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URBAMA - Tours

C om m e toutes les phases d é du ca tio n , mais d a va n ta g e  encore  p a rce  q u e lle  
in té resse  le  p lu s  je u n e  â g e  d e  la  vie soc ia le , le c o le  p rim a ire , p e s a m m e n t  
ch a rg é e  de  représentations, d 'a tten tes  personnelles e t d 'en ieux po litiques, est 
p é riod iquem en t ram enée a  des questions d 'organisation.

C 'est en ta n t qu 'e lle  donne d  voir, selon les variations de  c h a q u e  contexte, la  
c o n f r o n t a t io n  e n t r e  d e s  p r in c ip e s  g é n é r a u x  r a r e m e n t  c o n te s té s  
(dém ocra tisa tion , construction  e t a ffirm ation  d 'une  id e n tité  na tiona le , ...) e t la  
g e s t io o  p ré fé re n t ie l le  d es  re sso u rce s  q u e  l 'é c o le  c o m p o s e  un  te r ra in  
d 'observation de  la  structura tion  sociale.

Mais dire que  l'institu tion scolaire s'insère dans le tissu é co no m iq ue  e t culturel■ 
e t que  son état, c'est-û-d ire la  mesure de  ses réussites, est un ind ice  d e  la  solid ité  
e t  d e  la  c o n t in u ité  d e  c e  tissu, la isse p e n d a n te  la  q u e s tio n  des m o d a lité s  
pra tiques de  l'insertion.

C 'est c e t a sp ec t de  la question que  se propose de  tra ite r G.LEZE, en m o n tra n t 
ïin tr ica tio n  des facteurs internes e t externes de  la  d iffé renc ia tion  scola ire e t la  
corré la tion  quasi d irec te  en tre  réussite e t disparités géograph iques locales.

Les systèmes d 'enseignem ent primaire mis en p la c e  dans les trois pays du M ag h re b  après le 
re c o u v re m e n t d e  leurs in d ép en d an c e s  p résen ten t un c e rta in  no m b re  d e  c ara c té ris tiq u es  
com m unes tan t dans leurs objectifs fondam entaux que dans les résultats actue llem ent obtenus, 
ainsi q u e  dans les limites apparues lors des réalisations.

Dès les lendem ains des indépendances, les responsables au  pouvoir ont d o n n é  priorité à  la 
q uestion  d e  l'enseignem ent pour assurer le d é v e lo p p e m e n t d e  leurs pays e t restaurer une  
personnalité  natio n a le  o c c u lté e  par la colonisation, en  s 'ap puyant sur ces  q u a tre  principes  
fo ndam entaux  suivants ؛

-l'unification du système scolaire pour c réer une é c o le  nationale ;
- la  n a t io n a lis a t io n  d e  l 'e n s e ig n e m e n t  e x p r im é e  e n  te rm e s  d 'a lg é r ia n is a t io n ,  d e  

m arocanisation  e t d e  tunisification des program m es e t du personnel enseignant ;
-l'arabisation, sans exclure l'enseignement d e  langues étrangères, pour redonner à  l'a rabe  la 

p la c e  d e  langue d 'enseignem ent qu'il ava it perdue pen d an t la co lo n isatio n ,
-la  g é n é ra lis a tio n  ou d é m o c ra t is a t io n  d e  l'e n s e ig n e m e n t p r im a ire  po u r te n d re  vers  

!'éradication progressive d e  l'analphabétisme.

C es principes fondam entaux sur lesquels les pays du M ag h reb  en ten d a ien t construire leur 
politique scolaire n'ont jamais é té  remis en  cause quels q u e  soient les gouvernem ents qui se 
sont succédés mais les objectifs d e  c e tte  politique, am bitieuse par rap p o rt au  legs français, ont 
souvent dû ê tre  a d ap tés , rectifiés tandis que leurs aboutissem ents se voyaient périod iquem ent 
différés.
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C e tte  no te  propose d'anolyser la mise en  p la c e  d e  l'enseignem ent prim oire généralisé, les 
ré a lis a tio n s  a c tu e lle s  e t  surtou t les lim ites a u x q u e lle s  so n t c o n fro n té s  c e s  E tats . Une  
com p araiso n  im m édiate  des résultats obtenus est ه  éviter ta n t sont d ifférents  les m odes d e  
calcul des statistiques scolaires e t  les contextes nationaux. En se ré fé ra n t au  cas  particulier d e
lo ville d e  Sousse (Tunisie), le propos est d a v a n ta g e  d'isoler des indicoteurs, d e  m ontrer leurs 
com binaisons e t leurs interactions c o m m e  facteurs limitatifs d e  c e tte  g é n é ra lis a tio n .

؛ 'enseignem ent en Algérie, au M aro c  e t en  Tunisie, ¡usqu'oux autonom ies politiques, a  é té  
discriminatoire envers lo population musulmane. Pour des roisons historiques e t  économ iques, il 
restait locolisé e t réservé ٥ une élite lo ca le  destinée ه  assumer des respcnsabilités marginales.

En Tunisie, 1؛ est m anifeste que la politique coloniale d e  scolarisation a va it surtout privilégié 
les deux régions d e  Tunis e t du Sahel qui sont devenues des foyers culturels dom inants. Pendant 
l'onnée scolaire 1955- 9ه ا5 , le système d'enseignem ent é ta it si réduit (71% des ؛eunes tunisiens 
d g és  d e  6  ٥ 14 ans ne sont pas scolarisés) e t si in ég a lem en t im p lan té  (61% des 6 4 2  éco les  
primaires que c o m p te  le poys se situent e n  milieu urbain) qu e  l'ampleur d e  la tâ c h e ه   a cccm p lir  
pour réussir ٥ scolariser simultanément l'ensemble des ؛eunes tunisiens s 'avérait ccnsidérable.

Au M a r o c , le b ilan  d e  l 'e n s e ig n e m e n t p r im a ire  h é r ité  du  p r o t e c t c r a t  n 'é ta i t  p a s  
d iss em b la b le  e t  pou r la m ê m e  o n n é e  sco la ire , on  c c n s ta to it  q u e  11% d e  la p o p u la tio n  
musulmane d 'd g e  scolaire, é ta it scolarisée. [٥ m ajorité  des éco les  se situaient en  milieu urbain 
alors qu e  9 0 %  d e  lo population vivait en milieu rural.

De m êm e  en  Algérie, le taux des e ffectifs  scolarisés por rap p o rt oux e ffe c tifs  scolarisables  
é ta it d e  19% en  1954 pour les musulmans contre  9-2% pour les non-musulmans. Autres disparités  
régionales ؛ c e  toux décroissait d 'O uest en Est e t du Nord ou Sud.

Dans les deux p ro tectorats  c o m m e  en  Algérie, il existait, ٥ c c té  d'un systèm e identique ٥ 
celui d e  la m étropole , quelques autres établissements scolaires primaires tels q u e  des éco les  
franco-arabes, des écoles privées e t confessionnelles qui n 'é levaient pos n o tab lem en t ces taux  
d ^  scolorisation.

C e  bref r a p ^ l  historique foit opparaTtre la faiblesse des e ffec tifs  scclarisés dans chacu n  
des pays ainsi que  des disparités spatiales conjuguées ه  un sous-équipem ent g lobal en  locaux.

La généralisation d e  l'enseignement primoire 0  pour ob jectif m anifeste  d e ص   m e ttre ه   tous 
les e n fa n ts  d 'â g e  s c o lo ire  d 'a c c é d e r  ٥ l 'é c o le  p rim o ire  n o t io n o le  e t  g r a tu ite  e t , p a r  
conséquent, d 'êradiquer l'analphabétism e par le biais du renouvellem ent des générations.

Pour c e  faire, les autorités ava ien t posé les premiers élém ents d'une réform e.
Le D a h ir ( d é c r e t  ro yo l m a r o c a in )  du  13 n o v e m b r e  1963  in s t itu a it  l 'o b l ig a t io n  d e  

l'enseignem ent pour les enfants des deux sexes d e  l'âge d e  7 ans ه  l'âg e  d e  13 ons révolus e t  
précisait dans son artic le  3 que ?ه ا ه  personne responsable e n fa n t doit,  ٥٧ cours  d e  
l 'a n n é e ه  نا  l 'e n fa n t  a t t e in t  l 'â g e  d e  /  ans, le  fa ire  in s c r ire  d a n s  ٧٨ é ta b lis s e m e n t  
d'enseignem ent'.

En Tunisie, la loi du 4 novem bre 1958 portan t réform e d e  l'enseignem ent a n n o n ço it dans son 
orticle 2 ؛ 'l'accès ه   l'éduca tion  e t ه   l'instruction est ouvert ه   tous les en fan ts ه   p a rt ir  de  l'âge  
d e  6 ans'. C e p e n d a n t c e t te  loi n'est pos im p é ro tive  e t  e lle  ind ique q u e  d es  dispositions  
ultérieures fixèrent lo d a te  ٥ laquelle l'obligotion d'ossurer aux enfan ts  l'instruction d e  6  d  12 ans 
sera im posée ٥ tous les parents.

En Algérie, l'accés en prem ière a n n é e  d e  l'enseignem ent prim aire est réservé aux enfants  d e  
6 ans révolus. La durée d e  la scolorisotion en  primoire est d e  six années, une sep tièm e a n n é e  
reço it les élèves prép orant le certifica t d 'è to d e  primaire.

F ace ه   des systèmes d 'enseignem ent réduits, les premiers efforts d e  scolarisation e n t é té  
im portants e t ont constitué un progrès social indéniable tan t pour les couches dé fo verisées  d e  
la pcpulation urboine que pour lo population rurale e t  surtout pour la papulation  fém inine d 'â g e  
scolaire des deux milieux. Si l'enseignement pour tous doit ê tre  lo voie d e  la p rom o tion  sociole, il

2-L'embryon scolaire 
l^é^tofrance.

3- Vers la généralisation de 
l'enseignement primaire,
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d em eu re  q u e  les chan ces réelles des enfants restent très inégales selon leur origine sociale.
C e p e n d a n t, a c c o rd e r  un intérêt exclusif aux seuls e ffectifs  globaux des enfants  scolarisés 

s e ra it  n é g lig e r  des  v a r ia tio n s  d e  c o n te x te a ؛  c tu e lle m e n t la m o n té e  d é m o g ra p h iq u e ,  
c o n tra ire m e n t aux p rem ières  a n n é es  d 'in d é p e n d a n c e , in tervient dans  la c ro iss a n c e  des  
e ffe c tifs  scolarisés en  primaire d e  fa ç o n  plus d é term inante  que l'expansion d e  la propension  
scolaire.

LES PROBLEMES SPÉCIFIQUES C o n tra irem en t ù l'enseignem ent primaire, la généralisation d e  l'enseignem ent préscolaire  
DE LA GENERALISATION DE n ' a  jam ais é té  co n s id é ré e  c o m m e  essentielle dans les pays du M ag h reb , bien q u e  tous les 

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE P éc,a9o g u es  soient unanimes d  reconnaître l'influence cruciale des prem ières années d e  la vie
1 ¡’enseignement préscolaire °؛e en ؛  ânt sur son é Panouissem ent ultérieur e t par-de là  sur son avenir scolaire. Actuellem ent,

En Algérie, l'enseignem ent préscolaire a  m êm e é té  supprimé en  1964 pour que  les moyens  
humains e t  m atériels disponibles soient utilisés par l'enseignem ent primaire devenu prioritaire.

Au M aro c , dans les localités où c e t enseignem ent existe, il se déroule sur deux années, d e  
l'âg e  d e  5  ans â  l'âge d e  7 ans. En milieu urbain, il est con fié  à  des éco les m aternelles privées e t  
e n  zones rurales â  des éco les coraniques dont l'enseignement est d e  type  traditionnel rénové  
e t d o n t l'im pact p é d a g o g iq u e  n'a pas en co re  é té  quantifié.

En Tunisie, l'enseignem ent préscolaire qui accueille  les enfants âg és  d e  3 â  6  ans, est laissé à  
la seule in itia tive  d es  c o lle c tiv ité s  lo ca les , des o rg an isatio n s  n a tio n a les , des en treprises  
écon om iques ou du secteur privé ; à  c e  jour, la tâ c h e  qui consiste à  généraliser e t  unifier c e t  
e n s e ig n e m e n t n 'in co m b e  pas â  l'Etat. L 'ouverture d'un *jardin d 'e n fa n t ' (o u  raodha ) reste  
c e p e n d a n t subordonnée à  une autorisation d e  la D irection Régionale d e  la Jeunesse e t d e  
l'Enfance.

Dans le cas  d e  la ville d e  Sousse où nous avons m en é  une e n q u ê te  sur 2 8 9 0  élèves d e  dix- 
sept éco les  primaires, choisies pour leur valeur d e  cas-type, 25% des élèves enqu êtés  d éc laren t 
avoir é té  préscolarisés dans un raodha, 34% avoir é té  préscolarisés dans une é c o le  coranique  
(o u  kotteb), 10% d é c laren t avoir fréqu en té  les deux types 'd 'é c o le ' sans considération d e  la 
d u rée  réelle d e  c e  séjour e t 31% n'avoir jamais é té  préscolarisés.

A u-delà  des statistiques brutes, il faut considérer pour ch acu n e  des catég o ries  précitées, les 
implications d e  la préscolarité  dans le déroulem ent du cursus scolaire e t  les conclusions qui en  
d éco u len t pour un exam en d e  la politique d e  généralisation d e  l'enseignem ent primaire. 31,5% 
des é lèves qui n'ont jamais é té  préscolarisés ont redoublé  leur prem ière a n n é e  prim aire contre  
22% d e  ceux qui ont fréq u en té  le kotteb e t  9,5% d e  ceux qui ont é té  préscolarisés en  raodha. 
Les taux d e  prèscolarisation en  raodha varient d e  7,5% à  55,5% suivant les lieux d'im plantation  
des é c o le s , en  e f fe t  c e tte  préscolarisation é ta n t à  la c h arg e  des parents  (e n tre  10 e t  2 0  
dinars tunisiens par mois), les directeurs d e  ces établissements choisissent préférentiellem ent les 
q u a r tie rs  a isés . Les e n fa n ts  d e  c a d re s  e t  p ro fes s io n s  in te lle c tu e lle s  s u p é rie u re s  sont 
préscolarisés â  57,5% dans des raodha alors qu e  35,5% des enfants d'ouvriers n'ont jamais é té  
préscolarisés.

A partir d e  c e t  exem p le , l'influence d e  la préscolarisation  sur le b o n  d éro u le m e n t d e  la 
scolarisation prim aire  des en fan ts  peu t ê tre  a p p ré c ié e  c o n c rè te m e n t. C e lle -c i n'est plus à  
d é m o n tre r  p o u r les e n fa n ts  d e s  c o u c h e s  les plus d é fa v o r is é e s  d e  la  p o p u la tio n . Les 
redoublem ents rép é tés  sont un des principaux facteurs du m aintien des enfants  dans le cycle  
primaire.

2-Les limites de l'enseignement Les taux d e  scolarisation g lobaux e n tre  l'â g e  d e  6 ans e t  l'â g e  d e  14 ans sont l'un des  
de masse, in d ic a te u rs  h a b itu e lle m e n t utilisés p o u r é v a lu e r  les rés u lta ts  d e  la g é n é ra lis a t io n  d e  

l'enseignem ent primaire. C es taux ne doivent ê tre  pris que c o m m e  indicateurs relatifs, dans la 
m esure où l'enseignem ent primaire c o m p te  des enfants d e  moins d e  6  ans e t  d e  plus d e  14 ans 
e t le second aire  des enfants entre 12 e t 14 ans.

5



ا لا [ « ا

to tal ,٢٧٢٠ lieuet urbain؛colansafionpotm؛Tauxde
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .1989 par sexe en

85.7 81 89,4
75.8 61,1 87,7 férûlr.lri

80 .9 71,3 88,5 e n s e m b le

Source . enquê te  na tiona le  p opu la tion  em p lo i 1989. INS. Tunisie.

En résumé, on no te  un taux d e  scolarisation plus é levé  en  milieu urbain qu 'en milieu rural, dans  
la population masculine que dans la population féminine e t surtout, com binaison d e  ces deux  
observations, q ue  l'é lém ent féminin en milieu rural accu se  un net retard.

C e c i n 'es t p a s  s p é c if iq u e  à  la Tunisie e t  est o b s e rv a b le  d a n s  l'e n s e m b le  d e s  p ays  
m aghrébins.1

Il est p ré fé rab le  d'analyser les taux d e  scolarisation par classe d 'â g e , plus significatifs q u e  les 
taux globaux pour ap p réc ie r la réelle p o rté e  d'un enseig nem ent généralisé. A aucu n  â g e  ils 
n 'a tte ig n e n t 1 0 0 %  e t surtout le taux le plus é le v é  n'intervient pas  la p re m iè re  a n n é e  d e  la 
scolarisation. Les taux les plus é levés  c o n c e rn e n t les â g e s  d e  9  e t  10  ans, c e  qui m o n tre  
l'ampleur des entrées tardives du fait d'une scolarisation non obligato ire  e t  qui n'est pas e n co re  
réalisée à  la base, quel q u e  soit le pays considéré. L'objectif d e  1 0 0 %  d 'enfants  scolarisables  
scolarisés est sans cesse repoussé ٥ un horizon lointain m alg ré  la prom ulgation  d e  récen tes  
ré fo rm es  qui e n te n d e n t contribuer à  m aintenir les é lèves  plus lo ng tem p s  dans  le systèm e  
scolaire. Les d iffé ren ts  plans n ationaux c o n c e rn a n t la sco larisation  mis e n  a p p lic a tio n  au  
to u rn an t des  a n n é e s  6 0  n 'e n v is ag ea ie n t ni les taux d 'a c c ro is s e m e n t d é m o g ra p h iq u e , ni 
l'im portance des redoublem ents e t  des déperditions scolaires, lesquelles se traduisent soit par 
des exclusions, soit par des départs  volontaires ava n t l'ach èvem en t d'un c yc le  com plet.

(1) Les c o m p a r a is o n s  p ré c is e s  n e  s o n t 
g u è re  possib les e n tre  le M a ro c , l'A lgérie  e t 
la Tunisie puisqu'il n 'est pas  tou jours a isé  d e  
d é te rm in e r ce s  taux a v e c  to u te  la rigueur 
s o u h a ita b le . Ils s o n t m e n tio n n n é s  ٥ t i t re  
ind ica tif.

D e m anière  g é n é ra le  e t en  dépit d e  la croissance du nom bre absolu d 'enfants  scolarisés en  
prim aire, on ne  c o n s ta te  plus qu'une lente  progression des taux d e  sco larisation  e t  m ê m e  
actue llem en t une stagnation.

C es taux globaux s'élevaient en  1987 à  8 0 %  (88% pour les garçons e t  71,5% pour les filles) 
pour l'Algérie, ٥ 5 0 %  (59%  pour les garçons e t 41% pour les filles) pour le M a ro c  en  1992 e t  81% 
pour la Tunisie.

Voici le détail des chiffres pour la Tunisie ؛

Certains enfants â g és  d e  6  à  14 ans ayan t eu l'accès  à  l'éco le  prim aire quittent le systèm e  
è ^ c a t i f  ava n t la fin du cyc le  com p le t - seuil d'une a lphabétisation  irréversible. O n  les a p ^ l le ,  
par euphém ism e, les défaillants du système scolaire.

Au M ag h reb , les é lèves  qui term inent a v e c  succès c e  c y c le  sont au tcrisès  ù en tre r en  
prem ière a n n é e  du seccnd  degré. G lobalem ent c e t a c c è s  n 'é ta it ^ r m is  qu'aux é lèves admis  
ه  un e x a m e n  natio n a l en  fin d e  prim aire, c e  qui co n stitua it un g o u lo t d 'é tra n g le m e n t. C e  
systèm e qui, en  Tunisie restera en  vigueur jusqu'en juin 1994, sera pragressivem ent a b a n d o n n é  
e t un nouveau cursus d e  9  années devrait se dérculer sans barrières.

Des expériences pilotes ont é té  m enées en  Algérie, dès 1977, pour instituer l'Ecole Fonda- 
m en ta le  Polytechnique. En Tunisie, il a  é té  p rc c é d é  ٥ la mise en  ap p lica tio n  d e  !'Enseignement 
d e  b a s e , a n n é e  p a r  a n n é e , d  p a rtir  d e  l'a n n é e  s c o la ire  1989 e t  le d é v e lo p p e m e n t  d e  
!'Enseignement fcnd am en ta l au  M aro c  a  é té  e ffe c tu é  à  partir d e  l'année 1991.

3-L'échec scolaire
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C es réorganisations modifieront-elles les statistiques ? Celles-ci révèlent q ue  sur 1 0 0  élèves  

entran t en  prem ière  a n n é e  primaire moins d e  4 0  a c c è d e n t d  l'enseignem ent secondaire. Peu 
nom breux sont ceux qui, arrivés en  sixième a n n ée  primaire, sont en  mesure d e  s'inscrire dans un 
lycée  privé d 'enseignem ent secondaire  - sans toutefois avoir l'assurance d'un diplôme. Se pose  
alors le p rob lèm e du devenir des exclus du système, qui n'ont aucu ne form ation pro p ice  â  leur 
insertion p ro fe s s io n n e l e t  qui risquent d e  retom ber dans l'illettrisme.

A  Sousse, où nous nous somm es intéressés â  l'insertion professionnelle des défaillants du 
primaire, nous avons pu constater que certains d 'entre eux, s'ils ont plus d e  14 ans, b énéfic ien t 
p a r l'in term éd ia ire  du Bureau Régional d e  !'A pprentissage d'un c o n tra t  d 'a p p ren ti, ils sont 
ensuite en cad rés  par un conseiller d 'apprentissage d e  !,O ffic e  d e  la Formation e t  d e  !'Emploi e t  
suivent des cours afin d'obtenir un certifica t d'apprentissage. C e p e n d a n t la g ran d e  m ajorité  d e  
ces enfan ts  doivent se form er sur le tas, dans le secteur non structuré où, d 'après J.CHARMES, se 
fo rg e  l'esprit d'entreprise e t  il؛  deviennent une m ain-d 'oeuvre bon m arché.

En Tunisie, 39%  seu lem e n t d es  é lè ve s  s 'é ta n t p ré s e n té s  â  l'e x a m e n  d 'e n tré e  d a n s .le  
seco n d aire  en  juin 1991 ont é té  déclarés  admis. A l'échelle nationale e t  régionale, il existe des 
disparités im portantes ١ 46,8% des élèves du gouvernorat d e  Sousse ont é té  reçus ١ 4  écoles d e  
la ville d e  Sousse sont classées dans les 5  prem ières du gouvernorat a v e c  des taux d e  réussite 
supérieurs â  80% . Pour l'ensemble du pays, ces taux s'accroissent au  fur e t  â  mesure que l'on 
s 'ap p ro c h e  des gran des agg lo m éra tions  mais l'exam en d e  la c a rte  d e  Sousse exprim e des 
contrastes im portants en tre  les différents quartiers d e  la ville ١ les écarts  sont d e  plus d e  5 0  
points en tre  des éco les du cen tre  e t  des éco les d e  la périphérie.

Les redo ub lem ents  e t  déperd itions ne sont pas sim plem ent le fa it d e  la dern iè re  a n n é e , 
p r im a ire  m ais  ils su rv ienn en t d  tous les n iveaux. Le ta b le a u  su ivan t m o n tre  les tau x  d e  
redo ub lem ent, d 'a b a n d o n  e t d e  p assage dans la classe supérieure par a n n é e  d 'é tu d e  pour 
l'an n ée  scolaire 1990-1991 e t pour l'ensemble d e  la République tunisienne (calculés â  partir des 
statistiques officielles).

ra n n é e Z a n n é e 3"annèe 4 ’a n n èe 5"annèe 6 'a n n é e Total

Passent 89,5 8? ٦ ٦ ٦ 80,0 68,8 39, T 72,7
Redoublent 8.8 1ه,5 19,7 17,5 22,9 37,4 20,3
A b an d o n 1,7 1,5 3,2 4,5 8,3 23,4 7
Total élèves 253936 236528 234604 201916 ?12757 228991 1368732

Flux des élèves du primaire. 
Année scolaire 1990/199Uunisie.

Source ، Direction de  la p la n ifica tion  des statistiques e t de  l'information. 
'Admis ه  l'examen d 'entrée en secondaire  long  ٥٧ c o u r tاو l'élève ه  plus de  14 ans.

La reconstitution, e ffe c tu é e  par H.SKIK (1977), d e  l'évolution des cohortes couvrant la période  
1958-1974 m ontrait qu'en m oyenne, ch aq u e  a n n é e  scolaire, 37% d e  l'e ffectif d e  ch aq u e  classe 
redoubla ient ou abandonnaient. C o m p arativem en t c e  tab leau  m ontre l'am élioration g én éra le  
du ren d em en t scolaire d e  10 points d e  pourcentage.

Il exprim e l'accro issem en t des redo u b lem en ts  e t  des a b a n d o n s  tout a u  long du cursus 
scola ire  a v e c  leurs jboints culm inants en  sixième a n n é e  primaire. C h a q u e  a n n é e  environ un 
q uart des élèves qui sont parvenus en  fin d e  c yc le  prim aire le quittent pour la vie active , un 
apprentissage ou un établissem ent d 'enseignem ent privé qui a c c e p te  les élèves aya n t éch o u é  
d  l'exam en d e  passage en  secondaire.

L'exem ple tunisien n'est pas un cas isolé ; la fréq u ence  des déperditions scolaires n'est plus â  
d é m o n tre r dans les pays en  vo ie  d e  d é v e lo p p e m e n t, mais il est â  étab lir c o m m e n t elle se 
traduit, pour les pouvoirs publics, par un gaspillage des ressources humaines e t financières ; e t  
c o m m e n t elle engendre, pour le public scolaire, un sentiment d 'éch ec , voire d'exclusion d'une  
so c ié té  ou il n'a pas sa place.
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Aujourd'hui, la pénurie d e  locaux, bien que l'on ait toujours recours à  la dou b le  v ac a tio n  des  
salles d e  classe en  Tunisie, e t d e  personnel enseignant paraît pratiquem ent résolue.

C o m p a ra b le  à  l'article 3 du Dahir royal d e  1963, l'article  32 d e  la ré fo rm e  tunisienne d e  
l'enseignem ent primaire stipule que 'tout p aren t qui refuse d'inscrire son e n fan t dans l'un des  
établissem ents d e  l'enseignem ent d e  base  ou le retire a v a n t l'âge  d e  16 ans alors qu'il est à  
m ê m e  d e  continuer ses études, s'expose à  une a m e n d e '. Pour la p rem iè re  fois l'obligation  
scolaire en  Tunisie entre dans les textes législatifs, mais quel sera l'im pact d e  c e .te x te  fa c e  au  
dénu em en t d e  certaines familles ?

A l'exam en des raisons d e  sortie du systèm e scolaire é vo q u é es  par les défaillants, outre  
l'exclusion pour "limite d â g e ' après trois redoublem ents, mesure désorm ais im praticab le  a v e c  
la mise en  p la c e  d e  l'école  d e  base, on s 'aperçoit que  l'abandon  volontaire pour la recherche  
d jn em ؛' ploi est le principal m otif d 'arrêt des études ; la scolarisation d'un e n fan t a  un coût e t  
c o n s titu e  d e  plus, po u r c e r ta in e s  fam illes , un m a n q u e  à  g a g n e r  qu'il, e s t ra re  d e  voir 
com ptabiliser dans les réflexions sur la généralisation d e  l'enseignem ent primaire.

4 ■Les limites de la C o m m e  pour les taux d e  réussite à  l'exam en d 'en trée  en  secondaire , la c arto g rap h ie  des  
généralisation, taux d e  re ta rd  d e  c h a q u e  é c o le  d e  Sousse p e rm e t d 'é to f fe r  les c o n s ta ts  d es  situations  

scolaires. Elle conduit à  évoquer les disparités intra-urbaines ؛ localisation d e  zones m arquées  
par les difficultés scolaires et, au contraire, délim itation d 'espaces d e  situation favorisée.

La com paraison d e  deux écoles primaires choisies dans des quartiers 'populaires' d e  la ville 
d e  Sousse contribue à  illustrer c e  propos ؛ l'école primaire Bouhsina-Rèpublique rec e va n t des  
élèves  p ro v en a n t p rin c ip a lem en t d e  logem ents  populaires situés ro u te  d e  K alaa-Sghira  e t  
l'éco le  prim aire Sidi-Abdelham id jouxtant la zone industrielle sud d e  la ville. C es  deux éco les  
p a rta g e n t pour caractéristique d e  scolariser plus d e  5 0 %  d 'élèves accu san t un re tard  scolaire  
d'un an  ou plus. De m êm e, dans chacune d e  ces écoles, on c o m p te  10% d 'é lèves  en tran t en  
p rem iè re  a n n é e  prim aire a v e c  un an  d e  re ta rd  e t  3 0 %  d 'é lèves  re d o u b la n t leur p rem iè re  
a n n é e  primaire. Au contra ire  l'école  d e  la G are , située au  coeur d e  la ville 'e u ro p ée n n e ', e t  
d o n t 19% des p ères  d 'en fan ts  sont c ad re s  ou ont une profession in te llec tue lle  supérieure, 
c o m p te  seulem ent 18%, toutes années confondues, d 'é lèves accu san t un retard. Dans c e  cas  
2% des élèves s'inscrivent a v e c  un an d e  retard  en  prem ière a n n é e  prim aire e t  uniquem ent 8% 
des élèves d e  prem ière a n n ée  redoublent.

P artant d e  ces exem ples (taux d e  scolarisation, taux d e  réussite à  l'exam en d 'e n tré e  en  
secondaire, taux d e  retard  e t d 'a b a n d o n ) la recherche ap p e lle  la construction d'hypothèses  
d e  c a u s a lité  e t  l'é ta b lis s e m e n t d e  c o m b in a is o n s  p a rtic u liè re s  d e  fa c te u rs  e xp lic a tifs . 
L'explication est à  rechercher, d'une part, dans la com binaison cum ulative d e  variables internes 
d la famille d e  l'èlève - sexe d e  l'enfant, préscolarisation, fratrie, c a té g o rie  socio-professionnelle  
des parents , rapp orts  e n tre  la fam ille e t l'ècole...-, e t  d 'a u tre  p a rt dans la co m b in a iso n  d e  
facteurs spécifiques du lieu d'im plantation d e  l'école - milieu rural /  milieu urbain ; c en tre  ville /  
périphérie ; typ e  d e  logem ent -

C O N C LU S IO N  A travers c e  rap ide bilan des résultats d e  la politique d e  généralisation d e  l'enseignem ent 
p; m a ire  dan s  les pays  du M a g h re b , d e  l'ana lyse  d e  q u e lq u es  in d ic a te u rs  sim ples e t  d e  
l'identification d e  facteurs explicatifs, il a p p a ra ît que  l'école  n'est pas neutre e t  in d ép en d an te  
du co n texte  humain e t écon om ique qui l'entoure e t m êm e  qu'elle est l'expression synthétique  
d e  l'é ta t d e  c e  contexte.

C o m m e  le m o n tre  B. CHEDATI (1991) pour le M a ro c , 'l 'o b je c tif  d e  la g é n é ra lis a tio n  d e  
l'enseignem ent du prem ier d e g ré  n'est pas to ta lem en t conditionné par l'offre, e t c 'est c e  que  
nos planificateurs refusent d 'ad m ettre  justement' ; aussi préconise-t-il ’la mise en  a p p lica tio n  d e  
mesures à  c a ra c tè re  socio -éco n o m iqu e  en vue d 'en co u rag er e t  d 'allonger la fréq u en ta tio n  
scolaire des enfants nécessiteux'.



Si le m o n d e  urbain est plus scolarisé que le m onde rural, les opportunités d e  g a g n er l'argent 
souvent indispensable aux dépenses courantes  du foyer y sont plus gran d es  e t  détou rn en t 
nom bres d 'enfants d e  l'école.

Le c a s  d e  Sousse p e u t p a ra ître  singulier. Nous som m es en  p ré s e n c e  d e  l'un des foyers  
culturels tunisiens qui depuis l'indépendance fournit d e  nom breux cadres  au  pays, mais aussi 
d 'u n e  ville d 'im m ig ra tio n  où l'industrie touristique a ttire  d e  n om breux e n fa n ts  d e  fam illes  
démunies. C es contrastes ne sont c e p e n d a n t pas le seul a p a n a g e  d e  Sousse ou d e  la Tunisie 
m ais c a ra c té ris e n t tous les pays du M a g h re b  et, au-de ld , tous les pays en  phase initiale-d e  
d é v e lo p p e m e n t d e  l'enseignem ent d e  m asse en  faisant, parfo is, a b s tra c tio n  des besoins  
m atériels d e  leur population.

M ais  au jourd 'hu i c es  questions d é p a s s e n t le c a d re  d es  pays  du M a g h re b  ; les bilans  
e ffe c tu é s  dans les pays o cc id en tau x  a m è n e n t à  s'interroger sur les finalités d e  l'éd ucatio n  
nationale, qui se con ten tera it d e  reproduire, au  lieu d e  réduire, les inégalités socio-culturelles e t  
socio -spatia les . N e  sera it-e lle  pas en  c o n tra d ic tio n  a v e c  l'o b jec tif qui lui é ta it  in itia lem ent 
assigné ؛ la d ém o cratisation  d e  l'enseignement ?
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