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D 
ans l‘mmense ,ardm potager de 
l’école primam Hamdallaye 11 
de Ségou, la rerre est fertile et 
les planres vigoureuses. Tous 
les après-midi, Moulaye et ses 
anus de cinquième annte entre- 

ncnnent et arrosent des plants de tomates, de 
concombres, d‘aignons et de tournesols. ils 
s’occupent aussi des manguien et des papayers. 
intéressés à l‘horticulture, ils apprennent à 
iabourer, à fertiliser et à cultiver le sol sous les 
conseilsludicieux d’un professeur compttent 

pans la cour arrière de l’école, Fatoumata, 
treize ans, place délicatement une pièce de tissu 
sur une machine à coudre. <Cette jupe, c’est 
pour ma pente soeur. J’aime la couture et Je 
voudrais en faire mon métier. Mais, je n‘aurai 
sans doute jamais l’argent pour acheter une 
machine comme celle-ci. Mes parents non 
plus!», souligne-t-elle timidement. Cette con- 
mime ne l’empëche toutefois pas de suivre ses 
leqms de couture avec beaucoup d‘intérêt Tour 
près, ses compagnons semblent préférer le rri~ 
cm ou la menuiserie. 11s travaillent avec beau- 
coup d’ardeur à apprendre les techniques du 
métier. Quant aux étudiants de neuvième 
année, encadrés par un Manon expérimenré, 
ils s’affairent à construire l’imposant mur de 
brique qui déhmirera la propntte de l’école. 

Hamdallaye 1, est ,-une des nombreuses ko- 
les ruralisées du Mal~. Elle compte quelque 600 
éièves regroupés dans une douzaine de clas- 
ses. son programme d’enseignement comprend 
des cours de franCais, d’histoire, de géographie, 
de sciences et de mathématiques dispensés en 
matin& et des périodes de travaux manuels 
offertes en après-midi. 

«La rudisation des écoles ne signifie pas un 
retour à la terre. C’est, au contraire, une ouvcr- 
turc aux réalités du pays dont 95 pour cent de 
la popularion wt en milieu rural, pratique l‘a@ 
culture, l’élevage et les métiers manuels», de 
souligner Boureima Ci&, directeur de I’édu- 
cauon dans la réglo” de Ségou. 

C’est en 1968 que le programme de «Rurali- 
sanon des écoles» a commencé: huit écoles pti- 
maires du Sud du pays ont mis à l’essai cet~ 
méthode d’enseignement qui revalorise les 
métiers manuels, lie davantage le contenu du 
programme scolaire aux besoins du milieu et 
favorise l’emploi des langues naaonales comme 
langue d‘enieignemenr. 



Cette réforme scolaire caressait aussi l’ab~ecnf 
de transformer le milieu en améliorant les pra- 
tiques culturales dei paysans. 11 fallait initier 
les enfants aux techniques modernes de l’agn- 
culture, de l’élevage, de la mécanique et de la 
menuiserie afin qu’ils puissent, à leur tour, les 
tla”smettre à leurs aînés. 

Pour réaliser ces oblectiis, les écoles expéfi- 
mentales ont misé sur des périodes de travaux 
manuels et sur des stages en milieu de travail. 
L’étudiant devait étre stimulé par le milieu et 
être motwé à participer activement aux travaux 
pratiques. L’encadrement était assuré par des 
gens compétents de la communauté On comp- 
talc aussi sur la réforme pour mettre un frem 
au taux élevé d‘abandon et de redoublemenr 
parmi les étudiants. Encore aulourd’hui, on 
estime que 30 pour cenr seulement des étu- 
diants réussissent l’examen qui sanctionne la 
neuvième année de scolarité. 

En 1980, le programme d’enseignement a été 
étendu à plusieurs autres écoles primaires du 
pays. Même si on ne connaît pas de mouvement 
d’opposition systématique à ce programme de 
ruralisation des écoles, il n’en continue pas 
moins de soulever des discussions plusieurs 
années après son adopnon. 

Bien des citadins demeurent réticents à 
envoyer leurs enfants à I’école rurale. Généra- 
lement formés à l’étranger, les gens des villes 
favorisent un enseignemenr classique orienté 
vers l’acquisition d’un diplôme et la quête d’un 
emploi rémunérateur. 

«Comment un enfant de douze ans peut-il 
dire à son père de changer sa facon de culti- 
ver les champs! Il n’a pas de poids pour chan- 
ger les mentalités», disent ces parents qui 
ajoutent que l’apprentissage des nouvelles tech- 
niques, c’est bien beau en théorie, mais <a ne 
donne pas, en pratique, aux enfants les moyens 
d’appliquer sur le terrain ce qu’ils ont appris 
à l‘école, ni l’argent pour acheter les équipe- 
ments nécessaires. «Surtout, si l’on considère 
que, en raison de leur %ge, de leur niveau cul- 
turel, de leurs faibles revenus er du coût élevé 
des outils, les paysans sont souvent résistants 
aux changements», de renchérir un intellectuel 
de Bamako. 

Certams professeurs se demandent, quant à 
eux, si le gouvernement possède les moyens 
financiers et techniques de généraliser le pro- 
gramme de ruralisation et l’enseignement en 

langue nananale. Cela suppose, en effet, de 
nombreux déboursés pour iormer adéquate- 
ment les professeurs et préparer le maténel 
didactique. 11 faut pouvoir produire des livres 
en utilisant l’alphabet dei dwerses langues 
nationales: toute une technologie est nécessaire 
pour appuyer le programme à l‘échelle 
“atiO”de. 

«La ruralisation s’avère un succès dans la 
mesure où I’élève apprécie ce qu’il fait et porte 
un inté& à apprendre davantage. II peut choi- 
sir une ou plusieurs activités manuelles l‘amé- 
nagement de jardins ou la plantation d‘arbres 
et de fleurs. L’entretien régulier des bâtiments 
par les enfants eux-mêmes a totalement modi- 
fié le cadre de vie de l’école. La mralisation pers 
met aux enfants d‘acquérir des techniques qm 
pourront leur servir personneliement tO”t en 
leur apprenant à respecter l’environnement et 
à développer une conscience collective, prafi- 
rable à toute la société», estime Boureima CEsé. 

Plusieurs partisans de la réforme scolaire 
considèrent que loin d‘abaisser le niveau d’édu- 
cation, celle-ci permet de développer l’aptnude 
des enfants à travailler le bois et le métal, et 
à pratiquer l’agriculture, l’élevage et I’artiianat. 
La réforme serait aussi un moyen de freiner 
l’exode vers les villes tout en abaIssant le taux 
de chômage. 

Pour expliquer i‘attirance des jeunes scola- 
risés vers les centres urbains er le fait que les 
métiers manuels soient décriés, ces partisans 
rappellent la période coloniale où les manuels 
scolaires montramx des illusrranons d’intel- 
lectuels et de patrons en vestons et cravates, 
en haut de l’échelle sociale alors qu’au bas de 
celle-ci, on retrouvait la payiannene et les 
métiers manuels. 

«Cette image demeure encore trop présente 
dans l’esprit des gens, même SI la situation 
s‘améliore!n, affirment-ils en rappelant que 
pendant la colonisation, seulement sepr pour 
cent des enfants trouvaient une place dans un 

établissement icola~e. Le sy,tème forman alors 
des cadres pour les administraoans de la capi- 
tale et négligeait totalement le développement 
des campagnes. 

«L’écale ne représente plus la possibilité 
d’accéder à un emploi dans la Foncnon publi- 
que et de gagner un revenu mtéressant. ~‘ensei- 
gnement classique n’assure plus le plein 
emploi Ce n’est pas la seule voie pour déve- 
lopper le pays Former des intellectuels n’est 
pas très productif sur le plan économique. 
Parler de souveraineté naoonale, d’ouverture 
sur le monde, de cultures et de langues diffé- 
rentes, c’est mdubitablement intéressant! Mais, 
au Mali, seulement cinq pour cent de la popu- 
lation parle français même ii toutes les affaires 
politiques et administratives se traitent dans 
cette langue. L‘utihsation des langues nationales 
est nécessaire pour communiquer avec la 
masse. Ma~s, ne sont-elles pas encore considé- 
rées comme les langues des pauvres?», de faire 
remarquer un autre chaud parnsan de la rira- 
lisation des écoles. 

La rnrahsation des écoles a-t-elle apporté les 
résultats escomptés? Malgré les ardents débats 
qu’elle suscne parmi la populauon, aucune éva- 
luation systématique n’a éié faite, à ce jour. 
Toutefois, l’Institut de pédagogie nationale a 
amorcé, avec le soutien finanaer du Centre de 
recherches pour le développement internauo- 
ml, une recherche pour évaluer les élèves des 
écoles expérimentales où on enseigne en lan- 
gue bamaka kan. On cherche sunout à savoir 
si les élèves acquièrent plus de connaissances, 
s’ils continuent à vivre en miheu rural apr& 
leurs études et si les techniques acquises par 
les élèves mlluencent les pratiques agricoles de 
leurs parents. w 


