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TEXTE

La Consti tu tion du Ca me roun ga ran tit la li ber té de culte. Dans le but
de ga ran tir l’im par tia li té de l’offre et de la de mande des ser vices pu‐ 
blics, la laï ci té est re con nue comme une exi gence fon da men tale,
puisque les in di vi dus de confes sions re li gieuses dif fé rentes in ter‐ 
agissent et co ha bitent au quo ti dien : c’est la ma té ria li sa tion de la to‐ 
lé rance re li gieuse. Dans les ser vices pu blics, celle- ci est sym bo li sée
entre autres par l’amé na ge ment des es paces de culte pour les mu sul ‐
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mans et la trans for ma tion des bu reaux en « cha pelles » de cir cons‐ 
tance aux heures de prière pour les chré tiens. Ces es paces de prière
de for tune per mettent aux agents pu blics « croyants » d’y louer leur
« Dieu », en fonc tion de leurs tra di tions re li gieuses ou mou ve ments
re li gieux. Ce qui pa raît anec do tique dans les rap ports de ces in di vi‐ 
dus avec leurs di vi ni tés (spi ri tua li tés), ce sont les mar gi na li tés qui
sont construites pen dant les heures de tra vail, étant donné que les
heures de prière ne cor res pondent pas tou jours aux heures of fi cielles
de pause.

Au nom de la li ber té de culte et ce qui peut plu tôt être consi dé ré, po‐ 
si ti ve ment ou né ga ti ve ment, comme la li ber té re li gieuse, les heures
de tra vail sont aus si tôt consa crées au tri po tage du cha pe let, à la dis‐ 
tri bu tion des bro chures de pro pa gande re li gieuse ou à l’évan gé li sa‐ 
tion des autres agents pu blics et usa gers, sou vent contre leur gré, par
les chré tiens 1 et les mu sul mans. Pour les chré tiens, la Bible est posée
sur la table de tra vail, la sta tuette de la vierge Marie ou la croix de
Jésus ac cro chée au mur du bu reau ou un autel dres sé dans un angle
du bu reau. Les mu sul mans quant à eux ferment leurs bu reaux, s’ils
sont à usage in di vi duel, pour prier sur une place per son nelle ou col‐ 
lec tive. Pour ces deux grandes ca té go ries de croyants, le ser vice pu‐ 
blic donne une autre oc ca sion de se li vrer à des cau se ries re li gieuses
avec d’autres confrères, des séances d’exé gèse des textes re li gieux, la
quête des nou veaux ca ma rades re li gieux, etc. La pra tique de leurs re‐ 
li gions en mi lieu pro fes sion nel leur offre ainsi une op por tu ni té de va‐ 
quer «  li bre ment  » à des ac ti vi tés extra- professionnelles telles que
faire des courses ou « juste ré cu pé rer l’en fant à la sor tie de l’école » 2.
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Cette pro fu sion des pra tiques ou « pré textes » re li gieux dans les ser‐ 
vices pu blics mé rite une at ten tion par ti cu lière, et per met de poser le
pro blème du rap port am bi gu qu’il y a entre pra tique de la laï ci té et li‐ 
ber té de re li gion dans les ser vices pu blics au Ca me roun. En par tant
de cette consi dé ra tion, le pré sent tra vail en vi sage de dé mon trer que
la pré pon dé rance des faits re li gieux dans les ser vices pu blics par ti‐ 
cipe de la re mise en ques tion de la dé on to lo gie ad mi nis tra tive et pro‐ 
fes sion nelle des agents pu blics, no tam ment la prise en compte du ca‐ 
rac tère laïc de l’État et l’exi gence de la neu tra li té des agents pu blics,
une preuve de co ha bi ta tion re li gieuse, de conci lia tion de par tage des
sub jec ti vi tés au tra vail et après tout une en torse au ren de ment et à
l’ef fi ca ci té des ser vices pu blics.
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Du point de vue mé tho do lo gique, cette étude re monte à trois an nées
de re cherche 2017, 2018 et 2019 à Yaoun dé (la ca pi tale du pays). Elle a
pri vi lé gié la mé thode qua li ta tive, à tra vers des en tre tiens semi- 
directifs et di rects « clan des tins » 3 qui ont été mo bi li sés pour col lec‐ 
ter les in for ma tions dans cinq mi nis tères, à sa voir : le mi nis tère de la
Re cherche scien ti fique et de l’in no va tion, le mi nis tère des Fi nances,
le mi nis tère de l’Éco no mie, de la pla ni fi ca tion et de l’amé na ge ment du
ter ri toire, le mi nis tère de l’Agri cul ture et du dé ve lop pe ment rural et
le mi nis tère de l’Éle vage, des pêches et des in dus tries ani males. 27
en tre tiens ont été menés entre juin et août 2017, 15 autres entre mars
et mai 2018 et 16 entre août et oc tobre 2019, avec des agents pu blics
de dif fé rents grades et des usa gers. En plus des en tre tiens, l’ob ser va‐ 
tion di recte, qui a d’abord pré cé dé la for mu la tion du sujet trai té, a été
menée dans sa forme struc tu rée sur les trois an nées. Cette der nière a
per mis d’ob ser ver les agents pu blics et les usa gers «  en ac tion  » et
d’in ter pré ter les écarts qui existent entre leurs dis cours et pra tiques,
en rap port avec le re cours à la re li gion dans les ser vices pu blics. À
l’en tre tien et l’ob ser va tion di recte, peut s’ajou ter, in ex tre mis, l’ob ser‐ 
va tion par ti ci pante en tant que fonc tion naire tra vaillant no tam ment
au sein d’un mi nis tère ciblé par l’étude. Elle a dé bu té en 2016. Tous
ces ou tils se sont avé rés com plé men taires pour la col lecte des in for‐ 
ma tions ex ploi tées dans ce tra vail.
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Sur le plan théo rique, le construc ti visme, l’in ter ac tion nisme sym bo‐ 
lique et l’ana lyse stra té gique ont servi de grille de lec ture de la réa li té
so ciale étu diée. Le construc ti visme a per mis d’ap pré hen der les faits
re li gieux dans les ser vices pu blics comme une construc tion des ac‐ 
teurs, qui sont en réa li té sou vent conscients de la mar gi na li té de
leurs pra tiques. L’in ter ac tion nisme sym bo lique a per mis d’ana ly ser les
in ter ac tions entre les dif fé rents ac teurs en scène dans les ser vices
pu blics et d’ex ploi ter les codes et signes en pré sence comme ob jets
de com mu ni ca tion et d’in ter ac tion. Enfin, l’ana lyse stra té gique a per‐ 
mis d’ap pré hen der les stra té gies dé ployées par les agents pu blics et
les usa gers pour vivre et trans mettre leurs re li gions dans les ser vices
pu blics, mal gré les normes en vi gueur.

5

Struc tu ré en quatre mo ments, ce tra vail ana lyse tout d’abord les pra‐ 
tiques re li gieuses dans les ser vices pu blics au Ca me roun, dans un
contexte de laï ci té, de li ber té de culte et du res pect de la dé on to lo gie
ad mi nis tra tive. En suite, il ana lyse les ser vices pu blics à par tir des
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« nou velles » iden ti tés qui y naissent du fait des pra tiques re li gieuses.
En plus, il fait une ana lyse du rôle ré gu la teur des pra tiques re li‐ 
gieuses dans les ser vices pu blics, avant d’ap pré hen der quelques
consé quences des pra tiques re li gieuses dans les ser vices pu blics ca‐ 
me rou nais.

I. Ser vices pu blics ca me rou nais et
pra tiques re li gieuses : écarts
entre norme et faits
Le ser vice pu blic est une pres ta tion or ga ni sée par l’État ou les col lec‐ 
ti vi tés dé cen tra li sées en vue de sa tis faire l’in té rêt gé né ral. Au Ca me‐ 
roun, il est as su ré par des per sonnes mo rales de droit pu blic et des
per sonnes mo rales de droit privé, par dé lé ga tion. C’est la fonc tion clé
de l’ad mi nis tra tion pu blique. En plus du fait qu’il soit gra tuit, il est
sup po sé être laïc, c’est- à-dire in dé pen dant de toute confes sion re li‐
gieuse.

7

I.1. De la dis po si tion lé gale et ré gle men ‐
taire

Chaque État est doté d’une Consti tu tion qui est la ca rac té ris tique
fon da men tale de sa sou ve rai ne té. Consi dé rée comme «  la loi des
lois », c’est elle qui fixe et in dique les grandes lignes de l’or ga ni sa tion
et du fonc tion ne ment de l’État. Celle que le Ca me roun ap plique au‐ 
jourd’hui date de la ré forme consti tu tion nelle du 18 jan vier 1996.
Adop tée dans une ère de grandes ré formes dé mo cra tiques, cette
Consti tu tion est venue af fir mer un cer tain nombre de prin cipes qui
tra duisent l’adhé sion du Ca me roun aux li ber tés pu bliques et aux
droits in di vi duels por tés par la Dé cla ra tion uni ver selle des droits de
l’Homme de 1948. Parmi ces prin cipes, fi gure en bonne place la laï ci té,
puisque le pré am bule de la Consti tu tion dis pose que « l’État est laïc.
La neu tra li té et l’in dé pen dance de l’État vis- à-vis de toutes les re li‐ 
gions sont ga ran ties  ». Elle pré cise par la suite que «  la li ber té de
culte et le libre exer cice de sa pra tique sont ga ran tis  » sur le ter ri‐ 
toire ca me rou nais. «  Ainsi, le fait re li gieux est ex té rieur à l’État.
Celui- ci adopte à l’égard des églises et des re li gions une at ti tude
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d’im par tia li té, de neu tra li té » (Momo, 1999, 824). Au re gard de ces dis‐ 
po si tions, le ser vice pu blic est par es sence laïc. Chaque ci toyen est
libre de pra ti quer la re li gion qui cadre avec ses convic tions per son‐ 
nelles, à condi tion que cela ne porte pas at teinte à l’ordre pu blic ou la
sé cu ri té pu blique. La laï ci té s’ap pa rente dès lors à un dis po si tif fon‐ 
da men tal de veille de la neu tra li té du ser vice pu blic.

Ceci étant, l’ap po si tion d’em blèmes et signes re li gieux, l’amé na ge‐ 
ment des lieux de culte et toutes formes de pra tiques re li gieuses sont
for mel le ment pros crits dans les ser vices pu blics. Cette ma ni fes ta tion
mas sive et conti nuelle des credo re li gieux est non seule ment sus cep‐ 
tible de faire obs tacle à la neu tra li té cen sée pré va loir dans les re la‐ 
tions d’offre de ser vices des agents pu blics aux usa gers, mais aussi
ca pable d’ame ner les usa gers à dé tour ner les agents pu blics des
consignes qui leur sont pres crites. Pour pal lier ces obs tacles éven‐ 
tuels, le Ca me roun a adop té en mai 1997 la Dé cla ra tion des droits des
ci toyens dans leurs rap ports avec l’ad mi nis tra tion et les ser vices pu‐ 
blics dans les États Afri cains Fran co phones 4. Parmi les neuf prin cipes
de la dite dé cla ra tion, il y a  : « l’éga li té de tous les ci toyens de vant le
ser vice pu blic » et « la neu tra li té et la lé ga li té du ser vice pu blic ». Son
ar ticle 5 dis pose qu’« est pro hi bée toute dis cri mi na tion en rai son de
l’ori gine, du sexe, de l'ap par te nance ou de la non- appartenance d'une
per sonne à une eth nie ou à une re li gion, ou en core en rai son des
convic tions qui lui sont im pu tées ». Cet autre prin cipe in duit une im‐ 
par tia li té des agents pu blics vis- à-vis de leur re li gion et celles des
usa gers pen dant les heures de tra vail. Il consti tue l’une des mo da li tés
« pour une fonc tion pu blique au ser vice des usa gers » (Tekam, 2010,
39), dans la me sure où la no tion de ser vice pu blic re groupe les
concepts de bien com mun, d’in té rêt gé né ral et d’uti li té pu blique. La
laï ci té est un prin cipe de va leur consti tu tion nelle. L’or ga ni sa tion du
tra vail doit la res pec ter, puisque le ser vice pu blic peut être consi dé ré
comme « une de ces "ques tions sen sibles", au tour des quelles se joue
la co hé sion de la so cié té » (Che val lier, 2010, 4).
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I.2. Laï ci té et li ber té de culte dans les
ser vices pu blics ca me rou nais : deux no ‐
tions dif fé rentes
Les dis po si tions lé gales parlent de laï ci té et de li ber té de culte, mais
la plu part des agents pu blics confondent vo lon tai re ment ou in vo lon‐ 
tai re ment les nuances sé man tiques qui s’y trouvent.

10

En effet, le concept de laï ci té est ap pré hen dé dif fé rem ment selon
qu’il s’agit des sciences ju ri diques ou so ciales. Même chez les ju ristes
ca me rou nais, sa dé fi ni tion consti tue un des prin ci paux ob jets de
désac cord, puisque sa com pré hen sion est tem po relle et dy na mique.
Plus le conte nu de sa dé fi ni tion s’étend, plus il perd en com pré hen‐ 
sion. C’est dans cette mou vance que Ber nard Momo rap porte que « si
la dé fi ni tion de l’État est sans équi voque dans l’es prit des ju ristes, il
ne sau rait en être de même de celle de la laï ci té ». En sciences so‐ 
ciales, il est dif fi cile de don ner au concept de laï ci té une dé fi ni tion
qui fasse l’una ni mi té. Néan moins, cela n’em pêche pas que la laï ci té
soit per çue dans le pré sent tra vail comme l’in dé pen dance des fonc‐ 
tion naires et agents de l’État de toute confes sion re li gieuse, ou la sé‐ 
pa ra tion des so cié tés re li gieuses d’avec la ges tion des af faires de
l’État.

11

Selon l’ar ticle 18 de la Dé cla ra tion uni ver selle des droits de l’Homme,
la li ber té de re li gion est une forme d’ex pres sion de la li ber té de
conscience et de pen sée. Sous cet angle, la li ber té de culte est sy no‐ 
nyme de li ber té de re li gion et de li ber té de croyance. Elle s’ap pré‐ 
hende comme la li ber té lais sée à chaque in di vi du d’orien ter sa
convic tion re li gieuse selon son choix ou de dé ci der de ne pra ti quer
au cune re li gion. En d’autres termes, c’est la li ber té qu’a l’in di vi du de
choi sir de pra ti quer la re li gion qu’il veut ou de dé ci der de ne pas le
faire.

12

Au Ca me roun, la li ber té de culte est une in dé pen dance mo rale et re li‐ 
gieuse pré vue dans la Consti tu tion. Contrai re ment à d’autres États —
comme le Maroc où l’islam est une re li gion d’État et la Mau ri ta nie où
c’est une « re li gion du peuple et de l’État » —, aucun choix re li gieux
n’est pres crit. Tou te fois, le chris tia nisme et l’islam font of fice de « re‐ 
li gions of fi cielles  », en rai son de leur pré émi nence re con nue dans
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l’es pace pu blic po li tique (Cissé, 2013). Il s’agit pour tant d’un pa ra doxe
dans la concep tion de la laï ci té par les pou voirs pu blics, ré vé la teur
d’une co ha bi ta tion im pli cite ou d’un pacte ma ni feste de l’État avec les
« Églises » 5. Selon Momo, cette col la bo ra tion entre les pou voirs pu‐ 
blics et les re li gions au Ca me roun a un double ca rac tère ju ri dique et
of fi cieux. Cela sup pose que par res pect du prin cipe de laï ci té, c’est
l’État qui dé fi nit le cadre d’ac tion des or ga ni sa tions re li gieuses 6, leur
rôle et leur sta tut. Le ca rac tère of fi cieux quant à lui in dique une am‐ 
bi tion po li tique et so ciale.

Dans le pre mier cas, l’État consi dère que son rap pro che ment aux re‐ 
li gions lui per met de conqué rir un large élec to rat, puisque de toutes
les fa çons l’athéisme n’est pas une réa li té des so cié tés afri caines, et
no tam ment ca me rou naise (Abega, 2005). Dans le se cond cas, l’État
en cou rage ex pli ci te ment la ré jouis sance po pu laire au nom des re li‐ 
gions, puis qu’il cé lèbre les fêtes re li gieuses comme Noël, le Ven dre di
saint, la Fête de Ra ma dan ou la Fête de Mou ton (Momo, 1999). Par
consé quent, l’am bi guï té au tour de la laï ci té et de la li ber té de culte
est d’abord en tre te nue par l’État. Et pour tant :
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En droit, la laï ci té sup pose que l’État n’in ves tit plus dans le do maine
re li gieux, fut- ce par ri co chet. Or, à tra vers le sys tème des sub ven ‐
tions, les dons de ter rains et d’autres formes de tran sac tions, l’État
ap porte la preuve qu’au jourd’hui la laï ci té ef fec tive et stricte est im ‐
pos sible. Elle se trouve lar ge ment ainsi com pro mise par la réa li té so ‐
cio po li tique (ibid., 843).

Il s’avère que l’État ca me rou nais en cou rage la pra tique des re li gions
dans l’écart de la dis po si tion consti tu tion nelle. Une fois que la laï ci té
est confon due à la li ber té de culte par l’ap pa reil éta tique sup po sé ser‐ 
vir d’exemple, elle s’en trouve aus si tôt dé na tu rée et di ver si fiée par
l’en semble des in di vi dus. Par consé quent, le ca rac tère es sen tiel et
dis tinct du ser vice pu blic s’en trouve aussi re con fi gu ré, voire remis en
ques tion, puisque les rap ports au tra vail entre les agents pu blics et
les usa gers sont en ta chés de sub jec ti vi tés. Sans une dis tinc tion claire
entre laï ci té et li ber té de culte, les pra tiques re li gieuses pros pèrent
dans les ser vices pu blics.
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I.3. La pro duc tion des faits re li gieux
dans les ser vices pu blics
Au nom de la li ber té de culte, les faits re li gieux sont om ni pré sents
dans les ser vices pu blics ca me rou nais. Ils sont ma jo ri tai re ment pro‐ 
duits par des adeptes de l’islam et du chris tia nisme, les deux prin ci‐ 
pales re li gions of fi ciel le ment pra ti quées dans le pays. Ainsi, les ser‐ 
vices pu blics ap pa raissent comme d’autres ter ri toires de Dieu (Las‐ 
seur, 2005), où le re li gieux s’im misce dans les in ter ac tions quo ti‐ 
diennes.
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Dans les ser vices pu blics ca me rou nais, la pra tique du chris tia nisme
prend deux formes  : une forme mo dé rée et une forme ex tré miste.
Dans sa forme mo dé rée, elle se fait et s’illustre par la pose de la Bible
et de la sta tuette de la Vierge Marie sur la table de tra vail ou la sus‐ 
pen sion d’une di vi ni té chré tienne (croix de Jésus Christ ou Marie) au
mur du bu reau. Dans sa forme ex tré miste, cer tains bu reaux sont
trans for més en cha pelle de cir cons tance ou en «  cha pelle de se‐ 
cours  » (Mess ner, 2007, 77) aux heures de prière. Celle- ci consiste
pour l’agent « croyant » à sus pendre le tra vail à son heure vou lue, à
fer mer le bu reau s’il l’oc cupe seul, ou de se ré fu gier à un en droit pou‐ 
vant lui ser vir d’es pace de mé di ta tion si le bu reau est par ta gé. Dans
cer tains mou ve ments re li gieux chré tiens, ré gu liè re ment ap pe lés
«  églises de ré veil  », en rai son de leur ri go risme, les prières en des
heures par ti cu lières de la jour née sont tout aussi pres crites comme
dans l’islam en gé né ral. Selon le Pas teur N., si les heures de prières
doivent être scru pu leu se ment res pec tées même sur le lieu de tra vail,
c’est parce que :

17

le diable est en per ma nence en train d’em pê cher les hommes de se
rap pro cher de Dieu. Quand on tra vaille, on est en core plus ex po sé,
dans la me sure où tous ceux qui viennent de man der les ser vices ne
viennent pas tou jours avec les bonnes in ten tions. […] Il est donc né ‐
ces saire de tou jours prendre un petit mo ment pour chas ser le diable,
puis qu’il n’est ja mais loin (En tre tien, 11 août 2017).

Pa ral lè le ment à la prière, il y a le dres sage d’un autel en tou ré de pho‐ 
tos de per sonnes proches dans un coin du bu reau. En suite, il y a la
dis tri bu tion gra tuite des bro chures de pro pa gande re li gieuse 7 à tous
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ceux qui viennent dans les lo caux pour de man der un ser vice, sou vent
sous le pré texte que les dits do cu ments re cèlent des don nées scien ti‐ 
fiques 8. Dans la même lan cée, il y a l’évan gé li sa tion des usa gers et
d’autres agents pu blics. L’ob jec tif étant de re cru ter le maxi mum de fi‐ 
dèles ou des « clients  9» pour sa com mu nau té re li gieuse. Dans cer‐ 
tains bu reaux, les usa gers sont ac cueillis, dès l’en trée, par les lots de
bro chures posés sur la table. Ainsi, il de vient très aisé pour les usa‐ 
gers d’être ap pe lés à « se rap pro cher de Dieu », « d’ou vrir leurs cœurs
à Dieu », etc. que de se voir pro po ser le ser vice pour le quel ils sont
pré sents. Ces réa li tés té moignent d’un ef fort de conquête re li gieuse à
tout prix, un choix dé li bé ré d’ef fa cer les fron tières entre la vie pri vée
et la vie pro fes sion nelle dans les ser vices pu blics. Pour es pé rer ob te‐
nir une suite fa vo rable à leur sol li ci ta tion, cer tains usa gers choi‐ 
sissent de res ter cour tois en ac cep tant ces mo ments d’échange.
D’autres n’hé sitent pas à ac cep ter ou de pro po ser un rendez- vous re‐ 
li gieux à leurs frais. C’est ce qui jus ti fie par exemple la dé cla ra tion
sui vante : « pour évi ter les en nuis in utiles dans un bu reau, je joue le
jeu ; ma re li gion de vient celle de la per sonne qui me re çoit. (…) j’évite
la contra dic tion en me mon trant dis po nible même pour un rendez- 
vous spi ri tuel » (En tre tien, 17 sep tembre 2019).

En ce qui concerne la pra tique de l’islam, sa forme mo dé rée se ma ni‐ 
feste par l’amé na ge ment des es paces de prières col lec tives 10 où les
agents pu blics et d’autres usa gers ac com plissent les prières du début
de l’après- midi (« Zuhr 11 ») et de fin de l’après- midi (« Asr 12 »), la pose
du Coran sur la table, l’af fi chage des mes sages re li gieux en langue
arabe sur le mur ou le dé comp tage de cha pe lets. Par consé quent, peu
im porte l’ur gence ma ni fes tée, cer tains usa gers ne sont reçus qu’après
la prière des agents. Ha bi tuel le ment, ces der niers ac com plissent
leurs actes re li gieux sans gêne et sans em pres se ment, du fait de leur
dé ter mi na tion psy cho lo gique à se rap pro cher de leur di vi ni té. Ce‐ 
pen dant, ceux fai sant par tie de la frac tion de l’islam dite fon da men ta‐ 
liste li mitent au maxi mum tout contact phy sique di rect avec des per‐ 
sonnes de sexe op po sé ou de re li gion dif fé rente de l’islam. À titre
d’illus tra tion, les agents de sexe mas cu lin évi te ront de sa luer de la
main leurs col lègues ou les usa gers de sexe fé mi nin, même si ces der‐ 
niers leur tendent la main en in sis tant, ou évi te ront d’en tre te nir avec
eux des conver sa tions or di naires, mon daines, et même sou vent celles
re la tives au ser vice. Le but de ces pra tiques étant de conso li der un
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mi cro cosme re li gieux qui (ré)af firme une vo lon té de pé ren ni ser leurs
dis po si tifs re li gieux.

Dans la me sure où les com mu nau tés re li gieuses dites fon da men ta‐ 
listes ou « ex tré mistes » (tant dans l’islam que dans le chris tia nisme)
pres crivent à leurs fi dèles de ne consi dé rer pour vé ri tables com pa‐ 
gnons que les membres de leurs cha pelles re li gieuses 13, les pra tiques
re li gieuses dans les ser vices pu blics consti tuent un obs tacle pour le
res pect du prin cipe de neu tra li té des agents. En plus, la dis po si tion
des signes, ob jets et em blèmes d’une re li gion dans un bu reau se ré‐ 
vèle sou vent cho quante pour cer tains usa gers ap par te nant à une re li‐ 
gion op po sée lors qu’ils veulent leur de man der un ser vice. En cela,
«  les re li gions prennent au jourd’hui de plus en plus ou ver te ment
place dans l’es pace pu blic » (La mine, 2005, 83), po sant ainsi la pro blé‐ 
ma tique des af fects et des sub jec ti vi tés qui im pactent sur le ren de‐ 
ment et les rap ports au tra vail.
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II. Les pra tiques re li gieuses dans
les ser vices pu blics : la construc ‐
tion des iden ti tés spé ci fiques
Le ser vice pu blic ca me rou nais, comme d’ailleurs dans les en tre prises
pri vées, est un es pace ma jeur de so cia li sa tion. Comme tel, il ne sau‐ 
rait être ré duit à un lieu de pro duc tion des biens et des ser vices. Il
crée un lien so cial (Sain sau lieu, 2014) qu’il est né ces saire d’ana ly ser,
au re gard des pra tiques re li gieuses qui s’y dé ve loppent. Car celles- ci
ont aussi une fonc tion de so cia li sa tion.

21

II.1. Construc tion de l’iden ti té re li ‐
gieuse et des ré seaux re li gieux
L’iden ti té se dé fi nit de plu sieurs ma nières. Elle peut dé si gner «  la
façon dont l’être hu main construit son rap port per son nel avec l'en vi‐ 
ron ne ment » (Do rais, 2004, 2). Cette dé fi ni tion conçoit que l’iden ti té
est à la fois rap port, re la tion nelle et construc tion d’une re la tion avec
son en vi ron ne ment. Ainsi, les pra tiques re li gieuses dans les ser vices
pu blics per mettent de construire une iden ti té re li gieuse et des ré‐ 
seaux re li gieux.
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II.1.1. Construc tion de l’iden ti té re li gieuse

L’iden ti té re li gieuse est per çue ici comme le pro ces sus par le quel un
groupe d’in di vi dus par ta geant les mêmes consi dé ra tions re li gieuses
dé cident de conso li der leurs savoir- faire et savoir- être pour se sou‐ 
te nir les uns les autres, afin de res ter sou dés et faire face à l’ad ver si té
des autres re li gions. Cette concep tion «  pri vi lé gie la façon dont les
por teurs de culture [re li gieuse] éva luent eux- mêmes leurs res sem‐ 
blances et leurs dif fé rences, tant entre eux que par rap port aux
autres » (Do rais, 2004, 5), tout en es sayant de les ren for cer.
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Les agents qui pra tiquent leurs re li gions dans les ser vices pu blics ca‐ 
me rou nais ont be soin de ne pas se sen tir seuls ou iso lés dans leur
convic tion re li gieuse. Ils veulent échan ger avec d’autres in di vi dus sur
ce qu’ils connaissent, soit pour leur trans mettre ce qu’ils ont comme
sa voirs, soit pour les re cru ter dans leur sphère de pen sée. Cette am‐ 
bi tion re pose en par tie sur le re cru te ment des membres ou « com pa‐ 
gnons de la foi ». En d’autres termes, les agents pu blics ne sou haitent
pas être mi no ri taires, puis qu’un nombre consi dé rable de
« frères/sœurs dans la foi » leur per met trait d’ac qué rir un ca pi tal so‐ 
cial (Bour dieu, 1979). C’est la condi tion pour eux d’ac qué rir le pou voir,
qui est, selon Weber, « toute chance de faire triom pher au sein d’une
re la tion so ciale, sa propre vo lon té, même contre des ré sis tances ; peu
im porte sur quoi re pose cette chance » (1995, 95). La com bi nai son du
ca pi tal so cial et du pou voir leur per met de s’as su rer un mi ni mum de
du ra bi li té dans le temps et un an crage dans l’es pace.

24

Ainsi, cer tains agents mu sul mans qui n’as sistent pas par exemple aux
prières col lec tives su bissent di verses formes de har cè le ment et les
ser mons re li gieux de leurs col lègues qui leur rap pellent, à tour de
rôle, les avan tages des prières col lec tives. Les exemples de pro pos
tirés d’une ex pé rience per son nelle ré pé tée sont les sui vants : « Pour‐ 
quoi on ne te voit pas à la prière ? », « Viens prier avec nous ! », « Est- 
ce que tu sais que tu vas mou rir ? », «  (…) on ne blague pas avec la
prière comme ça (…) », « Il faut te rap pro cher de tes frères ».

25

Selon Jo seph D., cadre d’ad mi nis tra tion au mi nis tère des pe tites et
moyennes en tre prises et membre de la Ca thé drale de la foi, « il n’y a
pas de mal à par ta ger la pa role de Dieu lors qu’on a un peu de temps.
Il n’y a pas d’en droit spé ci fique pour par ler de Dieu. Dieu uti lise cer‐
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tains d’entre nous pour par ler à d’autres. Alors, quand je sens que j’ai
un mes sage pour toi, tu es mon col lègue, je n’hé site pas à t’en par ler.
Je veux qu’on soit tous sau vés » (En tre tien, 17 sep tembre 2019). Ce qui
peut être sub stan tiel le ment re te nu de ces pro pos, c’est le souci de
cer tains « agents pu blics croyants » de se sen tir grou pés par tous les
moyens, en dif fu sant au maxi mum leurs dogmes re li gieux pour re cru‐ 
ter les com pa gnons. Pour eux, toutes les ap proches sont bonnes,
pour vu qu’elles soient ef fi caces, d’au tant plus que c’est par cette so li‐ 
da ri té confes sion nelle que passe «  la re con nais sance pu blique de la
plu ra li té re li gieuse » (La mine, 2005, 93). Et nous avons pu le vé ri fier
lors de notre en tre tien avec l’agent Mvogo E., fi dèle à la Cha pelle de la
gloire du Christ, qui consi dère que :

C’est en res tant sou dés que les croyants peuvent être forts (…).
Quand je suis seul quelque part, je sens qu’il y a quelque chose qui
manque. Je ne peux pas te dire com bien de fois j’ai été sauvé par mes
frères en Christ dans ce ser vice. (…) Laissez- moi vous rap pe ler que le
Ca me roun pro meut la li ber té de culte (En tre tien, 17 sep tembre 2019).

II.1.2. Construc tion des ré seaux re li gieux

La re li gion n’a pas qu’une fonc tion de liai son des in di vi dus à une di vi‐ 
ni té. De son éty mo lo gie la tine, elle dé signe le gere, qui veut dire
«  cueillir  », et re le gere, qui tra duit «  re cueillir  », «  re col lec ter  »
(Rochefort- Turquin, 2006, 589). Il res sort de cette dé fi ni tion que la
re li gion a éga le ment une fonc tion de col lecte ; fonc tion qui ex plique
pour quoi les fi dèles d’une re li gion sont en quête per ma nente de fi‐ 
dèles pour gros sir les rangs de leurs com mu nau tés re li gieuses.
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À cet effet, l’ana lyse des ré seaux re li gieux est in dis so ciable de celle
des ré seaux so ciaux, car les ré seaux re li gieux consti tuent de prime
abord des ré seaux so ciaux. Pour Pierre Mer ck lé, l’un des spé cia listes
de la so cio lo gie des ré seaux so ciaux, un ré seau so cial est «  un en‐ 
semble d’uni tés so ciales et de re la tions que ces uni tés so ciales en tre‐ 
tiennent les unes avec les autres  » (2004, 4). Ainsi, l’ana lyse des ré‐ 
seaux so ciaux per met d’élu ci der les struc tures so ciales et de s’in ter‐ 
ro ger sur leurs rôles. Les in di vi dus in ter agissent à des ni veaux de re‐ 
la tions va riables et in éga li taires. Ces in ter ac tions sont stra té giques et
ba sées sur des jeux d’in té rêts et d’ex ten sion de la zone d’in cer ti tude
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(Cro zier et Fried berg, 1977). Les ré seaux re li gieux per mettent donc de
main te nir ou de construire des liens so ciaux entre les in di vi dus, qui
peuvent dé ci der ou non de tis ser ou d’étendre leurs sys tèmes de ré‐ 
seau au- delà de leur en vi ron ne ment de tra vail. Par consé quent, le fait
pour eux d’in vi ter d’autres agents pu blics à se réunir pour prier n’est
pas un acte ano din. Il par ti cipe de l’ef fort de construc tion d’un sys‐ 
tème de ré seau re li gieux, puisque le sen ti ment de force des in di vi dus
croît en fonc tion de leur nombre. De sur croît, cer taines nou velles
col la bo ra tions de tra vail naissent à par tir d’une col la bo ra tion re li‐ 
gieuse, c’est- à-dire le sen ti ment d’at ta che ment à une di vi ni té com‐ 
mune. Cela ex plique la mul ti pli ca tion de ce qui est ap pe lé «  les cel‐ 
lules de prières », où se pra tiquent des prières jour na lières ou heb do‐ 
ma daires hors et sur le lieu de tra vail.

Cette réa li té per met donc de com prendre pour quoi les agents ap par‐ 
te nant à une même re li gion cherchent à construire ou ren for cer leur
unité re li gieuse res pec tive, puisque la prière ne sert plus seule ment à
en trer en re la tion avec une di vi ni té, mais aussi à en trer en contact
avec d’autres col lègues et usa gers. La re li gion peut alors être per çue
dans ce contexte comme un objet d’union, de res ser re ment et de
conso li da tion des liens so ciaux. Par- là, elle ren force l’idée selon la‐ 
quelle la re li gion a une fonc tion d’in té gra tion so ciale, et l’idée que la
so cié té est l’âme de la re li gion (Dur kheim, 1985).
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II.2. Le ser vice pu blic comme es pace de
pro pa gande re li gieuse

Les ser vices pu blics se sont pro gres si ve ment trans for més en es pace
de pro pa gandes re li gieuses. Ces der nières sont écrites et orales, et
servent conco mi tam ment d’ou tils de dif fu sion et de pé né tra tion des
idées re li gieuses. En consi dé rant leurs lieux de tra vail comme les
nou veaux champs de luttes et de conquêtes re li gieuses, les agents
pu blics de viennent des re layeurs et/ou des «  re la teurs  » des pra‐ 
tiques re li gieuses. C’est ce qui ex plique la trans for ma tion des bu reaux
en points fo caux des églises ou des cou rants is la miques.
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Parmi les ins tru ments de pro pa gande des ti nés à at teindre un pu blic
nom breux, les af fiches et l’évan gé li sa tion oc cupent une place pri vi lé‐ 
giée. C’est pour cela que les pho tos de pas teurs, que cer tain(e)s ap‐ 
pellent af fec tueu se ment «  hommes de Dieu  », «  pro phètes  » ou
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« papa », sont pla car dées sur les murs de bu reaux et des bro chures
re li gieuses dis tri buées gra tui te ment ou ven dues à cer tains agents et
usa gers in té res sés ou cu rieux. Dans la même lo gique, cer tains agents
rendent des vi sites spé ciales à d’autres col lègues, dans le seul but de
leur per mettre de « connaître Dieu » ou de « connaître la dif fé rence
entre le mal et la vé ri té ».

L’ins ti tu tion na li sa tion des fêtes re li gieuses est une autre forme de
pro pa gande re li gieuse, mais qui est l’ex pres sion d’une forme mar gi‐ 
nale de to lé rance re li gieuse au ser vice de la pro pa gande po li tique.
Elle fa vo rise, to lère et pé ren nise les pra tiques mar gi nales des agents
pu blics ob ser vées au tour et pen dant les dites fêtes. Par ce fait, la ma‐ 
jo ri té des agents a fini, par exemple, par in té rio ri ser que la deuxième
moi tié de dé cembre est une pé riode de va cances gé né ra li sées dans
leurs lieux de tra vail. Un agent se ré jouis sant de cette réa li té af firme
ex pli ci te ment que « ça ne vaut pas la peine de prendre ses congés en
dé cembre. En ce moment- là tout le monde est dans la fête » (En tre‐ 
tien, 2 mars 2018). Ainsi, cer tains ser vices au ront les «  arbres de
Noël  » à l’en trée prin ci pale du bâ ti ment, si les su pé rieurs hié rar‐ 
chiques sont des chré tiens cé lé brant la fête de Noël no tam ment. Sou‐ 
vent, ces ar ti fices sont plu tôt mo bi li sés par des agents qui veulent
stra té gi que ment faire plai sir au «  Chef  », ques tion de bé né fi cier en
re tour de cer tains des pri vi lèges liés à sa fonc tion.
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De même, les ser vices où les su pé rieurs hié rar chiques sont des mu‐ 
sul mans, les fêtes mu sul manes sont à chaque fois plus va lo ri sées que
d’autres fêtes re li gieuses. Dans ces ser vices, la prio ri té est im mé dia‐ 
te ment don née à l’islam et aux col la bo ra teurs mu sul mans. Par la
suite, toutes les formes de sanc tions né ga tives sont le vées contre ces
der niers— par exemple pour ceux qui vont prier et passent plus de
temps que prévu, et ceux qui ne re viennent plus pour la suite de la
jour née — et toute forme de stig ma ti sa tion de l’islam et des mu sul‐ 
mans est frap pée par l’omer ta. Dans ce cas, l’islam de vient la re li gion
du ser vice.
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Dans les deux cas, tout se passe comme si la stig ma ti sa tion de la re li‐ 
gion à la quelle ap par tient un su pé rieur hié rar chique ren voie ir ré mé‐ 
dia ble ment à la contes ta tion de la po si tion de cette der nière ou de sa
per sonne. Au mi nis tère de l’éco no mie, de la pla ni fi ca tion et de l’amé‐ 
na ge ment du ter ri toire par exemple, les agents pu blics de re li gion
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mu sul mane ren con trés ont sou te nu qu’ils jouissent de puis 2018 d’un
cer tain pri vi lège parce que le mi nistre de ce dé par te ment mi nis té riel
est de re li gion mu sul mane. Même s’il n’as siste pas à la prière col lec‐ 
tive jour na lière, il connaît pré ci sé ment où se situe l’es pace amé na gé
pour cela et par fois avec les so cia bi li tés et les mœurs qui s’y pro‐ 
duisent. Par ailleurs, les mu sul mans qui as sistent aux prières consi‐ 
dèrent qu’ils jouissent de sa pro tec tion ins ti tu tion nelle. Les agents ou
usa gers non- musulmans n’ose ront «  tous so ter  » sur ce qu’ils re‐ 
gardent et écoutent sur ces lieux de prière, même s’ils sont in dis po‐ 
sés par ces pra tiques, sur tout que, dans la plu part des cas, cer taines
al liances et as cen sions pro fes sion nelles dans les ser vices pu blics ont
une base re li gieuse.

III. Le rôle so cial des pra tiques
re li gieuses dans les ser vices pu ‐
blics
Dans les ser vices pu blics ca me rou nais, les pra tiques re li gieuses per‐ 
mettent d’une part la conci lia tion et le par tage des sub jec ti vi tés, et
d’autre part le contrôle des tra vailleurs et des usa gers.
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III.1. Conci lia tion et par tage des sub jec ‐
ti vi tés au tra vail

Les ser vices pu blics sont une forme d’or ga ni sa tion so ciale. Consi dé‐ 
rée comme telle, ils sont des lieux d’ap pren tis sage et de dé fi ni tion de
soi, où foi sonnent dif fé rentes formes d’iden ti tés des in di vi dus (Sain‐ 
sau lieu, 2014). Ainsi, l’or ga ni sa tion a ceci de par ti cu lier qu’elle met
avant tout en scène un groupe d’in di vi dus qui sont en in ter re la tion.
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Dans les in ter re la tions, les agents pu blics qui se cô toient au dé part
parce qu’ils par tagent une même re li gion fi nissent dans la plu part du
temps par ne plus seule ment par ta ger la re li gion qui les a rap pro chés.
Ils fi nissent par se par ta ger les sub jec ti vi tés qui re lèvent pour tant de
leurs vies pri vées, ou du moins de la vie après ou hors du tra vail. La
pra tique de la re li gion ou sa simple évo ca tion en mi lieu de tra vail leur
offre un pri vi lège ou un es pace pour abor der leurs vies pri vées. Au
cours de tels échanges, bon nombre d’entre eux es pèrent trou ver un
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pré cieux ré con fort au près de leurs «  com pa gnons de foi  », parce
qu’ils par tagent en semble cer tains codes so ciaux spé ci fiques, no tam‐ 
ment la même ré fé rence re li gieuse.

En l’ab sence des psy cho logues du tra vail et des or ga ni sa tions dans les
ser vices pu blics, cer tains agents pu blics se «  dé brouillent  » pour
trou ver des so lu tions à leurs en nuis en uti li sant la re li gion comme
exu toire psy cho lo gique. À ce titre, les pra tiques re li gieuses tiennent
lieu de thé ra pie col lec tive et in di vi duelle. Cette pré do mi nance de la
re li gion sur l’état psy chique de cer tains agents pu blics per met de
com prendre la pré co ni sa tion de Tou raine (1966) qui, dans l’étude de
La conscience ou vrière, sug gé rait aux Fon dés de pou voir de sor tir de
l’en tre prise pour étu dier aussi la vie so cié tale de l’ou vrier. Ainsi, la
maî trise des condi tions de tra vail des agents pu blics né ces site une
prise en consi dé ra tion de leur iti né raire pro fes sion nel et fa mi lial, tant
la vie pro fes sion nelle in flue sur la vie pri vée et vice- versa. La né ces si‐ 
té de fu sion de ces deux vies est dès lors in dé niable.
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En tout état de cause, cer tains agents pu blics ca me rou nais consi‐ 
dèrent la re li gion comme un re fuge, de telle sorte que cette der nière
est uti li sée en mi lieu pro fes sion nel comme un ins tru ment leur per‐ 
met tant de conci lier les dés équi libres de leur vie au tra vail et hors du
tra vail.
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III.2. Les pra tiques re li gieuses dans les
ser vices pu blics ca me rou nais : élé ‐
ments de contrôle des agents pu blics et
des usa gers

Mal gré leur mar gi na li té, les pou voirs pu blics ca me rou nais trouvent
un cer tain in té rêt dans les pra tiques re li gieuses des agents pu blics.
Au cours de nos en quêtes, ces der niers ont ten dance à se confier plus
fa ci le ment à ceux avec qui ils par tagent la même com mu nau té re li‐ 
gieuse. Ils ont éga le ment la pos si bi li té de se « confes ser » les uns aux
autres, dans la me sure où la même re li gion les amène à res sen tir un
mi ni mum de confort men tal. Grâce à cette proxi mi té, les in di vi dus
ont ten dance à moins se contrô ler, à bri ser les bar rières du tabou et
des in ter dits de tout genre. En re tour, la re li gion de vient un moyen
de sur veillance pour l’ins tance dé ci sion nelle en gé né ral et les su pé ‐
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rieurs hié rar chiques en par ti cu lier. Elle leur per met par exemple
d’épier ou de re cueillir les avis des col la bo ra teurs à tra vers des su jets
de conver sa tion qui ont l’ap pa rence ano dine, ou à tra vers des ac ti vi‐ 
tés extra- religieuses comme les «  ton tines  14» pour es ti mer les flux
fi nan ciers des col la bo ra teurs dans un contexte de cor rup tion gé né ra‐ 
li sée. De cette façon, la li ber té non of fi cielle lais sée aux agents de
pra ti quer leur re li gion n’est qu’une li ber té de fa çade et re la tive, dans
la me sure où elle per met d’épier les agents pu blics pra ti quants re li‐ 
gieux, en col lec tant au maxi mum chez eux des in for ma tions né ces‐ 
saires pour leur contrôle.

La re li gion per met ainsi de scru ter et contre car rer tout com por te‐ 
ment qui tend à dé voi ler les éven tuels « en ne mis de la hié rar chie ». Il
est donc évident que si tous les agents pra ti quants n’ont pas les
mêmes rangs pro fes sion nels et les mêmes mo ti va tions dans leur tra‐ 
vail, ils n’ont pas éga le ment les mêmes am bi tions et les mêmes confi‐ 
dents. Si leurs am bi tions s’avèrent di ver gentes, cha cun est prêt —
même s’il dit le contraire en pu blic — à consen tir les ef forts né ces‐ 
saires pour es pé rer bé né fi cier des fa veurs de sa hié rar chie, d’une
façon ou d’une autre. Ceux qui s’en gagent dans cette pra tique servent
d’agents- doubles, qui rendent compte de ma nière per ma nente à la
hié rar chie de toutes les in ten tions al lant à son en contre. Car, cer tains
agents pu blics pro fitent de l’effet to lé ré du groupe pour fo men ter
cer tains pro jets contre la hié rar chie ou contre les autres col lègues.
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Cette réa li té dé montre que la pra tique de la re li gion peut être em‐ 
ployée comme un filtre so cial. L’ac cep ta tion ou le rejet des pra tiques
re li gieuses est alors un in di ca teur d’éva lua tion des iden ti tés re li‐ 
gieuses et cultu relles. Étant donné que le rejet ou l’ac cep tion d’une
re li gion est un choix à ne pas né gli ger. Lorsque les orien ta tions re li‐ 
gieuses sont maî tri sées, l’ad mi nis tra tion a plus de pos si bi li tés de ci‐ 
bler et de ca té go ri ser les in di vi dus, afin de mieux an ti ci per cer taines
de leurs pra tiques. Cette stra té gie per met de sur veiller pour mieux
punir, sur tout que dans ce type de confi gu ra tion pro fes sion nelle, « le
châ ti ment est passé d’un art des sen sa tions in sup por tables à une
éco no mie des droits sus pen dus » (Fou cault, 1975, 18).
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IV. Consé quences des pra tiques
re li gieuses dans les ser vices pu ‐
blics ca me rou nais
Ce ne sont pas né ces sai re ment les pra tiques re li gieuses qui sont pro‐ 
blé ma tiques dans les ser vices pu blics ca me rou nais, mais l’im pact
qu’elles pro duisent sur le ren de ment et les rap ports au tra vail. Sans
pré tendre à l’ex haus ti vi té, il y a trois sé ries de consé quences qui sont
pré ju di ciables aux ser vices pu blics.
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IV.1. La di ver sion du temps réel de tra ‐
vail

La di ver sion est la consé quence la plus fla grante ré sul tant de la non- 
régulation des pra tiques re li gieuses dans les ser vices pu blics. Elle se
ma ni feste par le dé tour ne ment du temps réel de tra vail. Ce der nier
étant en ten du comme la durée que les in di vi dus doivent ef fec ti ve‐ 
ment tra vailler pour être ré mu né ré par leur em ployeur, en l’oc cur‐ 
rence l’État. En d’autres termes, c’est le temps de tra vail ef fec tif pour
le quel chaque em ployé est ap pe lé à dé vouer à son tra vail. Au Ca me‐ 
roun, ce temps est de 40 heures par se maine, soit 8 heures de tra vail
par jour, dans tous les éta blis se ments pu blics ou pri vés non agri‐ 
coles 15. Ainsi, la tranche ho raire ré gle men taire de tra vail des agents
pu blics va de 7h30 à 15h30 et n’ex clut pas qu’un agent puisse tra vailler
au- delà. Pour per mettre aux ser vices pu blics d’at teindre leurs ob jec‐ 
tifs, une loi fixe les in dem ni tés d’heures sup plé men taires pour des
agents qui tra vaillent au- delà de l’ho raire prévu 16. En fonc tion des
ser vices don nés, les agents ont la pos si bi li té de bé né fi cier d’une
pause dans la li mite du temps fixée par leur hié rar chie, sans exa gé ra‐ 
tion.
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Mal gré ces me sures en vi gueur, de nom breux agents pu blics, in fluen‐ 
cés par leur foi re li gieuse, fonc tionnent dans la di ver sion de leur
temps de tra vail, soit par ab sen téisme, soit par un ra len tis se ment du
rythme de tra vail dans les ser vices ad mi nis tra tifs qui les hé bergent.
Ils font da van tage des heures au tra vail et non des heures de tra vail.
Cette mar gi na li té n’a certes pas de sta tis tiques, mais elle est ob ser‐

45



La laïcité au Cameroun : pratiques religieuses et rapport(s) au travail dans les services publics

vable dans la quasi- totalité des ser vices pu blics du pays, et pour la‐ 
quelle une simple ob ser va tion so cio lo gique suf fit à construire l’una ni‐ 
mi té in dé pen dam ment d’une sta tis tique pré cise. La re cen sion de ces
quelques pro pos d’agents pu blics par lant de leur tra vail en gé né ral et
de l’ab sence à leur poste en par ti cu lier suf fit à étayer cette thèse  :
« c’est le champ de mon père ? », « le tra vail du blanc ne finit ja mais »,
« je ne dois pas mar cher avec ça sur ma tête… », etc.

Par ailleurs, cer tains agents font qua si ment la po li tique de la chaise
vide tan dis que d’autres optent pour la men tion « Pas loin » af fi chée
sur leurs portes de bu reaux. D’autres se contentent même de dé po ser
un simple car table sur leur table ou leur veste sur leur chaise de bu‐ 
reau pour in di quer qu’ils sont pré sents à leurs postes. Pa ra doxa le‐ 
ment, ces stra té gies faussent tout contrôle de pré sence ef fec tive au
tra vail et n’im pactent guère l’in té gri té et la conti nui té de leur trai te‐ 
ment fi nan cier men suel.
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Néan moins, te nant compte de cette réa li té, les mi nis tères des fi‐ 
nances et de la fonc tion pu blique or ga nisent ré gu liè re ment des re‐ 
cen se ments phy siques des per son nels pour s’as su rer de leur pré‐ 
sence ef fec tive à leurs postes, voire d’at té nuer au maxi mum le phé‐ 
no mène très ré pan du des agents fic tifs dans la fonc tion pu blique ca‐ 
me rou naise.
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Pour jus ti fier leurs ab sences, cer tains agents em ploient comme bou‐ 
clier pro tec teur le fait d’être allé prier par exemple. Ceci étant, en fai‐ 
sant la re marque à un agent qu’il a été cher ché plu sieurs fois sans
suc cès à son bu reau, sa ré ponse spon ta née est : « j’étais allé(e) faire la
prière » ou « je sors de la prière ». Ces ré ponses sont de ve nues tel le‐ 
ment cou rantes au point où elles laissent sou vent per plexes les usa‐ 
gers et cer tains su pé rieurs hié rar chiques im mé diats. La prière est de‐ 
ve nue un pré texte qui se ren force par la re li gion à la quelle ap par tient
le su pé rieur hié rar chique. Et si le mi nistre est par exemple d’obé‐ 
dience mu sul mane, l’ab sen téisme pour les agents pra ti quant la même
re li gion que lui aux heures de prières de vient lé gi time et ir ré pré hen‐ 
sible. Du coup, il est to lé ré aux mu sul mans de s’ab sen ter aux heures
de prière, alors que ces « pauses re li gieuses » ne se sub sti tuent pas
aux pauses of fi cielles. Pour preuve, en plus de ces pauses, ces agents
cu mulent dans la même jour née leurs pauses of fi cielles. C’est ainsi
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que les pra tiques re li gieuses donnent accès à des pauses sup plé men‐ 
taires.

C’est ainsi que les ven dre dis, il est su brep ti ce ment re con nu dans les
mœurs pu bliques que la plu part des agents pu blics mu sul mans se
rendent dans les mos quées pour pra ti quer « la prière du ven dre di »,
une prière se dé rou lant ha bi tuel le ment entre 13h et 13h30 à rythme
heb do ma daire. Tou te fois, il est aussi re con nu que le dé part pour
cette prière de ven dre di marque ha bi tuel le ment la fin de la jour née
de tra vail pour bon nombre de ces agents. Pour d’autres, les jour nées
de tra vail de ven dre di s’ar rêtent à 11h, puis qu’ils consi dèrent qu’il leur
faut suf fi sam ment de temps pour se parer pour la mos quée, alors que
la prière ri tuelle de cette jour née ne dure qu’une demi- heure à peine.
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En plus de cet as pect de « di ver sion » au tra vail, les al lers et re tours
sur les lieux de culte et la per ma nence des pra tiques re li gieuses dans
les lieux de tra vail consti tuent d’autres formes pa ral lèles de di ver sion.
Dès lors, il se pose le pro blème du dé ca lage entre les heures de tra vail
pres crites et les heures de tra vail réelles (Rey naud, 1989). Ici, il y a os‐ 
ten ta toi re ment une pré do mi nance pa ra doxale des règles in for melles
sur les règles for melles. Même si ces agents pu blics, re li gieu se ment
en doc tri nés, de meurent conscients que le temps de tra vail a un im‐ 
pact sur le ren de ment ad mi nis tra tif, cela ne les em pêche pas de se
consti tuer pour la cir cons tance en de «  nou veaux pa trons  » selon
l’ex pres sion de Ber noux (1974), igno rant vo lon tai re ment qu’ils sont re‐ 
de vables à la na tion en tière. On y abou tit alors à un ni vel le ment par le
bas dans la per for mance ad mi nis tra tive, ce qui tra duit en consé‐ 
quence une crise de ma na ge ment des res sources hu maines (Le Goff,
2000) dans la fonc tion pu blique ca me rou naise.
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IV.2. L’am pli fi ca tion de la to lé rance par ‐
ti sane dans les ser vices pu blics

Par to lé rance par ti sane, il faut en tendre la bien veillance et l’in dul‐ 
gence dont bé né fi cient les in di vi dus du fait qu’ils par tagent plus ou
moins les mêmes convic tions avec leur hié rar chie ad mi nis tra tive ou
leurs col la bo ra teurs de même rang. C’est un moyen pour des per‐ 
sonnes de même sphère so ciale de s’ac cor der mu tuel le ment des li‐ 
ber tés et des ré mis sions, qu’elles soient for melles ou in for melles.
Dans les ser vices pu blics, cette pra tique est ob ser vée no tam ment
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entre des agents par ta geant les mêmes convic tions re li gieuses. Ici,
elle se situe à deux ni veaux : entre les agents de même grade et entre
les agents et leurs su pé rieurs hié rar chiques. Leur point com mun est
ce que les agents pu blics ap pellent « la cou ver ture ». En pra tique, la
« cou ver ture » est l’art de pro té ger ou de se pro té ger mu tuel le ment
dans les si tua tions de clan des ti ni té ou de mar gi na li té pro fes sion nelle.
C’est elle qui fa vo rise la ré gu la ri té des ab sences ob ser vées dans les
bu reaux ad mi nis tra tifs, ab sences sou vent auto- attribuées et sans réel
risque de sanc tions pro fes sion nelles.

La plu part du temps, la pra tique de la to lé rance par ti sane est am pli‐ 
fiée par les ré seaux re li gieux car un agent « moins gradé » en mi lieu
de tra vail peut être le «  su pé rieur  » de son su pé rieur hié rar chique
dans l’obé dience re li gieuse à la quelle ils ap par tiennent. Dans ce cas,
si le cercle re li gieux a un sys tème de va leurs que les agents pu blics
consi dèrent comme étant su pé rieur à celui des textes ju ri diques qui
or ga nisent leurs re la tions de tra vail, ils au ront ten dance à va lo ri ser
celui des pré ceptes re li gieux. Pour tant, du point de vue du ma na ge‐ 
ment, lorsque les normes qui ré gissent les re la tions entre les in di vi‐ 
dus au tra vail ne sont plus uni que ment celles du tra vail, il y a né ces‐ 
sai re ment un im pact né ga tif sur les re la tions de tra vail, voire sur le
ren de ment et l’ef fi ca ci té de tra vailleurs. La pré do mi nance des pra‐ 
tiques re li gieuses et les ré seaux re li gieux sur les rap ports pro fes sion‐ 
nels consti tuent un obs tacle au fonc tion ne ment ef fi cace du ser vice
pu blic ca me rou nais. Elle crée et fa vo rise le « mal- être » de cer tains
agents et usa gers dans les lieux de tra vail (Le Goff, 2000) et pa ra lyse
par- là les ac tions du sys tème bu reau cra tique.
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Les mé ca nismes de mul ti pli ca tion des règles in for melles dé bouchent
le plus sou vent sur la for ma tion des cercles vi cieux bu reau cra tiques
(Cro zier, 1963). À titre d’illus tra tion, au mo ment où un su pé rieur hié‐ 
rar chique cherche son col la bo ra teur, par fois pour une ur gence de
ser vice, la seule phrase « il est allé prier » suf fit sou vent à apai ser sa
co lère et à ren voyer l’ur gence liée au tra vail à plus tard, voire dans les
ou bliettes. Il pa raît assez pa ra doxal que le tra vailleur qui n’est pas
tou jours allé prier bé né fi cie d’une pré somp tion de confiance qui
l’épargne de toute sanc tion né ga tive, qu’elle soit ad mi nis tra tive ou fi‐ 
nan cière. En plus, faut- il le pré ci ser, le degré de to lé rance à cette ab‐ 
sence est plu tôt fonc tion de la convic tion re li gieuse du su pé rieur hié‐ 
rar chique. C’est la preuve que l’en vi ron ne ment du tra vail pu blic au
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Ca me roun est plu tôt consti tué d’un en semble hé té ro gène de sys‐ 
tèmes so ciaux et cultu rels qui ins ti tuent des ré gu la tions par tielles et
dé cen tra li sées, et non d’un sys tème so cial ho mo gène fondé sur une
ré gu la tion glo bale (Rey naud, 1989).

IV.3. Des conflits ma ni festes et ou verts
Les conflits nés des pra tiques re li gieuses dans les ser vices pu blics ca‐ 
me rou nais res tent, pour le mo ment, mi neurs. Il s’agit es sen tiel le ment
de simples al ter ca tions, sous forme de dé mê lés, dis putes et in vec‐ 
tives. Ja mais ils n’ont donné lieu à des rixes et échauf fou rées ou‐ 
vertes, au point de consti tuer une me nace pour l’ordre pu blic. Tou te‐ 
fois, même s’ils sont in évi tables dans les lieux de tra vail (Rey naud,
1982), ils sont gérés à tra vers un sys tème de « ré gu la tion conjointe »
(Rey naud, 1979), im pli quant les agents pu blics entre eux et les agents
pu blics avec les usa gers.
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En consi dé rant la re li gion comme un fac teur d’in té gra tion so ciale,
Dur kheim (1985) a vi si ble ment né gli gé qu’elle pou vait éga le ment être
un fac teur de dés in té gra tion so ciale et un vec teur de pro tes ta tion
(Willaime, 1995). Dans ce sens, «  les fois re li gieuses sont éga le ment
por teuses de contes ta tion de l’ici- bas, contes ta tion pou vant prendre
une forme intra ou extra- mondaine, se tra duire par une lutte ac tive
contre l’état pré sent des choses ou par des at ti tudes col lec tives (réa‐ 
li sa tion des so cié tés al ter na tives) ou in di vi duelles (mys tique) de re‐ 
trait du monde » (ibid., 17). Bien en ten du, la re li gion n’a pas que de va‐ 
leurs po si tives. Puis qu’il n’existe pas une re li gion com mune pour tous
les in di vi dus, l’ap par te nance à la re li gion op po sée à celle d’au trui n’est
pas tou jours ap pré ciée po si ti ve ment par lui. La re li gion a ten dance à
ins tal ler la dif fé ren cia tion entre les in di vi dus en les ame nant à mar‐ 
quer leurs camps, leurs ter ri toires. En re tour, ceux- ci n’hé sitent pas à
les dé fendre par fois par tous les moyens d’où le concept d’«  ex tré‐ 
misme re li gieux ». Entre les agents pu blics eux- mêmes et les agents
pu blics et leurs usa gers, les conflits de va leurs dé bouchent sur ce que
Syl vie Me sure et Alain Re naut ap pellent la « guerre des dieux » (Me‐ 
sure et Re naut, 1996), concept tout aussi cher à Max Weber par
ailleurs. Cette « guerre des dieux » est une guerre d’un autre genre
parce qu’elle ne se livre pas par les dieux eux- mêmes, mais par l’in‐ 
ter mé diaire des in di vi dus pra ti quant cha cun une re li gion.
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Dans les ser vices pu blics ca me rou nais, cette guerre est menée de
façon dé gui sée. Elle se ma té ria lise par le rap pro che ment stra té gique
et idéo lo gique qui s’opère entre les agents de même re li gion, de
même église, de même « congré ga tion », et la neu tra li té bien veillante
à l’en contre des agents de re li gions op po sées. Pen dant les heures de
pauses of fi cielles ou non, ceux- ci se re trouvent pour com men ter le
der nier ser mon de leur prêtre ou le prêche de leur pas teur et re mé‐ 
mo rer les chants mar quants de leur ren contre avec «  Dieu  » ou le
«  pro phète  » la veille ou des jours pas sés. Ces ho mé lies, ré gu liè re‐ 
ment sui vies par des com men taires, sont me nées au mé pris de celui
ou ceux qui écoute(nt) et qui est (sont) du (des) camp(s) d’en face.
Lorsque la gêne est ma ni fes tée, il n’est pas rare d’en tendre  : « Allez
faire votre cho rale loin… » ou « Vous pre nez les gens ici pour les ani‐ 
maux… ? », etc. Face à cela, la ré plique est im mé diate à tra vers des
pa roles telles que : « Qui parle sou vent lorsque vous faites pour vous
ici ? », « En quoi c’est si gê nant que ça ? », etc.
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Ces échanges sont gé né ra le ment sui vis soit d’ex cuses de cour toi sie,
soit d’in dif fé rence, sy no nyme de rejet ou de mé pris de sa re li gion. Sur
ce, des agents pu blics de même re li gion se re plient et ma ni festent
quel que fois leur mé con ten te ment par une « guerre froide », qui peut
durer des heures ou des jours. Des fois, cette «  guerre re li gieuse  »
amène cer tains agents à évi ter tout contact re la tif au tra vail ou non,
de peur de sus ci ter l’ad ver si té de leur col la bo ra teur en cause. Pen‐ 
dant ce temps, vo lon tai re ment ou in vo lon tai re ment, ils font pré va loir
leurs re li gions sur le tra vail pour le quel ils sont pour tant ré mu né rés.
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D’autres conflits sont pro vo qués par la course à l’ac qui si tion d’es‐ 
paces d’in té rêts per son nels ou col lec tifs. Puis qu’aucun ser vice ne
pré voit of fi ciel le ment un es pace de prière, ce sont quel que fois des
par ties de par kings qui sont mo bi li sées à cet effet, ce qui peut par fois
pro vo quer des al ter ca tions fur tives avec les usa gers des dits par kings.
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En outre, les conflits op po sant les agents pu blics aux usa gers sont
éga le ment de plu sieurs ordres. Les plus vi sibles sont ceux pro vo qués
par l’at ti tude des agents pu blics, sou vent jugée dé con cer tante par des
usa gers, dont la ma jo ri té a ré gu liè re ment es ti mé que la « prière » ne
sau rait jus ti fier les longues at tentes qu’ils su bissent dans cer tains ser‐ 
vices ad mi nis tra tifs. Dans l’autre sens, l’agent peut se ré vol ter du fait
qu’il es time qu’il n’a pas à se jus ti fier au près d’un usa ger qui n’at tend
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qu’un ser vice. Il n’est donc pas rare d’en tendre un agent ré tor quer à
un usa ger qu’il n’était pas obli gé de l’at tendre ou d’être là en son ab‐
sence. Cette ré ac tion ré cur rente dans les ser vices pu blics est d’au tant
plus pro blé ma tique, sur tout lorsque cer tains agents pu blics ou blient
ou ignorent que le ser vice pu blic vit fi nan ciè re ment en par tie grâce
aux ser vices qu’ils offrent aux usa gers (les im pôts et les frais de
timbres par exemple).

Un autre as pect de ces conflits ré side dans les stra té gies de dif fé ren‐ 
cia tion des usa gers opé rées par cer tains agents pu blics. Il est en fait
fré quent de voir des agents pu blics pro cé der à un «  tri  » parmi les
usa gers at ten dant une pres ta tion quel conque, en pri vi lé giant de visu
leurs « frères » ou « sœurs » de la même com mu nau té re li gieuse pour
les ser vir en prio ri té. Dans les files d’at tente, c’est sou vent la tenue
ves ti men taire, iden ti fiée comme in di ca teur d’ap par te nance re li‐ 
gieuse, qui in forme l’agent et vice- versa.
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Enfin, si l’agent pra tique une re li gion qui ne l’au to rise pas à sa luer des
in di vi dus de sexe op po sé ou d’en tre te nir pen dant long temps des
conver sa tions avec eux, il est pos sible qu’il ex pé die le ser vice pour le‐ 
quel il est sol li ci té. Une fois de plus, le fait re li gieux s’avère être un
fac teur dé ter mi nant de struc tu ra tion des in ter ac tions agents publics- 
usagers, par fois au dé tri ment du ser vice pu blic.
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Conclu sion
La to lé rance de la pra tique « ou verte » de la re li gion dans les ser vices
pu blics ca me rou nais est le sym bole de la co ha bi ta tion re li gieuse en
contexte de di ver si té. C’est pour quoi les si tua tions conflic tuelles et
« blo quantes » dues à l’ap par te nance des usa gers ou des agents pu‐ 
blics à une re li gion don née sont re la ti ve ment né gli gées. Ce pen dant,
les pra tiques re li gieuses dans les ser vices pu blics portent une part de
res pon sa bi li té des éga re ments et di ver sions ob ser vées pen dant les
heures réelles de tra vail.
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En effet, les lieux de culte amé na gés sont non contrô lés et consti‐ 
tuent de po ten tielles poches d’in sé cu ri té, de perte des res sources et
de risques d’en rô le ment des in di vi dus, même contre leur gré, à des
frac tions re li gieuses ex tré mistes. Il y a donc un risque évident d’am‐ 
pli fi ca tion des conflits iden ti taires. En consé quence, l’État ca me rou ‐
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NOTES

1  C’est l’en semble des per sonnes qui pro fessent leur foi en Jésus Christ : ca‐ 
tho liques, pro tes tants, or tho doxes, etc.

2  Don née d’ob ser va tion di recte.

3  En tre tiens conçus sous la forme d’une conver sa tion or di naire, ils sont
menés à l’insu des en quê tés. Ils aug mentent la pos si bi li té d’ob ten tion des
don nées plus ou vertes et dé liées de la sub jec ti vi té de ces der niers.

4  Cf. Confé rence des Mi nistres de la fonc tion pu blique des États membres
de l’Ob ser va toire des Fonc tions pu bliques Afri caines (OFPA), 30 mai 1997.

5  L’Église est en ten due ici comme une ins ti tu tion re li gieuse, peu im porte
son obé dience.

6  Loi n° 90/053 du 19 dé cembre 1990 por tant sur la li ber té d'as so cia tion.

7  Il n’est pas exclu que d’autres bro chures soient payantes.

8  Cer tains agents pu blics dis posent les bro chures de sorte à les pro po ser
aux usa gers ou col lègues sans tou te fois se pro non cer ou ver te ment. C’est la
stra té gie si len cieuse.

9  Dans les églises de ré veil, les fi dèles sont d’abord des clients dans la me‐ 
sure où ils achètent ou ver te ment les pres ta tions de leur pas teur. En suite, ils
sont im pli ci te ment des mar ke teurs(euses) « gra tuit(e)s » ou sans « sa laires
mon dains » pour leur Église et par ex ten sion leur pas teur. En bref, ils sont le
ca pi tal et la main- d’œuvre de leur pas teur.

10  Il faut re con naître que chaque ser vice pu blic qui a des mu sul mans a un
es pace spé cia le ment prévu pour les prières col lec tives.

Ob ser va toire des Fonc tions pu bliques
Afri caines (OFPA), Dé cla ra tion des
droits des ci toyens dans leurs rap ports
avec l’ad mi nis tra tion et les ser vices pu‐ 
blics dans les États Afri cains Fran co‐ 
phones, 30 mai 1997.

Dé cret n°  74/694 du 29 juillet 1974
fixant les Condi tions d’at tri bu tion et les
taux des in dem ni tés pour heures sup‐ 
plé men taires à al louer aux per son nels
de di verses ad mi nis tra tions de l’État.

Dé cret n°  94/199 du 7 oc tobre 1994
por tant Sta tut gé né ral de la Fonc tion
pu blique de l’État du Ca me roun.

La Consti tu tion de la Ré pu blique du Ca‐ 
me roun, 1996.

Loi n°  92/007 du 14 août 1992 por tant
Code du tra vail au Ca me roun.

Loi n°  90/053 du 19 dé cembre 1990
por tant sur la li ber té d'as so cia tion.
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11  Elle se pra tique ha bi tuel le ment entre 13h et 13h30.

12  Elle se pra tique ha bi tuel le ment entre 15h30 et 16h.

13  Les dis po si tifs qui per mettent de se dis tin guer sont fonc tions des ap par‐ 
te nances re li gieuses. Chez les chré tiens, il y a entre autres le port des uni‐ 
formes, des ma ca rons ou de la croix de Jésus. Chez les mu sul mans, on peut
noter la tache noire vi sible au mi lieu du front (sy no nyme d’un front qui se
frotte ré gu liè re ment sur le sol à cause des prières), les pan ta lons qui ne dé‐ 
passent pas les che villes, la mise en exergue du cha pe let ou le port du voile
in té gral.

14  As so cia tions ro ta tives d’épargnes entre les per sonnes unies par des liens
fa mi liaux, d’ami tiés, de pro fes sion ou de clan, qui se dé roulent à des pé‐ 
riodes d’in ter valles plus ou moins va riables.

15  Cf. Loi n° 92/007 du 14 août 1992 por tant Code du tra vail au Ca me roun,
ar ticle 80, ali néa 1, du cha pitre pre mier sur « De la durée du tra vail ».

16  Dé cret n° 74/694 du 29 juillet 1974 fixant les condi tions d’at tri bu tion et
les taux des in dem ni tés pour heures sup plé men taires à al louer aux per son‐ 
nels de di verses ad mi nis tra tions de l’État.

RÉSUMÉS

Français
L’État ca me rou nais prône la laï ci té. Pour tant, plus de 50 ans après l’in dé‐ 
pen dance of fi cielle du pays, la ques tion de la laï ci té de meure assez com‐ 
plexe et ambiguë en termes d’ap pro pria tion pu blique et de di verses in ter‐ 
pré ta tions. En effet, le re li gieux se ma ni feste sans li mite, et à des échelles
va riées et dif fé ren ciées, dans les mul tiples sphères de la vie quo ti dienne.
Dans les ser vices pu blics par exemple, il se ma té ria lise par l’om ni pré sence
d’ob jets et lieux de culte sur les es paces de tra vail et dans les in ter ac tions
pro fes sion nelles entre agents et usa gers. Bien qu’étant of fi ciel le ment dé‐ 
viante, cette pra tique ré sulte du be soin réel des agents pu blics d’em por ter
leurs re li gions dans leurs lieux de tra vail, au nom de la laï ci té et de la li ber té
de culte. Du fait de l’ap pa rente confu sion entre laï ci té et li ber té de culte, la
re li gion se po si tionne dans les ser vices pu blics non seule ment comme un
élé ment de mar quage so cial, mais aussi comme un outil de re ven di ca tion
iden ti taire, de mo bi li sa tion re li gieuse et un guide des conduites des agents
et usa gers. Cette re con fi gu ra tion des rap ports so ciaux des agents pu blics
entre eux et des agents pu blics avec des usa gers remet en ques tion l’une
des exi gences car di nales du ser vice pu blic, au sens ad mi nis tra tif du terme.
Par consé quent, le pré sent ar ticle s’ap puie sur les don nées is sues des ob ser‐ 
va tions di rectes à Yaoun dé, la ca pi tale du pays, et des en tre tiens semi-
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 directifs avec les usa gers et agents pu blics de cinq mi nis tères, pour ana ly ser
les rap ports des in di vi dus à la laï ci té. Il en res sort que la pré pon dé rance des
faits re li gieux dans les ser vices pu blics par ti cipe d’une re mise en ques tion
de la dé on to lo gie ad mi nis tra tive et pro fes sion nelle des agents pu blics, et
des consi dé ra tions di verses de la no tion de laï ci té par la so cié té ca me rou‐ 
naise en gé né ral. Bien que ces der nières soient contra dic toires, leur mul ti‐ 
pli ci té et ses consé quences consti tuent une preuve de la co ha bi ta tion re li‐ 
gieuse, de conci lia tion et de par tage des sub jec ti vi tés au tra vail, et en même
temps une en torse au ren de ment et à l’ef fi ca ci té des agents pu blics au Ca‐ 
me roun.

English
The Cameroon ian state ad voc ates sec u lar ism. Yet, more than 50 years after
the coun try's in de pend ence, the issue of sec u lar ism re mains quite com plex
and am bigu ous in terms of pub lic own er ship and vari ous in ter pret a tions
ob served. Start ing from this logic, the re li gious mani fests him self without
lim its, and on var ied and dif fer en ti ated scales, in the dif fer ent spheres of
daily life. In pub lic ser vices, for ex ample, it takes the form of the om ni pres‐ 
ence of ob jects and places of wor ship on work spaces and in pro fes sional in‐ 
ter ac tions between pub lic ser vants and users. Al though of fi cially de vi ant,
this prac tice is the res ult of the real need for pub lic ser vants to bring their
re li gions to the work place in the name of sec u lar ism and free dom of re li‐ 
gion. Be cause of the ap par ent con fu sion between sec u lar ism and free dom
of wor ship, re li gion is po si tioned in pub lic ser vices not only as an ele ment
of so cial mark ing, but also as a tool for claim ing iden tity, re li gious mo bil iz a‐ 
tion and guid ing the con duct of pub lic ser vants and users. This re con fig ur a‐ 
tion of the so cial re la tion ships between pub lic ser vants and between pub lic
ser vants and users calls into ques tion the car dinal re quire ments of the pub‐ 
lic ser vice, in the ad min is trat ive sense of the term. Con sequently, this art‐ 
icle uses data from dir ect ob ser va tions in Yaounde, the cap ital city of
Cameroon, and semi- directive in ter views with users and pub lic ser vants in
five min is tries, fo cuses on the ana lyses of the re la tion ship that exist
between in di vidu als and sec u lar ism. It emerges that the pre pon der ance of
re li gious facts in pub lic ser vices is part of a ques tion ing of the ad min is trat‐ 
ive and pro fes sional eth ics of pub lic ser vants, and of the vari ous con sid er a‐ 
tions of the no tion of sec u lar ism by Cameroon ian so ci ety in gen eral. Al‐ 
though the lat ter are con tra dict ory, its mul ti pli city and con sequences con‐ 
sti tute a proof of the re li gious co hab it a tion, the con cili ation and the shar ing
of sub jectiv it ies in the job site, and at the same time a breach of the per‐ 
form ance and ef fi ciency of pub lic ser vants in Cameroon.
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