- 6: =zée l e  tacx d'abandon e s t  de 27,21 $: :n 19:: 

coctrn j1,7? 5: cn 1987. 

a )  Locaux e t  Mcbi l ier  

, . 
51 lge9, 39 nouvelles écoles  oilt ,itC c E ~ c s ,  s o r t a n t  l c  nmbre  t o 5 . l  des 

écoles 3 2679 écoles.  Lc nonbre de s a l l c s  de c l ~ r r :  c s t  7 t r s é  de 12 359 ç a l l c s ~ k  

c l a m ?  cn !?88  à 12 571 sa l l c  s ric classe  c:, l:Lc:. 

Le mobi l ier  cocporte essen t i c l l emer t  der, bzxcs e t  des table: c;ui cxistc::: 

c n  cinq ca tégor ies  ; bzncs e t  tLc lcs  à m e ,  deux, t r o i s ,  ou>trc  ci?? p l ~ c c s .  
. - 

- Sn 1999, l e s  bancs o f f r n z t  369 CC0 ~>laccs .env i ron  e t  p e n e t t e n t  de k i r s  

a s s e o i r  c c v i r o ~  81 élkvcs  s u r  10C. L1znn*k d2r-lii.rc, 12s b a c s  disponibles pclr,?t- 

t?-ie?.t da f e i r e  assooi= 80 i l è v c s  s x  100. 

Q u u t  a x  t a b l e s  disponiblzs  cn l?:;?, e l l c s  o f f ~ c n t  des placc-n 2 77 élév..: 

environ sur 160. Lfa-&e ZcmiBm, l e s  tnblco dcnonbr-2s n ' o f f r a i e n t  dc places  quis 

75 é lèves  s u r  700. 

. - 

Ainsi ,  d z ~ s  1 'cnsemblc, 23 niveau N LI riobilier,  il y a une légère  mEï io ra -  

t i o n ,  n a i s  i n s u f f i s m t e ,  mr lticlb:-1 znrrrit :CG d t o f f i i r  des pl3ces à 100 é lévcs  

s u r  ? C O ,  ... /..O 
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- 14 - 

b)  Equipeoents Çcni t - i res  

Le nonbre dlinfrastr:ictl ires n t ?  --'3 v-r i6  (11 Lqfirneriea en 1983 conr:e 

e2 1ÇBO. Q ~ i r n t  zux boftes  à p?sri:rcie, l e u r  zor.::rc. e s t  pissé  de 596 à 620 de l j t ;  

à 1939. Il y s donc en en 1969 24 nouvcllcs h o f t - r  à &?.mcie .  

eri i-iportance du f n i t  de 1 -  croir:sance r? . r i ' c  >:CS e f f e c t i f s  a ' é lèves  face à l?. fc i -  
,: - blcs-;c ;:es (lot-tions cn équipcrcn' smit: . irc.  3 x s  cc domine, l a  s i t u s t i m  r,c 
t; 

cerict pas Cc suivre  e t  d l e n t r c t c n l r  l a  sixt;? c t  llhy,niène des élé\.es. 

.: 
$ P,IZ a i l l e u r s ,  on n dénonbr6 ce t t c  vix~:c  1791 V.C., 479 pu i t s  e t  530 ci--: 
* n:s, r s i s  il rily a PLS de f i ï t r c .  On riote Linc 1dg'É.i-c m.6lior-tior, p z  r ~ p p o r t  à 

l lerz<,e  dcrniEre (20 nouvcaux pui ts ,  c t  4 nou7i:?-1,:s c i t cmcs ) .  



BEST AVAILABLE COPY 



I HUI;RTI'IION D L 5  U L V E S ,  NOMBRE DE CESE ET DE SLCTIONS 



is de 2 ans ! 
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- -. .- - 
EFFECTIF DES ELEVES TI,R AGE, SEXE ET SECTION 

AGE EV AVNEE REVO- 

LUE AU 1 /01/89  1 SEXE 

Moins de 3 ans 1 ;  

-------- ---.-- ----- 
5 ans 

Plus d e  5 en8 

------------------ 

E F F E C T 1 P ------------------------------------------------- 
S E C T I O N  1 1 S E C T I O N  II 
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EFFECTIF DES ELEVES Pf,R AGE, SEXE ET SECTIOV 

fiGE Eh1 AhTEE REVO- 

LUE AU 1 / 0 1 / 8 9  SEXE 

':Ioins d e  3 ans 

,------------------- 

3 ans ( 1  
M 
F 
T 

Il 
5 ens F 

T 

hl . 

P l u e  d e  5 ans F 
T 



. - --=-'-=---=-=-=--- 

AGE EN AhTEE REVO- 
LUE AU 1 /01 /89  

M o i n s  d e  3 a n q  

3 a n a  

EFFECTIF DES ELEVES PAR AGE, SEXE ET SECTION 

( P R O V ~ C E  : 1aot~o)  

P.,J "'?T '. _ AVAILABLE COPY 

TOTAL SECTIm 1 J?T II ----------------------- 
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U N E S C O  

Omrational Policy and Sector Analysis Division in the Bureau for 
Coordination of Omrational Activities 

/BAD /PSA) 

DOING EDUCATION POLICY ANALYBId IN B E N U  

Introduction 

1. This paper presents an overview of a UNDP-financed project3 
designed and implemented by a division of Unesco (BAOIPSA) that 
was created (in 1989) in order to provide extensive and rigorous 
policy analysis services to Unesco's Member States. The work 
done by BAOIPSA in Benin and seven other countries is the result 
of a new initiative by Unesco in the area of upstream policy 
analysis. 

Obiectives of the ~roiect 

2. The major objective of the project is to provide the 
Government of Benin with a strong basis for attracting 
substantial external financing for the pressing needs of the 
education sector on terms that are consistent with national 
priorities and a realistic and well documented assessment of the 
situation. In order to achieve this, the project's activities 
cover the following areas: 

(a) development of extensive, in-depth analytical and 
diagnostic knowledge of the education system, including 
both pedagogical and managerial functions. This 
requires establishment of an extensive informationldata 
base that includes quantitative and qualitative 
information on the education system. 

(b) development, national appropriation and dissemination 
of tools for analysis, planning and monitoring. This 
includes (i) modeling of the financial determinants of 
the system, (ii) the computerization of routinely 

The title of the project is "Assistance a la Formulation 
drune Politique et drun Programme drInvestissements pour le 
Secteur de ltEducation au Benin1' (BEN/89/001). The international 
consultant in charge of the project is Richard Sack (BAOIPSA, 
Unesco); Djibril DGbourou (BENl891001, PNUD, Cotonou) is 
coordinateur scientifique, in charge of project execution. 
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collected (annual) statistics in order to put them to 
analytical use, and (iii) national appropriation of 
these tools through training. 

a consultative process designed to disseminate the 
results, outcomes and policy implications of the 
activities described above. There are two target 
groups: (i) national decisionmakers (including finance 
and planning ministries) and concerned parties such as 
teacher union representatives, parents, students, 
employers, etc.; and (ii) international financing 
agencies, especially those whose support will be linked 
to policy changes. 

(d) donor coordination in order to ensure a coherent and 
integrated approach to external financing of sector 
reforms. 

(e) elaboration of appropriate policies, strategies and 
investment plans for implementation. 

An important outcome of this approach is the strengthening of 
Government's capacities to negotiate the policy conditions of 
international financing for education. 

Policv studies 

3. A central aspect of the project is the production of the 
knowledge base needed for informed policy changes. The knowledge 
base consists of policy studies and tools for planning and 
decisionmaking. Annex 1 presents a list of project outputs (all 
of which are in French). 

4. The studies cover the following aspects of the education 
system: internal and external efficiency; costs and financing; 
textbooks; the determinants of cognitive achievement in primary 
education; an analysis of major issues and sources of 
inefficiencies in secondary and higher education; plus an 
organization and methods study (audit) of the management of the 
system that includes analysis, diagnosis and recommendations 
concerning (i) the practices and procedures related to planning 
and decisionmaking, (li) the budgetary functions, especially 
practices related to budget preparation, (iii) personnel 
management, (iv) the management of pedagogical functions (e.g., 
teacher training, inspection, curriculum decisions and textbook 
production), and (v) day-to-day administration and logistics of 
the ministry and of schools (an overview of audit is presented in 
Annex 2). The paragraphs below provide a preliminary sampling of 
the results. 

5. An important investment was made for a study of the 
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determinants of cognitive achievement in primary  school^.^ A 
purposive sample of 70 schools was constituted. Pupils in second 
(n = 1,810) and fifth (n = 1,050) grades were tested at the 
beginning and at the end of the school year in French and 
mathematics. They were also interviewed, as were their teachers. 
Observations on the schooling environment were included. 
Furthermore, extensive qualitative observations on a subsample of 
30 schools were carried out. These included in-depth interviews 
with teachers, school directors and a sample of parents, as well 
as structured observations (lasting two days per school) of the 
teaching methods used, the level of community participation and 
the quality of the overall environment. The dependent variable 
used in the path analysis was the score on the second (end-of- 
year) test, using the first (beginning-of-year) test as an 
independent/control variable. This made it possible to assess 
the impact of the independent variables on learning gains over 
the school year. 

6. Results point to an important lldestructurationH effect, as 
shown by the importance of the individual school on the dependent 
variable (Annex 3 provides an overview of the results and their 
policy implications). This confirms the negative impact of 
several years of a general breakdown of the institutional 
infrastructure of the system. Controlling for the usual socio- 
economic background variables, policy variables with a positive 
effect on learning include: textbooks; teacher experience and in- 
service training (however, it makes no difference if the teacher 
had completed secondary school or not); school feeding; and the 
teacher's inability to speak the studentst mother t ~ n g u e . ~  
Policy variables with negative coefficients include: pupil and 
teacher productive activities outside of the school; poor 
frequency in school attendance; and the fact of having repeated 
grade 1 for the second graders (whereas repetition of second 
grade itself has a slightly positive effect). Small class size 
(<30) is negatively associated with achievement; class size 
between 30 and 70 is not related to achievement; and above this 
threshold, the relation between class size (>70) and learning is 
negative. Also, schools constructed of durable materials are 
negatively associated with the dependent variable. 

7. These results provide strong indications for policy and 
planning, especially when coupled with results from the study on 

Conducted by J-P. Jarousse & A. Mingat, IREDU, Universite 
de Bourgogne, Dijon, France. The authors have conducted similar 
studies in Togo and Burkina Faso. 

This same result appears in the Togo and Burkina Faso 
studies. 
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costs and finan~ing.~ This study provides information on costs 
per pupil/year as well as estimates of the private costs of 
primary education, and the overall share of resources devoted to 
the different levels of education. As it is, education consumes 
around 36% of Government budget, and this has been the case ( 2 3 % )  
for about ten years. Therefore, the allocation of public 
resources to education is an issue of primary concern when 
considering the priority of quality primary education to meet the 
demand. 

8. It is in this context that higher education has become a 
major issue. Higher education was established, structured and 
organized to train for a now moribund public sector. 
Institutions of higher education enroll large numbers of future 
unemployed at a high cost relative to that of primary education 
(f 12 times higher). Large numbers of students (t 70%) are in 
literature, law and related fields; multiple repeaters vary from 
25% to 65% in the university facultes where there are no entrance 
requirements beyond possession of the baccalaureate, and from 8% 
to 40% in the specialized schools where selection is more 
stringent. The study done on this subsector7 provides an 
extensive analysis of the built-in inefficiencies and provides 
recommendations for reform. 

Analytical tools 

9. An analytical projection and financial simulation model was 
developed (for microcomputers) that has been thoroughly 
appropriated by BBninois technicians in the education ministry.' 
Use of this model provides clear indications of the future 
recurrent cost implications of policy proposals that often look 
like the wish-lists of well intentioned educators. A typical 
example would be a proposed policy to recruit primary school 
teachers from the large numbers of otherwise unemployed high 
school graduates (bacheliers), instead of recruiting first-cycle 
secondary school graduates - an apparently reasonable proposal. 

Conducted by Martin Carnoy, Stanford University, USA, and 
Marc Agon-nou, Ministere du Plan et de la Statistique, Cotonou. 

, I  

' ~oncdiwted by Jeanne Lamoure, Comiti. national de 
l'&valuation des universites, Minist&re de ltEducation Nationale, 
Paris. 

A manual for understanding and learning the model was 
written by two national consultants to the project: P. Adanho & 
C. Hazoume, Modele de simulation financigre du systeme educatif 
au Bbnin: Manuel de presentation et d'utilisation. In addition, 
two seminars have been conducted to explain the model to 
technicians in the education, finance and planning ministries, as 
well as university economists, and to train them in its use. 
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not consider the finding (para. 6) that secondary 
tion is not associated with better student-learninq 

results, w; must consider the fact that civil service regulations 
call for higher salary scales for bacheliers. Use of the model 
allowed the Bdninois to understand the potentially very costly 
impact of such a policy on future costs unless, of course, 
something is done about civil service regulations. 

10. The simulation model9 is based on an approach developed by 
Unesco's BAO/PSA division and ap~lied in about a dozen countries. 
It is highly country-specific and has proven to be effective as a 
tool for policy dialogue between concerned parties, including 
ministries of education, planning and finance and external 
financing agencies. 

11. Another tool presently under development is the 
computerization of school statistics. Given that school data (i) 
are routinely collected for every school, and have been for a 
number of years, and (ii) contain reliable and extensive 
information on each schoolfs teachers (numbers, level of 
qualification, experience, salary level, etc), students (by 
grade, age, sex, plus exam scores and repetition by grade), 
building (physical type and condition) and equipment (chairs, 
tables, books, etc), it is possible to do extensive analytical 
work on these data (the school being the unit of analysis) with 
no marginal cost for data collection. The results of such 
analyses would form the basis of a monitorina system (tableau de 
bord) that would: 

provide annually up-dated indicators on the status of 
the education system, thereby enabling: (i) early 
detection of trends in, for example, rates of 
enrollment and internal efficiency by sex and 
geographical area; (ii) quick, indicative analysis on 
the factors related to changes in the outputs of the 
system; and, (iii) over time (i.e., based on time 
series analysis), quick access to analysis on the 
dynamics of the system, including the relationship 
btween costs and the learning effectiveness of 

1s; 

ly provide focused attention to needs for more 
-tic applied research in problem areas of the 
em, such as: (i) what happens to girls and/or 

pupils in rural areas; (ii) the relationship between 
curricular content and teacher training, on the one 
hand, and learning results, on the other; and, 

Designed and programmed (in Lotus 123, version 3) by 
L.Bolo and R. Rakotomalala. 

BEST AVAILABLE COPY 
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(c) ly provide complex information to planners and 
nmagers on matters concerning investment needs. 

Consultative Drocess 

12. Each study/activity is the object of seminars for the 
dissemination of results and discussion of their policy 
implications to a broad spectrum of concerned parties. Seminars 
have been held in Cotonou and in provinci.al capitals on most of 
the activities. For example, the seminar on higher education, 
held in Cotonou last August, was attended by University faculty, 
administrators and students, as well as representatives of the 
Education, Finance and Planning Ministries (including the 
minister of education and the university rector) and an 
association of employers. The deliberations and recommendations 
of the seminar were incorporated into the final version of the 
study. Four seminars based on the primary education study were 
held throughout the country and were attended by ministry 
officials, regional educational authorities, inspectors, and 
representatives of the teachers union and of parents associations 
(Annex 2 presents a synopsis of the material covered by these 
seminars). 

Donor coordination 

13. The project has played a pivotal role in coordinating the 
activities of donors active in the education sector. French and 
German bilateral aid missions have co-financed and participated 
in several of the studies on the basis of terms of reference 
defined by the project. The project has organized periodic donor 
meetings - with Government participation - that have concentrated 
on discussions of (i) the major issues, (ii) the results of 
studies and their policy implications, (iii) the Governmentfs and 
donorsf priorities and analyses. In addition, the projectls 
principal consultant has participated in three World Bank 
missions and played a central role in defining Bank strategy in 

iu likely that this involvement will develop into 
forthcoming Bank financing for the education 

organizational audit of the Ministry of 
se in point. Organizational audits of four 

ministries (Education, Health, Finance, and Rural Development) 
were prescribed by the forthcoming Second Structural Adjustment 
Program (financed by the World Bank the French, and other 
donors). Given the importance and sensitivity of such an 
exercise, UNDP decided to finance the audit for education in the 
context of BEN/89/001. In addition to World Bank interest in the 
audit, there are direct contributions from French and German 
bilateral aid for the realization of certain activities. An 



the implementation of the audit is the 
,iodic consultations with both Government and 

the concerned donors. 

15. A first stage was accomplished last November with the 
drafting of " P r o j e t  d e  document c a d r e  d e  p o l i t i q u e  6 d u c a t i v e w  
(Draft framework for educational policy) that incorporated the 
Governmentfs priorities based on (i) the outcomes of the E t a t s  
gbntSraux d e  I ' tSducat ion,  (ii) available study results, and (iii) 
projections for enrollments, teacher needs and their recurrent 
cost implications. This document was required for both (i) a 
UNDP sponsored Geneva Round Table (initially planned for January 
1991, now scheduled for Ocotber) to gather support for Benin's 
Programme d ' a c t i o n s  s o c i a l e s  d 'urgence (Program of urgent social 
measures), and (ii) the forthcoming Second Structural Adjustment 
Program sponsored by the World Bank with other donor 
participation. The " P r o j e t  d e  document c a d r e  d e  p o l i t i q u e  
& d u c a t i v e w  was officially approved by the council of ministers in 
January. 

16. The project is now entering into the active phase, when more 
detailed strategies for policy reform are elaborated. The 
process is expected to yield substantial sector financing; to 
this end the project is working closely with policy groups that 
will elaborate detailed programs and investment plans for the 
entire sector. These programs and plans will form the basis for 
coordinated external sector financing (led by the World Bank), as 
well as a UNDP organized sector Round Table expected to be held 
in Cotonou toward the end of 1991. 

Proiect structure and 

17. This a process-oriented project that is structured in three 
operational phases, where the output from a given phase serves as 

sequent phase (see Annex 4 for graphic 
the project's structure and the timing of phases 
&ties). The first, and longest, phase of the 
two years) produced results from empirical 
as policy/management tools. The study results 
or the consultative phase consisting of seminars 

country that are attended by high-level 
policymakers and concerned parties (e.g., representatives of 
teacher unions, development and parent associations, students, 
etc.) alike. This phase is designed to pave the way for broad 
acceptance for the reform policies that are the product of the 
third phase of the project. 

Conclusion 
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overview demonstrates how an integrated set of 
ovide the knowledge base required for sustainable 

policies designed to promote the educational priorities of 
UNESCOts Member States whose educational programs depend on 
external financing. An essential aspect of this work is the 
appropriation of the results and policy implications by all 
concerned. In this era of policy-based aid - some of which is 
reimbursable - effective national sovereignty is a function of a 
nation's capacity to satisfactorily negotiate policy-based aid. 
This requires national appropriation of the sector knowledge that 
forms the basis of policy-based aid.'' In other words, this 
approach promotes greater national empowerment in a context 'that, 
otherwise, could lead to increased dependency on external sources 
of financing. 

June 1991 

' O  Consider that the following constellation of circumstances 
are presently operative in the education and human resource 
development (MRD) environment: (1) A large number of countries 
are increasingly dependent on external financing for their 

elopment budgets in education. This is 
case in Africa. Sources of external financing 
ateral development banks and bilateral aid 
ancially, the most important source of external 
is.the World Bank, followed by the regional 

and bilateral donors. Also, given its 
leadership position (both financially and intellectually), the 
World Bank is able to influence and orient investments made by 
other organizations. (3) International financing is increasingly 
linked to policy adjustments deemed necessary for balanced and 
healthy development. (4) The policy analyses on which these 
adjustments are founded are largely based on agenda set by the 
financing agencies (especially the World Bank) and performed by 
specialists recommended by the Bank. 
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S C ( 1 )  - COUNTRY CBECXLIBT 
b - 

Listed below are statutory criteria 
applicable to the eligibility of countries to 
receive the following categories of assistance: 
(A) both Development Assistance and Economic 
Support Funds; (8) Development Assistance 
funds only; or (C) Economic Support Fund6 
only. - 
A. COUNTRY ELIGIBILITY CRITERIA APPLICABLE TO 

BOTH DEXELOPMENT ASSISTANCE AND ECONOMIC. 
SUPPORT FUND ASSISTANCE 

a. Negative certification (FY 
1991 Appropriations Act Sec. 559(b)): Has 
the President certified to the Congress 
that the government of the recipient 
country is failing to take adequate 
measures to prevent narcotic drugs or 
other controlled substances which are 
cultivated, produced or processed 
illicitly, in whole or in part, in such 
country or transported through such 
country, from being sold illegally within 
the jurisdiction of such country to United 
States Government personnel or their 
dependents or from entering the United 
States unlawfully? 

b. Positive certification (FAA 
Sec. 481(h)). (This provision applies to 
assistance of any kind provided by grant, 
sale, loan, lease, credit, guaranty, or 
insurance, except assistance from the 
Child Survival Fund or relating to 
international narcotics control, disaster 
and refugee'relief, narcotics education 
and awareness, or the provision of food or 
medicine.) If the recipient is a %ajar 
illicit drug producing countrym (defined 
as a country producing during a fiscal 
year at least five metric tons of opium or 
500 metric tons of coca or marijuana) or a 
"major drug-transit countryN (defined a6 a 
country that is a significant direct 
source of illicit drugs significantly 

Benin Educa t ion  (680-0206) 



affecting the United States, through which 
such drugs are transported, or through 
which significant rums of drug-related 
profits are laundered with the knowledge 
or complicity of the government): 

(1) does the country have 
in place a bilateral narcotics agreement 
with the United States, or a multilateral 
narcotics agreement? 

(2) has the President in 
the March 1 International Narcotics 
Control Strategy Report (INSCR) determined 
and certified to the Congress (without . 
Congressional enactment, within 4 5  days of 
continuous session, of a resolution 
disapproving such a certification), or has 
the President determined and certified to 
the Congress on any other date (with 
enactment by Congress of a resolution 
approving such certification), that (a) 
during the previous year the country has 
cooperated fully with the United States or 
taken adequate steps on its own to satisfy 
the goals agreed to in a bilateral 
narcotics agreement with the United States 
or in a multilateral agreement, to prevent 
illicit drugs produced or processed in or 
transported through such country from 
being transported into the United States, 
to prevent and punish drug profit 
laundering in the country, and to prevent 
and punish bribery and other forms of 
public corruption which facilitate 
production or shipment of illicit drugs or 
discourage prosecution of such acts, or 
that (b) the vital national interests of 
the United States require the provision of 
such assistance? 

c. Government Policy (1986 
Anti-Drug Abuse Act of 1986 Sec. 2013(b)). 
(This section applies to the rame 
categories of assistance subject to the 
restrictions in FAA Sec. 481(h), above.) 
If recipient country is a %ajar illicit 
drug producing countryn or "major 
drug-transit countrym (as defined for the 
purpose of FAA Sec 481(h)), has the 
President submitted a report to Congress 
listing such country as one: (a) which, 
as a natter of government policy, 
encourages or facilitates the production 
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or distribution of Illicit drugs; (b) in 
which any senior official of the 
government engages in, encourages, or 
facilitates the production or distribution 
of illegal drugs; (c) in vhich any member 
of a U.S. Government agency has suffered 
or been threatened vith violence inflicted 
by or vith the complicity of any 
government officer; or (d) which fails t o  
provide reasonable cooperation to lawful 
activities of U.S. drug enforcement 
agents, unless the President has provided 
the required certification to Congress 
pertaining to U.S. national interests and 
the drug control and criminal prosecution 
efforts of that country? 

2. Tndebtednts~ to U.8. citizen8 
( F M  Sec. 620(c): If assistance is to a 
government, is the government indebted to 
any U.S. citizen for goods or services 
furnished or ordered where: (a) such 
citizen has exhausted available legal 
remedies, (b) the debt is not denied or 
contested by such government, or (c) the 
indebtedness arises under an unconditional 
guaranty of payment given by such 
government or controlled entity? 

3 .  Seizura of 0.8. Proparty (FAA 
Sec. 620(e)(l)): If assistance is to a 
government, has it (including any 
government agencies or subdivisions) taken 
any action which has the effect of 
nationalizing, expropriating, or othervise 
seizing ownership or control of property 
of U.S. citizens or entities beneficially 
owned by them without taking steps to 
discharge its obligations toward such 
citizens or entities? 

4. Communist countria8 (FAA Secs. 
62O(a), 620(f), 620D; FY 1991 
Appropriations Act Secs. 512, 545): Io 
recipient country a Comunist country? If 
so, has the President: (a) determined 
that assistance to the country is vital to 
the security of the United States, that 
the recipient country is not controlled by 
the international Commnist conspiracy, 
and that such assistance will further 
pro~ote the independence of the recipient 
country from international comunisn, or 
(b) renoved a country from applicable 



resrrlctions on assistance t o  communist 
countries upon a determination and report 
t o  Congress that such action is important 
t o  the national interest of the United 
States? Will assistance be provided 
either directly or indirectly to Angola, 
Cambodia, Cuba, Iraq, Libya, Vietnam, Iran 
or Syria? Will assistance be provided t o  
Afghanistan vithout a certification, or 
will assistance be provided inside 
Afghanistan through the Soviet-controlled 
government of Afghanistan? 

5. Mob Action (FAA Sec. 620(j)): 
Has the country permitted, or failed t o  . 
take adequate measures to prevent, damage 
or destructicn by mob action of U.S. 
property? 

6. OPIC Investment Guaranty (FAA 
Sec. 620(1)): Has the country failed t o  
enter into an investment guaranty 
agreement with OPIC? 

7. Seizure of U . 8 .  Fishing Vessels 
(FAA Sec. 620 (0) ; Fishermen's Protective 
Act of 1967 (as amended) Sec. 5): (a) Has 
the country seized, or imposed any penalty 
or sanction against, any U.S. fishing 
vessel because of fishing activities in 
international waters? (b) If so, has any 
deduction required by the Fishermen's 
Protective Act been made? 

8. Loan Default (FAA Sec. 620(q); 
FY 1991 Appropriations Act Sec. 518 
(Brooke Amendment)): (a) Has the 
government of the recipient country been 
in default for more than six months on 
interest or principal of any loan t o  the 
country under the FAA? (b) Has the 
country been in default for more than one 
year on interest or principal on any U.S. 
loan under a program for which the FY 1990 
Appropriations Act appropriates funds? 

9. nilitary Equipment (FAA Sec. 
620(s)): If contemplated assistance is 
development loan or to come from Economic 
Support Fund, has the Administrator taken 
into account the percentage of the 
country's budget and amount of the 
country's foreign exchange or other 
resources spent on military equipment? 
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. . (Reference may be made to the annual 
"Taking Into Considerationn memo: "Yes, 
taken into account by the Administrator at 
time of approval of Agency OYBem This 
approval by the Administrator of the 
Operational Year Budget can be the basis 
for an affirmative answer during the 
fiscal year unless significant changes in 
circumstances occur.) 

10. Diplomatie Rolatioor vith 0.6. 
(FAA Sec. 6ZO(t)) : Has the country 
evered diplomatic relations with the 
Onited States? If so, have relations been 
resumed and have new bilateral assistance 
agreements been negotiated and entered 
into since such resumption? 

11. P.N. Obligations (FAA Sec. 
620(u)): What is the payment status of 
the country's U.N. obligations? If the 
country is in arrears, were such 
arrearages taken into account by the 
A.I.D. Administrator in determining the 

' current A.I.D. Operational Year Budget? 
(Reference may be made to the "Taking into 
Considerationn memo.) 

12. International Terrorism 

a, Sanctuary and support (FY 
1991 Appropriations Act Sec. 556; FAA 
Sec. 620A): Has the country been 
determined by the President to: (a) grant 
sanctuary from prosecution to any 
individual or group which has committed an 
act of international terrorism, or (b) 
otherwise support international terrorism, 
unless the President has waived this 
restriction on grounds of national 
security or for humanitarian reasons? 

Benin is in arrears by about 
$263,000 as of 2/91.  Benin 
staus was taken into account 
in the taking into considerat 
ion memo. 

b. Airport 8acurity (ISDCA of 
. . , . NO 

19B5 Sec. 552(b). Has the Secretary of 
State determined that the country f a  a 
high terrorist threat country after the 
Secretary of Transportation has 
determined, pursuant to section 111S(e)(2) 
of the Federal Aviation Act of 1958, that 
an airport in the country does not 
maintain and administer effective security 
measures? 



13. Dimorimination (FAA 6ec. 
666(b)): Does the country object, on the NO 
basis of race, religion, national origin 
or sex, to the presence of any officer or 
employoa of the U.S. who is present in 
such country to carry out economic 
development programs under the FAA? 

14. Nuclear Tecbnoloqy (FAA Secs. NO 
669, 670) : Has the country, after August 
3, 1977, delivered to any other country or 
received nuclear enrichment or 
reprocessing equipment, materials, or 
technology, without specified arrangements 
or safeguards, and without special 
certification by the President? Has it 
transferred a nuclear explosive device to 
a non-nuclear weapon state, or if such a 
state, either received or detonated a 
nuclear explosive device? If the country 
is a non-nuclear weapon state, has it, on 
or after August 8, 1985, exported (or 
attempted to export) illegally from the 
United States any material, equipment, or 
technology which would contribute 
significantly to the ability of a country 
to manufacture a nuclear explosive device? 
(FAA Sec. 620E permits a special waiver of 
Sec. 669 for Pakistan.) 

15. Algierr Meeting (ISDCA of 1981, They have not yet entered 

Sec. 720): Was the country represented at reservations. The matter was 

the Meeting of Hinisters of Foreign taken into account by the 

Affairs and Heads of Delegations of the Admin at the time of approval 

Non-Alianed Countries to the 36th General of Agency OYB. 

~ssembly of the D.N. on Sept. 25 and 28, 
1981. and did it fail to disassociate 
itseif from the communique issued? If so, 
has the President taken it into account? 
(Reference may be made to the "Taking into 
Considerationw memo.) 

16. nilitarp coup (FY 1091 
Appropriations Act Sec. 513): Ha6 the 
duly elected Head of Gcvernment of the 
country wen deposed by military coup or 
decree? ff assistance has been 
terminat&, has the President notified 
Congress that a democratically elected 
government has taken office prior to the 
resumption of assistance? 



17. Refugee cooperation (FY 1991 . 
Appropriation6 Act sac. 539): Does the 
recipient country fully cooperate with the 
international refugee assistance 
organizations, the United States, and 
other governments in facilitating lasting 
solutions to refugee situations, including 
resettlement without respect to race, rex, 
religion, or national origin? 

18. txploitation of Children (FY 
1991 Appropriations Act sec. 599D, 
amending FAA Sec. 116): Does the 
iecipient government fail t o  take 
appropriate and adequate measures, within 
its means, to protect children from 
exploitation, abuse or forced conscription 

I into military or paramilitary services? 

8. COUNTRY ELIGIBILITY CRITERIA APPLICABLE 
ONLY TO DEVELOPMENT ASSISTANCE ("DA") 

1. Buman Right s  Violation8 (FAA Sec. 
116): Has the Department of State 
determined that this government has 
engaged in a consistent pattern of gross 
violations of internationally recognized 
human rights? If so, can it be 
demonstrated that contemplated assistance 
vill directly benefit the needy? 

YES 

2. Abortion8 (FY 1991 Appropriations NO 

Act Sec. 535): Has the President 
certified that use of DA funds by this 
country would violate any of the 
prohibitions against use of funds to pay 
for the performance of abortions as a 
method of family planning, to motivate or 
coerce any person to practice abortions, 
to pay for the performance of involuntary 
sterilization as a method of family 
planning, to coerce or provide any 
financial incentive to any person to 
undergo sterilizations, to pay for any 
biomedicrl research vhich relates, in 
whole or in part, to methods of, or the 
performance of, abortions or involuntary 
sterilization as a means of family 
planning? 



C .  COUNTRY ELIGIBILITY CRITERIA APPLICABLE 
ONLY TO ECONOMIC SUPPORT m D S  ("ESFn) 

Human Right# Violation# (FAA Sec. NO 
5028): Has it been determined that the 
country has engaged in a consistent 
pattern of gross violations of 
internationally recognized human rights? 
If so, has the President found that the 
country made such significant improvement 
in its human rights record that furnishing 
ouch assistance is in the U.S. national , 

interest? 
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c. research into, and 
evaluation of, economic development 
processes and techniques; 

d. reconstruction after natural 
or manmade disaster and programs of N / A .  
disaster preparedness; 

e. for special development 
problems, and to enable proper utilization 
of infrastructure and related projects 
funded with earlier U.S. assistance; 

f. for urban development, 
especially small, labor-intensive 
enterprises, marketing systems for small 
producers, and financial or other 
institutions to help urban poor 
participate in economic and social 
development. 

24. Babel Development (FAA Secs. 
120-21). If assi6:tnce is being made 
available for the Sahelian region, 
describe: (a) extent to which there is 
international coordination in planning and 
implementation; participation and cupport 
by African countries and organizations in 
determining development priorities; and a 
long-term, multidonor development plan 
which calls for equitable burden-sharing 
with other donors; (b) whether a 
determination has been made that the host 
government has an adequate system for 
accounting for and controlling receipt and 
expenditure of projects funds (dollars or 
local currency generated therefrom). 



3. Congressional Notification 

a. General requirement (FY 1991 
Appropriations Act Secs. 523 and 591; 
FAA Sec. 634A): If money is t o  be The congressional 
obligated for an activity not previously ~otification was sent 
justified t o  Congress, or for an amount in to the Hill on 9/13/91 
excess of amount previously justified t o  
Congress, has Congress been properly 
notified (unless the notification 
requirement has been vaived because of 
substantial risk to human health or 
welfare) 3 

b. Notice of nrv account 
obligation (FY 1991 Appropriations Act 
Sec. 514): If funds are being obligated 
under an appropriation account to which 
they vere not appropriated, has the 
President consulted vith and provided a 
written justification to the House and 
Senate Appropriations Committees and has 
such obligation been subject to regular 
notification procedures? 

c. Cash transfern and 
nonproject sector assistance (FY 1991 AS a non-~rolect 
Appropriations Act Sec. 575(b)(3)): If asslstanc? p r o u r a f i ~  
funds are to be made available in the form t he  cs included a 
of cash transfer or nonproject sector detal?ed descrlptlon 
assistance, has the Congressional notice of how the funds will 
included a detailed description of hov the be used. funds will be used, vith a discussion of 
U.S. interests t o  be served and a 
description of any economic poolicy 
reforms t o  be promoted? 

t 4. Engineering and Financial Plan# 
(FAA Sec. 611(a)): Prior t o  an obligation 
in excess of $500,000, vill there be: (a) 
engineering, financial or other plans 
necessary to carry out the assistance; and 
(b) a reasonably firm estimate of the cost 
to the U.S. of the assistance? 

5. Legislative Action (FAA Sec. 
611(a)(2)): If legislative action is 
required with in  r e c i p i e n t  country with 
respect t o  an obligation in excess of 
$5oo,ooo, vhat is the basis for a 
reasonable expectation that such action 
vill be completed in time to permit 
orderly accomplishment of the purpose of 
the assistance? 
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6. Water Resources (FAA Sec. 611(b); 
FY 1991 Appropriations Act Sec. 501): If 
project is for water or vater-related land 
resource construction, have benefits and 
costs been computed to the extent 
practicable in accordance with the 
principles, standards, and procedures 
established pursuant to the Water 
Resources Planning Act (42 U.S.C. 1962, 
m.)? (See A.1.D. Handbook 3 for 
guidelines.) 

8. Capital Assietance (FAA Sec. 
611(e)): If project is capital assistance 
(e.s,, construction), and total U.S. 
assistance for it will exceed $1 million, 
has Mission Director certified and 
Regional Assistant Administrator taken 
into consideration the country's 
capability to maintain and utilize the 
project effectively? 

9. Uultiplo Country Objectives (FAA 
Sec. 601(a)): Information and conclusions 
on whether projects will encourage efforts 
of the country to: (a) increase the flow 
of international trade; (b) foster private 

L initiative and competition; (c) encourage 
development and use of cooperatives, 
credit unions, and savings and loan 
associations; (d) discourage monopolistic 
practices; (e) improve technical 
efficiency of industry, agriculture and 
commerce; and (f) strengthen free labor 
unions. 

10. V . 6 .  Private Trade (FAA Sec. 
601(b)): Information and conclusions on 
how project will encourage U.S. private 
trade and investment abroad and encourage N / A .  
private U.S. participation in foreign 
assistance programs (including use of 
private trade channels and the services of 
U.S. private enterprise). 



11. Local Currancier 

a. Racipiont Contribution8 
(FAA Secs. 612(b), 636(h)): Describe 
steps taken to assure that, to the maximum 
extent possible, the country is 
contributing local currencies to meet the 
cost of contractual and other services, 
and foreign currencies owned by the U.S. 
are utilized in lieu of dollars. 

b. U.8.-Owned currency (FkA 
6ec. 612(d)): Does the U.S. ovn excess 
foreign currency of the country and, if 
so, what arrangements have been made for 
its release? 

c. Geparato Account (FY 1991 
Appropriations Act. Sec. 575) . If 
assistance is furnished to a foreign 
government under arrangements which result 
in the generation of local currencies: 

(1) Has A.I.D. (a) 
required that local currencies be 
deposited in a separate account 
established by the recipient government, 
(b) entered into an agreement with that 
government providing the amount of local 
currencies to be generated and the terms 
and conditions under vhich the currencies 
so deposited may be utilized, and (c) 
established by agreement the 
responsibilities of A.I.D. and that 
government to monitor and account for 
deposits into and disbursements from the 
separate account? 

1 

(2) Will such local 
currencies, or an equivalent amount of 
local currencies, be used only to carry 
out the purposes of the DA or ESF chapters 
of the F M  (depending on which chapter is 
the source of the assistance) or for the 
administrative requirements of the United 
States Government? 

(3) Has A.I.D. taken all 
appropriate steps to ensure that the 
equivalent of local currencies disbursed 
from the separate account are used for the 
agreed purpbser? 

T h i s  Program will n o t  
r e q u i r e  l o c a l  c d r r e n c y  
d e p o s l t s  o r  c r e a t e  l / c  
generations. . .  
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(4) If assistance is 
terminated to a country, vill any 
unencumbered balances of funds remaining 
in a separate account be disposed of for 
purposes agreed to by the recipient 
government and the United States 
~overnment? 

12. Trade Remtrictionr 

a. Burplus Commoditier (FY 1991 
Appropriations Act Sec. 521(a)): If 
assistance is for the production of any 
commodity for export, is the commodity 
likely to be in surplus on world markets 
at the time the resulting productive 
capacity becomes operative, and is such 
assistance likely to cause substantial 
injury to U.S. producers of the same, 
similar or competing commodity? 

b. Textiler (Lautenborg 
Amendment) (FY 1991 Appropriations Act 
Sec. 521(c)): Will the assistance (except 
for programs in Caribbean Basin Initiative 
countries under U.S. Tariff Schedule 
"Section 8 0 7 , "  vhich allows reduced 
tariffs on articles assembled abroad from 
U.S.-made components) be used directly to 
procure feasibility studies, 
prefeasibility studies, or project 
profiles of potential investment in, or to 
assist the establishment of facilities 
specifically designed for, the manufacture 
for export to the United States or to 

I third country markets in direct 
competition with U.S. exports, of 
textiles, apparel, footwear, handbags, 
flat goods (such as wallets or coin purses 
worn on the person), vork gloves or 
leather vearing apparel? 

13. Tropical Porestr (FY 1991 
Appropriations Act Sec. 533(c)(3)): Will 30. 
funds be used for any program, project or 
activity vhich vould (a) result in any 
significant loss of tropical forestr, or 
(b) involve industrial timber extraction 
in primary tropical forest areas? 



. 14. Sahel Accounting (FAA Sec. 
12l(d)): If a Sahel project, has a 
determination been made that the host N / A .  
government has an adequate system for 
accounting for and controlling receipt and 
expenditure of project funds (either 
dollars or local currency generated 
therefrom) 7 

15. PVO arristancr 

a. Auditing and rogirtration 
(FY 1991 Appropriations Act Sec. 537): If 
assistance is being made available to a 
PVO, has that organization provided upon N / A  

timely request any document, file, or 
record necessary to the auditing 
requirenmts of A.I.D., and is the PVO 
registered with A.I.D.? 

b. Funding rourcer (FY 1991 
Appropriations Act ,  Title If, under 
heading "Private and Voluntary 
Organizationsn): If assistance is to be 
made to a United States PVO (other than a 
cooperative development organization), 
does it obtain at least 20 percent of its 
total annual funding for international 
activities from sources other than the 
United States Government? 

16. Project Agreement Documentation 
(State Authorization Sec. 139 (as 
interpreted by conference report)): Has 
confirmation of the date of signing of the 
project agreement, including the amount 
involved, been cabled to State L/T and 
A.I.D. LEG within 60 days of the 
agreement's entry into force with respect 
to the United States, and has the full 
text of the agreement been pouched t o  
those sane offices? (See Handbook 3, 
Appendix 6G for agreements covered by this 
provision). . 

1 Metric Byrtom (Omnibus Tradr and 
Competitiveness Act of 1988 Sec. 5164, as t J / A .  
interpreted by conference report, amending 
Metric Conversion Act of 1975 Sac. 2, and 
as implemented.through A.I.D. policy): 
Does the assistance activity us0 the  
metric system of measurement in its 
procurements, grants, and other 
business-related activities, except to the 
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extent that such use is impractical or is 
likely to cause significant inefficiencies 
or loss of markets to United States firms? 
Are bulk purchases usually to be made in 
metric, and are components, subassemblies, 
and semi-fabricated materials to be 
specified in metric units when 
economically available and technically 
adequate? Will A.I.D. specifications use 
metric units of measure from the earliest 
programmatic stages, and from the earliest 
documentation of the assistance processes 
(for example, project papers) involving 
quantifiable measurements (length, area, 
volume, capacity, mass and weight), 
through the implementation stage? 

18. Women in Development (FY 1991 
Appropriations Act, Title 11, under 
heading W o m e n  in Developmentv): Will 
assistance be designed so that the 
percentage of women participants will be 
demonstrably increased? 

19. Regional and nultilateral 
Assistance (FAA Sec. 209): Is assistance 
more efficiently and effectively provided 
through regional or multilateral 
organizations? If so, why is assistance 
not so provided? Information and 
conclusions on whether assistance will 
encourage developing countries to 
cooperate in regional development 
programs. 

20. Abortions (FY 1991 
Appropriations Act, Title 11, under 
heading "Population, DA," and Sec. 525): 

a. Will assistance be made 
available to any organization or program 
which, as detennined by the President, 
supports or participates in the management 
of a program of coercive abortion or 
involuntary sterilization? 

b. Will any funds be used to 
lobby for abortion? 

21. Cooperativrs ( F M  Sac. 111): 
Will assirtance.'help develop cooperatives, 
especially by technical assistance, to 
assist rural and urban poor to help 
themselves toward a better lift? 

The Program antici~ates 
that female student 
enrollment and female 
participation in the 
administrative ranks of 
the education system of 
Benin will increase. 

so. 

No. 

Nc. 

No. 



22. 0.8.-Ovned Foreign currencier 

a. Use of currencier ( F M  SICS. 
612 (b) , 636 (h) ; FY 1991 Appropriations Act 
Secs. 507, 509): Describe steps taken t o  
assure that, to the maximum extent 
possible, foreign currencies o m e d  by the 
U.S. are utilized in lieu of dollars to 
meet the cost of contractual and other 
services. 

.b. Release of currencier ( F M  
Sec. 612(d)): Does the U.S. ovn excess 
for.eign currency of the country and, if 
so, what arrangements have been made for 
its release? 

23. Procurement 

a. 6mall burinesr (FAA Sec. 
602(a)): Are there arrangements to permit 
U.S. small business to participate 
equitably in the furnishing of commodities 
and services financed? 

b. U.S. procurement ( F M  Sec. 
604(a)): Will all procurement be from the 
U.S. except as othervise determined by the 
President or determined under delegation 
from him? 

c. Marine insurance (FAA Sec. 
604 (d) ) : If the cooperating country 
discriminates against marine insurance 
companies authorized to do business in the 
U.S., will commodities be insured in the 
United States against marine risk with 

t such a company? 

d. Non-U.8. agricultural 
procurement ( F U  Sec. 604 (e) ) : If 
non-U.S. procurement of agricultural 
commodity or product thereof is to be 
financed, is there provision against such 
procurement when the domestic price of 
such commodity is less than parity? 
(Exception where commodity financed could 
not rearonably be procured in U.S.1 

The U.S. does not 0: 
foreign currencies 
in Benin. 

No. 

procurement of coi~cdit~c 
and related technical 
services under the 
project component of the 
program will be d0p.e on 
the basis of f u l l  an& 
open competitioc. 

Yes. 

r.  Construction or engineering 
service8 ( F a  sec. 604 (g) ) : Will 
construction or engineering services be 
procured from firms of advanced developing 
countries which are othervise aligible 
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under Code 941 and which have attained a 
competitive capability in international 
markets in one of these areas? (Exception 
for those countries vhich receive direct 
economic assistance under the FAA and 
permit United States firms to compete for 
construction or engineering services 
financed from assistance programs of these 
countries.) 

f. Cargo proforonco mhipping 
(FAA Sec. 603)): Is the shipping excluded 
f-rw compliance with the requirement in 
section 901(b) of the Merchant Marine Act 
of 1936, as amended, that at least 
50 percent of the gross tonnage of 
commodities (computed separately for dry 
bulk carriers, dry cargo liners, and 
tankers) financed shall be transported on 
privately owned U.S. flag commercial 
vessels to the extent such vessels are 
available at fair and reasonable rates? 

g. Technical assirtancr 
(FAA Sec. 621(a)): If technical 
assistance is financed, vill S U C ~  
assistance be furnished by private 
enterprise on a contract basis to the 
fullest extent practicable? Will the 
facilities and resources of other Federal 
agencies be utilized, when they are 
particularly suitable, not competitive 
with private enterprise, and made 
available without undue interference vith 
domestic programs? 

L h. 0 . 8 .  air carriora 
(International Air Transportation Fair 
Competitive Practices Act, 1974): If air 
transportation of persons or property im 
financed on grant basis, vill U.S. 
carriers be used to the extent much 
service is available? 

i. Termination for convonioncr 
of O . B .  Govornmont (FY 1991 Appropriations 
Act Sec. 504): If the U.S. Government is 
a party to a contract for procurement, 
does the contract contain a provirion 
authorizing termination of such contract 
for the convenience of the United States? 

Yes. 

A .  T h e  USG i s  
n o t  y e t  a p a r t y  ' 

any  c o n t r a c t s  
u n d e r  t h e  Prograr  



j. Consulting services 
( F Y  1991 Appropriations Act Sec. 524): If once such c o n t r a c t s  are 
assistance is for consulting service enter-2 i n t o ,  expendl*~: 
through procurement contract pursuant to 5 thereunder will be ma& 
U.S.C. 3109, are contract expenditures a a matter cf p u b l l c  reco: 
matter of public record and available for 
pub1 ic inspection (unless otherwise 
provided by lav or Executive order)? .. 

k. Metric conversion 
(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 
1988, as interpreted by conferenca report, 
amending Metric Conversion Act of 1975 
Sec. 2, and as implemented through A.I.D. 
policy): Does the assistance program use 
the metric system of measurement in itm 
procurements, grants, and other 
business-related activities, except to the 
extent that such use is impractical or is 
likely to cause significant inefficiencies 
or loss of markets to United States firms? 
Are bulk purchases usually to be made in 
metric, and are components, subassemblies, 
and semi-fabricated materials to be 
specified in metric units when 
economically available and technically 
adequate? Will A.I.D. specifications use 
metric units of measure from the earliest 
programmatic stages, and from the earliest 
documentation of the assistance processes 
(for example, project papers) involving 
quantifiable measurements (length, area, 
volune, capacity, mass and weight), 
through the implementation stage? 

I 1. Competitive Selection 
Procedures (FAA Sec. 601(e)): Will the 
assistance utilize competitive selection 
procedures f,or the awarding of contracts, 
except where applicable procurement r u l o  
allov otherwise? 

24. construction 

a.  Capital project ( P M  Sec. 
601 (d) ) : If capital (a, construction) 
project, vill U.S. engineering and 
professional services be used? 

b. Construction contract ( P M  
Sec. 611(~)): If contracts for 
construction are to be financed, vill they 
be let on a competitive basis to maximum 
extent practicable? 

Yes. 

Y e s .  
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c. Largo projoctr, 
Congressional approval (FAA Sec, 620(k)): 
If for construction of productive 
enterprise, will aggregate value of 
assistance to be furnished by the U.S. not 
exceed $100 million (except for productive 
enterprises in Egypt that were described 
in the Congressional Presentation), or 
does assistance have the express approval 
of congress? 

25. O.B. Audit Rigbtr (FAA Sec. 
301(d)): If fund is established solely by 
U.S. contributions and administered by an 
international organization, does 
Comptroller General have audit rights? 

26. ~ommuniit Assistance (FAA Sec. 
620(h). Do arrangements exist to insure 
that United States foreign aid is not used 
in a manner which, contrary to the best 
interests of the United States, promotes 
or assists the foreign aid projects or 
activities of the Communist-bloc 
countries? 

a. cash rbimbursbmontr (FAA 
Sec. 483): Will arrangements preclude use 
of financing to make reimbursements, in 
the form of cash payments, to persons 
vhose illicit drug crops are eradicated? 

Yes. 

Yes. 

b. Assistrnco to narcotic8 
l traffickers (FAA Sec. 487): Will 

arrangements take reasonable stepsn 
to preclude use of financing to or through 4h- 
individuals or entities which we knov or Y e s .  
have reason to believe have either: (1) 
been convicted of a violation of any lav 
or regulation of the United States or a 
foreign country relating to narcotics (or 
other controlled substances); or (2) been 
an illicit trafficker in, or othervire 
involved in the illicit trafficking of, 
any such controlled substance? 



- 2 8 .  Zxproprimtion end Land Raform 
(FAA Sec. 620(g)): Will assistance 
preclude use of financing to compensate 
owners for expropriated or nationalized 
property, except to compensate foreign 
nationals in accordance with a land reform 
program certified by the President? 

29. Police and Primonm (FAA Sec. 
660): Will assistance preclude use of 
financing to provide training, advice, or 
any financial support for police, prisons, 
or other law enforcement forces, except 
for narcotics programs? 

30. C I A  Activities ( F M  Sec. 662): 
Will assistance preclude use of financing 
for CIA activities? 

31. Motor Vohiclrr (FAA Sec. 
636(i)): Will assistance preclude use of 
financing for purchase, sale, long-term 
lease, exchange or guaranty of the sale of 
motor vehicles manufactured outside U . S . ,  
unless a waiver is obtained? 

32. Military Porronnol (FY 1991 
Appropriations Act Sec. 503): Will 
assistance preclude use of financing to 
pay pensions, annuities, retirement pay, 
or adjusted service compensation for prior 
or current military personnel? 

33. P a p a n t  of U . N .  Assosrmontr (FY 
1991 Appropriations Act Sec. 505): Will 
assistance preclude use of financing to 
pay U.N. assessments, arrearages or dues? 

34. Xultilateral Organirrtion 
Lending (FY 1991 Appropriations Act Soc. 
506): Will assistance preclude use of 
financing to carry out provisions of F U  
section 209(d) (transfer of FAA funds to 
multilateral organizations for lending)? 

35. txport of Nucl4ar Ramourcor (fY 
1991 Appropriations Act Sec. 510): Will 
assistance preclude use of financing to 
finance the axport of nuclear equipment, 
fuel, or technology? 

Yes. 

Yes. 

Y e s .  

Y e s .  

Y e s .  

Y e s .  

Y e s .  

Y e s .  
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'36. Repression of Population (M 
1991 Appropriations Act Sec. 511): Will 
assistance preclude use of financing for 
the purpose of aiding the efforts of the 
government of such country to repress the 
legitimate rights of the population of 
such country contrary to the Universal 
Declaration of Human Rights? 

37. Publicity or Propoganda (FY 1991 
Appropriations Act Sec. 516): Will 
assistance be used for publicity or 
propaganda purposes designed to support or 
defeat legislation pending before 
Congress, to influence in any vay the 
outcome of a political election in the 
United States, or for any publicity or 
propiganda purposes not authorized by 
Congress? 

38. Marine Insurance (FY 1991 
Appropriations Act Sec. 563): Will any 
A.I.D. contract and solicitation, and 
subcontract entered into under such 
contract, include a clause requiring that 
U.S. marine insurance companies have a 
fair opportunity to bid for marine 
insurance when such insurance is necessary 
or appropriate? 

39. Exchange for Prohibited Act (FY 
1991 Appropriations Act Sec. 569): Will 
any assistance be provided to any foreign 
government (including any instrumentality 
or agency thereof), foreign person, or 
United States person in exchange for that 
foreign government or person undertaking 
any action which is, if carried out by the 
United States Government, a United States 
official or employee, expressly prohibited 
by a provision of United States lav? 

Yes. 

NO. 

Yes. 



8. CRITERIA APPLICABLE TO DEVEtOPMENT 
ASSISTANCE ONLY 

1. Agricultural Export8 (Bumporr 
Amrndmrot) (FY 1991 Appropriations Act 
Sec. 521(b), as interpreted by conference 
report for original enactment): If 
assistance is for agricultural development 
activities '(specifically, any testing or 
breeding feasibility study, variety 
improvement or introduction, consultancy, 
publication, conference, or training), are 
such activities: (1) specifically and 
principally designed to increase 
agricultural exports by the host country 
to a country other than the United States, 
vhere the export vould lead to direct 
competition in that third country vith 
exports of a similar commodity grovn or 
produced in the United States, and can the 
activities reasonably be expected to cause 
substantial injury to U.S. exporters of a 
similar agricultural commodity; or (2) in 
support of research that is intended 
primarily to benefit U.S. producerr? 

2. Tied Aid Credits (FY 1991 
Appropriations Act, Title If, under 
heading "Econonic Support Fundn): Will DA 
funds be used for tied aid credits? 

3 Appropriato Techaolopy (FAA Sec. 
107): Is special emphasis placed on use 
of appropriate technology (defined as 
relatively smaller, cost-saving, 

1 labor-using technologies that are 
generally most appropriate for the small 
farms, small businesses, and m a l l  incomes 
of the poor)? 

I .  Indigenous Nerds and Rorourcoa 
(FAA Sec. 281(b)): Describe extent to 
which the activity recognizes the 
particular needs, desires, and capacities 
of the people of tho country; utilizms the 
country's intellectual resources to 
encourage institutional development; and , 

supports civic education and training in 
skills required for effective 
participation in governmental and 
political processes essential to 
self-government. 

No. 

Yes. 

The .Program encourages 
baslc and essential refor 
in the primary education 
system through an Open ar 
-participatory process so 
that the reforms institut 
are polltically and 
financially sustainable. 

BEST AVAILABLE COPY 



5. Economic Development (FAA Sec. 
101(a)): Does the activity give 
reasonable promise of contributing to the 
development of economic resources, or to 
the increase of productive capacities and 
self-sustaining economic grovth? 

6. 6pecial Development Emphase8 (FAA 
Secs. 102(b), 113, 281(a)): Describe 
extent to vhich activity will: (a) 
effectively involve the poor in 
development by extending access to economy 
at local level, increasing labor-intensive 
production and the use of appropriate 
technology, dispersing investment from 
cities to small towns and rural areas, and 
insuring vide participation of the poor in 
the benefits of development on a rustained 
basis, using appropriate U.S. 
institutions; (b) encoxage democratic 
private and local governmental 
institutions; (c) support the self-help 
efforts of developing countries; (d) 
promote the participation of vomen in the 
national economies of developing countries 
and the improvement of vomenrs status; and 
(e) utilize and encourage regional 
cooperation by developing countries. 

7. Recipient Country Contribution 
(FAA Secs. 110, 124 (d) ) : Will the 
recipient country provide at least 25 
percent of the costs of the program, 
project, or activity vith respect to vhich 
the assistance is to be furnished (or is 
the latter cost-sharing requirement being 
waived for a "relatively least developedn 

L country) ? 

8. Benefit to Poor najority (FAA 
Sec. 128(b)): If the activity attempts to 
increase the institutional capabilities of 
private organizations or the government of 
the country, or if it attempts to 
stimulate scientific and technoloqical 
research, has it been designed and will it 
be monitored to ensure that the ultimate 
beneficiaries are the poor majority? 

Yes 

The Program s h a l l  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  
o v e r a l l  v i a b i l i t y  
of l o c a l  and ~ a t i o n a  
l e v e l s  of  p a r t i c i p a t  
i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
r e f o r m  process, and 
i n  s o  do ing  w i l l  
encourage  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  
worcen i n  t h i s  p r o c 2 -  

Yes.  

Yes. 



9. Abortion8 (FAA S ~ C .  104(f); FY 
1991 Appropriations Act, Title 11, under 
heading "Population, DA,* and Sec. 535): 

a. Are any of the funds to be 
used for the performance of abortions a6 a 
method of family planning or to motivate 
or coerce any person to practice 
abortions? 

b. Are any of the funds to be 
used to pay for the performance of 
involuntary sterilization as a method of 
family planning or to coerce or provide 
any financial incentive to any person to 
undergo sterilizations? 

c. Are any of the funds to be 
made available to any organization or 
program which, as determined by the 
President, supports or participates in the 
management of a program of coercive 
abortion or involuntary sterilization? 

d. Will funds be made available 
only to voluntary family planning projects 
which offer, either directly or through 
referral to, or information about access 
to, a broad range of family planning 
methods and services? 

e. In awarding grants for 
natural family planning, will any 
applicant be discriminated against because 
of such applicant's religious or 

l conscientious commitment to offer only 
natural family planning? 

f. Are any of the funds to be 
used to pay for any biomedical research 
which relates, in whole or in part, to 
methods of, or the performance of, 
abortions or involuntary sterilization as 
a means of family planning? 

g. Are any of the fund. to b. 
made available to any organization if the 
President certifies that the use of these 
funds by such organization vould violat. 
any of the above provisions related to 
abortions and involuntary ~terilization? 

No. 
4 

NO. 

NO. 

No. 

No, 

No. 
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c. lorort degradation: Will 
assictance be used for: (1) the 
procurement or use of logging equipment, 
unless an environmental assessment 
indicates that all timber harvesting 
operations involved vill ba conducted in 
an environmentally mound manner and that 
the proposed activity vill produce 
positive economic benefit. and mustainablo 
forest management systems; (2) actions 
vhich vill mignificantly degrade national 
parks or similar protected areas vhich 
contain tropical forests, or introduce 
exotic plants or animal8 into much aream; 
(3) activities vhich vould result in tho 
conversion of forest lands to the roaring 
of livestock; (4) the construction, 
upgrading, or maintenance of road8 
(including temporary haul roads for 
logging or other extractive industriem) 
which pass through relatively undergraded 
forest lands; (5) the colonization of 
forest lands; or (6) the construction of 
dams or other vater control structures 
which flood relatively undergraded forest 
lands, unless vith respect to each such 
activity an environmental assessment 
indicates that the activity vill 
contribute significantly and directly to 
improving the livelihood of the rural poor 
and vill be conducted in an 
environmentally sound manner vhich 
supports sustainable development? 

d. Bustainablo forortry: If 
assistance relates to tropical forests, 

l will project assist countries in 
developing a systematic analysim of tho 
appropriate use of their total tropical 
forest resources, vith the goal of 
developing a national program for 
sustainable forestry? 

0. knvironmental impact 
rtatomoatm: Will funds bo made available 
in accordance vith provimionm of FAA 
Section 117(c) and applicable A.I.D. 
regulations requiring an enviromontal 
impact mtatement for activitiom 
significantly affecting tho onviroment? 

No. 

Y e s .  



14. Znrrgy (FY 1991 Appropriations 
Act Sec. 533(c)): If assistance relates 
to energy, will such assistance focus on: 
(a) end-use energy efficiency, least-cost 
energy planning, and renewable energy 
resources, and (b) the key countries where 
assistance would have the greatest impact 
on reducing emissions from greenhouse 
gases? 

15. Bub-Babrrra Africa A88irtrace 
(FY 1991 Appropriations Act Sec. 562, 
adding a new FAA chapter 10 (FAA Sec. 
496)): If assistance will come from the 
Sub-Saharan Africa DA account, is it: (a) 
to be used t 3  help the poor majority in 
Sub-Saharan Africa through a process of 
long-term development and economic growth 
that is equitable, participatory, 
environmentally sustainable, and 
self-reliant; (b) to be used to promote 
sustained economic growth, encourage 
private sector development, promote 
individual initiatives, and help to reduce 
the role of central governments in areas 
more appropriate for the private sector; 
(c) being provided in accordance with the 
policies contained in FAA section 102; 
(d) being provided in close consultation 
with African, United States and other PVOs 
that have demonstrated effectivrness in 
the promotion of local grassrooto 
activities on behalf of long-tam 
development in Sub-Saharan Africa; 

i (e) being used to promote refom of 
sectoral economic policies, to support the 
critical sector priorities of agricultural 
production and natural resources, health, 
voluntary family planning services, 
education, and income generating 
opportunities, to bring about appropriate 
sectoral restructuring of the Sub-Saharan 
African economies, to support ref0IZi in 
public administration and finances and to 
establish a favorable environment for 
individual enterprise and self-sustaining -. 
development, and to take into acCoUnt, in 
assisted policy.reforms, the need to 
protect vulnerable group.; (f) bdng u8rd 
to increase agricultural production in 
ways that protect and restore the natural 
resource base, especially food production, 
to maintain and improve basic 
transportation and communication networks, 
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to maintain and restore the renevablo 
natural resourco base in vays that 
increase agricultural production, to 
improve health conditions vith special 
emphasis on meeting the health needs of 
mothers and children, including the 
establishment of self-sustaining primary 
health care systems that give priority t o  
preventive care, to provide increased 
access to voluntary family planning 
services, to improve basic literacy and 
mathematics especially to those outside 
the.forma1 educational system and to 
improve primary education, and to develop 
income-generating opportunities for the 
unemployed and underemployed in urban and 
rural areas? 

16. Debt-for-Nature Exchange ( P M  
Sec. 463): If project will finance a 
debt-for-nature exchange, describe how the 
exchange vill support protection of: (a) 
the vorld's oceans and atmosphere, (b) 
animal and plant species, and (c) parks 
and reserves; or describe hov the exchange 
vill promote: (d) natural resource 
management, (e) local conservation 
programs, (f) conservation training 
programs, (g) public commitment to 
conservation, (h) land and ecosystem 
management, and (i) regenerative 
approaches in farming, forestry, fishing, 
and vatershed management. 

I 17. Deobligation/Reobligation 
(PY 1991 Appropriations Act Sec. 515): If 
deoblreob authority is sought to ba 
exercised in the provision of DA 
assistance, are the funds being obligated 
for the same general purpose, and for 
countries vithin the same region as 
originally obligated, and havo the Houso 
and Senato Appropriations Committees h e n  
properly notified? 

a. Repayment capacity (FAA Sac. 
122(b)): Information and conclusion on 
capacity of the country to repay the loan 
at a reasonable rate of intotost. 



s b. tong-range plans (FAA Bec. 
122(b)): Does the activity give 
reasonable promise of assisting long-range 

nd programs designed to develop 
c resources and increase productive 
ies? 

c. Interest rat, (FAA sec. 
122(b)): If development loan is repayable 
in dollars, is interest rate at least 2 
percent per annum during a grace period 
which is not to exceed ten years, and at 
.;least 3 percent per annum thereafter? 

d. Zxports to United Itates 
(FAA Sac. 620(d)) : IF assistance is for 
any productive enterprise which will 
compete with U.S.-enterprises, is there an 
agreement by the recipient country to 
prevent export to the V . S .  of more than 20 
percent of the enterprise's annual 
production during the life OF the loan, or 
has the requirement to enter into such an 
agreement been waived by the President 
because of a national security interest? 

N/A. A l l  of  thr 
a s s i s t a n c e  i s  
be ing  p rov ided  
on a  g r a n t  bas i :  

19- Development Objectives (FM 
Secr. 102(a), 1x1, 113, 2~1(a) ) : &tent The Program w i l l  assist 
to which activity vill: (1) effectively Government of Benin to 
involve the poor in development, by d e s i g n ,  implement and 
expanding access to economy at local i n s t i t u t i o n a l i z e  re fo rms  
level, increasing labor-intensive pr imary education which wi 
production and the use of appropriate inter a l i a ,  encourage and 
technology, spreading investment out from i n c r e a s e  female student 
cities to small towns and rural ar.as, a n d e n r o l l m e n t  and female 
insuring wide participation of the poor i n p a r t l c l p a t l o n  a t  the 

I the benefits of development on & sustained l o c a l  and nat lona '  levels 
basis, using the appropriate U.S. of a & n l n l s t r a t l o n  and 
institutions; (2) help develop management of e d u c a t i o n  
oooperativer, especially by technical 

and finance- 

assistance, to assimt rural and urban poor 
to help themselves toward better life, and 
othervise encourage democratic private and 
local governmental institutions; (3) 
su a .elf-help effort. of 
da countries; (4 )  promote the 
Pa ion of women in tho national 
ac of developing countries and the 
im t of momenls status; 8nd (5) 
utilize and encourage regional cooperation 
by developing countries? 



20. agriaulture, Rural D0~010p80nt 
and rptrition, and Agricultural Researah . 103 and 103~): 

a. Rural poor and #mall 
If assistance is being made 

aval3hble for agriculture. rurai 
development or nutrition, -describe extent 
'to whi* activity is specifically designed 
to increase productivity and income of 
rural poor; or if assistance is being 
pade available for agricultural research, 
has account been taken of the needs.of 
small farmers, and extensive use of field 
testing to adapt basic research to local 
conditions shall be made. 

. . 
b. Nutrition: Describe extent 

to vhich assistance is used in 
coordination vith efforts carried out 
under FAA Section 104 (Population and 
Health) to help improve nutrition of the 
people of developing countries through 
encouragement of increased production of 
crops vith greater nutritional value; 
improvement of planning, research, and 
education with respect to nutrition, 
particularly vith reference to improvement 
and expanded use of indigenously produced 
foodstuffs; and the undertaking of pilot 
or demonstration programs explicitly 
addressing the problem of malnutrition of 
poor and vulnerable people. 

c. Food aecurityt Describe 
extent to which activity increases 
national food security by improving food 
policies and management and by 
strengthening national food reserves, with N/A. 
particular concern for the needs of the 
poor, through measures encouraging 
domestic production, building national 
food ruerve8, expanding available atorage 

reducing post harvest food 
improving food distribution. - 

opolation and Itealth (FAA Sacs. 
(c) ) t. ' If assistance is boing 

made rvrilablo'for population or health N/A. 
activitios, describe extent to which 
activity emphasize8 lov-cost, integrrtod 
delivery systems for health, nutrition and 
family planning for the poorest peoplo, 
vith particular attention to the needs of 



c. research into, and 
evaluation of, economic development 
procease8 and techniques; 

d. reconstruction after natural -- - - -  

or disaster and p r o g t w  of 
d i preparedness; 

. a. for 8mcial develoament - --. 

problems, and to enable proper utilization 
of infrastructure and related projects 
funded with earlier U.S. assistance; 

f. for urban development, 
especially small, labor-intensive 
enterprises, marketing systems for small 
producers, and financial or other 
institutions to help urban poor 
participate in economic and social 
development. . . 

2 4 .  Sabel Development (FAA Secs. 
120-21). If assistance is bdng made 
available for the Sahelian region, 
describe: (a) extent to which there is 
international coordination in planning and 
implementation; participation and support 
by African countries and organizations in 
determining development priorities; and a 
long-tern, multidonor development plan 
vhich calls for equitable burden-sharing 
with other donors; (b) vhether a 
determination has been made that the host 
government has an adequate system for 
accounting for and controlling receipt and 
expenditure of projects funds (dollars or 
local currency generated therefrom). 

BEST AVAILABLE COPY 



mothers and young children, using 
paradical and auxiliary medical 

, clinics and health post., 
1 distribution systems, and o t h u  
community outreach. 

' Iducation and ZIuman Reaoureer 
Development ( F M  Sec. 105): If assistance 
is being made available for education, 
public administration, or human resource 
development, descrih (a) extent to which 
activity strengthens nonfoxmal education, 
makes formal education more relevant; 
especially for rural families and urban 
poor, and strengthens management 
capability of institutions enabling the 
poor to participate in development; and 
(b) extent to which assistance pro~~ides 
advanced education and training of people 
of developing countries in such 
disciplines as are required for planning 
and implementation of public and private 
development activitier. 

23. tnergy, Private Voluntary 
Orqanizatioar, aab Iblectbd Development 
Activities ( F M  Sac. 106): If assistance 
is being made available for energy, 
private voluntary organizations, and 
selected development problems, descrik 
extent to which activity is: 

a. concerned with data 
collection and analycis, the training of 
skilled personnel, research on and 
development of suitable energy sources, 
and pilot projects to test nev methods of 
energy production; and facilitative of 
research on and development and use of 
small-scale, decentralized, renevable 
energy sources for rural areas, 
emphasizing development of energy 
resources which are anvironmentallv 
accep-2. and rmquire minimum capital 

. concerned vith technical 
and~~4evelopment, especially 
rivate and voluntary, or 

regional and international dev.iopment , 
organizations; 

By implementing and 
institutionalizing 
critical refoms in 
primary education 
sector, , female studel 
and managerial 
participation will b@ 
increased;more rural 
families will have 
increased access ta 
prixnary education; 
and the open, demo- 
cratic processes of 
achieving these refalr 
will be strengthened. 




