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Mutations Socio-Politiques et Replis
Identitaires en Afrique: Le Cas Du
Cameroun

Par Ibrahim Mouiche*

15 aout 1995: Miguel TROVOADA, premier President democrat iqucment 61u dc
l'archipcl de SaoTome" et Principe, est renverse p;ir des miliuiircs. Sous unc forte
prcssion de lacommunaute inleniatioiiiile, les pulschistes rendent Ic pouvoiraux
civils le 21 aout contre une loi d'ainnislie voice par lc parlcmcnt.

28 septembre 1995: Said Moh;uned JOIIAR esl dcsliluc dc scs ibnciions
presidcnlicllcs aux Comores p;ir un groupe de mercenaires conduits p;ir Ic rencgat
Bob Dcnard.

16janvicr 1996: le capitainc Valentin STRASSKR, Ic jcunc chcl'du gouvcnicincni
miliuiire de Sierra Leone est renvcrsc piir un coup d'Htal mcn6 par son vice-
president, le gdneral dc brigade Julius MAADA BIO.

27 Janvier 1996: Mahiimanc Ousmane, premier President issu des elections
pluralistcsau Niger, est ddposd par uncoupd'lilalinililiurcopcTcpjirlecliel'd'l'Jai-
major gdndral des armees, Ibrahim Bard MAINASSARA.

2 fevrier 1996. rarmee lance un assaut sur le palais presidenliel a ('oiiakry
((iuincc), decidee a y dcloger Ic general Uinsana CON'li;, donl le caractere
deinocralique de 1'election a la lelc de I'lJat, il ya quelques amices, I lit vivcineni
coniesie. Autcrmedequarantehiiilheurcsdcnegotiations. lcstiiilii;«ircsroj;;ij:nciii
leurs casernes.

Cinq coupsd'Ktat reussisou inanqiiesen six inois, iirlmlcvraii inquivivr tfuunt
auxprocessu.sde democralisalion en cours en Afrique depws six nns» ainsi i|uc
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du no 477 du 6 fevrier 1996); ce d' autant plus que Alain Touraine (1990) peoae que
lc XXe siecle n'a pas aimg la democratic Le retour aux commandes au Benin du
dktateur d'hier, «l'homme-cam£lion» Mathieu KEREKOU nc fait que conforter
cet etat d'esprit D en est egalement de la mutinerie des soldats centrafricains qui
a failli degenerer en coup d'Etat, n'eut 6\& l'intervention de l'annee francaise au
mois de mai.

Ensuite, le renouveau de conflits ethniques, des rebellions annees et les replis
identitaires qui accompagnent le processus de democratisation, fait des politiques
de construction nationale en Afrique noire une question incontoumable. C'est un
sujet qui exige une inflexion lucide et approfondie apres (rente ans d' independance
qui ont suscite des phenomenes nouveaux dans le domaine politique, ecooomique,
social, cultural, linguistique et religieux. Aussi les problemes relatifs a la question
nationale ne peuvent-ils plus 6tre poses de la meme maniere aujourd'hui qu'ils
etaient pendant la colonisation (Amady Dieng Aly, 1995:1).

Les pages qui suivent tournent autour de ces deux problematiques de
deinocratisation et de la question nationale en Afrique. Hies tentent de repondre
a la question du Professeur Georges NZONGOLA-NTALAJA (1995:1-5) qui se
demande «sila democratic est possible en Afrique:

Question pertinentede «gouvernance» qui se ramene a *la crisede I'Etat, de la
dimocratie et du diveloppement* et qui exige une vision «holiste et historique* de
1'autopsie de l'Etat africain post-colonial au risque de toumer en derision.

Le choix du Cameroun ddnote (Tune certaine symbolique.Car en Cut, situ6
geographiquement a la chamiere de 1'Afrique occidentale, centrale comme des
ensembles sahelien et equatorial, culturellement a la jonction des mondes
francophone et anglophone, aussi bien chrgtien que musuunan, ce pays a tout pour
animer ce que le President Ahidjo reprenant la formule de Senghor appelait les «
cercles concentriques de solidarity c'est-a-dire vu de Yaoundfc l'Afrique
equatoriale francophone et hispanophone entre Zaire, Soudan et Nigeria; 1* Afrique
atlantique au sud du Sahara et a 1'Ouest des grands lacs, l'Afrique continentale
(Gaillard, 1989:193, t2). En ce sens, il est le carrefour des trois importantes regions
culturelles: la cdte de Guinee avec ses peuplades ndgritiques, le Soudan occidental
avec les Peul et les pleuplades arabes, le Congo avec les peuples de langue bantoue.
L'extr6me complexity ethnique est a l'image de celle de l'Afrique. Raison pour
laquelle, son dtude est particulierement bendflque pour qui veut s'initier aux
problemes africains.

I. Mutations socio-politiques et crise de I'Etat en Afrique
Apres un peu moins de trois ddcennies de regimes autoritaires et repressifs,
l'amorce des annees 80est marquee en Afrique par des bouleversements politiques,
economiques et sociaux G îouf, 1995:1) qui ont pouss£ les Etats nto-patrimoniaux
subsahariens tels des dominos aux portes de la democratisation, chacun selon ses
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tenii^sespartkMlmi&etSvenaiell^^
dc laconstniction auloritairc (MBEMBE.1992: 37-64) revele une malaise social
intensify par les effets de la faillite du modele neb-colonial de croissance et de
gouvemementalit£.

A — Lcs changements des structures des societes africaines
Ainsi que l'affinnent Jean Francois Bayart, Comi Toulabor et Achille Mbembe
(1992:16; voir Peter Gibbon, 1992;G.Conac, 1993:11-41), le role declencheurdes
*dynamiquesdu dehors* (l'arrivee de la gauche au pouvoir en France en 1981, la
chute des partis communistes en Europe de l'Est, et notamment le renversementde
ladictature familiale de Ceaucescu a 1' issue de 1' une des manifestations spontanees
de soutien que les Africains connaissent bien, la liberation de Nelson Mandela en
Republique Sud-africaine) a 6te patent au point d'avoir &\& surestim£ par des
nombreux acteurs. Mais cette poussee ddmocratique a 6te d'abord une pulsation
propredessystemespolitiquessubsahariens. D'ailleurs, avantmeme laperestroika
plusieursdirigeantsafricainsavaientddjaamorcd des processus de deconcentration
du pouvoir pour tenter de sortir leur pays de 1'impasse ou les avail conduits un
moDopartisine bureaucratique ou une militarisation toiale de leurs structures
gouvemementales. Mais ces experiences dtaient isolees (Cqnac, 1993: 11-41).

Done, cede Afrique a change depuis les independances. En premier lieu, pres
des 2/3 de ses habitants sont nes apres la fin de la colonisation; elle appartient a un
passe consigne dans l'environnement, les livres et les mdmoires; ils n'ont connu
leurs pays que dirigds par les Africains. Ces moins de trente ans sont en moyenne
plusinstruitsque leurs aines: ils ontbeneficie des ddveloppements de la scolarisauon
apres l'independance. Ils sont plus nombreux a habiter les villes quelle que soil la
facon dont ils vivent. Enfin, ils sont touches par une circulation Internationale de
l'infonnation rendue plus intense par suite des changemenLs techniques favorisant
sa diffusion. Or, jeunesse, urbanisation, instruction, communication sont des
facteursd'ouverture au monde venusde 1'exterieuren meme temps qu' ils suscitent
de nouvelles manieres de percevoir et de juger des societes d'appartcnance. Dans
cette optique, la contestation surgie au grand jour a la Tin de la decennie 80 et au
debut des annees 90 n'est pas si fortuite; loin d'etre la negation du «bdti» des
independances, elle est au contraire son prol<Migemcnt normal. En outre, la crise
economique et les effets boomerang des programmes d'ajustements structurcls
(cures d'amaigrissementimposeesaux administrations, aux budgets de Iasant6et
de 1'education, la fin des depenses de Icgitimitc, la devaluation) ont conduit a la
disqualification de l'Etat post-colonial, el a une penetration liberate augurant l'Etat
post-colonial dedeuxiemegcniinilion. II yaeu done uncontextc favorable au re veil
des «societes civiles* qui voulaient s'al firmer lace a des pou voirs qui leur rcsiaient
etr angers.

Ce qui explique aujourd'hui le pluralisme s(x;ial en Alnque noire a travers la
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proliferation des associations a polarisation multiple, des ordres professionnels,
des associations estudiantines, des syndicats d'enseignants, les baneaux voire les
associations de defense des droits de 1'homme, etc.. Or, ceue emancipation
stmcturelle ou organisationnelle est un frein a rautoritarisme dtatique, oes
organisations 6tant par essence autonomes et defendant des intents extra-
bureaucratiques; s'ensuit le pluralisme culturel qui se fonde sur les solidarites
primaires avec le renouveau de la question ethnique ou rdgionale. Car, si le
cloisonnement des ethnies est a craindre, 1'expression du pluralisme ethnique
observed au Kenya, au Cameroun, au Gabon, au Ghana, etc.. constitue plutdt un
frein a rautoritarisme dtatique. C'est dans une certaine mesure, une mise en ecnec
de l'entrepreunariat jacobin de l'Etat post-colonial de la premiere generation. De
maniere genfrale, ce pluralisme culturel vise a I'gtablissement d'une espece de
pacte consociationnel permettant l'epanouissement des di verses communautes. H
importe de mentionner ggalement le pluralisme mldiatique avec la levee du
monopole gouvememental de rinformation.Preuve.rembonpoint des kiosques a
journaux au Cameroun1; la varie'tg des titres allant de pair avec la varied de ton.
Enfin, le pluralisme politique autrefois marginal est devenu pratiquement le
dgnominateur commun d'organisation de 1'espace public2. La renonciation au
monopartisme.pilierde l'Etat post-colonial delapremiereg6n6ration,semanifeste
par rhyperfragmentation de la vie paitisane. Le multipaitisme est un indicateur
d'unmarchd politiqueouvert dans laplupartdes Etatsd'Afrique noire3. Ilestmeme
un des moyens qui permettent de limiter les derives vers l'Etat neo-patrimonial des
lors qu' il contraint les pou voirs publics a une plus grande transparence, et favorise
le renouvellement des dirigeants (voir Luc Sindjoun, 1994 c: 191-230).

B • LA CRISE DE LEGITIMITE ETATIQUE EN AFRIQUE.
Quand on fait un bilan de l'Etat post-colonial en Afrique, c'est le lieu de constater
l'6chec et du de" veloppement et de l'Etat. C'est devenu un truisme de le dire. Dans
cet echec du d£ veloppement, l'Etat africain n'est pas le seul en cause mais, sa
responsabilite' parait d'autant lourde que c'est en lui que tous les espoirs avaiente'te'
fonde's. Cet dchec du dgveloppement est intim&nent Ii6 a celui de l'Etat et c'est sur
cette liaison qu'il convient de s' interroger. En effet, et pour reprendre le Professeur
Jean-Francois M&lard (1990:25-36), *l'Etal africain semble itre unphinomine
ambigu et paradoxal et cette ambiguiti trouve sa source dans la nature nio-
patrimoniale* de sa relation a la soci£t£. Dominique Darbon (1990: 37-45) parle
meme d'un «Etat pre'dateur*. Tshiyembe Mwaliya (1990) rdsume cela par une
formule fort significative qui fait le litre de son ouvrage: "L'Etat post-colonial,
facteur d'insfcuriti en Afrique*.

Ici, comme toute richesse essenlielle transite par l'Etat, (les pr6bendes, les
contrats, les licences, les capacitds de ddtournement et la fraude), la r6ussite sociale
suppose l'acces a la "bourgeoisie directorial* ou a ses couloirs. Les postes



180 Par Ibrahim Mouiche

admmistratifs constituent done les bases des differents echelons d'une nomenda-
0«*privil6gie8qui,pardefiiutionA)itentenireioigiiesd'autiescaiKlidats.Cette
conception *consommatrice» de la chose publique ddbouche sur la violence soil
pour entretenir les situations acquises, soit pour les renverser au profit d'autres
groupes frustrds. La rivalitf politique prend alors la forme d' une confrontation des
factions, sans autre projet que de se sentir mieux a meme que les autres a *girer»
k gateau national, e'est-a-dire le complexe bureaucratique birit6 de lacolonisation.
Dans ces factions, cadres politiques et homines de main peuvent articuler leurs
actions, mats ils doivent aussi impliquer pour faire membres, des clienteles
populaires raUiees sur la base des sentiments ethniques, religieux ou rdgionaux
(JP. Chretien, 1991:15-27).

n s'enstrit que les groupesxJominants qui ddtiennent le pou voir en Afrique noire
maisdgalementau Maghreb (voir Hakim Ben Hammouda, 1995) vivraientnon pas
tant de revenus tirds des surplus africains, mais pour l'essentkl et comme par le
passd des rentes et prdlevements divers que leur assurerait leur position
d'intennddiaires vis-a-vis dusysteme international (A. Mbembe, 1990:7-24). Ces
traits culturels constituent un obstacle fondamental pour un veritable changement
en Afrique . L'Afrique n'est pas le seul continent a connaitre la corruption et le
ddtoumement des deniers publics. Cette pratique est connue en Amdrique, en Asie
et en Europe. La seule difference est qu'ici ces funds sont gdneralement injectds
dans des secteurs productifs.

Dans le cas particulier du Cameroun, Jean-Francois Bayart (1993 : 338) note
qu'«il s'dtait avert dvident (surtout avec le succession prisidentielle de 1982 ou
Von a assistt a I'irruption au coeur de I 'Etat de nouvelles factions ddsireuses de
"manger" a leur tour ou de changer "le rigime de la manducation"), que le
principal objectifdelafactionaupouvoire'taitdeconserver la maitrisedupouvoir
pour s'enrichir, quel qu'enfut le cout pour I'iconomie du pays. L'attestem par
exemple la politique erratique de I 'ancien Ministre du commerce et de I'Industrie,
Mr. Nomo Ongolo; I'ampleur du pillage des entreprises publiques, des adminis-
trations, des douanes, du tresor et I 'intensification de lafuite des capitaux que ces
prilevementsontautorisee, I'absurditeeconomiquede certains investissementset
le ditournement systimalique des tnesures de privatisations imposees par le
FMI.la Banque Mondiale et la France*. Cetie situation n'est pas sans rappeler
celle des pays de 1'Afrique de l'Ouest nolamment le S£n£gal et le Mali ainsi que
le fiasco zairois (voirG. Nzongola-Ntalaja, 1995 : 1-5).

Cette nature neo-patrimoniale des Elats africains jointe a la baissc ilcs cxporta-
tions, a la crise de la dette, a I'elTrondreinent des cours des maticrcs premieres, clc
.. a die responsable de cette aise economique qui traverse 1c comment noir el qui
asuscite ('intervention de la Banque Mondiale el du I'onds Monelaire Internatioiud
a travers les Programmes d'ajuslemenis siruciurels (PAS). Seulement les PAS
n'ont paspennisaux piiys ;ilric;uns de construire des iM>nncs sociales et dconuiniqucs
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pour succdder aux normes en crise.
Apres le vote-sanction urbain lors des municipales du 21 Janvier 19% au

Cameroun, le Secretaire General du Comitd Central du parti au pouvoir (le RDPC)
M.Joseph Charles Doumba (voir Cameroon Tribune n 6031-n 2320 du lundi -
Monday 5 fdvrier /5 February 1996: 6) a pu reconnaitre avec humility la fragility
du tissu social camerounais:

«Si je devais tout de suite tirer des lemons, je dirai que le message est bien
compris. En fait, les grandes villes nous adressent un message que nous
connaissons. Elles nous dcinaiident d'etre plus attentifs aux problemes des
chomeurs. Ceux-ci demandent a retrouver des activity's qui leur procurent
des revenus. Les fonctionnaires, les retraites et les autres deflates nous
demandent de mieux les accompagncr pour qu'ils trouvent des moyens de
subsistance. Les responsables des communes eux-memes attendent de nous
de mcilleures possibility pour rendre plus viables leurs locality's, en matiere
d'61cctricit£, d'eau, de s£curit£, d'hygiene, de transport public, d'habitat, de
scolarisation ( . . . ) . En fait, je dirai que nous payons le prix de la crise
cconomique ( . . . ) . Nous avons perdu dans quelques grandes villes. J'ai la
conviction que e'est la consequence negative de la baisse du pouvoir
d' achat, du niveau de vie el incmc de la quality de la vie des populations dans
ces localite.s.»

On comprend pourquoi l'Etat africain post-colonial a die" violemment contestd
ces anuses et cela dc deux manicrcs. D'une part il subit la contre-offensive des
elites nou velles qui en ont assez de la bourgeoisie bureaucratique au pouvoir depuis
trcnle ans; d'autre part, il est conlestc avec beaucoup plus de violence par des
groupes marginalises pour des raisons a la Ibis sociales, ethniques et qui en ont
assez d'etre lues et marginalises (G. Prunicr, 1991 : 9-14). Sous les expressions
bien abstrailes de democratic el de l'Etat de droit, ces populations revendiquent
plus exactemenl un respect effectif des pluralismes culturels, une protection
cfficacc contre l'arbilraire, un partage plus Equitable des droits a 1'inslruction et
aux acquis de la modern ile, une participation aux processus des decisions les
concernant leplus direclcinent. II ne faul done pas s'£tonnerquecesmouvements
aienl parfois mobilise des masses urbaines insensibles aux slogans repetitifs des
propagandas officielles. Le feu ne prend et ne se propage que si la s6cheres.se a
rendu la brousse inllammable a la inoindre ctincelle (Conac, 1993: 11-41).

Ces lutles populaires el contestalaircs des regimes autoritaires ont continue a se
radicaliserjusqu'aujourd'hui. Ces mouvcmcnLs ont mis dans les rues des capi tales
africaincs de nouveaux acteurs sociaux, de nouvelles procedures de mobilisation
el une nouvelle thematique ideologique dont la demoralisation apparait comme
la matrice. Ces mouvemcnis soul essentiellement uibains4; animes par les jeunes
chomeurs ou scolariscs, les enseignanls el les eieves, et etudiants, les jounalistes
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eUvocals lesmouvementsde defense des Droitsderhomme.les deflates, etc.. Le
resultat en est la coexistence de l'autorite centrale avec des foyers plus ou moins
autooomes, la fin du monopole de l'emploi legitime de la violence, la multiplica-
tion des espaces bautement surveiltes auxquels s'opposent des marges support&s
par des pratiques iUicites et des identity xenophobes qui font exploser les cadres
et du territoire et de la citoyennete rationale. D'ou la proliferation des espaces
sociaux echappant totalement a l'autoritd et a la tutelle de l'Etat, au service des
strategies politiques des mouvemcnls sociaux et populaires (Diouf, 1995:32-34).

H - Crise de legitimite, mouvement pour la democratic et
liberalisation politique au Camerciun.
Comme le font remarquer Albert Bourgi et Christian Casteran (voir Bruno Ehui
Koffi, 1993:14), *pour la premiere fois en 1990,I 'Afrique est descendue dans la
rue non pas pour ripondre sous contrainte d des slogans qui se voulaient
mobilisateurs et qui n'itaient que dehiles, mais pour crier sa haine des regimes
aussiarbitrairesqu'incapables*. Or, si cette Emergence dCmocratique empmnte
dans les champs et marchds politiques africains (Bourdieu, 1987 : 3-24) des
chemins divers compte tenu de I'amplcur des revendications libertaires el la
situation de pr6carit6 momentnnde dans laquclle se trouvent les groupes au
pouvoir, les strategies de regulation du ddsgquilibre entre 1' Etat et la societe civile
qu'elle induit ddbouchent plutfrt sur refflorescence d' une nou velle conflictualitl.
Ces conflits sont qualifies par Onana Renner (1995) de «conflits de la seconJe
giniration» ainsi appel6s en raison de leur lien avec «la transition liberate et la
post-moderniU» et parce qu'ils *ont la particularity de se derouler entre le
marteau a"une liberalisationpeu satisfaisantei et I 'enclume d'une guerre civile*.

A - Le mouvement pour la democratic au Cameroun6.
Tel que lenote le professeur Maurice Kamto (in Conac 1993:209-238), en maticre
de transition vers la democratic pluraliste, le Camcroun comme en bien d'autres
domaines a pu cultiver une certaine «singularite»:

«Ne voulantpasfaire comme les autres, son evolution parait plus couteuse
politiquetnent et economiquement. Apres avoir brocarde le multipartisme,
les autoritts gouvernantes ont fini par s'y re signer. En s'opposant a
I 'organisation d 'une conference nationale, elles confirment leur volonte de
sedimarquerdu mouvement general en cours en Afrique noire francophone.
Face a une opposition inexperimentee mais resolue. parfois excessive, le
pouvoir se radicalise et affiche une arrogance a peme voilee (...).
Contraint par les demandes sociales de democratie et la pression de
I'environnement international, on dut se diriger vers le multipartisme mais
sans enthousiasme. Chaque acquis democratique a ete arrachi par la
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«soci6tt civile* en Emergence el par consequent concede' par le pouvoir
dont V ambition dimocratique s 'est avirie plus lunate que Vannoncaient
lesdiscours*.

Aussi l'annee 1991 reste-t-elle gravee dans la memoire des Camerounais. C'est
celle de la constitution de nombreux partis politiques et des groupes de pression
avec les lois de decembre 1990 libdralisant la vie politique camerounaise. Mais,
avant d'en arriver la, c'est la ville de Douala qui avail donnd le ton en plein
monolithisme en fevrier 1990 avec la tentative de citation d' un parti politique dont
l'6touffement dans l'oeuf occasionna la poursuite de ses initiateurs notamment Mr.
Yondo Black, Ekane Anicet et Feko Vincent devant le tribunal militaire de
Yaounde pour ^subversion et atteinte a la sicuritide l'Etat»\ A la ville de Douala
s'&ait succ&ie en mai la ville de Bamenda, capitale de la region anglophone du
Nord-ouest ou eut lieu le 26 la marche de lancement d' un parti d'opposition, le SDF
malgrd 1'interdiction formelle du gouvernement, marche qui se solda par de
nombreuses victim es.

Mais les choses devaient aller (res vite en 1991. Des le mois de mai, 1'opposition
dans le cadre de "La coordination des partis politiques et associations* engagea
une vaste dpreu ve de force sous la forme d'« Operation villes-mortes* (desobdissance
civile, manifestation de rue, refus de s'acquitter de Timpot, greves sporadiques,
boycott des activites administratives, etc.) face au refus du gouvemement de
convoquer la conference natioiiale sou veraine. Depuis Tin avril, des manifestations
de rue plus ou moins controiees par les partis avaient <J6g6n6r6 en emeutes. Par-ci
et par-la, la pande'mie de la violence et de la pyromanie s'etait installee: des
maisons du parti au pouvoir (RDPC) ct des bailments administratifs etaient
incendies. Pour la premiere fois depuis l'independance, la quasi-totalitd du pays
avail t\t traversee par le vent de la nSvolte. Seuls restaient «ligitimistes» les
populations des regions du Centre, du Sud et de l'Est dont la majority des ethnies
est apparentde a celle du President Biya (les Beti).

Ces affrontements, attisds par des derapages «tribalistes» avaient louche les
villes telles Douala, Bamenda, Foumbjin, Garoua, Ngaoundere, Tibati, Balbussam,
etc .. Des jeuncs scandaient des slogans antigouvemementaux. Au Campus de
I'lJniversitede Yaounde qui n'avait pas encore dclatd pour voirnaitreaucrepuscule
de l'ann£e 1W2 cinq autres Universilds, des diudiants grdvistes rdgroupes au sein
du «Parlement» et caplds par I'opposition laisaient valoir leurs rcvendications.
Des remous sccouaicnt le barreau camerounais, d'autres defections a l'instar de
cellesde M. Salomon Tandeng Muna(ancien Premier Ministrede I'ex-Cameroun
(Xcidenml, ancien Vice-President de la Kepublique I-'ederale.ancien President de
I'Assemblce Natioiiale et ancien meinbre du Bureau politique du RDPC) et M.
Je;in-Jacques lvkindi (President de la section departementale du RDPC du Wouri)
respeclivemenl les 06 et 14 mai aliectaient le piirti au pouvoir, etc.
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Face a ces troubles, le gouvernement reagit par la creation dans les sept regions
trouMfes des •commandments opirationnels* (une sorte de transfert de pouvoir
aux militaiies), puis convoqua la conference « Tripartite* (gouvernement-opposi-
tioa-soci&e' civile) d'ou sortit une plate-forme politique en novembre qui mit fin
aux ivilles-mortes* etaux *commandements opirationnels*. Cette conference fut
cependant denoncfe par l'opposition dite •radicate* sous la boulette du SDF.

Ce mouvement pour la democratic fait penser a celui qui oeuvra pour
rinddpendance dans les annees 50 et 60. Les deux ont en commun cette profonde
aspiration populate a un mieux-Stre economique et social; car.en luttant contre le
cokmialisme, les populations voyaient dans 1'independance un gage de liberty et
de prosperity. Or, ce fut l'illusion et 1'Afrique berita des structures 6tatiques
deTicientes, inaptes a gerer l'economie et 1'environnement d'une part et un «Etat
segmentaire* (sekn la tbdorie d'Aidan Southall), vecteur de conflits et des
divisions d'autre part (G. Nzongola-Ntalaja, 1995 :l-5).

De meme, aujourd'bui, face aux contre-coups que subit le processus de
democratisation en Afrique, d'aucuns n'hesitent plus aparier d'une •contrefacon*
de la democratic, d'une •decompression autoritaire *(Bay an, 1991 : 11-12) ou
d'une •liberalisation* plutotque d'une reelle democratisation. Quid du Cameroun?

B - Le Cameroun sous les pas da la liberalisation politique ou de la
democratisation autoritaire
D est indispensable de distinguer ddmocratisation et liberalisation politique. Cette
distinction est au coeur de toutes les pol&niques sur la nature des systemes
politiques issus de la •seconde independence* et du balancement ou se joue la
qualification de certaines situations politiques de transition (Diouf, 1995 : 10)
Naomi Chazan (1992:279-309) nous met prdcisement en garde sur cette confusion
en ecrivant que *la ricente vague politique ne doit pas itre confondue avec la
d£mocratisation».Dm&\e meme sens ComiToulabor(1991:58) propose que les
changements politiques soient interprdt^s simplement comme *une transition vers
des systemes politiques davantage pluralistes*; et R. Lemarcband conclut de
maniere pdremptoire que «la liberalisation qui est le dimantelement du rismt
autoritaire peut advenir sans democratisation*

La definition la plus connue de la liberalisation est l'oeuvre de G. O'Donnellet
P. Smitter (1987:7) qui considerent qu'elle est *le processus consistant a rendrt
effectifi certains droits qui protegent aussi bien les particulars que les groupts
sociauxd'actes arbitrages ou illegaux commispar VEtat ou les tierces parties*
Ce que Albert Bourgi qualifie de «refonte institutionnelle».

Dans le cas particulier de la mutation politique au Cameroun, e'est l'hypothese
de la liberalisation politique qui est verifiee. Luc Sindjoun (1994 b: 203-204) parle
de ^modernisation conservatrice* qui intervient dans les situations de
*d£mocratisation parle naut ou de liberalisation passive* (voir egalement Luc



Le Cos au Cameroon 185

Sindjoun 1994 a: 21-69; Luc Sindjoun et Mathias Eric Owona Nguini, 1995) ou
l'ordre dirigeant lout en gardant pour 1'essentiel la maitrise du cbangement prend
en consideration certainesexigences des partis politiquesd'opposition en admeoant
la liberty surveillee de reunion, de manifestation, l'acces inlgal aux madias
puWics. Neanmoins, force est d'admettre avec le professeur Maurice Kamio
(1993:209-238) le parti pris voire la fragility du concept de «dtmocratisationpar
le hauu ou de «liberalisation passive* tant il ignore la centre-offensive des
socie^s civiles en emergence qu'il semble porteur de jugements de valeurs. Et, «la
transition vers la dimocratie pluraliste au Cameroun apparait plutdt comme la
rtsultante d'une interaction entre les pritentions discursive* du pouvoir et la
volonti subversive de la «sociiU civile* et Involution montre qu 'ils'agit d'une
dimocratisation autorilaire*.

Lesloisdedecembrel990quicoasacrentrouvertured6mocratiqueau Cameroun
en sont un indice. Ces lois ont t\& votees par le parti unique aTere du monoUthisme.
Mais surtout, la concession des libertes a l'environnement social s'est effectuee
dans le sens conservateur de l'ordre dirigeant. En outre, on note une quasi-
unilateralisauon etatique du processus de de rdajustement politique. D'ou le refus
en 1991 d'organisermaJgrd les specLiculairespresssionspolitiques, la conference
nationale souveraine a 1'instardu B6nin, du Gabon, du Congoetdu Zaire et 1'option
pour une conference tripartite* avec en charge la preparation de la loi sur les
legislatives et le code relalif a l'acces des partis politiques aux madias publics.
L'Etat est dans une large mesure le maitre de l'agenda politique etde l'echeancier
electoral. La fixation unilateral par le President Biya des dates des elections
legislatives en mars 1992 et en octobre (unites aniicinees) voire les municipals du
21 janvier 1996 en est reveiatrice. La gestion de la pr6sidentielle de 1992 tant en
ce qui concerne son encadrement administralif (determine par un parlement
pluraliste mais domind par les representants de la bureaucratie gouvemante) que
la proclamation des rtsuitats (ortdree par les hauts magistrals de la Cour Supreme,
membres et defenseurs de l'ordre dirigeant) va dans le mfime sens. La non
application de la constitution promulguCe le 18 janvier 1996 va dans le meme sens
autoritaire.

Les elections municipales du 21 janvier 19% de part la marge de manoeuvre
dont a dispose l'adininistraiion" pour disqualifies! rejeieravanl et apres le scrulin
les listes des partis de l'opposition constituent une veritable reculade, un *autre
rendez-vous manque" avec la democratie*. De fait le parti au pouvoir a pu s'assurer
le monopole dans cinquante communes sans listes concurrcntes (voir Challenge
Hehdo no 223 du 8 janvier 1996; le Mtssajjer no 468 du 8 janvier 1996 et le no
469 du 10 janvier 1996). C'esipourquoisurdeuxcentquaranletrois listes deposees
devanl 1'adminisiration par exemple, le SDF n'a pu compdtir que sur cent
circonscriptions, les aulrcs ayant ete rejoices. Toules les listes de l'UDC dans le
Nord-Ouest et le Sud-Ouest out subi le meme sort; on peul multiplier d'autres
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ouanptes avec l'UNDP, le MDR et l'UPC.
A Yaounde D et Yaounde VI pourtant remportees par le SDF, le RDPC a pu

opdrcr m veritable •hold-up electoral* en disquaUfiant ledit parti par rentremise
de Ma bras seculier,1' Administration, au motif que figuraient dans les listesdu
SDF *des anciens militants non-dimissionnaires du RDPC». Argument leger
quandon sait que tout le monde a 1'epoque du monolithisme dtait de factomembre
dudit parti; que oes deux lisles ont pu etre acceptees par 1' administration et qu'elles
ont&e miseseffectivement en lice(voirDikalo no 196 du 25 Janvier au lerfevrier
1996).C'est pourcetteraison que le Pr£sidentNational du RDPC par unecirculate
en dale du 16avril i996ainstitu£lafiche individuelled'engagement.Cette derive
autoritaire des partisans du RDPC a meme suscit£ des remous au sein de la coalition

avec en prime, la grogne du Ministre d'Etat, Secretaire General du Parti de l'UPC
Augaa6nFT6d£tKKodocket*laruptured^finitivedupartiduPALavecleRDPC»
selon les termes de son President, M. Cdlestin Bedzigui qui en meme temps
demissionnait de ses fooctions de Directeur General de la Societe «Les Sacheries
du Cameroon*, I'un et l'autre accusant le RDPC d'etre a 1'origine de la mauvaise
performance et de l'ecbec de leurs partis respectifs.

Meme le parti le plus fidelede la coalition gouvernementale,leMDRn'apuStre
epargne ainsi que l'attestent ces propos de son President disabuse M. DakoM
Daissala:

«En ce qui concerne le MDR, je dois dire que notre parti s'est retrouve en
face d'un acbaroement incomprehensible et de la part du parti au pouvoir

«Nous nous sommes rendus compte qu'une machine de guerre a dte mise en
place pour ecraser le MDR au moment de 1' admission de nos lisles. C'est ainsi que
partout ou le MDR pouvait representer une concurrence serieuse pour le parti au
pouvoir, des consignes ont 6(6 donnees aux auuxites administratives pour refuser
nos Ustes ( . . . ) .

«La transparence n'existe que dans l'esprit de ceux qui ne peuvent jamais gtre
transparents. On ne peut pas s' improviser ddmocrate du jour au lendemain. On ne
peut pas se transformer en homme transparent quand on a cultive la tricherie sous
le parti unique.

•Ces gens( . . . ) ne foment pas un parti politique, mats un syndicat de
fonctionnaires alliis a des hommes affairei en mal defisc. C 'est pour (a qu 'U n'«
apasde dialogue possible avec eux (...). Le MDR et tous les autres pon^
cridibles doivent s 'organiser de telle maniere que nous n 'ayons plus a fain & une
fraude de ce niveau...» (voir Cameroon Tribune no 6031 -no 2320: 7).

Le cynisme politique a t\t atteint avec la nomination par le President de u
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Republique des de16gues du gouvemement Rdpcistes dans toutes les communes i
stahit special9 gagnees par l'opposition, notamment le SDFet l'UNDPaBafoussam,
Bamenda, Limbel0,Kumba, Douala, Garoua, Maroua, Nkongsamba et le MLJC a
Edea. En attendant les deux premiers partis ont appeM aux villes modes d' id le 06
mai au cas ou le gouvemement ne s' amende pas en y Dominant leurs partisans en
meme temps qu'ils ont intente des recours aux flns d'annulation du decret de
nomination desdits deldgues du gouvemement.

Ce qui donne raison a Pius Njawe qui, dans un ton engage ecrit dans son
editorial:

"Je dis bien au Cameroun, car notre pays riunit aujourd'hui tous les
ingredients qui puissent servir de pritexte a un coup deforce militaire:
gabigie ihontie, indilicatesse et incompetence notoire au sommet de
VEtat, pillage impitoyable des ressources nationales, corruption,
ditournementsde toutes sortespardespribendiersve'reuxtapisetcouverts
a tous les niveaux de Vappareil d'Etat, confiscation de I'ichianckr
politique, hold-up ilectorauxpar voie de trickeries et defraudes massives
aux Elections, confiscation de la souveraineti du peuple par la mise en
place d'une constitution taillie sur mesure, etc. Et a I'inverse, misere
criarde des populations, dont la survie ne tient plus qua un comprimi
d'aspirinede'sormaisdeplusenplusraredansnoshdpitauxetdispensaires,
malnutrition, descolarisation.clochardisationdesfonctionnaireset agents
de VEtat etc. Tous ces ingredients, dis-je sont riunis pour un cocktail
explosiff...)» (Le Messager no 477 du 6 fevrier 1996).

HI • Liberalisation Politique et Replis Identitaires au Cameroun
L'interrogation sur 1'identity est de plus en plus presente sur la scene politique et
dans la communaul£ des chercheurs. Ce reiour a travels ses multiples avatars
elhniques, nationaux, regionaux, religieux et communautaires traduit a la fois la
remise en question des modeles institutionnels d'integration et d'organisation
unitaires a la francaise et communautnristes a la nord-americaine, 1" af faiblissement
du modele occidental jusqu'ici largement consider£ comme ayant vocation a
runiverseletladeliquesceiiccavaiiceedcsin(idclesd£veloppementalistesclassiques
postulant que la modernisation iinplique systdmatiquement la disparition de la
tradition et des concepts itlcn tiuiircs « retrogrades* qui lui dlaient associes (ethnicitd,
culture paroissiale, communautarisine) (D. Darbon, 1995 : 7-24).

A ce litre, la situation du Cameroun est assez particuliere. Ici nous avons affaire
a unc socilte hautement pluraliste, c'est-a-dire celle dans laquelle les diffdrenls
segments vi vent cote a cote dans un meme sens politique. Le pluralisme camerounais
est complexe; il est a la fois culiuro-linguistique, religieux, ethnique (regional) et
iddologique. Le pluralisme culiuro-linguslique s'illustre par le double heritage
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des zones m^oriaiiement habitdes par des populations de langue offidelle
fhncaise et de culture franco-latine, des zones majoritairement habitees par des
populatkns de langue offidelle anglaise et de culture anglo-saxonne et des zones
iimjofimiminCTt de langue fulfude (Peul) et de tradition musulmane. Le pluralisme
idigieux s'illustrepar 1'existence des catboliques, des protestants, des musulmans
etdesanimis«es.Upluralismeethiik)uese(araaensed'abordparlar««seiJcedes
populatioiisbantoues,senii-bantoiiesetsoudanaisesetparrexistencedeplusieurs
ethnies (plus de deux cents) aux cultures souvent antagonistes. Le pluralisme
ideotogique tre* recent se manifeste par l'existence de plusieurs partis politiques
depuisdecembrel990.

On aurait pu ators s'attendre a ce que, au lendemain de son independence, &
precede a one remise en question de son organisme politique, mais il n'en a rien
tui. n a continue avec obstination dans la voie du centralisme herite du systeme
colonial, c'est-a-dire dans la voie de la negation des differences et des specificity
quand mfime elles Ctaient particulierement criantes. Et Ton est aujourd'hui en feat
de constater que ce centralisme servi par un monoHthisme politique n'a fait que
s'exacerberdurantcesdemieresdecenniesCCollectif Changer le Cameroun, 1992:
7 et ss). Meme si Ton peut se satisfaire de la constitution actuelle (loi n 96/06 du
18 Janvier 1996 portant revision de la constitution du 2 juin 1992) qui fait du
Cameroon on *Etat unitaire, dicentraUsi* (article 12(2)), on demeure perplexe
quand on sait que le droit de la transition liberate au Cameroun va dans le sens de
la preservation de l'ordre dirigeant. Encore que, le partage du «g/beau national*
sans consideration du mente mais plutdt d1 ethnies par les regimes successifs
d'Ahidjo et de Biya n'a fait qu'accentuer frustrations et suspicions.

Et, en dipit du pbenomene migratoire qui a favorisd les contacts entre les
differentescomposanies sociologiques du pays, il ne s'est op6it ni une intdgratioo
interetnnique, ni l'dmergence d'une unite linguistique au niveau nationaL Les
courants migratoires spontanes ou imposes par des communautes guerrieres
puissantes et aguerries ont conduit simplement a une juxtaposition d'entit£s
emniques les unes acflie des autres, repu'ees cnacune sur son identitdet entretenant
fmalementpeu ou presque pas de commerce culture! entre elles. Ainsi les ethnies
camerounaises se cdtoient mais se meconnaissent, ainsi le Cameroun est un
*village» dont les habitants s'ignorent,un pays avec un territoire national et des
coeurs plutdt apatrides; d'ou les prejuges tenaces qui engendrent mdfiance et
mepris, d'ou les rivau'tes nourries aux complexes qui se rfeactivent penodiquement
et mettent les diffdrentes composantes de la conununaute nationale en situation de
veilieed'annes.

II n'est done pas etonnant que la liberalisation politique ait sonne aujourd'hui
le glas de notre fragile identification nationale.
A • Les Imageries Idcntitaires au Cameroun
Entre 1991 et 1994, l'on a assistd au Cameroun a une veritable explosion
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interethnique qui s'est manifestee de plusieurs manures. Et d'abord pw une sorte
dedlbridementdu discoursethnocentrdavecdes invectivesacaractere «tribaliste»
dans les lieux publics (marches, services administratifs, bars, ecoles, eglises, elc.
( . . . ) . «ToujourscesBamilik6(...), vouslesBassa f Encore des Beti! Us Anglo
alors! Quant auxNordistes!». Tout un discours agrementgd'expressions les plus
injurieuses qui faisait que le locuteur se compote loujours en agresseur. Des
reactions sponlanees et instincti ves, on Itait passl a des formes plus 61abor6es et
plus motivees des revendications ethnocentrees. Des memorandums, des essais
philosophiquesetpolitiques, des articles dejournauxavaientcircul6 pour ddnoncer
ou redouter toute forme d'hegemonie (politique, economique, religieuse) de Tun
ou 1'autre groupe ethnique". Des groupes dlaient monies au crtneau pour sooner
l'alannede lamarginalisationetde la persecution. Des chefs traditionnels s'etaient
dlevds pour damer des revendications Iminemment etbniques et rdcuser leur
portion congrue du «gdteau national* (Collectif Changer le Cameroun, 1992:10-
11).

D'ou la construction et la mobilisation des reTerents identitaires. «L"identitf
sociale notamment elhno-regionale au metne tilre que le cafe", le cacao, le colon,
le pinole, etc.. itant devenue une rente qui procure des gains Uses usagersdans
lecadredelapolitiquedessolidarite'sprunairesetprimordiales.C'estl'exploitation
de cette rente identilaire qui explique la constitution en enjeu politique au
Cameroun du «problime bamileki*. du -probletne anglophone*, de «/ oppression
Kirdi* etc. Mais pour le moment, la probUmatique conflictuelle dominante qui
structure le champ de representation des rapports entre *l'Etat» et «la Sociiti*
semble constiluie par le *probleme anglophone*» (Luc Sindjoun, 1995 : 4).
Neanmoins, au plus fort de la contestation en 1991, le journal L« Courrier publid
a Yaounde avait suggdrd la creation d'un «Etat beti* qui regrouperait les regions
du Centre, du Sud et de 1'E.st el jw suite des populations n'appartenant pas toutes
a ce que Ton pourrait appcler 1 ^ethnie beti* (par exemple les Balia, les Banen, les
Yambassa du Centre et les Baya de I'Est).

- Le iprobleme Kirdi*12 tire sesorigincs dans l'histoire du peuplcment du Nord-
Cameroun avec les conquctcs peul (Musulmans) du XIXe siecle qui assirent leur
hegemonic sur ccs pcupladcs animistcs. Politiquc de domination qui lul renforcde
sous la colonisation allcnuuidc el francuisc puis irigee en credo par le regime post-
colonial du President Ahidjo( 1958- 19X2) lui-mcmede rcthniepcul (voirMouiche,
1995 a). Fit comme le croienl Icnncmenl la plup;ui des Kirdi, du temps du President
Ahidjo, l'litat favorisail sysleinaliquemenl les musulmans au Nord-Cameroun :
Les I'cul, les Mandani. les Kotoko. les Ilaoussa, les Boniouan el les Kirdi
islamiscs. Dans les tails, ils avaicnt hi priority en ce qui conceme I'admission dins
les concours administralils, lain ibuiion des grades dans riu-mce, les nominations
dans les structures de coinmandeineiil el les soci^lds para-publiques, l'(Ktroi des
bourses elc. Sculs en claicnl exclus les Arabes Choii. (voir Bayru-t. 1 «>8M : 70;
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Memofandumdes Kirdi, 1993; Achille Mbembe, 1993: 345-347; Kees Schilder,

1991)
L'avteement du President Biyal4 en 1982 et la liberalisation politique des

M^ft 90 ont sonnd Ic glas de l'hdgdmonie musulmane et Ton assiste a une
veritable integration socio-politique des Kirdi infeodds au parti au pouvoir, le
RDPC Us iedoutentunretourau pouvoir des Peul.Raison pour laquelle Us sow
firoochement opposes au parti «nio-ahid)oXste», l'UNDP du leader peul Bouba
Bcllo MaYgarL Dans cede entreprise. Us sont aides par la Dynamique Culturelle
KinH (DCK) et meme mutatis mutandis par le parti du MDR. Aujourd'hui, la
plupart d'entre eux occupent les hautes spheres de l'Etat jadis I*apanage et la
dttue-gardee des musulmans (Ministeres, Presidence et Vice-Presidence de
1'AstemMte Natknale, Presidence du ConseU Economique et Social, etc.). Mais,
let Peul demeurentecooomiquementpuissants face aux Kirdi souventtrespauvres
ct complexes.

Le *probUme Bamiltkt* resulte de la vigueur ddmographique et du contrdle
qo'exerce ce peuple sur certains secteurs de 1'dconomie urbaine qui ont suscitd
contre eux deux types de ressentiment tels que le decrit AcbiUe Mbembe (1993:
345-377, Mouiclie, 1995 b):

L' an decoule de la cndnte exprimde par les autres ettanies, de voir les BamUeke
aMeoirdeiniitiveinentleurbeg6nKMiiepoUtiqueenusantsimultanementdelaforce
du ncmbre, de teur puissance financiere et de leurs capacit£s d'organisation et de

Eu egard a cette crainte, ces etbnies n'bdsitent pas a se liguer ensemble
l' l'E ' d i di

p g
knqu'U faut, afin de lew barrer l'acces a l'Etat, c'est-a-dire aux diverses rentes
(caioa^equipements, nances import-export, fraudesdouanieres.b^
emploU, faveurs et liberalites, etc.) qui servent a batir l'essentiel des reseaux de
patronage (voir egalement Ndi Mbarga: 1993).

L'autre forme de rcssentiment est nourrie par les BamUdkd eux-memes. EUe se
taduk par une frustration montante, relative a 1'incapacity du groupe a convertir
et surface demographique et economique en dividendes politiques. Cette frustra-
tioB natt aussi d'un sentiment croissant de persecution contre la «diaspora»
ooaunercante bamUelc^ dispersee dans les principaux centres urbains du pay s et qui
a A6, favoris^ par les flambees d'hosdlitd nees de la liberalisation politique. Plus
grave est que dans sa tentative de faire surgir, de toutes pieces une 'bourgeoisie*
bed capable de servir de socle a son regime et de raire contrepoids a l'emprise des
Bamil6k6 sur d'importantt secteurs de l'economie, le President Biya s'&ait lance*
entre 1983 et 1987 dans une entreprise d'octroi des credits massifs a ses *freres»,
Aumeme moment, U depouillait les Bamiieke et les Peul de la part des rentes qu' Us
controlaient sous Ahidjo. D'ou la grogne des Bamiieke enrolls dans l'association
culturelle du Laakam etl'opposition dite eradicate* sous la banniere du parti SDF,
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voire les Peul dans l'UNDP.
- Le «probleme anglophone* qui a connu un coup d'accelerateur avec la

liberalisation politique, est lid a la Reunification et a la forme unitaire de l'Etat
Camerounais qui constitue pour cette communaute un *malaise» du fait de son
«icrasement» par la majority francophone:

«Notre problems... vient du fait que les dirigeants francophones ont trabi
notre conflance et qu'il n'y a pas de transparence dans les affaires publiques.
Au cours de ces 32 anndes, notre accord a 6t£ viol6. On nous a prives de
droits electoraux, marginalises, traites avec suspicion; on a cantonnd a des
fonctions non essentielles notre participation a la vie de la nation.. . A l a
suite de manoeuvres et manipulations, nous sommes passes au statut de
partenaires 6gaux a celui de peuple sous le joug» (Declaration de Buea,
Politique Afrkaine no 51:141).

Des k>rs on o)mprendpouniuoi, suite a l'aniwnceofTicielkd'unde^at national
en vuede la revision de la constitution le 25 mars 1993, s'estreuni a Buea les 2 et
3 avril 1993 le congres anglophone («All anglophone conference*). Congnts doot
le but officiel dtait *d'adopter une position commune a tous les anglophone* &
ie'garddude'batnatioMlsurlare'formeconstitutionnellequivas'ouvrirainsique
d'examiner d'autres sujets qui concernent notre bien-itre et celui de notre
descendance , de notre territoire et de la nation camerounaise toute entiire*
(Declaration de Buea in Politique Afrkaine, 51,1993:140).

Aujourd'hui Ton assiste a la proliferation des joumaux prives de langue
anglaise tels Cameroon Post, Today,The Herald, etc. et des lobbies politico-
identitaires a l'instar du Cameroon Anglophone Movement (CAM), Free West
Cameroon sans oublier la base rggionale du parti du SDFdu leader anglophone Nl
John Fru qui vont jusqu'a reclammer le retour au ffrtfralfonK! quand ce n'est pas
1'option secessionist en vue de l'Etat d' Ambazonie du nom de la bale d'Ambw.

- Outre le «probleme anglophone*. Ton a assists apres les municipales du 21
janvier dans la ville de Douala a une marche dite *Sawa» organisee par les chefi
traditionnels duala le 10 fdvrier 1996. Cette marche baptisee *Marchedel'espoir»
avait pour objectifs de protester contre la ^confiscation des quatre Mairies de
Douala par les originates de I'Ouest* (Principalement les BamileJcd) (voir
Challenge Hebdo n 229 du 12 au 15 fevrier 1996; EMkalo du 15 au 16 f«vrier 1996
; Generation no 62 du 4 au 10 mars 1996; Cameroon Tribune du 14 fevrier 1996).

..^Neanmoins, tout conune en Afrique du Sud (voir Daniel Surprenant, 1995)
roire partout dans le monde, ces identites au Cameroun (Nordistes, Kirdi,
Musulmans, Bamil6k6, Anglophones, Beti, Anglo-Bami, etc.) sont multiples et
lew charge est variable et contingente.

B - La charge plurielle et contingente des identites au Cameroun
Les identites (ethnies, regions, etc.) n'existent jamais a l'etat pur. Elles sont
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toujoun en rapport avec d'autres considerations qui peuvent eired'ordrepolitique,
ecooomique, juridique, social ou religieux qui constituent leurs composantes

esseotielles.SinouspfenonsparexeinplelecasduNordCaineroun,ronserendia
a l'dvidence que cette vaste region est plutdt parcourue de clivages sociaux dont
il est simpliste de require a une contradiction entre une minority dominante Peul
et one majoritf Kirdi dominee. Certes ces distinctions existent et elles jouent un
fWc indeniaMe dans la constitution des identity culturelles et politiques. Mais dans
les faits, ces identites sont multiples tout comme les loyautes qu'elles appellent et
les formes de l'inlgalitd dont elles s'accomodent. II est vrai qu'aucun Peul ne se
dirait noo musulman, mais 1'adhesion de certains d'entre eux (les pasteurs bororo)
a la foi du prophete reste superficielle. Quant aux Kirdi, ils reprdsentent une
mosaique bumaine socialement hdidrogene dont 1'insertion au systeme regional
d'indgalitds varie d'un groupe a l'autre. L'equation du Nord se laisse plutot
ramener a rhdgemonie d' un bloc au pouvoir, cimente culturellement par V* islam
way of life* mais etbniquement heteroclite puisque Ton y retrouve les grands
notables Peul (ou Foulbe), les commercants haoussa, les Kotoko, les Bomouan et
les *£lites» converties kirdi (Bayart, 1989:17).

Par aUleurs, meme s'il est mu par des intdrets communs, le *bloc» musulman
est loin de presenter l'bomogdnditd qu'on lui prete. La competition entre les
lamidats (cbefferies Foulbe), les millieux d'affaires de Ngaounddrd, de Garouaet
de Maroua prdcede la colonisation. Rey-Bouba a toujours marqud son autonomie
contestant de fait la preeminence des grands centres urbains. De meme, il est des
musulmans comme les Arabes Choa de rExtrSme-Nord qui ont dtd marginalises
etn'occupentpas une position privildgieeaujourd'hui, ils sou tiennentfan>uchement
le rtgime du President Biya contre leurs freres ennemis Kotoko qui sont dans
l'UNDP. Et avec la liberalisation politique, la dissociation entre ethnie Peul et
islam est de plus en plus revendiquee par des groupes ethniques naguere soumis a

l'instar des Mandara, Bomouan, Haoussa etc... Etmcme si Ton peutconsiddrer que
le fait d'adherer a 1"islam cree entre les islamisds une communautd dc pensdes
d'attitudes de * civilisation* et relegue au second plan les part icu larismes ethniques]
le fait de s'opposer a 1'islam et de resister a toute forme d" assimilation ne suffii pas
acreer la meme uniformity entre les groupes Kirdi qui, souvent s' ignorent, parfois
s'opposent et dans tous les cas s'efforcent de preserver leur originalite. Et le voic
dtant essentiellement un phdnom6ne de groupe, Ton ne saurait parler de leur
«bomog6ndit6politique». Au contraire la plupart d'entre eux soul acquis a lacau.se
du parti du RDPC du President Biya dans un rdscau de prcdation, d'accumulalkm
et de redistribution. Ce qui fragilise et r&luit I'equalion de populariic des leaders
de partis Kirdi a l'instar du MDR de Dakole Daissala qui est moins uu parii Kirdi
qu'un parti «tribunilicn» toupouri, son ethnic (Mouiche, 1995 a).

Sous un autre angle, le lerme <anglophone* ne designe p«is une pcrsonnc dc
culture anglo-saxonne mais plutot le ressortissanl de Icx-Southeni
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pendant la colonisation et appartenant a un groupe autochtone. Id rinvention de
14dendtfprocMedelareiK»ntreend^lacok)nisatk)nbcitaniiiqueetrethnkiBarinn
du lenitoire. D'ou le changement en 1994 de la denomination "All anglophone
conference* en ̂ Southern Cameroon* People Conference*, symbole nistorique et
geogrq)biquederktentit£poUtiqueainsiqueladistinctiooavec«/«yrancopAona»;
en outre cette identity qui est d'ailleurs plurietbnique (soixante cinq groupes scion
les estimations de Victor T. Le Vine est traversed par des antagonismes entre let
regions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en raisonde la peur de la minority du Sud-
Ouest d'fttre sous le joug de la majority du Nord-Ouest, du lenforcement de la
distinction du Sud-Ouest du fait de la ricbesse energetique de son sous-sol et de la
concurrence entre les dlites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour la representation
ldgitime des anglopbones. Cette identity est d'autant moins nomogene que dans la
conjoncturede mobilisation politiquede 1991al993elleaet6percuecomme6iant
liee a un groupe ethnique de la partie francophone, les Bamil£k£, d'ou le terme
«Anglo-Bami» tous fervents militants du parti du SDF (Luc Sindjoun, 199S).

S'agissant de 1'identic b£ti, J.F. Bayart (1993 : 339) observe enfin que *la
faction aupouvoir du regime Biya s'est constitute autourd'uneprobUmatique de
legitimation relativement ilaborie, un legitimation ethnico-rigionaliste
naturellement. Elle est commundment qualifiie de «lobby beti» (I'ethnie du
President Biya) mais ne manque pas de ripondantsdansd'autres regions du pays,
par exetnple le Littoral et le Mbam. Legitimation reUgieuse (a lafois catholique,
rosicrucienne etjudaique) etpolitique aussi (avec la thfrnatique de la «Ugaliti
ripublicaine* en 1983-1984, du *Renouveau» etde la«rigueur» en 1984-1986, du
iLibiralisme communautaire* etde la «dimocratisation» par la suite*. Comme
ailleurs en Afrique, l'asymdtrie geograpbique de la construction de l'Etat et des
processus d'accumulation qui lui sont inberents depasse la seule question du
«tribalisme» et ramene a la dimension autrement cruciate de l'inegalitg sociale:
tous les B6ti ne sont pas parties prenantes a cet itineiaire d' accumulation qui, a dire
vrai est passd sur le corps de quelques uns d'entre eux parmi les plus dminents.

Tel que nous venons de decrire, le saut vers le XXIe siecle en Afrique en general
et au Cameroun en particulier est chargd de nombreuses incertitudes que F.
Gendrau et E. Le Bris qualiflent de «grandes peurs de Van 2000* : la peur
ecologique, la peur societale, la peur £conomique toutes se combinant en une
vision dramatisde,lapeurpolitique.EtcequerondemandearAfrique(dependante,
pauvre, sous-scolarisee, poUtiquement mal geree et psycbologiquement tiraillee
entre tradition et modemite), c'est de faire plus, mieux et plus vile que le reste de
la planete (Gerard Prunier, 1991:9-14). Car "entre l'Etat et la sociiti civile en
Afrique sepose un impiratif, celui du diveloppement (Osaghae Eghosa, 1994:1-
15)", d'ou l'urgence d'une bonne gouvemance, d'une veritable democratic.

Cela est possible! Car, contre l'hypothese neo-culturaliste d'un ecnec de la
«greffe dimocratique* en Afrique a cause de 1'incompatibility organique
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d'imporuaion du modile occidental, force est d'admettre que 1'existence
d'oigatalioasinienn&liairegquiliimtentetin^
ploilkimprfrfquisfofflsiwisabledelade^no^
dans la fiuneuse theorie de la «Soctfti des masses* pretend qu'un pays o&
n'existtnt pas de nombreuses organisations jouissant d' une autonomie par rapport
an pouvoir central est un pays vou6 a ladictature ou qui se trouve au bordde la
revolution. Ces organisations ont un rdle multiple : elles empechent 1'Etat de
contriMer toutes les forces politiques; elles favorisent la diffusion de nouvelles
ideesetpeuventse charger der6pandreceUesdel'oppc«ition;formant des hommes
politiques, elles amenent la population a s' interesser a la politique et a y participer.

Aiusi les imageries identitaires qu'on observe aujourd'hui en Afrique, loin
d'etre un frein et une negation du processus de dlmocratisation en sont plutdt un
ferment Elles posent plutdt la necessity de «la forme adaptie d'Eiat; de la prise
en compte des pluralismes culturels et rggionaux qu' on maitrisait provisoiremem
par des metbodes autoritaires. Sauf a remettre en cause a nou veau les frontieres, on
ne peut avoir recours qu'a la decentralisation et aux procedures de l'Etat de droit
pour neutraliserlesdites revendications secessionnistes ou irr6dentistes (G. Conac,
1993:483-507). D'ailkurs, le pluralisme ethnique de la plupart des Etats africains
semble condamner a 1' instability et a 1' ill6gitimit6 tout pouvoir central en vahissant

p
suivant les termes de Michael Schuldson (1994:79-100) bien que erigd en mytbe
en Afrique. Par exemple, la Suisse continue d'exister, alors que ses cantons sont
profondement attaches a n inteiets locaux, que sa population se partage entre
quatre groupes linguistioues et que les Suisses n'ont pas beaucoup investi
effectivement dans la nation.

Conclusion
Finalement, devrions-nous encore rester *prisonniers de I'Etat* pour reprendre
une expression de Charles Tilly (1992:373-387)? Certes 1' inddnendance nalionale
venue ces dernieres annees de Georgie, d'Estonie, de Croatie, d'Erythree pourrait
nous ccflforterdansruiusiond'acc&lerenfinal'ageouchaquepeuple aura unEtat
apart(enpropre), 1'apotheosede l'Etat-nation, la Tin de 1'histoire. Or, bien nombre
d'indicateurs precurseurs laissent penser au contraire que nnus allons au-dela de
1'effervescence actuelle des nationalismes, vcrs un effondrement g£n6ral de l'Etat
fort, unifie, centralise aux frontieres bien d61imit£es qui avail commence k
s'imposer en Europe au XVIIIe siccle pour finir par servir de modele au monde
entier apres la deuxieme guerre mondiale. La fluidity croissante du capital, de la
main-d'oeuvre, desmarchandises, fait qu'aucun Etat n'a plus d'cmprise surce qui
se passe a l'interieur de ses frontieres.

Pis encore pour I' Afrique, elle porte les stigmates de 1'entreprise coloniale dont
l'un des principes de base r6sidut dans la destruction systcmatique des structures
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«eihno-nationales» et sociales chez les peuples conquis. A ce propos, la polttique
bien oonnue de la *tabula rasa* fut sans aucun doute, l'une des realites les plus
pennanentes dans les different empires coloniaux. Ceue politique trouvait unc
manierede justification danslefaitque les Europeensavaientproc6d6aunpartage
arbitraire de l'Afrique tant du point de vue de la geographie que de celui de
1'bJstoire. Ainsi, un meme peuple pouvait se retrouver a coeval sur plusieurs Etats
(les Peul, les Haoussa, les Fang) tandis que d'autres aux realit£s socio-cultureUes
et historiques difterentes, voire antagonistes se voyaknt contraints de vivre a
l'interieur d'un meme Etat aux allures d'un puzzle. Dans ces conditions, les
identity ne pouvaient qu'Stre nides, combattues, elles ne pouvaient qu'entrer en
conflits a supposer qu'elles eussent le droit a l'existence, a la reconnaissance
(Collectif Changer le Cameroun, 1992 : 6). C'est pourquoi il existe autant de
nations dans les micro-Etats comme le Gabon, le Togo, le Ghana qu'il y en a dans
les niacro-Etats tels que le Zaire, le Nigeria, le Soudan ou 1* Angola bien qu'oo les
appelle de facon bizarre «tribu» ou «ethnie».

En definitive, pour sortir l'Afrique de 1' impasse actuelle, il faut a l'interieur des
Etats «affirmer les nationalUis (ethnies, identitis) contre l'Etat-nation»lt (voir
Collectif Changer le Cameroun, 1992:583). Ce qui suppose un cadre decentralise
(regionalisme ou f6d6ralisme). A l'exterieur des Etats, il importe de plonger
l'ensemble du probleme dans «son cadre natureU le plus efficace pour sa solution:
le cadre panafricain,. Non seulement ce cadre seul offre l'espace et le potentiel
bumain nec6 ssaires et adequats pour pennettre aux peuples d' affronter avec succfes
les problemes auxquels ils font face depuis plusieurs siecles, mais encore, il
apparatt le mieux, approprid pour require l'illusion ethnique a sa veritable dimen-
sion. Surtout que la pratique intemationale de la cooperation decentralised assure
aujourd'hui un commerce culturel et economique entre differents peuples et
diffdrentes identit£s du monde, de l'Afrique. Le Professeur Georges Nzongola-
Ntalaja(1995: l-5)adoncraisonpourdireque«lad6mocratieetted6veloppem«rtf
nepasseront enAfrique que si elle est unie etfortement intigrie. D'ou la mission
exaltante des intellectuels africains de promouvoir I'idial panafricaniste des
Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et autre Amilcal CabraU. Certains avancent
meme l'hypotbese d'une Evolution bipolaire de l'Afrique noire autour de deux
foyers constitues par le Nigeria et l'Afrique du Sud.
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Notes
* Enseignant a l'universitd de Yaounde II, Yaounde, Cameroun
1. Suivantunsondagedu CRETES realise en avril 1993, V ondinombraitpres

de soixante dixjournauxnationaux (presse icrite) aux fortunes et tons divers.
2. Mamadou Diouf(1995: 7) observe qu 'entre 1990 et 1994, 31 des 41 pays

africains n 'ayantjamais tenu detections muttipartisanes en ont organisies
etles 3/4 de ces rigimes autoritaires ont pu chercher une revaccination/
reconduction de leurs pouvoirs par une competition Electorate.

3. Les municipals du 21 Janvier 1996 au Cameroun ont mis en lice 36 partis
poUtiques sur les 135 que compte le pays. Seuls 8 ont pu remporter des
trophies politiques: Le RDPC, ancien parti unique, au pouvoir avec 219
communes, le SDFavec 62, 29pour I'UNDP, 9pour UDC, 8pour le MDR,
5pour I'UPC, 2 pour I'UFDC, 1 pour le MDP et le MLJC respectivement.

4. Les municipales du21 Janvier 1996 au Cameroun ont consacri la difaite du
parti au pouvoir (Vex-parti unique le RDPC) dans les principals villes
notamment la mitropole (conomique Douala, Lxmbi, Maroua, Garoua,
Foumban, Bamenda, Bafoussam, Kumba, Nkongsamba, Ngaoundiri etc...
Yaounde la capitate n'a pu echapper que grace aux manoeuvres de
VAdministration qui y a opiri un viritable "hold-up electoral" contre
I'opposition dans son ensemble.

5. Cette insatisfaction risuite de I 'institutionnalisation encore insuffisante des
procedures etdela culture democratiques, de la systematisation des pra-
tiques fraudukuses de tous ordres eriges en «ethos» electoral et le soucipar
dessus tout des «majorites electorates* de se maintenir co&te que co&te en

positiondepouvoir.ycomprisenutilisantl'alibidescompetitionseiectoraks.
6. Sion du mouvement pour la democratic au Cameroun, bien vouloir se

reporter a Varticle du professeur Maurice Kamto sur «Quelques reflexions
sur la transition vers le pluralisme politique au Cameroun* in Conac
(1993:209-238).

7. // convient de mentionner egalement en 1990 la demission spectaculaire du
RDPCde M. JohnNgu Foncha, personnalitid'envergure considerable dans
t'histoire politique du Cameroun; la *Leltre pastorale* du 17 mat 19%
publiie le 3juin et denoncant les 'Violations tie plus en plus flagrantes des
Droits de t'homme* au Cameroun et le ler Congres ordinaire du RDPC le
27 juin ou dans son discours de politique generate le President Biya,
President National dud it parti, dut annoncer un train de mesures tendant d
promouvoir les libertes publiques, y compris le multipartisme.

8. Les griefs articutes contre I'Administration sont nombreux : les electeurs
potentielset les Sous-Prefets onljoue a cache-cache avec les cartes, les listes
electorates el les bureaux de vote n'ayant tti affiches nulle part cotnme
I 'exige la loi electorate (hi n 92/020 du 14 aout 1992). Aucune lisle du parti
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au pouvoir (le RDPC) n'a pu etre prise en difaut quand mime elk ttait
dtposte en retard. Alors que la commission communale de supervision est
de par la loi souveraine pour la qualification des risultats difinitifs, les
PrtfetsetleMinistredel'Administration Tirritorialeavaientsouverainement
dicidi de confisquer ou de rejeter des multiples listes d'opposants quand la
"sicuriti" du RDPC I'exigeait (le cos de liste du SDFa Bandjoun demeure
enigmatique). Une "cellule d'information" non prescrite par la loi pour
rassembler et triturer les diffirents verdicts des urnes consignis dans Us
proces-verbaux avait igalement iti criee au Ministere de I 'Administration
Territoriale. Les responsables administratifs sont alUs jusqu'a refuser de
signer des documents importants rendant ainsi certains dossiers de
I'opposition incomplets. Par ailleurs, on a assisti dans certaines
circonscriptions comme Yaounde" III, a des mesures d'autoritiprises pour
supprimer une commission communale de supervision. On a igalement
connu beaucoup d'intimidations dans les zones rurales (voir Cameroon
Tribune n 6031 - n 2320 du lundi/Monday 5 fivrier/February 1996; le
Messager n 477 du 6fivrier 1996). Des lors les risultats ne pouvaient que
faire I 'objet de nombreuses contestations et les 103 recoursportisdevant la
chambre administrative de la Cour Suprime en sont rivilateurs. Or, cette
juridiction continue a trainer les pieds hors-dilai et ivite de prendre des
decisions de nature a troubler I'ordre dirigeant.

9. Ces communes presentent un exdcutif pseudo-dualiste avec un president du
conseil municipal 61u et un <J616gu6 du gouvemement nomme' par decree
faisant office de maire.

10. A Limbe une marche de protestation aumoisde Mars s 'est soldie par deux
marts.

11. Enfait, il s'agit de Elaboration d'une nouvelle constitution, de I'exercice
d'un viritable pouvoir constituant originaire puisque tous les articles y
compris le prtambule ont iti modifiis. II semble que le gouvernement ait
utilisi machiaviliquement la procedure de revision pour iviter lesfourches
caudines d'une adoption plus solennelle par une Assemble Nationale
pluraliste en quite d'autonomie.

12. Voir par exemple le Mimorandum des Kirdi sur "L 'exclusion de la majoriti
Kirdi" in La Caravane n 12 du 31 Octobre 1991; La Declaration de Buia
inPolitique Africaine n 51, 1993.

13. Les Kirdisont lespopuUxtionsanimistesduNord-Cameroun. Ils reprisentent
les 70 a 73% de la population de la rigion.

14. Pour plus de pricision, voir ma communication sur Ethniciti et pouvoir au
Nord-Cameroun, Dakar, CODESRIA, 8e Assemblie Ginirale, 26 Juin-2
Juillet 1995.
Suivant les donnees de J.P. Warnier (1993) qui actualisent les theses de Jean-
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Louis Dongmo (1981), les Bamildkd s o n t ^ 1 * de la population rationale
(dont le plus giand groupe ethnique du Cameroun), 75% des acheteurs de
cacao, 58% des importateurs camerounais, 75% des hotels et 80% des taxis
de Douala et de Yaounde", villes qui ne sont pas sur leur territoirc, ainsi que
la moitid des autocars du pays.
«Le commercant bamil6k6» fait done partie de ces images classiques de
1' Afiique noire commelemarchand dioula, le berger peul ou le pecbeurbozo.
D est incontestable qu'ils ont su pratiquer bien mieux que d'autres groupes
les activif£s commerciales et qu'ils ont acquis sur l'ensemble du Cameroun
une position pr6ponderante.

15. Unificatrice avail vu le jour dans la haute antiquiti des peuples du monde
d'Orient el d'Occident, a I'interieur d'un contexte et d'une histoire qui
avaient essaimi ses modeles dans ces champs culturels. I'Etat babylonien,
person ou grico-romain, I 'Etatjudeo-chretien et islamo-arabe ont un airde
famille dans leur conception territorialiste et ethniciste de la construction
politique. En d'autres termes, I 'ideologie de I'Etat indo-europien etjudio-
chritienfait de I'Etat I essence territoriale d'une ethnie usant des rapports
de force du moment pour soumettre d'autres ethnies du territoire qu'U
rigente a sa philosophic et a sa vision du monde, par une politique de
nigation del'outre: I'assimilation.
Dans le contexte socio-politique actuel tie 1'Afrique noire, aucune ethnie-
nation ne peut realiser cette prouesse et cela explique pourquoi a tort ou a
raison, toule tentative du pouvoir africain tie s" identifier a une ethnie-nation
provoque immddiatement des sursauts tie re volte ret lie ou diffuse de la part
d'autres ethnies-nations (voir Tshiyembe Mwayila, 1990: 90).

16. Tshiyembe Mwaliya (1990: 88-90) propose le concept de l'«Elat-espace»
qui est une organisation de la societe globule dont I'identite et iunitf
nationale ont pourfondement nonpas la nation-Etal, mais le territoire concu
comme cadre de vie par une adhesion libre des citoyens transcendant la
diversity des communautes nationales et respectee pour elre le lieu ou se
rialise le destin commun. Concevoir I'Elat comme espace, au sens de lieu
giotnitriqueous'elabore unprojet politique, economique, social et cultural,
e'estrejeteri'ideologieamhiantede I'Etal-nation unificatrice, universelket
riductrice.
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