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TEXT

En Afrique noire, le concept de l’au to ri té a été étu dié dans le cadre de
l’an thro po lo gie et de l’eth no lo gie de ma nière quasi ex clu sive jusque
dans les an nées cin quante. Comme l’ana lyse Jacques Boy ron dans son
ar ticle « Pou voir et au to ri té en Afrique Noire : état des tra vaux 1 », ce
genre d’études n’est pas dé pour vu d’in té rêt en science po li tique car
elles tendent la toile de fond des en jeux au tour des no tions de pou‐ 
voir et d’au to ri té, ce qui pré ci sé ment concerne notre pro pos. Il
avance comme date pivot le congrès an nuel de l’Afri can Stu dies As so‐
cia tion tenu à Bos ton en sep tembre  1959, où deux rap ports furent
pré sen tés sur l’Afrique et la science po li tique. Le pre mier, du pro fes‐ 
seur James S.  Co le man 2, avait pour objet de sou li gner tout ce que
l’Afrique ap por tait à la science po li tique du fait de ses deux pas sés
pré co lo nial et co lo nial, of frant des ap proches nou velles. Le deuxième
rap port, du pro fes seur Ru pert  Em mer son 3, ob ser vait en quoi la
science po li tique contri bue non seule ment à l’étude de l’Afrique, mais
aussi à celle de son ave nir par l’ex plo ra tion de ses formes de gou ver‐ 
nance et plus par ti cu liè re ment dans ses rap ports à l’au to ri té.
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De puis les an nées cin quante, les pro blé ma tiques de l’au to ri té ont été
abor dées par un cer tain nombre de cri tiques qui ont dé pas sé ce pre‐ 
mier cadre pour re tra cer l’évo lu tion po li tique de l’Afrique noire, sans
omettre les as pects éco no miques, so ciaux et cultu rels, comme par
exemple Georges Ba lan dier « Le contexte so cio lo gique de la vie po li‐ 
tique en Afrique noire 4 » ou sous la plume de po li ti ciens afri cains tels
que Nkru mah 5 et Sen ghor 6. Jean- François  Bayart livra en 1981 son
ana lyse de l’au to ri té des ré gimes de parti unique qu’il mit en doute
dans Le Po li tique par le bas en Afrique Noire 7, et des his to riens
comme Gé rard  Pru nier 8 ou Ber nard  Lugan 9 ont tiré les le çons de
l’ex pé rience dé mo cra tique. La col lu sion entre les in té rêts pri vés et les
sphères du pou voir a été par ti cu liè re ment ob ser vée dans l’ou vrage de
Pa trick Cha bal et Jean- Pascal Daloz, L’Afrique est par tie ! Du désordre
comme ins tru ment po li tique 10. Ces dif fé rents éclai rages ré vèlent dans
les sché mas d’au to ri té la co exis tence d’élé ments pré co lo niaux, co lo‐ 
niaux et post co lo niaux qu’Ed ward  Said 11, Gaya tri Spi vak 12 et Homi
Bhab ba 13 ont ana ly sés à tra vers la lit té ra ture an glo phone. Ces trente
der nières an nées, une nou velle pers pec tive a vu le jour, celle ou verte
par les études post co lo niales fran co phones, no tam ment dé ve lop pées
par Charles  Fors dick et David  Mur phy 14, Ban cel et al. 15, Jean- 
Marc Moura et Yves Cla va ron 16 pour n’en citer que quelques- uns.

2

Dans l’en semble, il est admis qu’à un pou voir po li tique cal qué sur l’an‐ 
cienne co lo nie, s’ajoute le poids du pou voir tra di tion nel des chef fe‐ 
ries. Le chef du vil lage passe pour le ga rant de la trans mis sion du sa‐ 
voir an ces tral alors que d’autres lui at tri buent un ser vice à l’ordre co‐ 
lo nial :

3

On peut rai son na ble ment sup po ser qu’il re pré sente l’un des fi dèles
ser vi teurs de l’ordre co lo nial à qui on avait dé cer né le titre de « Chef
de vil lage » à la fa veur des ser vices ren dus lors de la deuxième guerre
mon diale. Il n’est donc pas – tant s’en faut – le dé ten teur at ti tré de la
sa gesse an ces trale 17.

D’ores et déjà, force est de consta ter que la ques tion co lo niale et
post co lo niale est com plexe et que les pa ra digmes au to ri té et dé pla‐ 
ce ment so cial et cultu rel va rient au cours des siècles, voire des dé‐ 
cen nies.
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Fo ca li sé sur la ques tion de l’au to ri té au sein du sys tème ju di ciaire ca‐ 
me rou nais, cet ar ticle contri bue à la re cherche sur le dé pla ce ment
des normes so ciales et cultu relles, phé no mène dont les ef fets se res‐ 
sentent plei ne ment sur le sys tème ju di ciaire de Kumba, pe tite ville de
la ré gion an glo phone du Ca me roun.

4

Au titre des normes cultu relles, rap pe lons au préa lable que le Ca me‐ 
roun se dis tingue par la dua li té de son passé co lo nial, par ta gé entre
co lo ni sa tion fran çaise et an glaise de 1916 à 1959, à l’ori gine de son dé‐ 
cou page géo gra phique et des langues of fi cielles usi tées, le fran çais et
l’an glais. En 1961, la réuni fi ca tion des pro vinces an glo phones et fran‐ 
co phones a en traî né l’ins crip tion de la po li tique lin guis tique dans la
consti tu tion. Le Ca me roun est ainsi de ve nu le pre mier pays afri cain à
of fi cia li ser deux langues eu ro péennes. Ce pen dant, le bi lin guisme
prôné par les au to ri tés reste ti mide dans les faits. La langue fran çaise
est pré do mi nante puis qu’elle couvre les trois quarts du ter ri toire avec
80 % de la po pu la tion fran co phone. En effet, alors que la fran co pho‐ 
nie ca me rou naise oc cupe de plus en plus de place dans l’es pace de la
fran co pho nie mon diale, la mi no ri té an glo phone du Ca me roun se fait
de moins en moins en tendre. Il est in té res sant de consta ter que cette
si tua tion va à contre- courant de la si tua tion mon diale où pré do mine
la langue an glaise. Ce phé no mène crée un dés équi libre non seule‐ 
ment entre les deux langues, mais aussi dans la per cep tion des lo cu‐ 
teurs de ces langues qui se trouvent en po si tion d’au to ri té dans la
langue ma jo ri taire. La per sis tance de ce dés équi libre ren ferme les
germes de quelques re mous au ni veau po li tique 18.

5

Les Ca me rou nais ne sont pas non plus res tés pas sifs face aux langues
étran gères im po sées par le co lo ni sa teur. Ils se les sont ap pro priées,
en ont mo di fié le style, l’ordre syn taxique, y ont ajou té des termes
ver na cu laires et ont trans for mé les mots en des créa tions lexi cales.
Les mé ta mor phoses des langues fran çaise et an glaise ont donné nais‐ 
sance au cam fran glais et au pidgin- English, langue dans la quelle est
tour née une bonne par tie de Sis ters in Law 19.

6

Il est in té res sant de noter que ce phé no mène n’a pas af fec té les
quelque vingt langues ver na cu laires et deux cents idiomes au Ca me‐ 
roun tou jours usi tés par deux cent cin quante eth nies 20. Bien que
cer tains cri tiques, es sen tiel le ment le po li to logue Jean- 
François Bayart, avancent que ces dif fé rentes eth nies ré sultent d’une
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créa tion de la co lo ni sa tion 21, notre pro pos n’est pas ici d’éta blir l’ori‐ 
gine des langues au Ca me roun, mais d’iden ti fier grâce à elles quels
sont les dé ten teurs du pou voir dans la so cié té ca me rou naise au
XXI   siècle, com ment cette au to ri té s’exerce et com ment les pa ra‐ 
digmes de l’au to ri té et du dé pla ce ment évo luent dans la so cié té post‐ 
co lo niale ca me rou naise. Aussi, convient- il de vé ri fier com ment les
dé ten teurs de cette au to ri té cherchent à la conser ver et à la ren for‐ 
cer afin de mieux rendre compte des ré sis tances et des fac teurs
d’évo lu tion.

e

Ces in ter ro ga tions orientent notre étude sur un do cu men taire filmé
dans la par tie an glo phone du Ca me roun, à Kumba, par deux ci‐ 
néastes, Flo rence  Ayisi et Kim  Lon gi not to, in ti tu lé Sis ters in Law
(2006). Ce do cu men taire est en par tie en an glais et en pid gin, avec
sous- titrage en an glais. Le titre du film, Sis ters in Law, est un jeu de
mot an glais. En effet, les deux hé roïnes du do cu men taire, la pro cu‐ 
reure Vera Ngas sa et la pré si dente du tri bu nal de pre mière ins tance
Bea trice Ntuba sont à la fois des belles- sœurs et des sœurs en droit,
puis qu’elles tra vaillent en semble à Kumba. En fil mant le quo ti dien de
ces deux femmes ma gis trates, Sis ters in Law rap porte plu sieurs si‐ 
tua tions symp to ma tiques d’un chan ge ment pro fond mais en core dis‐ 
cret de la so cié té ca me rou naise. Le do cu men taire suit les pro cé dures
de cas de mal trai tance de femmes et d’en fants qui ren versent au tant
l’au to ri té que les conven tions so ciales et cultu relles de la so cié té ca‐ 
me rou naise. Sur ce ter rain d’ob ser va tion, nous concen tre rons notre
pro pos sur les struc tures du pou voir tra di tion nel et mo derne. Pour ce
faire, nous nous ré fé re rons en pa ral lèle à deux scènes du film Chef !
de Jean- Marie Teno 22 (1999) qui illus trent elles aussi la place dé vo lue
à la femme dans la fa mille ca me rou naise.

8

Notre ar ticle s’ar ti cule en deux par ties de façon à si tuer ces pro cès
dans leur contexte cultu rel avant de me su rer la por tée des ju ge ments
ren dus. En effet, s’agis sant d’un do cu men taire pré sen tant des femmes
dans l’exer cice du pou voir ju di ciaire (si tua tion assez im pro bable au
Ca me roun), il est in dis pen sable de re ve nir briè ve ment sur la
construc tion de l’or ga ni sa tion ju ri dic tion nelle où nous dé cè le rons les
em preintes de la co lo ni sa tion an glaise, et de ca rac té ri ser la place de
la femme dans la so cié té ca me rou naise contem po raine. À par tir de
ces élé ments contex tuels, il sera pos sible, dans un deuxième temps,
d’ap pré cier l’am pleur des trans for ma tions so ciales et cultu relles in ‐

9
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duites par les dé ci sions et ju ge ments pro non cés par la pro cu reure et
la pré si dente du tri bu nal et la pos sible dis lo ca tion so ciale qui en dé‐ 
coule. Parmi les af faires sui vies par le do cu men taire, nous re tien‐ 
drons deux cas d’es pèce em blé ma tiques d’un cer tain glis se ment du
pou voir des hommes vers les femmes. Tant les ré ponses ap por tées
par les vic times que le sort des ma gis trates in diquent que ce ren ver‐ 
se ment des rôles est en core bien fra gile.

L’au to ri té ju di ciaire dans les
mains des femmes
Mal gré la sou mis sion des femmes à l’époux, de ri gueur dans la so cié té
ca me rou naise, le film Sis ters in Law pré sente deux ma gis trates dans
l’exer cice de leur fonc tion, face à la mal trai tance « cou tu mière » des
femmes et des en fants. Afin d’ana ly ser plus bas cette si tua tion assez
in con grue pour des femmes au Ca me roun, il faut gar der à l’es prit que
le sys tème ju di ciaire ca me rou nais, pour des rai sons his to riques, laisse
sur vivre la cou tume et que celle- ci, qui régit l’ordre so cial contem po‐ 
rain, at tri bue à la femme un sta tut in fé rieur.

10

Le sys tème ju di ciaire ca me rou nais

Il convient, dans un pre mier temps, d’ef fec tuer une ré tros pec tive de
l’his toire du droit ca me rou nais afin de mieux ap pré hen der la dy na‐ 
mique des trans for ma tions so ciales et cultu relles qui s’opèrent dans
Sis ters in Law.

11

Avant la co lo ni sa tion, la jus tice était ren due par les chefs de vil lage et
les chefs de fa mille. Il exis tait aussi une autre forme de jus tice dite
sys tème de l’épreuve ou or da lie, pra ti quée de puis la plus haute an ti‐ 
qui té, qui consis tait à faire in gur gi ter au sus pect une dé coc tion
toxique, lui mettre les mains dans de l’eau ou de l’huile de palme
bouillante, ou en core lui faire tenir une barre de fer rouge. Si l’ac cu‐ 
sé(e) s’en sor tait sans aucun mal, alors son in no cence était consi dé rée
comme prou vée 23.

12

Sans sur prise, l’ac tuelle or ga ni sa tion ju di ciaire du Ca me roun est hé ri‐ 
tée de la co lo ni sa tion. Du rant la pé riode co lo niale al le mande, il exis‐ 
tait deux sys tèmes pa ral lèles de ju ri dic tion, l’une à l’usage ex clu sif des

13
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Eu ro péens et pour les quels le droit al le mand s’ap pli quait, l’autre dé‐ 
diée aux Ca me rou nais, où le droit cou tu mier fai sait ju ris pru dence,
mais tou jours sous le contrôle et la su per vi sion des Al le mands 24. À la
suite de la pre mière guerre mon diale, l’ar ticle 9 de l’ac cord de la So‐ 
cié té des Na tions confère les pou voirs d’ad mi nis tra tion de la ré gion à
la Grande- Bretagne et à la France. De ce fait, le Ca me roun jouit d’un
sys tème ju di ciaire dual, puis qu’il a la par ti cu la ri té d’in té grer les deux
sys tèmes lé gaux de la France et de la Grande- Bretagne avec, d’une
part, le droit civil fran çais et, d’autre part, la com mon law an glaise.
Ces deux sys tèmes co ha bitent avec quelques ti raille ments. Dans la
par tie an glo phone du Ca me roun, les cou tumes lo cales et ins ti tu tions
tra di tion nelles sont ac cep tées par la com mon law, sous ré serve
qu’elles ne soient pas une en trave ou in com pa tibles avec celle- ci. De
façon moins of fi cielle, les ins ti tu tions tra di tion nelles et cou tumes lo‐ 
cales existent tou jours dans la par tie fran co phone du Ca me roun. Ces
mo dèles d’au to ri té mis en place sous la co lo ni sa tion per durent au‐ 
jourd’hui, la co lo ni sa tion fran çaise se vou lant plus as si mi la tion niste.
L’ana lyse d’Yves Cla va ron le dé crit en ces termes :

La po li tique « as si mi la tion niste » fran çaise est vo lon ta riste : elle im ‐
pose les tra di tions, les cou tumes et la langue de la France aux ter ri ‐
toires co lo ni sés, dont les su jets doivent de ve nir des « Fran çais »,
même s’ils ne bé né fi cient pas des mêmes droits ci viques […]. Les Bri ‐
tan niques, adeptes de l’« in di rect rule » voire du « di vide and rule »,
al ternent ad mi nis tra tion di recte de cer taines ré gions et gou ver ne ‐
ment in di rect d’autres, par l’in ter mé diaire d’un po li ti cal agent
« conseiller » des po ten tats lo caux, qui exercent l’au to ri té sur le
peuple. […] La France tend à nier les sé pa ra tions com mu nau taires et
à dif fu ser la langue tan dis que le Royaume- Uni s’ap puie sur les di vi ‐
sions eth niques et res treint par fois vo lon tai re ment l’accès à la langue
an glaise 25.

Dans son ana lyse du sys tème ju di ciaire ca me rou nais, Manga Fom bad
rap pelle que plu sieurs ten ta tives de réuni fi ca tion des deux sys tèmes
ju di ciaires ont été ex pé ri men tées, no tam ment par la nou velle Consti‐ 
tu tion uni taire de 1972 qui a créé un sys tème ju ri dic tion nel uni fié,
dans un souci de sim pli fier la struc ture ju ri dic tion nelle des deux États
fé dé rés. Ce pen dant, l’ar ticle  38 de cette consti tu tion au to ri sait l’ap‐ 
pli ca tion des dif fé rentes lois dans les deux zones lé gales, dès lors
qu’elles n’étaient pas contraires aux nou velles lois. Dans ces condi‐

14
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tions, les deux sys tèmes lé gaux ont per du ré. De nou veau en 1996,
l’ar ticle 68 dis pose que

La lé gis la tion ap pli cable dans l’État fé dé ral du Ca me roun et dans les
États fé dé rés à la date d’en trée en vi gueur de la pré sente Consti tu ‐
tion reste en vi gueur dans la me sure où elle n’est pas contraire à la
pré sente Consti tu tion, et aussi long temps qu’elle n’a pas été mo di fiée
par les lois ul té rieures et les rè gle ments 26.

Le trai té de l’Or ga ni sa tion pour l’har mo ni sa tion en Afrique du droit
des af faires (OHADA), signé le 1   sep tembre 1996 par ses qua torze
États membres, re flète bien la po li tique as si mi la tion niste de la France
et la ten ta tive de cap ter l’au to ri té vers la par tie fran co phone du Ca‐ 
me roun. En effet, bien que le sys tème ju ri dique ca me rou nais soit of fi‐ 
ciel le ment resté dual, ce trai té marque le dé clin de la com mon law, du
moins en droit des af faires, puisque les huit Actes uni formes sont non
seule ment basés sur la lé gis la tion fran çaise, mais ont aussi été pu bliés
uni que ment en fran çais. Ceci pour rait bien mar quer une vo lon té de la
part des fran co phones de do mi ner, voire d’ef fa cer la culture an glo‐
phone au Ca me roun.

15

er

Cette ten dance ne touche pas en core les pro cé dures ci viles et pé‐ 
nales pour les quelles sur vit la dua li té de l’or ga ni sa tion ju ri dic tion‐ 
nelle. Ainsi, dans la ré gion an glo phone du Ca me roun, la com mon law
est tou jours d’ac tua li té pour tran cher les li tiges du quo ti dien. Si elle
fa vo rise la sur vi vance d’un droit cou tu mier, elle im pose ce pen dant un
mo dèle de jus tice qui dé pos sède les « chefs » de leurs pré ro ga tives et
or ga nise déjà un trans fert de l’au to ri té. En ren ver sant la struc ture
tra di tion nelle du pou voir, l’or ga ni sa tion de la jus tice a dé fi ni ti ve ment
ou vert la so cié té ca me rou naise au monde contem po rain comme
l’illustre Sis ters in Law.

16

Ce do cu men taire nous im merge au cœur d’un sys tème ju di ciaire qui a
adop té la per ruque des tri bu naux an glais et leur grande robe, aban‐ 
don nant l’habit tra di tion nel du Ca me roun. De même, l’au dience se
dé roule dans un en droit fermé : le tri bu nal, alors que le chef du vil‐ 
lage ren dait sa jus tice en plein air. Les ma gis trats ap pliquent les lois
vo tées par l’au to ri té lé gis la tive, quand le chef confon dait dans sa
main créa tion et ap pli ca tion de la loi. On est donc très loin du mo dèle
tra di tion nel. L’as pi ra tion au monde mo derne se per çoit en core dans

17
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les ha bits eu ro péens de la femme pro cu reure qui n’ap pa raît ja mais en
ha bits tra di tion nels, et ajou tons qu’elle uti lise de pré fé rence les
moyens de com mu ni ca tion mo dernes (té lé phone, or di na teur…) pour
convo quer le plai gnant et l’ac cu sé.

L’ana lyse de Sis ters in Law est l’oc ca sion de mettre en exergue les li‐ 
mites de la co ha bi ta tion du sys tème pré co lo nial avec le sys tème ju di‐ 
ciaire im por té par la co lo ni sa tion, no tam ment du droit cou tu mier
tou jours en vi gueur dans les deux par ties du Ca me roun.

18

La place de la femme dans la so cié té ca ‐
me rou naise

Afin de ca rac té ri ser la place de la femme au sein de la so cié té ca me‐ 
rou naise, il est per ti nent de se ré fé rer à la cri tique lit té raire qui ré vèle
la per cep tion et l’évo lu tion du sta tut de la femme. Tout d’abord,
jusqu’aux an nées 80, la femme afri caine est dé crite d’un point de vue
ex clu si ve ment mas cu lin, puisque ce n’est qu’à cette date que la voix
dis cur sive fé mi nine se fait en tendre 27. Le Ca me roun n’y échappe pas :
à la même époque, la scène lit té raire ca me rou naise est elle- même
do mi née par des écri vains comme Mongo  Beti, Fer di nand  Oyono,
René Phi lombe et Fran cis Bebey, « co lonnes de l’édi fice lit té raire ca‐ 
me rou nais » selon l’uni ver si taire Mar ce lin Voun da Etoa 28. L’in éga li té
lin guis tique au pro fit du fran çais se re trouve éga le ment dans le pay‐ 
sage lit té raire et ci né ma to gra phique ca me rou nais. Néan moins, Beti et
Oyono sont tra duits en an glais par les édi tions bri tan niques Hei ne‐ 
mann dans la col lec tion « Afri can Wri ters Se ries ». Dans son ar ticle
« Le Ca me roun : un pays et une lit té ra ture au car re four des langues »,
Na tha lie Cour cy re con naît que :

19

[…] ces der niers ont aussi pré pa ré le ter rain pour les au teurs an glo ‐
phones, parmi les quels on re trouve San kie Maimo, Mbel la Sonne Di ‐
po ko et Ber nard Fon lon. D’ailleurs, le Ca me roun doit à Ber nard Fon ‐
lon la fon da tion et l’édi tion de la revue Abbia qui, de 1963 jusqu’à la
mort de l’au teur en 1986, a po pu la ri sé les écrits ca me rou nais au tant
en fran çais qu’en an glais. La revue a aussi en cou ra gé la co ha bi ta tion
des langues dans la lit té ra ture du Ca me roun. Fon lon a, en effet, par ‐
ti ci pé à la re con nais sance du bi lin guisme of fi ciel du Ca me roun et à
son ap pli ca tion cultu relle. Dans le contexte de la dé co lo ni sa tion, ces
ac tions pre naient un sens par ti cu lier 29.
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À cela s’ajoute l’in éga li té so ciale entre les sexes, puisque le dis cours
lit té raire fé mi nin en Afrique noire fran co phone est pré sent mais peu
au dible. En effet, la Ca me rou naise Marie- Claire  Matip a pu blié en
1958 Ngon da, une au to bio gra phie, et en 1969 Thé rèse Kuoh Mou kou ry
Les Ren contres es sen tielles, deux œuvres re mar quables mais qui n’ont
pas eu un grand re ten tis se ment. La femme ca me rou naise se dé‐ 
marque déjà par sa po si tion d’éclai reur dans l’écri ture fé mi nine en
Afrique noire. Selon le cri tique Jean- Marie  Volet, l’écri ture fé mi nine
et sa re con nais sance par le grand pu blic prennent leur envol à par tir
de 1975, l’Année in ter na tio nale de la femme 30. C’est alors que les ro‐ 
man cières afri caines in té ressent les grandes mai sons d’édi tion et font
leur en trée, quoique humble, dans le canon lit té raire afri cain.

20

C’est sur la scène lit té raire ca me rou naise que quelque temps plus
tard, une ro man cière vient bous cu ler l’écri ture conven tion nelle par sa
cru di té, sa li ber té de ton et son cy nisme. Avec son pre mier roman
sorti en 1987, C’est le so leil qui m’a brûlé, Ca lixthe Beya la se dé marque
d’em blée du dis cours pa triar cal et eu ro cen triste. En exil en France,
elle pu blie 22  ro mans de la même veine et en chaîne les best- sellers,
dont plu sieurs sont ré com pen sés par de pres ti gieux prix lit té raires.
Mal gré ce suc cès in ter na tio nal, son œuvre ne s’at tire qu’une ré cep‐ 
tion mi ti gée au Ca me roun. Il est vrai qu’elle aborde des thèmes ta‐ 
bous comme le sexe, le trai te ment de la femme, la re la tion trouble
entre mère et fille, ainsi que la si tua tion de l’Afrique post co lo niale, en
par ti cu lier le ré gime po li tique du Ca me roun. Elle ne s’in ter dit aucun
débat et ose des traits d’hu mour qui ap par te naient jusque- là aux au‐ 
teurs mas cu lins.

21

Le même sché ma semble se re pro duire mais de façon plus dis crète
dans le ci né ma ca me rou nais. Quelques femmes ca me rou naises de‐ 
viennent ci néastes, comme Flo rence  Ayisi (aussi maître de confé‐ 
rences en ci né ma to gra phie à l’Uni ver si ty of Wales) et Os valde Lewat,
la quelle a réa li sé, no tam ment, Une af faire de Nègres (2009) et Au delà
de la peine (2003), un do cu men taire qui part à la ren contre de Léppé,
un pri son nier ca me rou nais condam né à 4  ans de pri son mais qui
purge une peine de 33 ans en pri son.

22

Dès sa ge nèse, la scène ci né ma to gra phique ca me rou naise est do mi‐ 
née par les hommes, mais son essor est plus tar dif que le roman ca‐ 
me rou nais. En effet, de jeunes Ca me rou nais sont par tis étu dier en

23



Bouleversement de l’autorité et déplacement social et culturel dans le système judiciaire anglophone
camerounais

France dans les an nées cin quante, et c’est dans l’es pace de Paris qu’ils
se sont for més aux tech niques ci né ma to gra phiques. Ci tons par
exemple Jean- Pierre Di kon gué Pipa, Al phonse Béni et Da niel Kamwa.
Tou te fois, il faut at tendre l’in dé pen dance pour que les pre miers films
ca me rou nais voient le jour. Ainsi, Jean- Paul  Ngas sa réa li sa en 1962
Aven ture en France et en 1966, Dia  Mou kou ri sor tit le pre mier long
mé trage  : Point de vue n   1 31. La pre mière femme ca me rou naise à
avoir réa li sé une œuvre ci né ma to gra phique est Thé rèse Sita  Bella,
connue pour son do cu men taire Tam Tam à Paris réa li sé en 1963 sur la
com pa gnie de danse na tio nale du Ca me roun de pas sage à Paris.
Néan moins, hor mis Os valde  Le watt, Flo rence  Ayisi ou As trid  Atod ji
qui s’est dis tin guée avec Koun di et le jeudi na tio nal (2010) et Jo sé‐ 
phine Nad gnou avec Paris à tout prix (2013), peu de femmes sont au‐ 
jourd’hui réa li sa trices. Le sep tième art est em me né au Ca me roun par
des ci néastes au pal ma rès im pres sion nant comme Bas sek Ba Kob hio,
Jean- Marie  Teno et Da niel  Kamwa, les quels réus sissent à pro duire
des films dans un contexte de dis tri bu tion sans salles. Rap pe lons que
de puis les an nées  1990, le ci né ma ca me rou nais souffre d’un cruel
manque de moyens et dé pend es sen tiel le ment des chaînes de té lé vi‐ 
sion pri vées qui fleu rissent au Ca me roun 32 de puis les an nées 2000.
Der rière leur ca mé ra, ils re viennent in las sa ble ment sur la co lo ni sa‐ 
tion, la ren contre conflic tuelle des cultures, les luttes de pou voirs, la
ten ta tion ou le refus de la mo der ni té et pri vi lé gient tou jours au tant
les thèmes so ciaux.

o

Néan moins, l’un des films les plus re pré sen ta tifs de la place de la
femme dans la so cié té ca me rou naise est sans conteste Chef ! du ci‐ 
néaste ca me rou nais Jean- Marie Teno, réa li sé en 1997 dans l’ouest du
Ca me roun. Dans ce do cu men taire, deux scènes illus trent la place de
la femme dans la so cié té ca me rou naise et viennent éclai rer notre
ana lyse de Sis ters in Law. La pre mière zoome sur un ca len drier où fi‐ 
gure au dos « Le rè gle ment in té rieur du mari au foyer ». Six règles ré‐ 
sument le sta tut de la femme au sein du foyer ca me rou nais :

24

Ar ticle 1 – Le mari a tou jours rai son.

Ar ticle 2 – Le mari est tou jours le chef de la fa mille.



Bouleversement de l’autorité et déplacement social et culturel dans le système judiciaire anglophone
camerounais

Ar ticle 3 – La femme avant de se cou cher doit de man der la per mis ‐
sion au mari avant de lui tour ner le dos.

Ar ticle 4 – Si le mari porte la main sur sa femme et qu’ar rive un vi si ‐
teur, la femme doit sou rire comme si rien ne s’était passé.

Ar ticle 5 – Le mari est tou jours le chef, même au lit.

Ar ticle 6 – Même si la femme a rai son, c’est l’ar ticle un qui s’ap ‐
plique 33.

Ce rè gle ment in té rieur nous ren seigne sans équi voque sur le sta tut
de la femme ca me rou naise cho si fiée et sur la ma nière dont l’au to ri té
ma ri tale se fait res sen tir. D’évi dence, ce sta tut par ti cu lier confère au
mari ce qu’il prend pour un droit lé gi time : mal trai ter sa femme. Les
cas de mal trai tance rap por tés par Sis ters in Law ex posent pré ci sé‐ 
ment ce point de vue.

25

La deuxième scène de Chef ! ré vé la trice de la condi tion de la femme
au Ca me roun consiste en une jux ta po si tion de deux com men taires
re la tifs au ma riage. Le pre mier pro vient de l’ar ticle 212 du Code civil,
cité dans le film par le maire :

26

Les époux se doivent mu tuel le ment fi dé li té et as sis tance. Fi dé li té
par tout. Fi dé li té en toutes cir cons tances. Parce qu’au jourd’hui l’in fi ‐
dé li té conju gale est la clé des pro blèmes de tous les mé nages 34.

Le se cond est l’avis d’une Ca me rou naise  suite à la lec ture du Code
civil :

On dit dans le Code civil ca me rou nais que l’adul tère, c’est une cause
pé remp toire de di vorce. Et en même temps, le mari ne peut être en
état d’adul tère que s'il com met cet acte- là dans son do mi cile conju ‐
gal. Ça veut dire que si vous ha bi tez cet es pace et que votre mari va
une fois chez la dame d’en face, une autre fois chez la dame de
droite, une autre fois chez la dame de gauche, il n’est pas en état
d’adul tère. Il faut qu’il aille de ma nière ré pé ti tive chez la dame d’en
face pour être en état d’adul tère. Alors que la femme, si on la re ‐
trouve dans n’im porte quel hôtel de la ville, elle est en état d’adul tère.
Est- ce qu’il n’y a pas là une in éga li té, une in jus tice 35 ?
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La condi tion de la femme au Ca me roun semble donc quelque peu
ana chro nique selon ses dires. La so cié té pa triar cale au Ca me roun fait
de l’homme un roi au foyer. C’est d’ailleurs ce que cor ro borent les re‐ 
cherches du cri tique ca me rou nais On goum Mum pi ni. La su pré ma tie
du mas cu lin dans la so cié té ca me rou naise et le rôle ré ser vé à la
femme se ré sument à deux fonc tions : « pro duc tion éco no mique et re‐ 
pro duc tion hu maine 36  ». La femme n’a pas  droit à la pa role. Néan‐ 
moins, dans cette par tie fran co phone du Ca me roun où Chef  ! a été
tour né, nous as sis tons à une ébauche d’éman ci pa tion de la femme,
puisque non seule ment c’est une femme qui pro cède à la cé ré mo nie
de ma riage, mais il est ma ni feste que les femmes n’ont pas peur de
par ler et de re ven di quer l’éga li té.

27

Il est temps à pré sent de confron ter ces deux scènes au do cu men‐ 
taire Sis ters in Law, afin d’ob ser ver la condi tion de l’au to ri té et son
éven tuel dé pla ce ment dans la so cié té ca me rou naise contem po raine.
Afin de fa ci li ter la com pré hen sion de ce do cu men taire, nous tra dui‐ 
rons en fran çais les pas sages per ti nents pour notre ana lyse.

28

Le dé pla ce ment sen sible de l’au ‐
to ri té
Après une mise en re lief du glis se ment du pou voir vers les femmes,
nous ob ser vons ici les trans for ma tions so ciales et cultu relles in duites
par les dé ci sions et ju ge ments pro non cés par la pro cu reure et la pré‐ 
si dente du tri bu nal. En dé liant la pa role au sein des fa milles, le tra vail
des ma gis trates ren ferme in évi ta ble ment un risque de dis lo ca tion so‐ 
ciale et heurte les cir cuits de cor rup tion dont les femmes sont le plus
sou vent la cible.

29

Le glis se ment du pou voir des hommes
vers les femmes
La pre mière évo lu tion dont té moigne ce film est vrai sem bla ble ment
un début de fé mi ni sa tion des mé tiers ju di ciaires. Deux femmes ont
été nom mées à de hautes res pon sa bi li tés ha bi tuel le ment en dos sées
par des hommes dans le sys tème ju di ciaire ca me rou nais  : il s’agit de
la pro cu reure Vera Ngas sa et de la pré si dente du tri bu nal de pre mière

30
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ins tance, Béa trice Tumba. Le do cu men taire met aussi en exergue le
rôle d’une femme po li cier et d’une avo cate pré nom mée Ve ra line.

En fait, dès les pre mières images de la vidéo, on as siste à un glis se‐ 
ment des normes tra di tion nelles du Ca me roun or ga ni sant la sou mis‐ 
sion de la femme vers une condi tion plus mo derne, voire oc ci den tale.
En effet, la so cié té tra di tion nelle ca me rou naise est construite sur un
pa triar cat où les femmes sont pla cées au ser vice de l’homme et leur
doivent le res pect. Ici, le do cu men taire nous pré sente des si tua tions
to ta le ment in ver sées :

31

���L’homme po li cier se lève de vant la pro cu reure et se met au garde à vous ;
���Les tâches mé na gères in combent aux femmes. Pour tant, c’est un homme qui

ba laye dans le bu reau du pro cu reur.

Ce bas cu le ment des rôles donne l’im pres sion d’une so cié té ma triar‐ 
cale, pas mieux équi li brée donc, où l’homme se rait af fec té au ser vice
de la femme, du moins dans l’es pace ju ri dique de Kumba. On se gar‐ 
de ra bien évi dem ment de toute conclu sion hâ tive. Ce do cu men taire
re late cinq cas de mal trai tance  : ceux de deux femmes vio len tées et
vio lées par leur mari et ceux de trois en fants, l’une vio lée par un voi‐ 
sin et l’autre bat tue par sa tante, ainsi qu’un cas de kid nap ping. Ces
faits di vers montrent assez le quo ti dien des en fants et des femmes,
les quelles n’ont pas toutes la chance d’être ma gis trates.

32

Tous les cas de mal trai tance pré sen tés dans ce film se sont sol dés par
un ju ge ment en fa veur des plai gnantes et contre les maris ou les
hommes agres seurs. Tous ces ju ge ments ont été trai tés et pro non cés
par des femmes. On as siste donc à un glis se ment de l’au to ri té, voire
un dé pla ce ment de cette au to ri té qui ap par tient d’ha bi tude au chef
du vil lage ou du quar tier, en fa veur de per sonnes de sexe fé mi nin.
Tou te fois, il faut re gar der com ment ce dé pla ce ment de l’au to ri té a
été reçu par les di ri geants ca me rou nais. Ap pa rem ment, les deux ma‐ 
gis trates ont été for cées de quit ter la ville de Kumba et ont été mu‐ 
tées dans une autre ré gion du Ca me roun contre leur gré, sans doute,
comme elles l’ont dit lors de la sor tie du film, en rai son des per tur ba‐ 
tions que pro vo quaient leurs ju ge ments, ce qui est re pris dans un ar‐ 
ticle du Monde. Verra Ngas sa s’ex prime en ces termes :

33

Je sais que de puis que nous avons quit té Kumba (après être res tées
six ans dans la ville, les deux femmes ont été mu tées), un ma gis trat a
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re fu sé d’en re gis trer la plainte d’une femme vic time de vio lences.
Mais, au com mis sa riat, les gens que nous avons for més sont tou jours
en place et il faut que les femmes passent par eux 37.

Afin de me su rer l’am pleur des per tur ba tions so ciales évo quées, nous
re tien drons deux exemples, l’en lè ve ment et l’en fant bat tue.

Trans for ma tions so ciales et cultu relles
in duites par les dé ci sions et ju ge ments
pro non cés par la pro cu reure et la pré ‐
si dente du tri bu nal
Le pre mier cas de mal trai tance sur le quel nous nous ar rê tons
concerne l’en lè ve ment d’un en fant par son père. Quelques pro pos
dans ce pas sage du do cu men taire tra hissent un cer tain glis se ment de
l’au to ri té dans la so cié té ca me rou naise.

34

Ce cas met en scène une femme, son en fant, son père, et le père de
son en fant. Elle sou haite por ter plainte car son en fant a été kid nap pé
par le père de l’en fant. Nous ob ser vons, tout d’abord, com ment le
droit cou tu mier est tou jours en vi gueur au Ca me roun, et com ment il
est re pré sen té dans ce do cu men taire. La pro cu reure s’as sure que le
ma riage a bel et bien eu lieu et, s’il s’agit d’un ma riage tra di tion nel,
selon quelle tra di tion. Ces vé ri fi ca tions sont sans doute re quises pour
s’as su rer du res pect de la tra di tion et de la va li di té du ma riage.
Lorsque la pro cu reure a éta bli qu’il s’agit de la tra di tion Mbonge,
après avoir en ten du la mère de l’en fant qui dit avoir de man dé à ses
pa rents de ne pas ac cep ter la dot, car elle ne sou hai tait pas ce ma‐ 
riage, la pro cu reure va plus loin dans le rai son ne ment. Elle de mande
si le père a joint les mains des fu turs époux, et si le futur époux a dit
qu’il pre nait cette femme comme épouse à par tir de ce jour. À dé faut,
la pro cu reure peut jus ti fier qu’ils n’ont pas été va la ble ment ma riés. De
plus, il n’existe aucun cer ti fi cat de ma riage.

35

De vant ces men songes fla grants et le non- respect de la tra di tion, la
pro cu reure de mande à la mère de l’en fant  : «  Ma dame, que voulez- 
vous que je leur fasse 38 ? ». Dans cette so cié té pa triar cale et stric te‐ 
ment hié rar chi sée, elle ose de man der à l’épouse de pro non cer un ju‐ 
ge ment sur son mari et sur son père. Don ner un tel pou voir à la pa‐
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role de la femme ma té ria lise un ren ver se ment des va leurs hié rar‐ 
chiques, la fille ob te nant le droit de juger son père, l’épouse son mari.
L’homme de vient la par tie sou mise et en dosse la culpa bi li té. Et la
femme de ré pondre  : «  Je ne veux pas de pro blèmes 39  ». Par ces
mots, nous com pre nons que la femme ca me rou naise an glo phone n’a
pas confiance dans les chan ge ments la tents de la so cié té ca me rou‐ 
naise.

Dans les dif fé rentes af faires trai tées par la pro cu reure, les femmes
ont peur d’aller au tri bu nal. Il faut dire que la tra di tion ca me rou naise
veut que les dif fé rends soient ré glés dans le cadre de l’as sise fa mi liale
où les par ties op po sées s’ex priment, le père fai sant sou vent fi gure de
juge. La pro cu reure se per met non seule ment d’at ta quer le sta tut de
l’homme, mais aussi de lui don ner des ordres, voire de lui faire la mo‐ 
rale : « C’est bien ce que vous faites les hommes. Vous semez des en‐ 
fants par tout sans vous ma rier avec les mères. Si vous avez une autre
fille comme cela, ne faites plus cela. Vous avez bien com pris 40  ?  »
L’homme est ra bais sé au sta tut de l’en fant que l’on cor rige. C’est une
pre mière dans la so cié té ca me rou naise.

37

La pro cu reure s’at taque aussi au sys tème de la dot. Elle constate le
ca rac tère abu sif de la tran sac tion qui, dans ce cas, se ré sume à
80 000 francs CFA et à un co chon pour l’ac qui si tion d’une épouse. Le
sys tème de la dot n’est pas perçu ici de façon po si tive. En effet, la
pro cu reure s’ex clame  : «  C’est ce qui lui donne le sta tut d’épouse  ?
80 £ et un co chon 41 ? » La femme est trai tée comme une mar chan‐ 
dise, et la pro cu reure dé nonce cette pra tique. La dot est un code so‐ 
cial qui fait cou ler beau coup d’encre et qui est même au cœur de la
cé lèbre pièce de théâtre de Guillaume Oyono  Mbia, Trois pré ten‐ 
dants… un mari 42. La so cio logue Irène  Al bert lie l’émer gence de la
mo né ta ri sa tion de la dot à la co lo ni sa tion 43 et la no tion d’in di vi dua li‐ 
sa tion so ciale au mo der nisme :

38

On peut s’éton ner de l’im por tance des tran sac tions mo né taires ac ‐
com pa gnant le ma riage cou tu mier. Ini tia le ment, celles- ci n’exis taient
pas. La dot a donc chan gé de na ture au fil du temps et, plus par ti cu ‐
liè re ment, sous l’in fluence de l’in té gra tion mar chande et de l’in di vi ‐
dua li sa tion so ciale 44.
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Ce pen dant, comme le sou ligne Simon  David Yana, la femme ca me‐ 
rou naise pos sède un cer tain droit de re gard vis- à-vis de la dot, «  la
pos si bi li té d’ac cep ter ou de re je ter celui qui est pro po sé par la pa ren‐ 
tèle 45 […] ». Les seules à ne pou voir exer cer ce choix sont les femmes
peules du nord- Cameroun. Ce pen dant, elles peuvent ex pri mer leur
désac cord a pos te rio ri, en di vor çant 46.

39

Un exa men ap pro fon di du ma riage au Ca me roun ré vèle que le choix
d’un conjoint est di rec te ment lié à l’ob ser vance de la tra di tion. C’est
ce que met en avant l’eth no logue Pa trick Mé rand, et tout par ti cu liè‐ 
re ment que le ma riage est lié « à l’au to ri té de ceux qui sont les pi liers
et les ga rants de cette so cié té  : les an ciens 47  ». De ce fait, le choix
d’un conjoint est un acte col lec tif, car l’ex pé rience des an ciens est
consi dé rée comme es sen tielle à la réus site d’un ma riage. Par ailleurs,
le ma riage en Afrique ne si gni fie pas seule ment unir deux in di vi dus,
mais deux fa milles, voire deux clans, deux vil lages. Ainsi, cette union
per met « le re nou vel le ment de la li gnée 48 ». La pro cu reure va outre
ces consi dé ra tions, mon trant ré so lu ment un es prit no va teur. Nous
avions évo qué la vi sion d’On goum Mum pi ni qui ré su mait le rôle de la
femme ca me rou naise à deux fonc tions, tra vaux agri coles et pro créa‐ 
tion 49. Or, du haut de sa fonc tion, la pro cu reure s’ap pro prie la pa role,
pri vi lège, rappelons- le, qui n’ap par tient tra di tion nel le ment pas aux
femmes, hor mis celles âgées qui ont at teint la mé no pause 50 et qui
gagnent le droit à la pa role par leur dé fé mi ni sa tion.

40

Pour tant, la femme pro cu reure est réa liste quant à la condi tion de la
femme ca me rou naise au sein de la fa mille. Dans ce même cas de kid‐ 
nap ping d’un en fant par son père, la pro cu reure dé clare : « Même si
elle est une femme, elle a le droit d’être avec son en fant 51  ». Le
« même si » convient en quelque sorte de l’in fé rio ri té du sta tut de la
femme dans la so cié té ca me rou naise. Mal gré les po si tions nou velles
que dé fendent les ma gis trates, ces der nières n’en gagent pas pour au‐ 
tant un com bat des truc teur des codes so ciaux ca me rou nais. Il se rait
im pru dent de s’ar rê ter à l’image forte, certes, d’une femme qui ad mo‐ 
neste un homme. Si les ma gis trates s’élèvent contre la hié rar chie so‐ 
ciale tra di tion nelle et la contraignent au res pect du droit –  confor‐ 
mé ment à leur mis sion –, seuls les abus sont visés. Au fond, le do cu‐ 
men taire les montre ga rantes de la cou tume ca me rou naise, la quelle
em prunte sim ple ment un autre vec teur, un autre masque.

41
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Hor mis dans ce cas d’es pèce, la vé ri fi ca tion de la bonne ap pli ca tion
de la cou tume du ma riage, la théâ tra li té de la pro cé dure ju di ciaire
res semble étran ge ment à la pa labre. Il semble op por tun d’ana ly ser ici
la por tée so cio lo gique du terme. La pa labre est « une ins ti tu tion qui
ga ran tit l’ordre so cial 52  ». En effet, au moyen de la tra di tion orale,
toute af faire concer nant la com mu nau té peut être ré glée, qu’il
s’agisse d’un évé ne ment heu reux, comme un ma riage, une nais sance,
ou mal heu reux, comme un décès. Elle peut aussi dé ci der de l’orien ta‐ 
tion de la col lec ti vi té dans des al liances de paix ou de guerre 53. Ainsi,
la pa labre revêt dif fé rentes fonc tions so ciales. Le but de la pa labre est
de ré soudre par le dia logue un pro blème posé ou les in ci dences d’une
nou velle si tua tion en vue de ré ta blir l’équi libre so cial. Elle peut alors
prendre un ca rac tère «  dé li bé ra tif, ju di ciaire, dé mons tra tif 54  » ou
consis ter en un mé lange de ces types d’échange.

42

Les deux ma gis trates uti lisent les tech niques de la pa labre pour ar ri‐ 
ver à un consen sus, et sur tout pour faire rai son ner l’ac cu sé et l’ame‐ 
ner à re con naître ses torts. Puisque l’em pla ce ment de la pa labre lui
confère un ca rac tère pu blic ou privé, dans ce der nier cas, elle se rap‐ 
proche de nos conseils de fa mille. Les fonc tions so ciales de la pa labre
pour suivent dif fé rents ob jec tifs dans la so cié té afri caine, les quels
visent à uni fier le clan dans son es pace so cial et dans le temps. Mais
son but ul time tend à «  […] fa ci li ter la com mu ni ca tion entre les
membres de la so cié té par le dia logue, à ren for cer l’es prit com mu‐ 
nau taire, à rendre la jus tice et à as su rer la pé ren ni té de la culture an‐ 
ces trale 55 ». La sur vi vance de la culture an ces trale, en tant que vé hi‐ 
cule de la tra di tion, est tou jours très forte au Ca me roun puis qu’elle a
même im pré gné le sys tème ju di ciaire dans la par tie an glo phone du
Ca me roun.

43

Une dis lo ca tion so ciale la tente et le
refus de la cor rup tion

Le deuxième cas re te nu concerne la mal trai tance d’une en fant,
Manka Grace, qui est bru ta li sée par sa tante. Il convient de rap pe ler
que les en fants n’ont ha bi tuel le ment pas de droits au Ca me roun,
comme le confirme la cri tique lit té raire et so cio lo gique, mais aussi la
pré si dente du tri bu nal, qui admet : « Dans la culture afri caine, battre
un en fant, c’est le re dres ser 56 ». De plus, les filles sont sou vent consi‐

44



Bouleversement de l’autorité et déplacement social et culturel dans le système judiciaire anglophone
camerounais

dé rées comme « une charge in utile 57 » dans une so cié té pa triar cale
où l’avan tage est à une des cen dance mas cu line 58.

Manka  Grace est or phe line et éle vée par une tante qui l’a bat tue à
maintes re prises avec un porte- manteau comme le montre l’image.
On as siste là aussi à un ren ver se ment des va leurs car, nous l’avons
dit, les en fants ont peu de droits et la mal trai tance est mon naie cou‐ 
rante. Prendre le parti de dé non cer cette mal trai tance dans un do cu‐ 
men taire est in édit au Ca me roun. En effet, il existe une hié rar chie
très stricte au sein de la fa mille ca me rou naise et l’en fant fi gure au bas
de l’échelle. Lorsque la fa mille de Manka, aler tée par la po lice, prend
les choses en main et de mande à la tante fau tive de pré sen ter des ex‐ 
cuses à l’en fant mal trai tée, son ac tion for ma lise le glis se ment de l’au‐ 
to ri té dans la fa mille. Qu’un pa rent plus âgé pré sente des ex cuses à
un en fant est pro pre ment ré vo lu tion naire. La tante se met même à
ge noux pour de man der par don à l’en fant. Le spec ta teur peut ce pen‐ 
dant s’in ter ro ger sur une telle théâ tra li sa tion des cas de mal trai tance
sup po sés fil més sur le vif.

45

Mais ce qui est en core plus éton nant, c’est que ce cas fera l’objet d’un
ju ge ment au tri bu nal et que la tante fau tive sera condam née à plu‐ 
sieurs an nées de pri son  : tout d’abord un an de pri son pour n’avoir
pas re tour né l’en fant au gar dien de fa mille, ag gra vé par dix- huit mois
de pri son pour avoir battu cruel le ment Manka Grace et en core dix- 
huit mois de pri son as sor tis de tra vaux for cés pour avoir uti li sé
Manka Grace à des tra vaux contre son gré (soit quatre ans de pri son
en tout).

46

Il est in té res sant de noter la trans for ma tion qui se pro duit dans la so‐ 
cié té ca me rou naise au tra vers des pa roles de Béa trice Ntuba, pré si‐ 
dente du tri bu nal  de pre mière ins tance  : «  En Afrique, il est sous- 
entendu que taper un en fant, c’est le re mettre sur le droit che min.
Mais quand cela va au- delà de la cor rec tion, il s’agit d’un acte cri mi‐ 
nel 59 ».

47

En sa qua li té de ju riste, elle n’est pas sans sa voir que le Ca me roun a
signé, le 25 sep tembre 1990, la Conven tion in ter na tio nale des droits
de l’en fant et l’a même ra ti fiée le 11 jan vier 1993, ac cep tant ainsi d’être
ju ri di que ment lié par ses dis po si tions. Un tour nant lé gis la tif qu’elle
est char gée de faire res pec ter par la po pu la tion. Les pa roles du juge
confirment qu’il existe tou jours une ten dance à lé gi ti mer la mal trai‐
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tance, mais aussi une vo lon té de ra tio na li ser les com por te ments, de
li mi ter la vio lence. Par consé quent, le ren ver se ment des va leurs pré‐ 
sup po sé s’ap plique stric te ment aux abus. En effet, la pré si dente du
tri bu nal qua li fie la tante de Manka de tyran et de sa dique, elle trouve
dif fi cile dans ces cir cons tances de tem pé rer la jus tice par la mi sé ri‐ 
corde. Aussi, l’ini tia tive est re ve nue à la fa mille, ce qui acte tout de
même dans la so cié té d’une cer taine prise de conscience de la mal‐ 
trai tance, au risque de bra quer les gé né ra tions les unes contre les
autres. Cette pa role qui se délie petit à petit sur les mal trai tances fa‐ 
mi liales est une ten dance plu tôt ré cente vis- à-vis d’une autre tra di‐ 
tion, celle du si lence.

Pour faire avan cer les men ta li tés, il est im pé ra tif de consi dé rer la
place de la cor rup tion dans la so cié té ca me rou naise. Dans un « Rap‐ 
port sur l’état de la lutte contre la cor rup tion au Ca me roun » en 2011
fi gure une ap pré cia tion de Paul Biya, pré sident du Ca me roun qui en
dit long sur l’éten due du pro blème :

49

C’est la cor rup tion qui, pour une large part, com pro met la réus site
de nos ef forts. C’est elle qui per ver tit la mo rale pu blique. Cha cun […]
doit se sen tir res pon sable de ce com bat dans son do maine de com ‐
pé tence […]. Le dé tour ne ment de l’ar gent pu blic, quelle qu’en soit la
forme, est un crime contre le peuple qui se voit privé de res sources
qui lui re viennent. Il doit donc être sanc tion né avec la plus grande
sé vé ri té 60.

Lors d’un en tre tien pour Le Monde, la pro cu reure Vera Ngas sa dé cla‐ 
rait, quant à la cor rup tion  : «  Il suf fit de re fu ser. En plus, une fois
qu’on a donné l’exemple, les col lègues sont très gênés pour la pra ti‐ 
quer 61 ».

Quelques an nées avant la sor tie de Sis ters in Law, le jour nal ca me‐ 
rou nais Mu ta tions ré vé lait, avec iro nie, le degré de cor rup tion du Ca‐ 
me roun en 2014 dans le contexte mon dial et à l’échelle de l’Afrique :

50

Cham pion du monde deux fois de suite, en 1998 et 1999, c’est au
6ème rang, sur l’échi quier des pays les plus cor rom pus du monde,
que le Ca me roun entre dans le 3ème mil lé naire, en l’an 2000. De puis
lors, son clas se ment n’a cessé de s’amé lio rer. Notre pays, qui poin tait
en 9ème po si tion l’année der nière, vient de ga gner 7 nou velles
places, selon le rap port rendu pu blic hier au siège de Trans pa ren cy
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In ter na tio nal à Yaoun dé, par Me Akéré Muna, le re pré sen tant de cet
or ga nisme au Ca me roun. Un 16ème rang mon dial (7ème en Afrique)
qui n’est cer tai ne ment pas pour dé plaire aux pou voirs pu blics ca me ‐
rou nais 62.

En mars 2006, peu après la sor tie de Sis ters in Law, un dis po si tif a été
mis en place au Ca me roun pour lut ter contre la cor rup tion. Il s’agit
de la Com mis sion na tio nale anti- corruption (CONAC), or ga nisme pu‐ 
blic in dé pen dant char gé de contri buer à la lutte contre la cor rup tion
au Ca me roun. En 2015, le Ca me roun a été re cen sé deuxième pays le
plus cor rom pu en Afrique après le Li be ria 63. Il sem ble rait que ni la
com mis sion mise en place par Paul Biya pour lut ter contre la cor rup‐ 
tion, ni le film Sis ters in Law, n’aient eu un im pact sur ce fléau en dé‐ 
mique.

51

Conclu sion
Nous avons dé mon tré qu’il s’opère un cer tain glis se ment des mo dèles
d’au to ri té au sein de la so cié té ca me rou naise, tant dans la fa mille que
parmi les ma gis trats in ves tis du pou voir de juger les cas de mal trai‐ 
tance. En effet, bien que le sta tut de la femme dans la so cié té ca me‐ 
rou naise soit tou jours in cer tain, le do cu men taire Sis ters in Law si‐ 
gnale que la so cié té tra di tion nelle ca me rou naise est en train d’évo‐ 
luer sous l’in fluence de la mo der ni té et de la dé non cia tion de plus en
plus forte de la do mi na tion abu sive des hommes sur les femmes. La
hié rar chie so ciale, et en par ti cu lier l’as ser vis se ment des femmes, pro‐ 
vien drait selon Ran ger de tra di tions in ven tées par les Eu ro péens :

52

Les hommes ont ten dance à faire appel à la « tra di tion », afin de
veiller à ce que le rôle crois sant des femmes dans la pro duc tion en
zones ru rales n’ait pas en traî né de di mi nu tion du contrôle des
hommes sur les femmes en tant qu’ac tifs 64.

Les mo dèles eu ro péens de do mi na tion se raient donc la cause du
mal 65 et la so lu tion avan cée par Ran ger, en par lant des femmes, est
de re tour ner au pa tri moine cultu rel afri cain  : «  […] elles pour raient
cher cher à uti li ser les contre- propositions dis po nibles au sein de la
culture afri caine 66  ». Tou te fois, bien que la thèse de l’ori gine co lo‐ 
niale des tra di tions et des eth nies afri caines née dans l’élan post ‐
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marxiste des an nées 60 ne ré siste pas à l’his toire an cienne du conti‐ 
nent afri cain 67, elle met le doigt sur le dés équi libre, à nos yeux d’Oc‐ 
ci den taux, de la re la tion entre homme et femme. Le re mède passe
cer tai ne ment par le syn cré tisme entre pa tri moine cultu rel an ces tral
et mo dèle oc ci den tal d’où pour ra enfin sur gir la mo der ni té à la quelle
as pire la so cié té afri caine, une mo der ni té qui sup pose la consi dé ra‐
tion de la pa role de la femme.

Mais le glis se ment de l’au to ri té n’est pas sans consé quence et éveille
des ré sis tances au chan ge ment puisque les deux femmes ont fi na le‐ 
ment été chas sées de la ville de Kumba. La cor rup tion a- t-elle chan gé
au Ca me roun et les actes de mal trai tances per pé trés en vers les
femmes ont- ils di mi nué ? Selon le Huf fing ton Post, la réa li té n’est pas
très en cou ra geante :

54

De là où je vous écris en 2016, les femmes sont liées par la cor rup ‐
tion, les pots- de-vin et le chô mage, et sur tout, par des pra tiques
cultu relles vio lentes per pé trées contre les femmes et les filles.
Grand- mères et mères apla nissent les seins de leurs filles avec des
pierres chaudes pour les main te nir le plus long temps pos sible dans
l’en fance ; c’est une faible ten ta tive pour em pê cher le re gard mas cu ‐
lin de tom ber sur leurs proches. Dans ma vie, il est dif fi cile de pro té ‐
ger les filles contre le viol et le ma riage des en fants 68.

Notre ana lyse a mon tré la pos si bi li té d’un dé pla ce ment so cial et
cultu rel au Ca me roun dont les ef fets se res sentent plei ne ment sur le
sys tème ju di ciaire de Kumba. Même si les ca mé ras sont ici bra quées
sur un cas isolé qui n’est pas re pré sen ta tif du rap port gé né ral de la
po pu la tion avec l’ad mi nis tra tion ju di ciaire, l’ex po si tion de telles af‐ 
faires de mal trai tance de femmes et d’en fants et les ju ge ments ren dus
bou le versent au tant l’au to ri té que les conven tions so ciales et cultu‐ 
relles de la so cié té ca me rou naise. Par le re lais que ce do cu men taire
as sure au tra vail des ma gis trates, il joue un rôle émi nem ment pé da‐ 
go gique. Bien que les cas de mal trai tance sé vissent tou jours, par la
rup ture du si lence qu’il ini tie, Sis ters in Law ac com plit un ef fort de
prise de conscience. C’est déjà un grand pas en avant vers un ave nir
plus se rein.
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