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Nutrition et securite alimentaireIV.



RESUME

La malootritioo existe ao Congo et sa forme la plos cooraote en est la "Malootritioo Protdino-
Eoerg6tiqoe". Elle se manifesto do qoatre facoos: le retard do croissance, la maigreor, i'iosuffisaoce
pondSrale (poids insoffisant en fonctioo de l'age) et le faible poids a la oaissaoce.

Entre 10 et 14 poorceot des nooveaox-nSs ont oo faible poids a la oaissaoce. Qoatre poorcent des
enfants d'Sge scoiaire soot maigres, 17% oot uoe insoffisance pondSrale et plos de 20% oo retard de
croissaoce. C'est dooc on cioquieme des eofaots de moios de 5 aos qoi so off re de malnotritioo et, daos
certaioes regioos, josqu'a 40%. La prevalence la plos forte de cette malootritioo s'observe eotre 3 et
24 mois. Ao dels, elle dimiooe ... mais le retard de croissaoce se maiotieot eo milieo roral et parfois,
comme daos les massifs mootagneox do Mayombe et Chaillo, il augmente.

Daos la distribotioo ggographique de la malootritioo les zones rorales soot, de tres loin, les plos mal
loties. Uo certaio nombre de facteors tenant aox conditions de vie et a I'eovironoement socio-
dconomiqoe expliqoent cette malnotrition de la campagne et des forets congolaises. Le niveau
6cooomiqoe de la famille, I'activite des meres (agricoltrice surtoot), I'origine de I'eao de boissoo, ta
compositioo do plat familial et la distaoce ao priocipal axe de commonication cootriboeot ao retard de
croissaoce. II y a on lien direct eotre la maigreor des enfants de moins de cinq aos et la composition
do plat familial, I'origine de I'eao de boisson et I'absence de latrioes.

Parmi les femmes, les agricoltrices sortoot soot victimes de la malnotrition (20%). II y a one correlation
entre le retard de croissance des enfants et la maigreor de leor mere. Le retard de croissance, comme
maoifestatioo de la malnutrition, est aojoord'hoi cooside're' comme Too des meilleurs indicateors do
oiveao de developpemeot d'uo pays. II est la marqoe d'uo mal oo d'on soos-de'veloppement et
coostitoe uo facteor re"correot de la persistaoce de ce mal-developpemeot. Les retards de croissaoce,
acqois ao plus jeone age, aogmentent les risqoes de mortality et de morbidity infectieose. Les moindres
capacity's de I'enfant retarde" en taille a explorer son environnement, a faire soo apprentissage et a
profiler pleinement de relocation scoiaire indoisent, a terme, one moins bonne prodoctivite". C'est done
toute la soci6t6, dans ses composaotes sociales, 6conomiqoes et colturelles qoi en patit.

Comme facteor de developpemeot, le bon 6tat notritioooel des meres et des eofaots est one priority
et des interventioos s'imposent.
• ideotifier et sorveiller les facteurs biologiques, 6cologiqoes, sociaox et 6cooomiqoes lies aox

petites tallies;
• assorer one alimentation correcte est la condition sine qoa non de I'efficacite de toote aotre

interventioo saoitaire;
• otiliser la pre~valeoce do retard de croissance, et son evolotion, comme indicateur d'impact des

ioterveotioos de de"veloppement;
• coosiderer qoe la lutte contre la malnutrition impliqoe one approche int£gre"e oo intervienoeot

les projets d'assainissement, de communication et de transport, de dGveloppement rural.



o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - -



I. SITUATION NUTRITIONNELLE DE LA MERE ET DE L'ENFANT

Bien que des Stats de malnutrition lids a des carences en oligo-eie'ments nutritifs (lode ou Per) existent
dans le pays, la malnutrition la plus pr6occupante concerns la Malnutrition Proteino-Energ6tique. Celle-
ci recouvre les mgcanismes impliqu6s dans I'utilisation prot£ino-energe"tique nficessaire pour
I'accomplissement des activitgs d'entretien, de croissance, de reproduction et de production de
I'organisme. La Malnutrition Prote"ino-Energe"tique (MPE) re"sulte d'un apport insuffisant en Snergie
(calories) et en prote"ines, ou de facteurs pathologiques affectant la digestion, I'absorption, le transport
et I'utilisation de ces nutriments. Ainsi, les maladies infectieuses affectent a la fois I'apport alimentaire
et les autres processus.

La MPE revSt le plus fre"quemment trois formes :
un retard de croissance (taille insuffisante en fonction de rage).
une maigreur (poids insuffisant en fonction de la taille).
une insuffisance ponde"rale (poids insuffisant en fonction de rage). Cette derniere requite de
I'effet combing des deux formes pre"ce"dentes.

Les formes sSveres de MPE concernent le "Marasme" et le "Kwashiorkor". Par convention, les termes
maigreur, retard de croissance et insuffisance ponderate correspondent dans le texte a des indices
anthropometriques (respectivement Poids en fonction de la Taille, Taille en fonction de I'Age et Poids
en fonction de I'Age) inferieurs a 2 ficarts-types en dessous de la moyenne de re"fe"rence.

1 SITUATION NUTRITIONNELLE DE L ENFANT

1.1 MALNUTRITION PROT5INO 5N5RG5TIQU5

1.1.1 Faible poids de naissance

Un poids de naissance insuffisant (par convention inferieur a 2500 grammes) est I'aboutissement, en
('absence de prematurity d'un stress nutritionnel foetal. Depuis 1985, le pourcentage de faibles poids
de naissance semble stationnaire.

Tableau 1

Zone

Urbaine

Pourcentage de

A n n * .

faibles poids de

1984

naissance

1985 1986 1987

z*
1988

».«

1989

On peut rappeler que dans la population de reference1, le pourcentage de faibles poids de naissance
ne depasse pas 4%. Les re"sultats obtenus en zone rurale concernent des poids verifies chez 58% des
enfants de I'echantillon, pour lesquels cette information a pu etre obtenue. L'augmentation importante
not6e en 1987 est a interpreter avec precaution dans la mesure ou elie ne semble pas corresponds
a la tendance degag&e par les autres chiffres d'une prevalence se situant entre 10% et 12%.

1.1.2 Retard de Ciuissance, maigreur et insuffisance ponderate.

Les re"sultats d'une etude effectuGe a Brazzaville parmi des enfants issus de milieux socio-6conomiques

1 Depuis 1977 et sur recommendation de I'OMS, les analyses de I'etat nutrit ionnel, bashes sur
t'anthropometrie, se referent a une population type de jeunes nord-ame'ricains qui furent 6tudi6s durant une
longue periods (de 0 a IS ans). I l s'agit de la population de reference NCHS (National Centre for Health
Statist ics).



privileges {3} n'ont pas montre de differences significatives entre leur 6tat nutritionnel et celui de la
population de reference. Les rSsultats de I'enquete nutritionnelle nationale en zone rurale ne montrent
pas de differences significatives selon le sexe, quel que soit I'age ou la localisation geographique (2).
Le Tableau 2 resume I'etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, mesures en 1986 et 1987 au
niveau national (1,2).

Tableau 2: Classification de Waterlow (enquete nutritionnelle nationale en zone rurale : ref. 2)

Taille en fonction de l'&ge
Poias e^fonction . ^ a l ^Maln. ^er^^Maln.^|yere

Normal 68,2% 19% *'?*

Main, moderee 3% 1'1% °'S%

<-2 E.T et >-3 E.T-

Main, severe 0,7% 0,25% 0,23%

La proportion d'enfants atteints de WIPE est significativement plus eievee en zone rurale qu'en zone
urbaine et ce a la fois pour le retard de croissance, la matgreur et pour cet indice composite qu est
I'insuffisance ponderale. Le type de MPE de loin predominant est le retard de croissance (vo.r aussi
Tableau 3 : classification de Waterlow). Cetui-ci est le principal facteur exphcatif de I'importance de
I'insuffisance ponderale. On notera cependant le taux non negligeable de maigreur severe (2,5%).

Tableau 3: Etat nutritionnel des enfants d'age colaire (niveau national. Ref : 1.2).

Type de MPE : Insuf fisanc^pond.rale * * ^ d ^ c r o i s s a n c e M a i g r e u r ^

Pop. totale 17,2% 20,5%
Pop. urbaine 10,7% 13,7%
Pop. rurale 23,9% 27,5%

Degre de severite :
- moderee 14% 15,1%
- severe 3,2% 5,4%

^masculin 18,1% 21,3%
- feminin 15,8% 19,1%

BT' B #
0-59 17,2% 20,5% 4,2%

5 '

l f

2 '

At

3 '

6%

7%
5%

7%
6%

7%

L'examen de la distribution de la malnutrition selon I'age fournit des renseignements tr6s utiles sur les
periodes a risque ainsi que sur les mecanismes les plus probables (figure 1).



On note ainsi que le retard de
cro i ssance apparaTt p lus
pr6coce"ment que la maigreur des
letroisieme mo is. Cela correspond,
pour la ptupart des enfants a
('introduction des premieres
bouil l ies de sevrage. Ce
ph^nomene, 6galement observe a
Brazzaville, laisse a penser que les
retards de croissance au Congo
n'apparaissent pas systematique-
ment a des p6riodes prolongees ou
repdtees de maigreur (2). D'ou
I'hypothese que ces retards de
croissance pr6coces sont Ites a
une diversification alimentaire ma/
adapt^e .

Au cours de la seconde annee, on
observe une augmentation rapide
des prevalences de retard de crois-
sance et de maigreur qui
atteignent un pic respectivement
vers 18 et 15 mois. Pendant cette periode, il sembte tr6s probable que la maigreur soit I'un des
principaux facteurs a I'origine de ['accumulation des retards de croissance. L'on rejoint ici les
observations faites dans la plupart des autres pays en voie de developpement, a savoir que les episodes
de maigreur au cours de cette deuxieme annee resultent de la conjonction et de I'interaction de
problemes alimentaires (arret de I'allaitement maternel pour la plupart, sevrage inadequat
quantitativement et qualitativement) et de problemes infectieux (pic d'incidence des diarrheas, autres
maladies infectieuses)(2).

Apres deux ans, les prevalences de maigreur reviennent a un niveau comparable a celui observe dans
la population de reference. Contrairement a Brazzaville ou le retard de croissance rggressait entre 18
et 23 mois de 29 (1) pour se stabiliser apres la seconde annee autour de 11-13%, en zone rurale le
retard de croissance continue a progresser (moins fortement cependant qu'entre 12 et 24 mois) pour
atteindre pres de 40% vers I'age de 5 ans {1.2). Contrairement a Brazzaville, il semble que les
conditions alimentaires et sanitaires en milieu rural ne permettent pas un rattrapage apres la p6riode
critique de la seconde 'ann6e de vie. Autre point important a noter, en zone rurale la prevalence de
I'insuffisance ponderale se stabilise apres 24 mois et reflete en grande partie Timportance du retard
de croissance plutot que la maigreur. L'existence de variations saisonnieres de I'Stat nutritionnel, en
fonction notamment du cycle agricole, n'est pas document^ au Congo

Les figures 3 et 4 comparent I'etat nutritionnel des enfants d'age colaire au Congo et dans d'autres
pays africains (2|. On constate que le Congo ente des niveaux de retard de croissance en general
legerement plus faibles qu'ailleurs. Par contre, les niveaux de maigreur sont plus Sieves au Congo.

devolution des prevalences de malnutrition est assez identique pour tous les pays concernes. On
constate egalement que, si les niveaux de maigreur sont a leur maximum au cours de la seconde annee
pour tous les pays, le Congo ente cette particularity supptementaire que le niveau de maigreur est
anormalement e'leve' des le second semestre de la premiere anne~e de vie.

EVOLUTION DES PREVALENCES DE
MALNUTRITION SELON L'AGE,

EN MILIEU RURAL

« D-ENKNTt MM.HUTMI
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Tableau 4: Prevalences de malnutrition (enfants 0-59 moisl selon les zones icologiques, en
reference avec un groupe special d'enfant de milieu socio-*conomique favoris6
Brazzavillois (1,2,3).

Maigreur Retard de croissance Insuffisance ponderale

Groupe special (Brazza) 0,6% 2,3%

Brazzaville 2,9% 13,8%
Foret inondee du nord 3% 15,5% 15,8%
Foret exondee du nord 1,5% 24,3% 18,3%
Plateau central 8,5% 26,1% 23,3%
Vallee du Niari 3,5% 27,3% 20%
Massifs du Mayombe 5,6% 38,8% 30,5%
et du Chaillu

II apparaTt d'embl6e que les zones rurales sont de loin les plus de"favorise"es en termes de prevalence
de malnutrition par rapport a Brazzaville (et probablement les autres grands centres urbains : Pointe
Noire et loubomo). Parmi les zones gcologiques, les plus touchers sont le Plateau central et les massifs
du Mayombe et du Chaillu. Les enfants des quartiers de Brazzaville entent, quant a eux, des taux de
malnutrition sans comparaison avec les taux observes parmi les enfants du groupe special issus de
milieux socio-6conomiques favorise"s (1,3) : 20,8% de retard de croissance a Mikaiou, soit vingtfois
plus que dans le centre de Brazzaville.

^identification de groupes a risque en zone rurale est complete par I'examen dun certain nombre de
facteurs socio-Sconomiques. C'est ainsi que les facteurs les plus frdquemment associe"s a la MPE chez
les enfants de moins de 5 ans (sans qu'il existe force"ment de relation de cause a effet directe) sont

pour le retard de croissance : le niveau 6conomique des manages, I'activity des meres
(agricultrices), la zone ecologique (voir tableau 4), la typologie alimentaire, I'origine de I'eau de
boisson et la distance a l'axe principal de communication (plus de 100 km),
pour la maigreur: la zone gcologique (voir tableau 4), la typologie alimentaire, I'origine de I'eau
de boisson et I'absence de latrines.

Tableau 5: Distribution de la malnutrition selon le niveau Aconomique du menage, enfants de 0-59
mois - enqueue nutritionnelle nationale en zone rurale (2)

Niveau economique du menage Retard de taille Maigreur

0 35% 15.4%
! 28.2% 11%
2 27.9% 8.1%
3 23.9% 17.5%
4 20.3% 5.5%

233,000 CFA}; 4 (-233,000 CFA).



Tableau 6: Distribution de la malnutrition selon I activity des meres. Enfants de 0-59 mois -
enqu§te nutritionnelle nationale en zone rurale (2)

Activite economique de la mere Retard de taille Maigreur

K u l t r i c e ^ iiili
Vendeuse • 20.5%
Commerce ou artisanat 21.4
Salariee 19*1*
Sans profession 9.9% 12,7%

les resultats ne sont domes que pour les groupes d'effecti f > 20 (2). Les percentages correspondent a la
prevalence de cheque type de HPE a I'interieur des differentes categories d'activite economique.

Tableau 7: Distribution de la malnutrition selon la typologie alimentaire.enfants de 0-59 mois •
enqueue nutritionnelle nationale en zone rurale (2)

Approvisionnement en aliments de base Retard de t a i l l e Maigreur

Tous produits 29.7% 12%
Tous achetes IS.7% 7%
Produits + achetes 27.2% 11.6%
Autres poss ib i l i tes 44.8%

Les resultats ne sont donnes que pour les groupes d'effectif > 20 (2). Us percentages correspondent a la
prevalence de cheque type de HPE a I'interieur des differentes categories d'approvisionnement en aliments de

Tableau 8: Distribution de la malnutrition selon I'origine de I'eau de boisson. Enfants de 0-59 mois
- enquete nutritionnelle nationale en zone rurale (2)

Origine de I 'eau de boisson Retard de t a i l l e Maigreur

Robinet ' 12.5% 3.4%
Pompe 19.4% 5.2%
Puit 34.6% 7.2%
Pluie 22.5% 22%
Source 28.2% 13.2%
Riviere 28.3% 18%

Les pourcentages correspondent a la prevalence de chaque type de HPE a I' interieur des differentes categories
d'origine de I'eau de boisson.

Tableau 9: Distribution de la malnutrition selon I'equipement des habitations en latrine. Enfants de
0-59 mois - enqueue nutritionnelle nationale en zone rurale (2)

ence de la t r ine Retard de t a i l l e Maigreur

Latrine a domicile 28.1% 9.9%
Pas de la t r ine 25.7% 15.5%

Les pourcentages correspondent a la prevalence de chaque type de HPE a I' interieur des differentes categories
d'origine de I'eau de boisson.

1.2 AUTRES CARENCES NUTRITIONNELLES

1.2.1 Troubles dus a la carence en lode {TDCt)

Les troubles dus a la carence en iode (TDC1J, et sa manifestation la plus visibleje goitre, constituent
un probleme de same* publique dans le nord du pays et plus particulierement dans la Region de la



Likouala, District de Dongou. Oes cas dans les regions de la Sangha et de la L6koumou ont egalement
e"t6 mentionne"s. L'e"tude la plus r6cente, effectu6e en 1987 dans la District de Dongou (4), aupres de
872 personnes ag6es de 0 a 39 ans, a indique une prevalence de goitre visible (II + III) dans 4,5% des
enfants ages de 0 a 4 ans. Dans certains villages vis i ts, cette prevalence augmentait jusqu'a 23%
(Berandzoko). Parmi les femmes entre 20 et 39 ans, la prevalence de goitre visible (II + 111) 6tait de
4 1 % . Parmi oes populations, les Pygmies sont moins touches que les Bantous. Ceci pourrait
s'expliquer par une moindre consommation de manioc chez les Pygmees. Les arguments plaidant en
faveur d'un programme de lutte contre cette carence sont les suivants (4):
- les effets probables de cette carence sur la croissance des enfants, les anomalies congenitales, le
developpement intellectuel et socio-6conomique.
- I'incidence du cretinisme sous forme de surdi-mutite.

1.2.2 Carences vitaminiques

Les etudes portant sur les carences vitaminiques sont quasi inexistantes au Congo. II est vrai que,
compare aux pays de la bande sahelienne, celui-ci est abondamment pourvu en aliments riches en
vitamines de toutes sortes. Une etude rficente sur le statut en Vitamine A de jeunes enfants ag§s de
6 mois a 6 ans a 6te realisee en 1988 dans les centres hospitallers de Brazzaville et Pointe Noire (5).
Celle-ci, utilisant la technique d'impression oculaire transferee, a montre que 15% des enfants entaient
un deficit infraclinique en Vitamine A. Ce deficit s'observait dans 28,6% des enfants en phase d'acces
palustre.

1.2.3 Carences en fer

Malgre I'existence de nombreux cas d'anemie chez les enfants d'age colaire (en majorite lies au
Paludisme), aucune information precise n'existe sur le role des carences en fer parmi ces anemies.

2. SITUATION NUTRITIONNELLE DES MERES

2.1 MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE

Les donne"es disponibles concernant la MPE chez les femmes au Congo proviennent des rGsultats de
I'enquete nutritionnelle nationale en zone rurale (2). L'indice utilise pour mesurer cette MPE a 6t6
I'lndice de Quetelet ou Indice de Masse Corporeile (en Anglais Body Mass Index -BMI). Get indice est
utilise aussi bien pour mesurer I'ob6site (6) que pour mesurer un etat de carence 6nerg6tique chronique
(7).

Tableau 10: Distribution des meres en fonction de leur indice de masse corporeile et de leur lieu de
residence - enqueue nutritionnelle nationale rurale (2)

Lieu de res idence Indice de masse c o r p o r e i l e

Maigres (%) Normales (%) Grosses (%) Obeses {%)
P/T2<19 19-22 23-28 >29

Centres secondaires sud 18,5% 60,5% 18,5% 2,5%
Centres secondaires nord 17,4% 55,1% 23,4% 4%
Zones r u i a l e s sud 23,9% 64,2% 11,4% 0,6%
Zones r u r a l e s Nord 21,6% 57,1% 20,2% 1,1%

Les pourcentages correspondent a ['importance de chaque degre de malnutrition pour cheque type de lieu de
residence.

Vingt et un pour cent des meres en zone rurale (2) contre 12,3% en zone urbaine (Brazzaville, ref -1-)
sont maigres. Le pourceniage de meres maigres est egalement supGrieur dans les villages ruraux par
rapport aux centres secondaires. II n'existe pas de differences notables entre nord et sud. Enfin les



niveaux de maigreur sont relativement constants en fonction de rage (2).

Tableau 11 : Distribution des meres selon leur indice de masse corporelle et leur occupation. Enquete
nutritionnelle nationale en zone rurale (2)

Activite de la mere Indice de masse corporelle
P/T2<19 (maigreur)

Agricultrice 22,8%
Eleve 20,5%
Menagere 13,4%
Autre 13,2%

Les pourcentages correspondent aux fenmes maigres pour chaque type d'activite"

Comme pour les enfants, Jes agricultrices constituent un groupe 6 risque puisque c'est parmi etles que
Von trouve le plus grand nombre de femmes maigres. Les resultats de I'enquete nutritionnelle nationale
en zone rurale montrent que les prevalence de retard de croissance chez les enfants d'age colaire sont
corretees avec la taille et I'indice de masse corporelle de la mere (2|. De meme, les prevalences de
maigreur chez I'enfant sont corre"lees avec I'indice de masse corporelle de la mere.

2.2. AUTRES CARENCES NUTRITIONNELLES: EN FER ET EN ACIDE FOLIQUE

Les anemies de la grossesse par carence en fer et en acide folique sont probablement frequentes,
comme dans les autres pays d'Afrique centrale ou I'OMS estime que 50 a 60% des femmes enceintes
sont ane"mie"es. Au Congo, une etude realised en 1983 a Brazzaville et Pointe Noire r6v6lait que 70%
des femmes enceintes itaient ane'mie'es, I'anemie etant ente des le second trimestre de la grossesse
(8). Des etudes devraient etre envisages afin de disposer de donn6es plus racemes.

3 CONSEQUENCES DE LA MALNUTRITION CHEZ LES ENFANTS ET LES MERES

Au Congo, la malnutrition proteino-energe'tique constitue une preoccupation tres r6e!les. Son mode
d'expression le plus frequent est le retard de croissance qui atteint plus de 20% des enfants de moins
de 5 ans. L'importance accordee au retard de croissance est relativement nouvelle, alors qu'auparavant
seule la maigreur et ses manifestations graves (marasme) semblaient justifier d'6ventuelles
interventions nutritionnelles. En effet, il est maintenant admis et demontre qu'il existe une correlation
etroite et constante entre le retard de taille et les conditions socio-economiques (9). De ce fait, le retard
de croissance est maintenant conside're' comme un des meilleurs indicateurs du niveau de
diveloppement d'un pays et sa reduction un objectif de de've/oppement. Le retard de croissance est
considers" comme la marque d'une exposition anterieure a des facteurs negatifs. C'est pourquoi il
semble qu'un consensus existe pour conside'rer aussi bien tes consequences des processus qui
conduisent d la petite taille que les consequences de la petite taille elfe-mSme. En effet, dans les
conditions environnementales, economiques, culturelles et sociales ou se developpe le retard de taille,
la plupart des facteurs qui peuvent expliquer ce retard sont aussi ceux qui peuvent produire des
consequences nefastes pour I'enfant (developpement psychomoteur alt6re, survenue des infections,
mortaliteJO). Dans cette optique, plusieurs associations entre processus de retard de croissance et
effets indesirables existent (9) :

un effet inter-generations: le rattrapage au cours de I'adolescence est faible lorsque les retards
de croissance sont acquis avant 5 ans. Dans ces conditions, les meres petites donnent des
enfants de petit poids de naissance a risque de morbidite et de mortalite augmente (9).
des risques augmentes de mortalite : il a 6t6 observe dans plusieurs regions du monde une
relation entre petite taille et risque accru de mortalite (9).
un impact sur la morbidite infectieuse: un certain nombre d'auteurs (9) rapportent comme
consequences du retard de taille une alteration de la fonction immunitaire, une augmentation
de ('incidence, une aggravation et une dur6e plus longue de la maladie. Comme pour beaucoup



de consequences (91 la liaison peut etre causale, de nature biologique (immunity, atrophie ou
modifications de la muqueuse intestinale} ou passer par des cofacteurs sociaux (milieux
concerned plus pauvres, moins de traitements ou traitements plus tardifs).
une diminution de la productivity future: une etude recente en Afrique (9) a montre que les
enfants petits pour leur age ont des performances diminu6es dans les epreuves necessitant de
la force, mais en plus, les rdponses a d'autres epreuves suggerent un moindre developpement
neuromoteur. Les consequences principals pourraient etre une aptitude diminu6e des enfants
a explorer leur environnement et a faire des apprentissages.
des consequences sur les capacites scolaires: la plupart des etudes effectives sur le sujet (9)
ont montre une association constante quasi universelle entre le retard de taille et la scolarite,
soit par rapport a Cage d'entre"e a I'ecole soit par rapport au redoublement et au retard scolaire.
a long terme. des couts sociaux, economiques et culturels: contribution au blocage devolution
des societes, reduction du potentiel d'adaptation des individus au changement, couts
biologiques, sociaux et culturels sont quelques unes des ultimes consequences attribuees au
retard de croissance (9).

Comme on le voit on peut considerer la taille comme un indicateur integrant le passe, I'histoire
nutritionnelle, pour un individu comme pour une population (9).

De cette analyse r6sultent plusieurs consequences en termes d'interventions nutritionnelles (9):
{'identification et la surveillance des facteurs d'environnement biologiques, sociaux et
economiques lies aux petites tallies (9).
les facteurs alimentaires ne sont pas les seuls en cause dans le retard de croissance
mais une alimentation correcte est neanmoins la condition necessaire pour assurer le
succes des interventions visant a ameiiorer cet £tat (9).
le retard de croissance peut etre utilise en surveillance nutritionnelle dans la gestion des
projets comme indicateur d'impact des interventions men6es (9).
la reconnaissance de la nocivite des processus conduisant au retard de taille appelle la
mise en oeuvre d'interventions : poiitiques generates et programmes integres de lutte
contre la pauvrete et d'ameiioration du milieu, mais probablement aussi programmes
plus specifiques et cibies (9).

En comparison du retard de croissance, la maigreur constitue un phenom6ne moins preoccupant.
Neanmoins elle n'est pas n6gligeable puisque 4,2% des enfants d'age colaire en souffrent (2,8% en
zone urbaine et 5,6% en zone rurale (2)). Indication d'un probleme actuel, aigu de malnutrition, la
maigreur est generalement associee a un risque accru de mortalite et de morbidite (maladies plus
frequentes, plus longues et plus graves). L'enquete nutritionnelle nationale en zone rurale a egalement
monue une association entre maigreur et les maladies diarrheiques (diarrhees plus frequentes et plus
longues)(2).

Parmi les autres carences nutritionnelles specifiques affectant les enfants et les meres, les troubles lies
a la carence en iode ont des consequences deja d6crites prec6demment. Les anemies de la grossesse
par carence en fer ou en acide folique peuvent quant a elles provoquer des faibles poids de naissance,
des malnutritions proteino-6nergetiques (en particulier des retards de taille) et une maigreur chez les
meres.

II. ANALYSE DES DETERMINANTS DE L'ETAT NUTRITIONNEL

1. LE CADRE CONCEPTUEL

La malnutrition et ses consequences - d6ces, diminution du rendement physique et intellectuel - sont
la combinaison d'une s6rie de processus qui se renforcent mutueflement. II existe des causes
imm6diates: une prise alimentaire insuffisante et les infections. Ces deux causes interagissant par le



biais d'une modification de ['absorption, de la digestion, de ('utilisation et du systeme immunitaire.
Dans un contexts donne i! est possible d'identifier ces causes conduisant a un etat de malnutrition dun
individu ou dans une communaute. Par exemple une nourriture insuffisante et des Episodes
diarrheiques. II n'est pas toujours facile de savoir quel est le facteur inducteur et le facteur induit car
les deux facteurs se potentialisent entre eux. Bas6es sur cette information, des actions peuvent fitre
initiees : rehydratation par voie orale et supplementation alimentaire. Cependant, si une amelioration
a long terme est envisage, il sera necessaire d'etendre I'analyse a un niveau sup6rieur et d'identifier
les causes de la diarrhee et d'une consommation alimentaire insuffisante. C'est ce raisonnement qui
conduit a I'efaboration dun cadre conceptuel pour I'analyse des determinants de l'e*tat nutritionnel des
enfants et des meres au Congo .

II y a aussi des causes sous-jacentes. On peut les classer en trois groupes distincts, interactifs : celui
lie aux problemes de security alimentaire familiale. Les determinants de la s6curite" alimentaire familiale
sont eux memes repartis en deux groupes lies d'une part a la disponibilite" alimentaire (nationale,
communautaire et familiale) et d'autre part aux revenus des mSnages. Un second groupe de causes
sous jacentes concerne les facteurs lies aux comoortements alimentaires de la mere et de renfant. Les
determinants de ces facteurs sont lies a I'environnement social et culturel et au mode d'occupation des
meres. Le dernier groupe de causes sous-jacentes concerne les determinants de I'acces a des soins de
same de oualite et les determinants de I'hygiene de I'environnement (eau potable, hygiene,
assainissementl. Le reseau des causes sous-jacentes est lui meme influence par un certain nombre de
causes structurelles, Ii6es a la qualite des reponses institutionnelles et non formelles et aux choix des
politiques sociales et economiques. L'impact de ces politiques est souvent fonction a son tour des
ressources potenttelles du pays.

Ce cadre conceptuel ne se veut pas exhaustif mais constitue un guide a I'analyse des determinants de
I'etat nutritionnel. Pour la structuration de ce chapitre, nous avons regroupe I'analyse autour de quatre
themes :

6tat nutritionnel et infection/hygiene de I'environnement.
6tat nutritionnel et comportements en terme d'alimentation de la mere et de I'enfant.
6tat nutritionnel et securite alimentaire.
etat nutritionnel et reponses institutionnelles et non formelles, y compels les politiques
economiques et sociales.

2. ETAT NUTRITIONNEL ET INFECTION/HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT

Chaque annee, 13 millions d'enfants meurent dans les pays en voie de d6veloppement. La majorite de
ces decGs sont dus aux infections ou aux affections parasitaires et beaucoup, sinon la plupart, de ces
enfants meurent malnutris. Le complexe "Malnutrition-Infection" demeure le probieme de same
publique le plus prevalent dans le monde aujourd'hui. La figure 2 montre les liens existant a I'interieur
de ce complexe. Au Congo, les informations disponibles laissent a penser que ce cadre conceptuel
definissant le complexe "Malnutrition-Infection" s'applique egalement, meme si les informations
disponibles ne permettent pas de verifier de facon systematique I'ensemble des relations de ce comple-

2.1 LE PO1DS DE L'INFECTION SUR LE DECLENCHEMENT DE LA MALNUTRITION.

Les principales pathologies ayant un retentissement nutritionnel notable chez les jeunes enfants au
Congo sont (voir la partie sur la sante Publique} ie paludisme, les maladies diarrheiques, les infections
respiratoires aigues, le Sida, la tuberculose, les parasitoses et la rougeole.

2.1.1 Paludisme et malnutrition

Malgre ['absence d'etude sur cette relation au Congo, il est montr6(12} que le paludisme a un effet



nutritionnel sur le faible poids de
naissance (lorsque la mere est
infectee), I'etablissement d'une
malnutrition prot6ino-6nergetique
dors de crises chez I'enfant) et la
pathogenese de I'anemie.

2.1.2 Maladies diarrheiques et
malnutrition

L'enqufite nutritionnelle nationale
en zone rurale (2) fournit des
indications dans ce domaine. C'est
ainsi que Ton a observe qu'au-dela
de 12 mois, la prevalence de la
diarrhee est superieure dans les
groupes retardes en taille,
exception faite de la classe d'age
18-23 mois. De meme, la
prevalence de la diarrhee est
nettement plus 6lev6e parmi les
enfants trouves maigres le jour de
I'enquete. Cette etude n'a pu

mettre en evidence de facon nette, comme I'ont fait d'autres etudes, ^association entre malnutrition
prot6ino-6nergetique et duree des episodes diarrheiques. Ces resultats montrent une association entre
maladies diarrheiques et malnutrition. II est probable que ces enfants diarrheiques accroissent leurs
penes fecales, voient leur appetit diminuer et voient parfois leur alimentation restreinte par leurs meres.
Dans de telies conditions, la malnutrition ne peut que s'installer et s'aggraver.

2.1.3 Infections respiratoires aigues et malnutrition

Cette relation n'est pas document6e au Congo. Cependant ces infections ont 6te* impliquAes dans le
ralentissement de la croissance (10). Les infections respiratoires aigues agiraient par le biais de
I'anordxie, la fievre, les vomissements et les diarrhees associees (10). La tuberculose, dans sa
localisation pulmonaire, s'accompagne frequemment d'un amaigrissement.

2.1.4 SIDA et malnutrition

Le SIDA, notamment par le biais des diarrheas persistantes qu'il entrains, s'accompagne presque
systematiquement en Afrique d'un amaigrissement important ("Slim Disease"). Des lors il n'est pas
surprenant de constater que le SIDA, en raison de son incidence 6lev6e au Congo, est frequemment
associe a un e"tat de malnutrition aigue chez les enfants, et particulierement les plus jeunes. C'est ainsi
qu'une etude effectuee a I'Hopital A.Cisse de Pointe Noire a r6veie qu'en 1989, les enfants malnutris
ent£s a la consultation pediatrique Ataient, a 50% seropositifs. L'annee suivante, ils etaient 85%. En
raison de I'incidence elevee de I'infection a HIV chez les enfants, du fait de ('importance de la
transmission materno-fcetale (on peut estimer que 4 a 5% des nouveaux nes en zone urbaine naissent
infectcs), !c SIDA cst potentiellement une cause importante de malnutrition aigue chez le jeune enfant.

2.1.5 Parasitoses et malnutrition

Les parasites intestinaux, notamment ceux existant au Congo, s'accompagnent d'une reduction de
I'inggre* alimentaire, de malabsorption, de perte endogene de nutriments et d'anemie (10). Les
modifications du comportement alimentaire, notamment I'anor6xie, entrainent une malnutrition.

CYCLE MALNUTRITION/INFECTION

INQERE AMMENVUNE
IMSU^PIIANT

PBRTE DE POIDS
CROIMANCE BALSNTIt
IHMUNITE RCDUITE
DETERIORATION DE
LA MUOUEU8E
IMTEBTIHALE

PEWTE DE L'APPETIT
PERTE DE NUTRIMEHTI
MALAtSORPTION
ALTERATION DU
METABOSUUIE

• INCIDENCE

Figure 2



2.1.6 Rougeole et malnutrition

Dans les pays en voie de developpement la rougeole est frequemment associee a des etats de
malnutrition proteino-energStique {maigreur et ralentissement de la croissance), des carences en
vitamine A occasionnant des lesions oculaires souvent irreversibles et une baisse de I'immunite.
L'impact de la rougeole sur la malnutrition au Congo a tout d'abord r6gress6 en raison de la diminution
considerable de cette maladie infectieuse, au fur et a mesure que la couverture vaccinale a augmente.
II n'en reste pas moins que les recrudescences epidemiques, inevitables, s'accompagneront, tout aussi
probablement, d'une augmentation du nombre de malnutritions graves.

2.2 L'INFLUENCE DE L'ALIMENTATION SUR LES MALADIES 1NFECTIEUSES

Schematiquement, ('influence de ['alimentation sur les maladies infectieuses se produit a travers deux
mecanismes principaux : d'une part le role specifique de I'alimentation en tant que vehicuie des germes
pathogenes (avec en opposition le role protecteur de I'allaitement maternel), d'autre part le role des
carences en nutriments specifiques {notamment le zinc, la vitamine A et le fer) ou des carences en
energie (par le biats d'une reduction de I'immunite) (11). Au Congo, seul le premier mecanisme decrit
a fait I'objet d'observations (2). C'est ainsi que I'allaitement maternel, certatnement en raison du fait
qu'il est exempt de germes et porteur d'anticorps, est associe a une prevalence moindre de la diarrhee.
En zone rurale le groupe des enfants de 0-5 mois qui recoivent une alimentation mixte ont une
prevalence de diarrhee legerement superieure a celle du groupe nourri exclusivement au sein: 9 ,1%
contre 7,7% (2}. Entre 18 et 23 mois la prevalence de diarrhee est moins eievee dans le groupe
d'enfants non sevr6s. D'une facon generate ('introduction d'une alimentation complementaire est
associee a une augmentation de la frequence des episodes diarrheiques (2). Le role des carences
specifiques est peu connu dans le contexte du Congo. Un point interessant a souligner concerne la
relation entre carence en fer et paludisme. Le parasite du patudisme a besoin de fer pour se multiplier.
Des lors il peut etre suggSre que ('impact du paludisme est moins grave chez les enfants ou les femmes
entant des carences en fer.

2.3 HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT ET ETAT NUTRITtONNEL

L'hygiene de I'environnement est une determinant important de l'6tat nutritionnel des enfants en
particulier. L'acces a de I'eau potable pour la preparation des repas de I'enfant et la proprete de
I'environnement dans lequel I'enfant 6volue, reduisent les risques d'infection et done de malnutrition.
C'est ainsi que I'on a pu montrer au Congo (2) une association entre I'ortgine de I'eau de boisson et
le retard de croissance ou la maigreur et une association entre ''absence de latrine et maigreur. Par
aiileurs, dans cette meme etude, la prevalence diarrheique hebdomadaire la plus faible (2,5%) a ete
trouvee chez les enfants appartenant a des menages qui ont acces a un reseau de distribution d'eau
potable. La prevalence de diarrhee augmente lorsque les consommateurs disposent d'un puit ou
seulement de reserves d'eau de pluie (17,8% et 16,7%). L'absence de latrine am6nagee au domicile
est associee a une prevalence de diarrhee eievee (19,8%)(2).

3. COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DES MERES ET DES ENFANTS

3.1 ALLAITEMENT MATERNEL

L'allaitement maternel est largement pratique au Congo, y compris en zone urbaine ou semi-urbaine
(figure 3). La duree moyenne de I'allaitement est de 18,5 mois et varie peu selon les zones. Elle est
la meme chez les garcons et chez les filles. La duree la plus courte de I'allaitement a ete trouvee chez
les enfants dont les meres ne sont pas cultivatrices (commercantes, employees, cadres). La duree de
I'allaitement tend a diminuer dans les menages ou mere et chef de menage ont un niveau scolaire
eieve. On notera que I'age de la mere et le niveau 6conomique du menage ont peu d'effet sur la duree
de I'allaitement (2).



Congo combinent a la fois des
particularity propres (prevalence
et durfie moyenne 6lev6es| et des
caractgristiques conformes aux
observations effectue"es dans d'au-
tres pays africains exp£rimentant,
comme le Congo, une transition
rurale->urbaine importante. Pour
les enfants de moins de 36 mois,
la prevalence de I'allaitement est
superieure dans les zones nord du
pays : respectivement 56,2% et
5 7 , 1 % dans les centres
secondaires et les zones rurales du
nord du pays contre 48,7% et
51,8% dans le sud (figure 6)(2}.
Cette difference se manifeste
essentieilement chez les enfants
de moins d'un an (2). Dans la
classe d'age 12-17 mois il n'existe
pas de difference entre la
prevalence du retard de taille entre
les enfants a!laite~s ou non. Par
contre les enfants non sevrgs age's

de 18 a 23 mois sont plus frequemment retardes en taille {41,4% chez les non sevrgs contre 30,7%
chez les sevrgs}(2). Cette difference est vraisemblablement en rapport avec le niveau gconomique
general des families (moins bon chez les enfants bengficiant d'un allaitement prolongg).

3.2 CONDUITE DU SEVRAGE

POURCENTAGE D'ENFANTS ALLAITES
EN FONCTION DES ZONES D'HABITATION

roURCEH'DWE O'CMMHTl A t lA IT f i
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8OURCE: ORSTOM/NUTED, 1987

Figure 3

Le sevrage est cette pgriode allant du
dgbut de la diversification alimentaire
(quand on donne a I'enfant un aliment
autre que le lait) a I'arret complet de
I'aliaitement au sein. II s'agit d'une
pgriode cruciate pour le bon
dgveloppement physique et
psychomoteur de I'enfant. De la
natssance jusqu'a 24 mois
I'alimentation de I'enfant doit etre
adaptee a des besoins qui gvoluent
raptdement (2). ['adaptation de
I ' a l i m e n t a t i o n aux beso ins
nutritionnels fait appel a des notions
de quantite et de qualitg des aliments.
Pour etre efficace le sevrage
ngcessite de la mere un savoir qui
n'est pas inng, mais qui s'acquiert par
('education et par le contact avec les
autres ma mans expgrimentges i2). Au
Congo, on constate effectivement
que la monte'e de la malnutrition

prot&no-e'nerge'tiQue se s/'tue pendant la pgriode au cours de taquelle seproduit le sevrage (6-24 mois).
D'une facon gengrale, le sevrage au Congo se caractgrise par sa prgcocitg (bouillies et plat familial).
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precocity (bouillies e l plat familial), par une teneur Snerge"tique insuffisante des bouillies (de f'ordre de
60 Kcal/100 ml alors qu'il faudrait au moins 75 Kcal/l 00 ml) et par une inad§quation des aliments du
plat familial. Ces aliments sont proposes non ^erases et done peu adapted aux capacites masticatoires
de I'enfant. La figure 7 indique les modes d'alimentation de I'enfant dans les centres secondaires et
les zones rurales du Congo (2). Les elements suivants sont tires des conclusions du rapport de
I'enquete nutritionnelle nationale en zone rurale (2) datant de 1987 :

de 0 6 2 aois :

La quasi totalite des enfants est nourrie au sein. Environ 1/3 d'entre eux regoivent deja un supplement sous
forme de bouillies alors meme que I'aUaitement materneI est a meme de couvrir tous Les besotns.

• de 3 a 5 aois :

Le sein continue a etre pris par pratiquement tous les enfants. Les bouillies de mais ou de manioc sont donnees
a de la moitie des enfants mais plus dans les centres secondaires que dans les zones rurates. Le fait marquant
au Congo est I'introduction, chez un grand nombre d'enfants, d'aliments du plat familial. Ce phenomena est
particulierement net en milieu rural ou plus de 40% des enfants consomment des recines et tubercules (manioc
pour la plupart), 20% des feuilles et 20 a 30% du poisson. Cinquante pour cent des bouillies ne semblent
supplementees ni avec du lait ni avec du sucre et il est probable, dans ce cas, que leur valeur nutntionnelle
soit comparable a celle d'un tubercule bouilli ecrase. La question de la densite energetique de ces bouillies
reste entiere.

• de 6 a 11 HOI'S :

Plus de 90% des enfants continuent a prendre le sein. Pour maintenir une croissance normale, une supplementation
de I'allaitement materneI devient necessaire chez la plupart des enfants . Elle devrait etre realisee a travers
une alimentation de sevrage adaptee; or, on constate que seulement 11,3% des enfants recoivent une alimentation
speciale sous forme de bouillies. En revanche, plus des 2/3 consomment des racines, tubercules ou fruits
feculents 26 7% des cereales, 41% des matieres grasses d'accompagnement, 64% du poisson ou de la viande. Les
formes de consolation des racines et tubercules se rapprochent de eel les des adultes puisque 56% des tubercules
sont consoles avec des feuilles et 60% avec une matiere grasse. On peut la aussi s'interroger sur I'adaptation
de ces formes de consommation aux besoins des enfants de cet age.

« de 12 a 23 nois :

Cette periode marque pour la ptupart des enfants I'arret de I'allaitement maternel : environ 1% seulement
continuent a prendre le sein a deux ans. Les bouillies ont quasiment disparu et les frequences de consommation
de toutes les categories d'aliments se rapprochent, quand elles ne sont pas egales, de eelles observers chez
les enfants plus ages.

• au dels de 24 mois :

Plusieurs points doivent etre soulignes :
I'alimentation de base semble tres monotone, manioc plus feuilles pour la totalite des enfants.
les poissons reentent plus des 3/4 des sources de proteines animates.- les cereales, en particulier le
pain, sont plus consommes dans les centres secondaires que dans les zones rurales, de meme que le sucre
et les matieres grasses.
le sud se distingue par une consommation plus frequente de legumes autres que les feuilles et les
I6gumineuses. A cet egard, les centres secondaires du nord se situent en position intermediaire entre
le sud et la zone rurale nord (2).
les fruits sont assez peu consommes, mais davantage dans la zone sud (2).

D'une maniere generate, I'alimentation semble plus diversifiee dans les centres secondaires que dans
les zones rurales et plus au sud qu'au nord, en particulier en ce qui concerne les sources energetiques
et {'utilisation de bouillies la premiere annee (21.

La peiiode du sevrage est d'une importance capitate pour la santd de I'enfant. Cette periode de
I'enfance qui va du moment ou il recoit une alimentation complementaire a celui ou il est totalement
sevre", correspond en eifei aux plus grands risques de deficits anthropom6triques. L'enquete relative
a I'alimentation de I'enfant a permis de caracteriser un certains nombre de comportements qui ne sont
pas conformes a la physiologie digestive et aux besoins nutritionnels de I'enfant.

Au Congo I'utilisation du biberon ne se substitue pas a I'allaitement maternel. C'est une bonne chose.
S'il est parfois utilise dans les tout premiers mois de la vie il est ensuite rapidement abandonne".



I/introduction de I'alimentation complSmentaire est d'une maniere g6n6rale trop pr6coce, qu'il s'agisse
de la bouillie ou du plat familial. En ce qui concerne les bouillies on a trouve, parmi les enfants de 12
mois et plus, une proportion non nfigligeable qui n'en a jamais consomme". Paradoxalement les bouillies
disparaissent tr6s rapidement de I'alimentation des enfants en age de les consommer (2). II taut aussi
porter une attention toute particuliere a la valeur energe"tique du regime alimentaire de base, constitufi
de racines et de tubercules et done tres riche (trop!) en eau.

En milieu rural les meres qui commettent des erreurs dans la mise en place du sevrage ont en commun
d'avoir un niveau scolaire moins e"!eve\ de consacrer leur temps a des activitfis agricoles, et d'etre plus
agSes par rapport aux autres meres (2). II est nScessaire qu'un effort d'e'ducation soit fait afin de
permettre aux meres de fournir aux enfants en cours de sevrage une alimentation adapt6e et en
quantity suffisante. On dispose malheureusement de peu d'informations sur les facteurs humains,
6conomiques et socio-culturels qui pesent sur les pratiques alimentaires impos6es aux nourrissons.

3.3 L'ALIMENTATTION DES ENFANTS MALADES

En Afrique, une cause frgquente d'aggravation de I'Gtat nutritionnel pendant les episodes infectieux
provient de I'arret ou de la modification de I'alimentation de I'enfant. Ceci se manifesto notamment en
cas d'6pisode diarrhe"ique de I'enfant, episode au cours duquel la mere peut etre tente"e d'arreter ou
de r6duire I'allaitement maternel ou les boissons pour stopper la diarrh6e.

En milieu rural, I'alimentation de I'enfant est modified en cas de diarrhe"e. L'allaitement maternel n'est
g6neralement pas modifie" mais I'alimentation liquide est augmented dans de 60% des cas (21,
diminue"e dans 4,5% des cas et I'alimentation solide diminue"e dans plus de 30% des cas et non
modified dans plus de 50% des cas. It ressort de ces rAsultats plusieurs elements :

dans sa majority la modification de I'alimentation concerne une augmentation des aliments
liquides. Le comportement des meres est r6v6Iateur d'une prise de conscience de la ne"cessite"
de r6hydrater les enfants (2).
la diminution de I'alimentation solide touche un tiers des enfants et peut fitre expliqude
partiellement par la reduction de I'appe'tit.
chez les enfants retardes en taille, la plus grande frequence de I'arret de I'allaitement maternel
(dans 18% des cas d'enfants diarrheiques) est sans doute a rapprocher d'un niveau socio-
£conomique moins 6lev6 que chez les enfants non retardes en taille.

Tableau 12: Diminution de I'alimentation solide de I'enfant pendant la diarrh6e selon qu'il est retard*
en taille ou non (2)

Taille pour 1'age
<-2 E.T >-2 E.T

Raisons de la diminution
de 1'alimentation solide

L'enfant n'a pas d'appetit
La mere reduit volontairement :
. l'ingestion de certains aliments
. l'ingestion de tous les aliments
Ne sait pas

3.4 MDDELES DE CONSOMMATION ALIMENTAJRE

Les modeles de consommation alimentaire au Congo se caracteVisent par leur forte h6terog6n6ite. Les
facteurs qui expliquent cette h6t6roge"neite sont (2):
- ence d'une grande population urbaine.
- indgalite de la distribution de la population sur le territotre ainsi que de la population agricole.
- inegalite de la distribution du r6seau des voies de communication.



L'alimentation des Congolais est constitute par un aliment de base - le manioc - qui apporte la plus
grande partie de la ration 6nerg6tique journaliere (jusqu'a 77% dans certains villages) et par des
aliments compiementaires, certains riches en protdines ou en lipides, d'autres en vitamines et sels
mingraux.
Le manioc peut se consommer sous plusieurs formes: la chikouangue (pate de manioc route et cuite
a la vapeur), le foufou (farine de manioc} ou la forme de tubercules simplement bouillis. A des degre"s
moins importants la banane plantain (Regions du Niari, de la Sangha et de la LikoualaJ ou le pain en ville
constituent egalement des aliments de base riches en hydrates de carbone. Quand aux aliments
compiementaires, la viande, mais surtout le poissbn constituent les aliments riches en prote"ines
animales (11). Le poisson apporte pres du quart des prote"ines totales et presque les 2/3 des prot£ines
d'origine animate mais les quantity's consommees, bien que largement superieures a celles de la viande,
sont assez faibles (11). Son principal intent, en particulier pour le milieu rural, reside dans la
supplementation en acides amines qu'il apporte aux rations de manioc (11). En milieu rural c'est la
viande de chasse qui constitue la principal source de viande alors qu'en milieu urbain, en raison de
la faible production nat ional ce sont les importations qui assurent I'approvisionnement.
L'essentiel de I'apport lipidique est assure par I'huiie de palme ou I'huile d'arachide.

3.5 FREQUENCE ET DISTRIBUTION DES REPAS-

Chez les enfants, on retrouve une distribution tr6s pr6coce de I'alimentation compiementaire
ou 3 repas quotidiens, avec une plus forte proportion de 3 repas. Des 5 mois la majorite des
recoivent 3 repas, tendance qui se maintient par la suite (figure 5K2).
Chez les adultes le nombre de repas
par jour est fonction a la fois des
activites quotidiennes qui determinent
les horaires et des revenus des
menages. En temps normal et en
milieu urbain, il y a 3 repas par jour
(petit dejeuner, dejeuner et diner) et 2
repas en milieu rural (petit dejeuner et
diner), avec une collation au milieu de
la journee.

L'impact de la crise economique et les
consequences des mesures
d'ajustements structured pesent de
plus en plus sur la frequence et la
qualite des repas (voir aussi la Partie
2 sur les donn^es soc io-
economiques).

enfants

NOMBRE DE REPAS VENANT EN PLUS DE
L'ALLAITEMENT MATERNEL

POUflCENTAQE

S 2RERASES3 0 REPAS

SOURCE • OR3TOM/NUTE0, 18«T

Traditionnellement, les hommes et les
jeunes garcons prenaient teurs repas
au "Mbongui" alors que les femmes
et les jeunes filles les prenaient a la
cuisine. Un plat commun etait reserve aux plus jeunes. Avec le brassage de la culture urbaine et de la
culture traditionnelle, les pratiques evoluent vers un remodelage uniforme. Ainsi il est plus courant
desormais que toute la famille mange ensemble, la mere et les enfants mangent d'abord. Le pere
mange a part en revenant de ses activites.

3.6 LES INTERDITS ALIMENTAIRES

Les aliments jouent un role magico-spirituel important au Congo, surtout pour les cas particuliers des

Figure 5



femmes enceintes, allaitantes et des jeunes enfants. De ce fait ;ls interviennent aussi dans les rites et
autres manifestations ce>emoniales ayant pour but la gue"rison d'une personne. Ces rites portent le nom
commun de "Musiki". Dans les "Musiki", les aliments interviennent a la fois comme elements de la
th6rapeutique administr6e au cours du rite et comme interdits alimentaires.

Les interdits alimentaires lie's aux situations particulieres sont nombreux (tableau 12). Par exemple
I'ceuf de poule est interdit a la fois a la femme enceinte (I'enfant naitrait chauve) et au jeune enfant
(I'ceuf provoquerait des troubles digestifs).

Tableau 13: Interdits alimentaires specifiques

JEUNES ENfANTS FEMMES ENCEINTES FEMHES ALLAITANTES

- Oeuf de poule : cause de troubles
digestifs.

- Koko : provoque des otites.
- Vers palmistes : provoquent des
caries dentaires.

- Amarante : le petit garcon qui en
consomme sera it a la merci
d' une impuissance sexuelle.

- Avocat : cause de I'hypertrophie
des bourses a l'6tat adulte.

- Petits oiseaux : cause de crises
epileptiques.

- Pore, oseille rouge et cabri : •
causent des troubles de somnambu-

- Pore : cause la fievre.
- Riz : cause des (Pdemes.

Oeuf de poule : I'enfant risque de
naitre chauve.
Poissons a ecailles : pour prevenir les
crises convulsives d'origine epileptiques

Singe : I'enfant risque d'imiter tes
comportements et les bruits du singe.
Avocat : provoque une absence de
Lutte chez le nouveau ne.
Oseille rouge : implique dans I'ori-
gine de la splenomegalie observee
le nouveau ne.
Batraciens : I'enfant pourrait nai-
tre avec des os fragiles.
Graines de courge : interdites pour
eviter les saignements observes pen-
dant la grossesse.

- Insectes : interdits pour
prevenir les dyspnees et
points de cote" du nourn's-

- Legumes verts au gout
amer : origine des diar-
rhees chez Les nourrissons.

- Ntinia : implique dans
I'etiologie des douleurs
abdominales chez la mere.

La plupart des Musiki entrainent des interdits alimentaires qui concernent en particulier les femmes et
les enfants. Par exemple pour le Musiki nomme Nzoumba, la femme enceinte ne doit pas bo ire de vin
de palme pendant toute la duree de sa gestation. Pour le Musiki nomm6 Ludzumia qui concerne les
enfants souffrant d'une pathologie apparent6e au Kwashiorkor, les aliments interdits concernent la
banane douce, la chikouangue, les noix de palme, le pore et les silures.

A I'heure actuefle les Musiki sont de plus en plus supplantes par les guerisseurs traditionnels. Meme
pour ces derniers, les aliments occupent une place de choix dans les therapeutiques. Ainsi, pour
soigner les maux de tete, les aliments suivants font I'objets d'interdits : piments, aubergines,
tubercules de manioc crus. Malgr6 ce foisonnement d'interdits alimentaires, ceux-ci tombent en
desuetude, surtout en milieu urbain, et de ce fait occupent probablement une place modeste parmi les
causes de malnutrition chez les enfants et les femmes.

4 SECURITE ALIMENTAIRE FAMILIALE

La s6curit6 alimentaire familiale est la capacity des manages a assurer les besoins nutritionnels de ses
membres afin de leur permettre d'atteindre leur potentiality maximale (sur le plan de la croissance, du
developpement intellectuel, des capacites de reproduction et de production). La s6curit6 alimentaire
familiale implique que les manages ont la capacity d'acqueVir ou de produire les aliments en conformity
avec leurs bescins. A cet e"gard une difference a eta etablie entre le concept de disponibilite' alimentaire
et le concept de se'eurite' alimentaire familiale. Une disponibilitd alimentaire est indispensable a une
alimentation correcte, mais elle ne la garantit pas. En effet, d'autres facteurs rentrent en jeu tels que
le pouvoir d'achat des manages et son utilisation. De ce fait, ['analyse portera sur la disponibilite"
alimentaire nationals et sa disponibilite au sein de la societe, ensuite sur les differents mode
d'appropriation alimentaire en fonction des types 6cologiques. Enfin, ('analyse portera sur les roles de
la femme en tant que co-responsable de la securite alimentaire au sein de sa famille.



4 .1 . DISPONIBILITE ALIMENTAIRE AU SEIN DE LA SOCIETE

Celle-ci depend du bilan alimentaire national (production, importations, pertes) et du systeme de
distribution. Le bilan des disponibilit6s alimentaires nationales fait apparaitre, en 1986, un deficit de
32% par rapport a la consommation, deficit compense par les importations (121. Dans la partie 2, le
tableau propose aussiune projection a I'horizon de I'an 2.005 de cette dependence alimentaire, en
constante augmentation. De 1982 a 1986 el!e a plus que double, passant de 33 a 70 milliards de FCFA
(tableau 14).

En comparant la consommation par rapport a la production locale.on constate que seuls les aliments
de base tels que le manioc et la banane plantain sont produits en quantites suffisantes pour couvrir la
demanded Par contre les produits tels que poissons (45% d'autosuffisance), viande (30% d'autosuffi-
sance), riz (3% d'autosuffisance), oeufs (46% d'autosuffisance), lait (0% d'autosuffisance) ou huile
(45% d'autosuffisance) doivent §tre importes en grande quantite" pour satisfaire la consommation.

Tableau 14: Evolution du coOt de la dependence alimentaire (12)

Annee Importations (en milliards de FCFA)

1984 54

La production nationale, analyses de facon globale, ne permet pas de rendre compte des disparites
rfigionales. En fait, les importations alimentaires sont surtout drainees par les villes qui b6neficient de
ce fait d'une plus grande diversity alimentaire.

Tableau 15: Consommation alimentaire en milieu urbain/rural

A l iments

Manioc
Banane plantain
Pommes de terre
Autres tubercules

Arachides
Haricots
Viande rouge
Viande blanche

Le desequilibre observe entre zones rurales et urbaines est influence par diverses contraintes. Parmi

% consomme
urbain

7 Pour etre complet, il nous faut rappeUer ici qu'une Butre projection basee sur des donnees differences
propose une Butre conclusion: si I'on se refere aux donnees exprimees dans le tableau 6 du Volume 2, cette
autosuffisance n'est meme plus acquise pour ces deux produits. Quoiqu'il en soit, le Congo doit iirporter
I'essentiel de ses produits de base et entre 1987 et 1992, il a perdu ou perdra I'autosuffisance pour le manioc
et les plantain. L'augmentation annuelle de la production (+3%) ne couvre pas I'accroissement de la population



celles-ci, I'insuffisance du r6seau de communication entre zones rurales et zones urbaines.
Fre"quemment consid6ree comme principal frein au developpement de I'agriculture (la demande urbaine
est difficile a satisfaire en raison des difficulty de communication), cette contrainte joue egalement
un role sans doute non negligeable dans les differences de consommation observ6es entre milieu urbain
et rural, ce dernier vivant des lors principalement en autarcie. Cependant, on notera que le
ravitaillement des villes en produits locaux draine vers les me"tropoles des denrees alimentaires de
bonne valeur nutritive au detriment des populations du milieu rural. La FAO a 6tabli en 1982 (13) une
typologie alimentaire du Congo:

Zone rurale nord :
auto-subsistance importante
production faiblement diversified.

Zone rurale sud :
auto-subsistance.
production plus diversified.
ence d'un reseau de commercialisation des aliments qui draine une partie importante de la
production, ainsi soustraite a la consommation locate.
certains groupes pourraient etre exposes a un deficit 6nerg6tique, du fait de la
commercialisation des produits locaux vers les grandes villes.

Centres secondaires nord :
approvisionnement tributaire de la production agricole locale (peu diversified),
peu de communication avec le sud.

Centres secondaires sud :
interface entre la typologie des grandes villes et celle du milieu rural environnant.
typologie plus defavorable en termes d'apports nutritionnels, avec une consommation proche
du modele urbain mais a des coOts superieurs, et partiellement privAe de la production locale,
dirigee vers les villes.

Les grandes villes :
alimentation plus diversified.
forte consommation de ble et de produits imported.
quantity importante de poissons et non negligeable de viandes.

Le bilan des disponibilites alimentaires par habitant {tableau 16) indique effectivement une difference
en faveur des centres urbains (11,13).

Tableau 16: Repartition des disponibilites alimentaires par region

Zones KCalories/pers/j Prot§ines (g)/pers /j Kcalories prot. % Kcal.

Regions nord 2,195 49,7 8,6%
Regions sud 2,273 52,5 8,8%
Brazzaville 2,559 64,7 9,6%
Points noire 2,637 79,8 11,5%
Loubomo/ 2,561 64,9 9/6

Ensemble du 2,393 59,1 9,3%



A titre de comparison les recommandations du Comitd mixte OMS/FAO proposent, pour I'Afrique la
ration 6nerg6tique de 2.400 Kcal/pers/j et la ration proteinique de 60 a 70 g/pers/j avec 12% des
Kcalories totales provenant des proielnes.

En conclusion, la disponibilite" alimentaire au sein de la socie"te" se caract6rise par:

- une disponibilrte" globale par habitant acceptable.

_ des variations rationales notables, reflet de typologies de production et de consommation
con t ras ts , dependant de ('existence de voies de communication entre zones urbaines et
zones rurales et entres zones nord et zones sud.

- une dependence extgrieure en constante augmentation {tout particulierement pour les zones
urbaines) allant de pair avec une diminution re"guliere des actifs agricoles.

4.2 MODES D'APPROPRIATION ALIMENTAIRE

Pour la bonne comprehension du ent dossier, nous choisissons de rappeller ici des donndes socio-
6conomiques d<*ja entSes dans la partie 2. Les activities 6conomiques des manages sont un indicateur
utile pour expiiquer les modes d'appropriation alimentaire.

En milieu rural (tableau 17), la grande majority des femmes travaillent dans le secteur primaire et tout
spe"cialement dans I'agriculture : 68,4% des femmes en milieu rural sont agricultrices contre 41 % pour
les hommes (2). A noter que I'Slevage est pratiquement absent des activite*s des hommes comme des
femmes. De ce tableau, il est tentant de conclure que I'agriculture est le mode essentiel d'activite" en
milieu rural et qu'elie occupe plus de 2 femmes sur 3. La femme est le moteur essentiel de I'Gconomie
agricoie rurale.

Tableau 17: Activity professionnelle de la mere (2)

Profession de la mere

Agricultrice

Vendeuse
Commerce ou artisanat
Salariee
Sans profession
Inconnu

CS sud

20,6

ZRsud

" ' 3

CS nord

ll'.l

ZR nord

CS = centres secondaires; ZR - zones rurales

En milieu urbain (communes), trois branches d'activitgs occupent 90% des femmes (14). II s'agit :
du commerce Igros et detail), des restaurants et hotels (48%).
de la production de services destines a la collectivity (23,5%).
de I'agriculture (18%).

La grande majority des manages dans les communes sont inte"gre"s dans le circuit mon6taire. Leur
approvtsionncrr.cn: en denrfies alimentaires depend des tors directemem de leur pouvoir d'achat, de
son utilisation, 6ventuellement de transfers alimentaires directs (gratuits ou pay6s) en provenance des
zones rurales.

4.2.1 Provenance des produits de base



En milieo rura!(2), la majority des manages (54,6%) produisent tous les aliments de base n6cessaires
a leur consommation. En seconde position, 23,5% des me~nag.es produisent e£ achetent leurs prodoits
alimentaires de base. Enfin 19,5% des menages achetent leur alimentation. L'autoconsommation est
done importance avec des variations : 67,1 % des menages en zone rurale sud produisent toos leurs
aliments de base contre 25,3% dans les centres second a ires du nord. II n'existe pas de statistiques
precises sur la provenance des prodoits de base consommes par les manages en milieu urbain
(communes). Tout au plus peut on penser que, dans leur grande majorite, ceux-ci sont achetes dans
les nombreox marches qoi desservent les grandes villes du Congo.

4.2.2 Securite alimentaire dans les campagnes

Ces secteurs d'occupation concernent I'essentiel des menages ruraux et tout particulierement les
femmes. En mode d'aotoconsommation, la disponibilite alimentaire familiale est affected par les
contraintes liees aux technologies rudimentaires employees, aux sols paovres, a la mise en valeur ardue
(notamment en zone forestiere). Le rendement est de ce fait generalement faible. La disponibilite
alimentaire familiale est par ailleurs marquee par on manqoe de diversification.
La piupart do temps, la seole source d'energie est humaine et feminine. La femme est g6ne"ralement
responsable de i'approvisionnement de la famille en aliments de base comme le manioc. Les travaox
des champs occupent la majority de leur temps. Le temps consacre aox problemes specifiques de
I'enfant est faible d'ou, le retentissement sor la qualite des aliments prepares pour I'enfant qui est mis
au plat familial trop prgcocement.

Dans les zones de cultures de rente oo mtxtes (subsistence et rente), aox contraintes d6ja mentionnAes
s'ajoute la faiblesse des remunerations do salariat agricole, estime a 6.500 CFA par mois. Par ailleurs,
en raison des cycles de production, ces revenos sont inegalement repartis ao cours de I'annee. Une
exception concerne les families vivant de la peche et de la commercialisation do poisson dans la region
de la Cuvette. Une estimation indique des revenus par pecheur de I'ordre de 400.000 CFA par an. Poor
plos d'informations sor le budget des menages, voir la partie 2.

Le caractere toujoors precaire et peu diversify de la disponibilite alimentaire des families paysannes,
ajoute a la depreciation de la qualite de la vie en milieu rural (acces a des structures de soins d€munies
en medicaments et en personnel qualified ecoles sous 6quipees ou enseignants absents, approvisionne-
ment en produits de consommation courante irregulier et peu varie, absence de structures de loisirs,
absence d'eiectricite) contribuent largement a la demobilisation des paysans. La consequence la plus
visible en est ('acceleration de I'exode rural et la diminotion constante des actifs agricoles (1 actif
agricole poor 5 habitants en 1974 contre 1 actif agricole pour 11 habitants en I'an 2.000).

4.2.3 Securite alimentaire en milieu urbain

La majorite des menages en milieu urbain payent pour leur alimentation. De ce fait la disponibilite
alimentaire familiale va dependre du pouvoir d'achat des menages, de la part consacree a ('alimenta-
tion, de revolution des prix a la consommation et du volume et de la qualite des aliments achete"s.

L'illusion de prosperite des villes congolaises est largement entretenue par la faible population
europeenne et une minorite de Congolais a hauts revenus. La grande majorite de la population est
reduite a assurer son minimum vital, en particulier son alimentation. La priorite accordee au chapitre
alimentaire nest pas le fait dun fibre choix lie a la satisfaction des autres besoins. C'est pour assurer
le strict minimum vital que les menages consacrent entre 50% a 65% de leur budget a ''alimentation
(17). Cette lourde charge limite la capacite des menages a satisfaire d'autres besoins vitaux tels que
les depenses en matiere de sante ou d'education.

Le pourcentage eieve du budget familial consacre a la seule alimentation ne saurait fitre interpr6t6



comme ('expression dun effort dans ('amelioration de la quantite et de la ^ ^ e s j n e t s par^^Par

%mil lesten^m%c%nlacrlr le mo°ns d'argent possible au poste alimentation. Cela se traduit par une
reduction du nombre de repas, de la quanta et de la qualite des aliments. Pour les manages a table
revenu, le repas unique tend a s'imposer. Pour ceux qui ne prennent que 2 repas, le repas principal se
prend a midi suivi dune I6gere collation avant le coucher. Le petit dejeuner est accessoire et, dans le
meilleur des cas, reserve aux enfants. Les menus sont en general peu varies et pauvres Ms sont fa. s
de farine de manioc (sous forme de foufou) ou de pain de manioc (chikouangue) trernpes dans de a
sauce de poisson ou de viande. Pour plus de details sur les strategies de surv.e, dSja Cvoquee dans la
partie 3, on peut lire George Bailandier: "Les Brazzavilles noires" (Ref 7 de la s.x.eme partie).

5 REPONSES INSTITUTIONNELLES

5.1 LES POLITIQUES

Le Congo n'a pas, a I'heure actueile, de politique nutritionnelle definissant de facon claire les axes
d'action visant le groupe specifique des enfants et des femmes. Les activites specifiques de nutrition
visant ces deux groupes a risque sont integrSes dans la politique generate de same, notamment en
matiere de sante maternelie et infantile.

5.2 LA LEGISLATION

Le Congo est dote d'une legislation en matiere de protection du droit a I'allaitement maternelsur les
lieux de travail. Par centre, le Congo n'a pas encore adopte de legislation en matiere de subst.tuts du
lait maternel.

5.3 L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Les activites en matiere de nutrition de la mere et de I'enfant sont de la responsabilite du Service de
Nutrition au sein de la Direction de la Sante de la Famille (DSF). Le Service de Nutrition coordonne ses
activites avec les autres services de la DSF, notamment celui charge de 1'appui aux structures de SMI
et le Service d'Etudes et de Recherches. Au niveau regional, I'appui des activites en mat.ere de
nutrition dans les SMI et les dispensaires est rendu difficile par I'absence de reelle structure de
decentralisation. Les SMI dependent administrativement des Directions regionales. Dans quelques
regions, ces directions sont dotees d'un Chef de Service de la Sante de la Famille, charge de nSpercuter
I'appui technique de la DSF aupres des structures periphSriques.

L'appui aux activites de nutrition a bSneficie de deux projets. Le plus ancien est le projet NUTED initie
par CARE/Congo en 1980. Ce projet visait ('amelioration de l'6tat nutritionne! des enfants d age pre-
scolaire et des femmes enceintes et allaitantes. Ce projet etait structure comme une veritable direction
nationals sous tutelle de la Direction Generate de la SantA Publique (DGSP) Cette configuration lu.
imprimait un caractere vertical, fonctionnant parallelement a la Direction de la Sante de la Famille. Les
activites de ce projet ont consist^ en:

elaboration et mise en place d'un systems d'6ducation nutntionnelle des meres, base" sur a
diffusion de messages au moyen des grands media nationaux (television et radio) et sur la
production de matenel educatif au niveau des centres de sante (boites a images}. Un autre
aspect de cette strangle a consist en la revision du curriculum en nutrition des ecoles
paramedicales pour y inclure des elements bases sur les messages pnontaires de NUTED.
etablissement d'un systeme national de surveillance de la croissance des enfants de 0 a 5 ans.



renforcement de la pratique de I'allaitement maternel.
amelioration des techniques de sevrage.
amelioration des pratiques nutritionnelles chez les enfants lors des episodes diarrheiques.

L'evaluation technique et administrative recente de ce projet a conclu en un certain nombre de
recommandations visant son integration dans les structures responsables de la same" maternelle et
infantile (done la DSFJ ainsi qu'une modification de ses objectifs spficifiques. Ce nouveau projet, appeie
PAAN (projet d'appui aux activites de nutrition), vise done :

a eiaborer et faire adopter une politique nutritionnelle nationale en favour des enfants d'age
colaire, bas6e sur la surveillance de la croissance, la promotion de I'allaitement maternel et la
promotion de techniques de sevrage adSquates, y compris ('utilisation d'aliments de sevrage
adaptes aux besoins specifiques de I'enfant entre 4 mois et 1 an.
* mettre au point les supports techniques n6cessaires a ('application de cette politique (il
s'agira notamment de mettre en place une strategic de production et de distribution d'aliments
de sevrage).
a mettre au point le cadre gestionnaire, institutionnel et participatif.
a tester les elements ci-dessus dans des zones ecologiques reentatives.

En dehors du projet NUTED, la Direction de la Same de la Famille et le Service de Nutrition ben6ficient
de I'apput du projet de la Cooperation Francaise visant ['amelioration fonctionnelle des structures SMI
de la ville de Brazzaville. Dans le cadre des activites de ce projet, un appui est fourni au personnel de
sante en matiere de surveillance de la croissance, d'education nutritionnelle des meres et d'aliments
de sevrage.

5.4 LA SURVEILLANCE DE LA CROISSANCE

Les activites de surveillance de la croissance ont debute au debut des anndes 1980 avec la conception
d'une fiche de surveillance de I'enfant comportant une courbe de croissance (poids/age). Ces fiches
sont vendues aux meres au prix de 250 CFA et chacune est tenue d'en acheter 2 a la naissance: 1
pour elle et 1 qui reste au centre de sante. Que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale plus de 90%
des enfants possedent cette carte (15). Que revelent ces fiches de surveillance?

• la frequence des pesees.

La situation est difWrente entre zone rurale et zone rubaine. En zone urbaine, la moyenne de pesees
effectuees entre 0 et 1 an est de 5,7 dans les centres b6n6ficiant de I'appui du projet FAC/SMI. Entre
1 et 2 ans, la moyenne de pes6es par enfant est inferieure a 1 (16).

Tableau 18: Taux de suivi (surveillance de la croissance) en zone rurale (2)

Taux de s u i v i .CS sud ZR sud CS nord ZR nord

CS = centres secondaires; 2R = zones rurales

En zone rurale le taux d'abandon de la surveillance entre 1 mois et 12 mois est de 73% alors que le
taux d'abandon entre 1 mois et 9 mois n'est que de 27%. Par ailleurs la couverture vaccinale pour le
BCG est de 75% en zone rurale. On peut en conclure qu'un grand nombre d'enfants vaccines ne sont



pas pes€s.

• L'etablissement des courbes de croissance.

Celui-ci est tr6s variable. En zone urbaine et tout particulierement a Brazzaville, I'etablissement des
courbes est genSralement effectue lorsque les enfants viennent a la pes6e. En zone rurale, I'enquete
de 1987 (2) indique que le maximum observe concerne les centres secondaires du sud du pays oCt 19%
seulement des enfants ont des courbes tracers.

• Sexploitation des courbes

D'une facon generate les courbes, si elles sont tracees, ne sont pas exploiters en vue de fournir une
information pertinente a la mere permettant de prevenir ou de trailer des Stats de malnutrition.
L'absence d'approche systSmatique (utilisation d'un arbre de decision), la formation inadequate des
agents de sante et l'absence de solutions immediatement applicables (aliments de sevrage de qualite
a prix controie, medicaments, disponibilite des agents pours'entretenir avec les meres, suivi social des
enfants a risque) sont parmi les principaux facteurs expltquant les faibles performances de ce systeme
de suivi.

5.5 SYSTEME D'INFORMATION ET DE SURVEILLANCE NUTR1TIONNELLE

Le Congo est I'un des premiers pays d'Afrique centraie a avoir realise" une enquite nationale surl'e~tat
nutritionnel des enfants. Cette etude constitue une excellente base de donn6es pour permettre
('elaboration d'une reelle politique nationale en matiere de nutrition de I'enfant et des meres. Cette
politique devrait deboucher sur la conception d'un sysleme de surveillance nutritionnelle, int6ressant
les secteurs tels que la Sante, le Plan, ('Agriculture et la Recherche. Ce systeme permettrait de mesurer
la pertinence de la politique mise en place et des difterents programmes et interventions qui en
decouleront.
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RESUME

En 1965, le Congo nationalisait son enseignement. Depuis la rentree scolaire 1990-1991, les 6coles
privies som a nouveau autorisees officiellement. Entre les deux, 25 ans d'existence systeme scolaire
formellement base" sur le modele francais mais dont la philosophic etait "I'unicisme": un acces ouvert
a lows et gratuit.

Deux chiffres fixent le bilan du systeme: le Congo a un taux de socialisation au primaire de 100% et
un taux d'analphabStisme de 47%. Cette difference s'explique par le desir, ISgitime et honorable, de
tout proposer (filiere, acces, re"ussite) au plus grand nombre sans definir de priorit6s et sans tenir
compte des ressources, forcSment limitees. Le budget consacre a! Education nationale pa rait important
mais sert essentiellement a payer des salaires et a offrir des bourses d'6tude. Les moyens manquent:

• humains: il n'y a pas assez de maltres et les classes sont surchargees; la formation des
enseignants est souvent incomplete et les recyclages trop rares;

• infrastructurels: les locaux sont vetustes et trop peu nombreux, surtout dans les villes;
• pedagogiques et didactiques: peu de livres, de manuels scolaires et d'outils d'enseignement.

Cette conjonction de contraintes ne permet pas toujours un enseignement de quality. Certains diplomes
sont peut-etre meme surevalues. L'enseignement general a Ate favorise au detriment des filieres
techniques. Du coup, les jeunes diplomes ne correspondent pas aux besoins d'un pays en
de"veloppement. L'enseignement universitaire dispose de ressources disproportionnees par rapport a
son importance: un etudiant de faculte coGte 30 fois plus cher qu'un eleve du primaire, la moyenne
"acceptable" etant, dans d'autres pays, de cinq fois.

L'enseignement primaire (50.0000 sieves en 1989, 20% de la population du pays), une de nos
preoccupations dans le cadre de I'education de base, conn ait un taux de redoublement parmi les plus
Sieve's du continent: 30%. Bon an mal an, le taux d'echec dans le primaire varie entre 60% et 35%.
Dans ce tableau plutot sombre, les jeunes filles sont les plus mal loties. Les contraintes cutturelles qui
pesent encore sur leur statut ne leur facilitent guere la reussite scolaire et I'acces a un enseignement
de iongue duree. De nombreux problemes d'ordre personnel, sanitaire et affectif perturbent et
hypothequent davantage leur cursus.

A ces contraintes endogenes et structurelles, s'ajoutent des pressions exterieures. Le Programme
d'Ajustement Structure! impose des sacrifices aux pays: rationalisation de I'Education et fin du
recrutement mais aussi privatisation partielle et participation financiere des communautes. II s'agit a
coup sur d'une petite revolution mais elle pourrait, a terme, s'averer salutaire pour tous. Et surtout pour
les enfants.

En septembre 1990, le gouvemement avait adopte une loi, certes timide, mais qui entamait la
reorganisation du systeme e~ducatif. Les arretes d'application n'ont jamais pu rendre cette loi
pleinement effective. Dans notre analyse nous citons cette loi et ses buts. A I'heure actuelle,
I'application de cette loi est remise en question: un debat s'est instaure entre les partisans du regime
d'enseignement actuel et ceux qui souhaitent davantage de rigueur dans la gestion. En attendant que
le gouvemement de transition statue sur I'avenir politique et statutaire de I'education nationale, les
grandes lignes du PAES restent valables et les perspectives multiples.



"Favorisons la quality plutot que la quantity" proposent les experts. II faut rgallouer ies moyens
financiers sur des objectifs moins ambitieux mais plus circonscrits, com me la qualification des
enseignants, la fourniture el la preparation du materiel pfidagogique ou la limitation des effectifs par
classe. Le primaire, et sans doute le prescolaire, sont en premiere ligne car ils sont les bases de tout
systeme d'enseignement. Les enfants, a partir de 3 ans, seront dans 10 ou 15 ans, deux fois plus
nombreux qu'aujourd'hui. Sur eux repose le developpement economique, culture! et humain du Congo.

Actuellement, I'UNICEF est peu presente dans le domaine de I'Education. Elle participe, aux cot6s
d'autres partenaires, a la prevention du sida dans les diff6rents cycles de I'enseignement. Dans I'avenir
les lignes de notre action seront:

• ['extension de ('education prescolaire;
• ['amelioration de la qualite de I'enseignement primaire;
• la reconnaissance du role educatif des parents;
• une attention particuliere portee aux adolescent(e}s.
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LE SYSTEME D'ENSEIGNEMENT AU CONGO

Le systeme scolaire congolais s'inspire largement du systeme scolaire francais. La seule particularity,
c'est qu'il a ajoute* une annee supplAmentaire au primaire (6 ans au lieu de 5 en France) ce qui porte
I'enseignement ge'ne'ral a 13 ans: 6 de primaire et 7 de secondaire.

Le syteme compte cinq niveaux:

• Une Education prfi-scolaire actuellement peu fre"quent6e et destinee aux enfants de 3 a 6 ans
pour les pre"parer a I'enseignement primaire.

• Le Primaire dure six ans. L'enfant y acquiert les connaissances de base. Ces e*tudes sont
snctionnees par le Certificat d'Etudes Primaires Ele"mentaires (CEPE).

• Le ler cycle du secondaire, d'une duree de 4 ans, comprend une fiiiere d'enseignement
ge'ne'ral, les Colleges d'Enseignement G6n6rat (CEG) et une fiiiere professionnalise"e, les Colleges
d'Enseignement Technique (CET) ou Centres Professionnels (CP). Les etudes sont sanctionnfies
par I'obtention du Brevet d'Enseignement du Premier Cycle (BEPC) ou Certificat d'Aptitude
Professionnelle (CAP).

• Le deuxieme cycle du secondaire dure trots ans. II comprend les lyce~es d'enseignement ge*n6ral,
les lycees techniques et les 6coles professionnelles avec au bout le baccalaure'at ou un diplome
professionnel.

• L'enseignement superieur propose des filieres Iitt6raires ou scientifiques dans le cadre de
facult^s, d'instituts specialises ou d'e'coles professionnelles sup6rieures.

(voir tableau page suivante)



STRUCTURES DE L'ENSEIGNEMENT AU CONGO
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LA SITUATION DE ['EDUCATION AU CONGO

Depuis son independence, mais surtout
depuis la nationalisation de son
enseignement en 1965, le Congo a fait des
principes de "d6mocratisation, d'obligation
scolaire et de gratuite"", les bases de son
systeme d'e"ducation. C'est ainsi, que le
taux description scolaire dans les dix
classes de ['enseignement obligatoire est
parmi les plus sieve's au monde. On verra
dans le tableau 1 que ce taux de
scolarisation peut me" me fitre sup6rieur a
100%. Paradoxe? Pas vraiment, le systeme
n'exclut aucun e"leve, il n'v a pas de limite
d'age pour sortir d'un cycle. II nest done
pas rare de trouver un eleve du primaire qui
ait 18 ans. Ainsi, le taux de 101,4% tient
compte des enfants en age de Fondamental
I plus ceux qui ont d^passe I'age mais qui
s'y trouvent toujours.

Ce tableau, et les suivants, nous permet de
juger du degr6 d'e"quite atteint par le
systeme e"ducatif, e'est-a-dire de I'off re r6el
d'enseignement a diffe'rentes sous-
populations.

Excepte" pour le pr6-scolaire (votrencadre ci-
contre} le niveau de scolarisation est
impressionnant. Mais, elle s'est souvent
faite au detriment de la qualite". Le tableau 2
nous apprend que 47% de la population est
analphabete. Pour les femmes, ce
pourcentage s'e"leve a 57%. Nous verrons
plus loin pourquoi et comment elles sont les
Iaiss6es pour compte de I'enseignement.
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Tableau 1: Taux de scolarisation et taux de feminitfi par cycle en 1990

Primaire

101.4%

47 5%

Second.

71,6%

44 4%

Second.

20,7%

25,9%

Superieur

5,9%

18%

Taux de 2,8%
scolarisation

% de filles 50%



Tableau 2: Nombre d'analphabetes et % par rapport a la population flgee de 15 ans et plus
(1984K1).

Total Nombre de femmes

Effectifs 493 260 314 260
Pourcentage 47% 5 7 %

Les centres d'alphabetisation sont, en principe, charges d'alphabAtiser les populations, essentiellement
les adultes. Mais leur fre"quentation ne cesse de baisser au fil du temps. En cause, fe niveau des
alphab6tiseurs et leur motivation (certains d'entre eux, de jeunes scolaris6s sont r6muner6s selon la
formule du "Food For Work" mise au point par le PAM). Le manque de materiel a disposition des
enseignants et de leurs "Sieves" est une autre raison de l ichee de ce programme d'alphabStisation.

Tableau 3: Nombre de centres et d'auditeurs d'alphabfitisation.

1984 1988

Centres 474 406
Auditeurs 13 962 9 994
Nombre de femmes 7 852 4 989

Les taux de redoublement tournent autour de 30 %, ce qui repnSsente le triple de la moyenne observed
en Afrique subsaharienne. Sur 1000 Sieves qui entrent en CP1, 750 arriveront en CM2 mais apres 11
annees d'etude. Sur ces 750, seulement 562 obtiennent effectivement le CEPE et, a peine 76 n'ont
pas redouble une seule fois (soit 7,6%).

Tableau 4: Taux de redoublement dans le Primaire et au College en 1989

Niveau CPl

3 6

CP2 CE1

42

CE2

3 6

CM1 CM2

33

6

3 9 3 5

34 30

Sur 1.000 atudtants qui entament le cycle secondaire (de la 6e a la 3e), 365 atteignent le stade de la
Terminale et 202 sont admis au baccalaureat. lei encore, les filies sont les plus ma! loties: elles
redoublent plus que les garcons1. Le taux de redoublement et de retard est tel qu'il aura fallu, en
moyenne, quelques 15,82 ann6es-6leves par diploma du bac tie nombre d'annees-eleve minimum est
bien sOr de 4 ans). D'une maniere g6n6rale, les rSsultats sont plus mauvais dans les zones rurales.

Tableau 5:

Sexe

Gargons

de redoublement par

Niveau : 6e

:

niveau

Se

et par sexe

4e

:

3e

: :

CET(1989)*.

Total

' Une toi de septembre 1990 stipule que ['obligation scotaire s'etend de 6 a U ens. EUe fixe 6galement
le nombre et les modalites de redoublement par degre d'enseignement et par cycle.

2 En fait, le nontore d'annees d'etude totales passes par I'ensemble des itudiants dans le cycle
secondaire, divise par le nombre de bachetiers.

3 CET - College d'enseignement technique.



Pour le Certificat d'Etudes Primal res Eiementaires (CEPE), le pourcentage de reussite varie selon les
annees, de 40 % a 65 %. En 1989, il etait de 44 %. Quant au brevet de Premier Cycle (BEPC), il a ete
obtenu en 1990 par 28,19 % des candidats : il s'agit d'une ann6e relativement bonne puisque,
d'habitude, les resultats enregistr6s sont de I'ordre de 15 a 20 % (1).

D6crocher un diplome n'est pas un indicateur de qualification et de competences: une proportion
importante d'eieves terminent le cycle primaire sans posseder une mattrise minimale et durable des
bases de I'alphabetisation, c'est-a-dire, lecture, Venture et calcul.

II n'y a pas que les chiffres et les statistiques qui jugent le systeme congolais. Beaucoup de critiques
reprochent a I'e" cole d'inculquer aux enfants un syteme de valeurs qui ne correspond pas aux realites
socio-economiques du pays. On accuse l'6cole de favoriser I'exode rural, de detourner les enfants du
travail productif, de repandre le mirage de la carriere de fonctionnaire et de diffuser les modes de
consommation occidentaux. Le mirage d'une carriere de fonctionnaire s'estompe, une partie importante
des enfants et des etudiants ne rejoindront plus le fonctionnariat et devront trouver a s'employer dans
le secteur priv6 en creation, ou dans le secteur informal. Par consequent, il faut que I'dcole s'adapte
a cette realite, qu'elle prepare les enfants et les jeunes a ce monde social nouveau ou la reussite sera
possible mais aussi la competition. En ce sens, la reflexion qui est menee au Congo sur I'ecole
productive prend tout son interet. Elle vise, en effet, a concilier une scolarisation (primaire surtout) avec
les realites du developpement economique du pays, a savoir qu'elle vise a donner a la masse des jeunes
qui ne rejoindront pas le secteur moderne des connaissances leur permettant de progresser au sein du
secteur informel.

III. ANALYSE DES CAUSES

Globalement, et les chiffres proposes plus avant I'illustrent parfaitement, le systeme d'enseignement
n'a pas completement rempli sa mission. A cela, il y a des raisons endogenes, propres a la structure
et son mode de fonctionnement, et des causes exogenes qui tiennent a I'environnement socio-politique.

3.1 Les causes endogenes.

Cette accessibility a I'enseignement est limitee par le fait que I'offre d'education n'est pas a la hauteur
de la demande. La democratisation de I'enseignement, decretee et appliquee au lendemain de
I'independance, n'a pas beneficie des mesures d'accompagnement (particulierement en mati6re de
construction d'ecoles et de recrutement d'enseignants) necessaires pour faire face a une population
scolaire en tres forte et tres rapide augmentation.

3.1.1 Des structures d'accueil insuffisantes et inadaptees.

La penurie de locaux est I'une des raisons principals de la tres faible extension de ('education
pr6scolaire4. Si les autres cycles sont beaucoup mieux lotis, le nombre d'ecoles et de salles de classe
demeure insuffisant malgre les efforts fournis par I'Etat et, dans le cadre de "faction creatrice des
masses", par les parents d'eieves. Des efforts qui ont permis, entre 1965 et 1990, de passer de 806
a 1 620 ecoles et de 47 a 223 CEG (1). La situation est particulierement critique dans les centres
urbains ou les 6tab!issements scolaires atteignent des niveaux de surpeuplement rares dans le monde.

4 En France, La nor me est de 35 el eves maximum par classe et par enseignant. Au Congo, Le ratio, non ecrit,
est de 25 eleves dans Le prescolaire, de 50 dans le primaire et de 45 dans les Colleges. Dans I'enseignement
technique et professionnet, le ratio varie en fonction de chaque option (16 dtudiants en bureautique car il y
a 8 ordinateurs). Mais, le ratio n'est peut-etre pas le meilleur critere, il est trop rigide; des experts
nationaux preconisent un "seuiI a ne pas depasser", pour assurer la quality pedagogique de I'enseignement et
qui varierait en fonction de I'environnement, des conditions mate>ielles ou d'acces (ville • canpagne).



Une 6cole primaire a Brazzaville compte 9 000 Steves divisSs en deux groupes: groupe du matin et
groupe de I'apres midi; elle dispose de 27 salles de classe. La meme 6cole a des classes primaires de
200 eleves par classe et par enseignant. II n'y a pas que dans cet e'tablissement ou la penurie de locaux
oblige a une double vacation ou a I'instauration d'un systeme de classes votantes (rotation de groupes
d'eieves pour une mfime salle de classe). Le r6sultat 6tant que cheque classe se r£unit 5 jours par
semaine reduisant ainsi les heures d'enseignement par semaine a 22,5 heures. La generalisation du
systeme d'enseignement a mi-temps a reduit le temps d'apprentissage de 25 d 40 %, ce qui ramene
la dur6e r6elle de I'annfie scolaire entre 5 et 7 mois au lieu de 9 mois officiels.

Globalement, on peut considArer que la couverture infrastructurelle de I'enseignement primaire est
satisfaisante. II y a, en moyenne 12 6coles pour 500 km2 et une dcole pour 1390 habitants. Le tableau
6 propose le detail de cette couverture pour les diff£rentes regions du pays. La colonne trois nous
donne la couverture geographique5 et la colonne 5 la couverture demographique. On y observe des
disparites, comme dans les regions qui abritent les quatre plus grandes villes du pays: Brazzaville,
Kouilou, Bouenza et Niari. A Brazzaville, si on veut observer un ratio acceptable (50 enfants maximum
par salle de classe), il faut triplet le nombre de salles ... ou d'6coles.

Tableau 6: Nombre d'Scoles pour 500 km2 et pour 1000 habitants (1990).

Nombre Population Ecoles
/500 Km2 en 1990 " /1000H.

Superficie Ecoles
primaire"

Regions

Brazzaville 100 760 000

66 000

Bouenza
Cuvette
Kouilou
Lekoumou

Likouala

Plateaux

Sangha
2 265 000 0,72

CNSEE, le RPGH 84 en quelques chiffres. Ministers du Plan, 1989.
DEPC-SCS, Situation scolaire au prescolaire et au F.I., MEFA, aout 1990 (manuscrit
61 pages).

Source :

Si le nombre des locaux est insuffisant, leur etat laisse aussi a desirer. Dans un document preparatoire
au vote de la loi de 1990 deja mentionnAe, on trouve une liste de 81 ecoles primaires hors d'usage:
toiture detruite ou emportee, murs effondr6s, ruines, incendies, etc. II manque, selon le Ministers
1.311 salles de classe (a raison de 60 eieves par classe} et 53.234 tables-banes.

3.1.2. Un deficit chronique d'enseignants.

Malgre le recrutement de volontaires de I'enseignement et la creation de nouveaux etablissements de
formation d'enseignants (Ecoles normales d'instituteurs de Brazzaville et d'Owando, Institut Sup6rieur
pedagogique de Loubomo, Ecole normale superieure de I'enseignement technique) qui ont permis, entre
1970 et 1990, de doubter le nombre des instituteurs et de multiplier celui des professeurs de CEG par
6,8, le deficit reste important. Le tableau ci-dessous indique que les effectifs des enseignants ont

6 Les planificateurs vont devoir tenir compte de la pression demographyque importante. De plus, celte-ci
sent)Ie se porter vers les vi I les, non pas seulement les plus grandes, mais les villes moyennes du nord du pays.
C'est assurement une chance pour le pays qui voyait tes zones rurales (du Nord pre'sisemnent) se depeupler au
profit des villes du Sud. Encore faudra-t-il equiper ces centres... notamment en infrastructures scolaires (26).



effect!vement ete considerablenient augmentes mais, dans le meme temps, te nombre d'eleves a et6
multiplie respectivement par 2,15 (de 228.578 a 492.925) et par 6,6 (de 22.855 a 150.921). Le
rapport entre I'offre et la demande n'a done guere evolue. Le nombre moyen d'eleves par enseignant
est toujours supSrieur a 60 au primaire et frole les 50 dans les CEG.

II n'y a pas que des problemes quantitatifs: le niveau de la formation, la devaluation des diplomes et
le laxisme des conditions de recrutement ou de promotion ont contribug a la baisse des competences
du corps enseignant.

Tableau 7: Evolution du nombre d'enseignants du primaire et du second. 1er cycle.

Cycle 1970 1975 1985 1990 Rapport 90/70

Centres

Ensemble 4 511 6 683 11345 12024 2,7

Source : MEN = La revolution congolaise et I'education, 1963-1983, Brazzaville - Editions Scolaire du
Congo (INRAP), 1983.
DEPC-SCS = Situation scolaire ou prescolaire et au F.I., WEFA, aout 1990 (manuscrit : 61 pages)

La faiblesse du rendement interne du systeme gducatif (c'est-a-dire sa capacity a former selon le
meilleur rapport qualite-coGt) s'explique par la conjugaison de trots facteurs.

3.1.3 Des classes surpeuplees.

Les taux de scolarisation du cycle fondamental (I et II) montrent que l'ecole a accepte" les sieves bien
au-dela de ses capacites d'accueil. Le Congo a certes reussi a scolariser la grande majorite de ses
enfants, mais ceta s'est fait au detriment de la qualtte. C'est une remarque de bon sens que de
constater que des effectifs trop importants limitent les echanges entre I'enseignant et chacun de ses

Le systeme de double vacation revient a diminuer sensiblement le temps passe a l'ecole, sans compter
que les sieves "de I'apr-es-midi" ont cours au moment le moins favorable de la journee pour travailler.
II est vrai qu'a I'autre extreme, on trouve dans certains petits villages, des classes avec des effectifs
tres faibles, mais cet avantage est souvent annihile par le fait que le meme maitre doit s'occuper
simultane'ment de 2 ou 3 classes de niveaux diffe"rents.

3.1.4. La penurie de materiel pedagogique.

"La quality de I'enseignement est fortement hypotheque'e par la p&nurie de livres, de produits de
laboratoire, d'instruments et d'apparet'fs divers" (20). Les etablissements scolaires du cycle
fondamental se caracterisent, en effet, par un denuement assez marque en livres, instruments de
mesures, cartes morales, materiels de laboratoire etc...

L'inventatre des manuels disponibles dans les CEG de Brazzaville en 1990 (zone que Ton peut
considerer comme privilegiee), a donne" les re"sultats suivants :



Tableau 8: Nombre d'eieves par manual a Brazzaville (1990).

Matieres Nombre de manuele Eieves par manuel

Source : DREFA = Rapport du f i n d'anne"e scolaire 1989-1990, Brazzaville - 1990.

II n'y a pas de chiffres pour ^valuer la disponibilite" du materiel pedagogique dans le primaire mais le
nombre d'6coliers etant plus nombreux on peut estimer que le deficit est plus aigu encore. Certes
I'enseignement est gratuit mais l'6cole coute et la plupart des parents n'ont pas les moyens d'acheter
a leurs enfants requipement individuel de base: uniforme, cahiers, livres.... Cette penurie contraint les
mattres a faire recopier ou a dieter leurs cours, gaspillant ainsi un temps prdcieux qui aurait pu etre plus
profitablement consacre a des explications, demonstrations, exercices, manipulations etc...

3.1.5. Un personnel sous-qualifie.

Cette cause nous pa rait plus determinate encore que le surpeuplement des salles de classes ou la
pgnurie de materiel didactique: "le renforcement des ressources humaines est un objectif essential" (9).
Certes, 6476 (soil 82 %) des 7 858 enseignants du primaire recense"s en 1989-1990 avaient bien le
grade requis d'instituteurs (centre 1 365 instituteurs-adjoints et 17 "autres"), mais il existe une marge
parfois considerable entre le diplome et la competence. La formation recue dans les 6coles normales
(BEPC + 3 ou niveau terminale + 1} n'est pas 6pargne"e par la faiblesse de rendement qui caract6rise
I'ensemble du systeme educatif : les diplomes, passablement devalues, sont de pietres g a rants d'un
quelconque "niveau" de competence. D'autre part, beaucoup d'instituteurs ont atteint ce grade en
passant par des centres de perfectionnement des mattres (CPM) dont le mode de fonctionnement est
davantage promotionnel {avoir de I'avancement rapide et un salaire superieur) que de formation
continue: en effet, il suffit a un instituteur-adjoint (BEPC + 1} de faire 2 stages de 6 semaines (en lieu
et place de deux annees de cours) chacun pour etre reclasse instttuteur.

La situation est encore moins brillante dans les CEG ou seulement 44% des enseignants (disciplines
autres que I'education physique, la musique et le dessin) avaient, en 1988, au moins le grade de
professeur de CEG. Depuis quelques annees, les instituteurs ayant servi au moins 5 ans dans un CEG
peuvent acceder au grade de professeur de CEG apres un stage de 2 mois (au lieu de 2 annges
scotaires pleines qu'ils auraient du passer a I'Ecole Normale Superieure).

II n'existe pas o" etudes scientifiques sur la competence des enseignants, mais la moindre visite d'une
classe permet de constituer un florilege des fautes commises par I'enseignant dans le maniement du
francais, ('utilisation des unites de mesure, ('explication de phenomenes scientifiques, la conception
des exercices, etc. En 1984, a ['occasion d'une enquete, des professeurs de CEG en stage a TENS
(CAPEL 3) et soumis a- un test de langue francaise avaient realise le mfime score que les Sieves de
3eme de I'Ecole francaise de Pointe Noire (10).

Tous ces facteurs ne peuvent qu'aboutir a de mauvais resultats traduits par ces "indicateurs de
rendement" que sont les redoublements et les abandons.

3.1.6. La discrimination sexuelle.

L'enseignement congolais produit mal mais plus encore pour les fille que pour les garcons. La scolarite
des filles diminue avec I'age. La repartition des eieves par sexe, en 1990, montre leur sous-
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representation qui augmente avec le niveau d'etudes: 50 % au pr6scolaire, 47,5 % au primaire, 44,4
% au college, 25,9 % au Iyc6e et 17 % au supe"rieur. Cet abandon de I'ecole par les filles est liee aux
attitudes negatives de la society envers I'education des filles. Elle considere i'6ducation de ces
dernieres comme beaucoup moins importante que celle des garcons. Les filles jouent encore, dans
I'economie domestique, un role qui leur permet rarement de poursuivre longtemps et assidument des
etudes. Elles doivent aider leur mere dans toutes sortes de taches: corvee d'eau et de bois, surveillance
et entretien des enfants plus jeunes, nettoyage, etc. Toutes ces corvSes mangent leur temps et leur
laissent peu de loisir pour se rendre a I'ecole ou etudier a la maison. "Pour une fille, decrocher un
dipldme n'est pas une priority mieux vaut un bon manage", entend-on dire parfois.
Si elles perseverent, elles obtiennent des nSsultats tres moyens, en raison du peu de temps qu'elles
consacrent a I'etude et du fait de leurs absences frequentes. Le plus souvent, elles abandonnent des
I'age de 16 ans... quel que soit le niveau atteint {parfois le primaire).

A ces difficultes culturelles et sociales s'ajoutent souvent des problemes sexuels et affectifs. En milieu
urbain, les premiers rapports sexuels interviennent a un age tres precoce (12-13 ans). Sans y voir un
lien direct de cause a effets, on peut cons ider que des relations sexuelles pr£coces et l'absence
d'education specifique contribuent certainement a la morbidity en maladies sexuellement transmissibles
(MST). C'est pour cette raison que nous faisons 6tat des resultats d'une etude effectuee en 1984. Elle
a eu lieu en milieu scolaire et a ete menee par I'ORSTOM sur un echantillon arbitraire d'une centaine
d'eleves agees en moyenne de 20 ans et ne presentant pas de troubles. L'examen gynecologique, ainsi
que des prelevements bacteriologiques avec cultures, ont demontre dans 2/3 des cas des infections
telles les trichomonases, les candidoses et les gonococcies. Un tiers seulement de ces jeunes filles etait

Quand elle intervient, la grossesse juvenile6 est une experience penible pour la jeune fille, non pas
seulement a cause des complications sanitaires serieuses qui I'accompagnent, mais aussi a cause des
problemes socio-culturels et economiques auxqueis elle devra faire face. Cette grossesse des
adolescentes est source de conflits familiaux: la jeune fille peut meme etre rejetee de facon permanente
et mise au ban de la sociSte. Elle devient une personne de "second ordre", condamn6e bien souvent
a un celibat entretenu. Autrefois, une grossesse amenait I'exclusion de la jeune fille de l'e"cole.
Aujourd'hui elle est toteree mais la perte, sur le plan educationnel perdure. La grossesse est rejet^e non
seulement par la famille mais aussi par les condisciples. Problemes culturels et sociaux s'ajoutent aux
problemes sanitaires et economiques... qui aboutissent souvent a une interruption temporaire ou
definitive de la scolarite. Le double role eieve-mere est un handicap, la plupart du temps insurmontable
pour la jeune fille.

Ces difficultes expliquent peut-etre le nombre d'avortements constates a un flge scolaire: dans une
etude sur I'avortement en milieu urbain (Brazzaville en 1989), 66,7 % des femmes ayant avorte au
cours des annees 1985-1988 etaient des eieves, 47,8 % avaient moins de 19 ans, 54,6 % etaient des
femmes ceiibataires.

Enfin, I'exploitation sexuelle des filles par les enseignants est assez courante dans le milieu scolaire.
Aucu'ne recherche ne I'atteste mais la rumeur publique et de nombreux temoignages le rapportent.

3.2. Les causes exogenes.

A cuie ues causes qui tiennent a la structure meme de I'enseignement, il en est d'autres, dues a
I'environnement general. II existe evidemment un lien entre la crise du systeme educatif et la situation
economique du pays : la modicite des ressources disponibles influence la construction et l'6quipement

8 Une etude effective en 1983 dans le plus grand Lycee de Brazzaville revele que 37 X des filles agees en
moyenne de 22 ans avaient au moins un enfant.



des gcoles ainsi que le recrutement des enseignants.

Au dela des ressources disponibles, il importe de savoir si elles sont convenablement utilises. II
semble, en effet que Ion puisse expliquer les diff6rents maux dont souffre le systeme educatif
congolais par ses carences graves en matiere de planification, d'administration et de gestion de
I'Education. Par ailleurs, I'ecole fonctionnant en interaction avec d'autres secteurs de la vie Rationale,
il convient de voir dans quelle mesure I'environnement extrascolaire influe, dans un sens ou dans un
autre, les performances du systeme educatif.

L'examen de la facon dont est administre"e I'education fait apparaitre des dysfonctionnements a tous
les paliers du processus de gestion. Mais avant tout c'est la politique educative qui est en cause.

3.2.1. Une politique educative irrealiste.

II apparait aujourd'hui que les differentes lois sur ('education, edictees depuis I'independance s'etaient
fixe des objectifs sans rapport avec les ressources disponibles : la proclamation des trois principes
directeurs (demoralisation, obligation scolaire de 10 ans, gratuite de I'enseignement) n'etait fondee
sur aucune estimation des couts induits. Un tel calcul aurait montre I'irrealisme de cette politique
"uniciste" et, sans doute, incite les I6gislateurs a davantage de mesure. Sous la pression de la Banque
Mondiale, la derniere loi votee en 1990 abaisse tres sensiblement les pretentions en la matiere,
notamment en ramenant la dur6e de la scolarite obligatoire de 10 a 8 ans

3.2.2. Une strategic peu coherente.

Longtemps, le systeme educatif a 6volue sans orientations precises. De nombreuses distorsions
observees actuellement sont les consequences de cette absence de strategie bien definie.
L'enseignement general s'est d6velopp6 au detriment de I'enseignement technique (tableaux 9 et 10).

Tableau 9: Effectifs de I'enseignement general et technique - Colleges et lycfies -en 1990 (%U1)

Cycles

Colleges

Types de formation : Enseign.

::

general Enseign. tech. Total

Cette repartition entre "general" et technique" ne couvre nullement les besoins de la societe future.
Au sein meme de I'enseignement technique, on observe de grands desequilibres entre les diverses
filieres.

Tableau 10: Repartition des effectifs de I'enseignement technique par grandes filieres (en %).

Cycles Filieres : Agriculture Industrie Tertiaire Total

CET 12 33 55 100
Lycees 18 16 66 100

Depuis 1975, 1 5 nouveaux lycees d'enseignement general, contre seufement 2 lycees techniques, ont
6t6 ouverts. De meme, les criteres de repartition des depenses publiques entre les differents niveaux
d'enseignement n'apparaissent pas clairement lorsque nous examinons le tableau ci-dessous.



Tableau 11: Defenses publiques par niveaux d'enseignement (en %).

Annee Niveau : Prescolaire Second Second Superieur Autres
et primaire ler Cy. 2e Cy.

Source : MARCELLUS U.R., R1ED G.J. = Le financement de I'Education en R.P.C., Paris • IIPE - 1988.
Ministers des Finances et du Budget = Budget de L'Etat, 1990 (Tomes 2 et 3 ) .

II est normal que la formation d'un universitaire coute plus cher que celle dun ecolier du primaire...
mais pas dans la proportion indiquee ici. Si Ton considere qu'il y avait environ 500 000 ecoliers et 12
000 etudiants en 1990, il s'ensuit que ce dernier coute 30 fois plus cher qu'un ecolier. C'est la un
rapport eleve, meme s'il est en baisse par rapport a 1975 (47 fois) et 1986 (53 fois I. Le rapport
maximum rencontrg dans d'autres pays est de cinq fois.

3.2.3. Des ressources mal exploitees.

['Education beneficie d'une part importante du budget de I'Etat (Tableau 12), mais cet argent est
presque entierement englouti par les depenses de personnel et de bourses, au detriment de tous les
autres aspects: equipements, investissements et depenses de fonctionnement (Tableau 13).

Tableau 12: Evolution du poids des defenses publiques d'education (D.P.E.)

Depenses publiques d'education
Annee en milliards en % du PNB en % du budget

de FCFA de I'Etat

1960 1 4,6 23
1970 4,2 5,7 26
1980 22 6 31
1985 49,3 5,3 26
1990 37 ? 26

Tableau 13: Repartition des depenses courantes d'education.

Annees Personnel Bourses Materiel Total

Nous avons vu que le nombre d'enseignants etait insuffisant pour le nombre d'6leves. Un examen
attentif montre toutefois que la situation serait bien meilleure si la gestion du personnel etait plus
rigoureusts. En effet, certaines estimations laissent penser qu'un bon tiers des personnes formers pour
le metier d'enseignant ont prefere "troquer la craie" contre des emplois plus reposants, plus prestigieux
ou plus rSmunerateurs dans le parti, la diplomatic, les organisations de masse, les douanes, la presse
etc. Meme a I'interieur du systeme educattf le personnel enseignant n'est pas a sa juste place:
beaucoup sont occupes a des tSches administratives dont I'utility n'est pas £vidente. Exemple: en
1986, il y avait 44 enseignants detaches dans ^administration de I'inspection de I'enseignement
fondamental I de Poto-Poto pour 191 enseignants dans les classes.



Tableau 14: Quelques statistiques de ('Inspection de I'Enseignement Fondamental et de
I'Alphabetisation (IEFA), 1985-1986.

Ecoles Eleves Enseignants Personnel administratif :
actifs Total dont enseignants

7 12 179 191 53 44

Une trentaine de ces enseignants etaient "secretaires". En 1988, a I'lEFA de Kelle\ pour 2 100 eleves
et 50 enseignants "actifs", on en denombrait une douzaine dans les locaux de I'inspection. Mieux
encore, ['administration du College d'Enseignement Technique Feminin Tambou Madeleine de Pointe-
Noire comptait 18 personnes pour 145 6coliers et 31 enseignants.

Les memes observations valent pour les ressources materielles. La penurie est incontestable, mais elle
est aggravde par le trop faible recours aux ressources locales (notamment pour les constructions et les
equipements), par une certaine tendance au gaspillage (lorsque la recherche du prestige prend le pas
sur I'utilite) et par un manque d'entretien.

3.2.4. Des structures administrates inadaptees.

Le systeme educatif est organise de maniere tres centralist. Tout s'effectue a partir de Brazzaville :
['elaboration des programmes, le choix des manuals, le recrutement et la remuneration des enseignants,
le choix des sujets d'examens, la delivrance des diplomes, les transfers, etc. Cette concentration du
pouvoir de decision a g6nere une bureaucratie tatillone et inefficace. En empechant les populations et
les collectives de participer au processus d'education, la centralisation Itmite la pertinence et
I'adequation des objecifs et des contenus de ('education vis-a-vis des besoins de la soci6te\ Parailleurs,
la repartition des responsabilites de I'education entre 2 ministers entrame un gonfiement coOteux et
pas toujours justifie des services centraux et regionaux. Quand une certaine decentralisation est
opSree, elle n'intervient pas toujours a bon escient: avec a peine 30 000 eleves, dont plus de la moitie
se trou've a Brazzaville, il n'eta it peut-etre pas utile de creer des directions regionales de I'enseignement
secondaire.

3.2.5. Un environnement defavorable.

Le systeme scolaire serait en droit d'attendre des autres secteurs de la vie sociale une contribution a
I'education et a la formation des futurs citoyens. Comme les enfants passent finalement la plus grande
partie de leur temps en dehors de I'ecole, il convient de ne pas negliger le role et les effets de
I'education extrascolaire. Mais la aussi, le constat est preoccupant. En effet, a ['exception peut-etre
des congregations reiigieuses, les autres possibility d'instruction et de formation ne sont pas
suffisamment developpees.

II en est ainsi de la famille, somme toute la premiere institution educative. Les conditions de vie
(habitat, taille de la famille) et le niveau destruction des parents les empechent d'assurer
conyenablement leur role d'educateurs : "L'analphabetisme des parents contribue a creer un environne-
ment familial defavorable aux etudes des enfants scolarises" {17). C'est ici que la sous-scolarisation
des femmes deploie toutes ses consequences negatives, qui vont bien au-dela de la seule education
puisqu'elles touchent a leur survie. C'est le Directeur General de I'UNICEF qui disait: "L'alphabetisation
des femmes est a elle seule le facteur le plus important pour reduire la mortalite infantile. Les enfants
dont les meres ont recu une bonne education ont de plus grandes chances de survivre et d'avoir une
croissance saine". Les massmedia pourraient jouer un role determinant dans ['extension de I'education,
ne serait-ce que pour compenser le manque et la sous-qualification des enseignants. Mais les
programmes de radio et de television privilegient encore les jeux, le sport, les variet6s et les telefilms.



Hors de leur domicile, les enfants n'ont souvent guere d'autre choix que de trainer dans la rue.
L'absence ou la pauvret6 de structures d'accueil telles que des cercles de lecture, clubs de musique,
camps de vacances, espaces de jeux etc... augmentent les risques de sombrer dans la dSlinquance ou
la prostitution.



IV. PERSPECTIVES.

La gravity et la variete des problemes qui se posent a l'education exigent que des priorites claires soient
degagees dans le cadre d'un plan d'ensemble tenant compte des besoins essentiels et des ressources
disponibles (ou raisonnablement envisageables). Ce cadre general nous est fourni a I'echelle Internati-
onale par la "Declaration mondiale sur replication pour tous" et la "Declaration mondiale en faveur de
la survie, de la protection et du developpement de I'enfant"' et a I'echelle nationale par le volet
"Education" du PAES et le "Projet de plan d'action national domination de I'analphabetisme et
d'education de base pour tous"8.

Independamment des choix et des politiques, il faudra aussi (et surtout) degager des moyens, les g6rer
et responsabiliser les parents dans la gestion de ces moyens. Certes 1'Etat offrira les infrastructures
mais sans aucun doute, et la privatisation en cours I'atteste, il faudra trouver des moyens et des
contributions aupres de la collectivity. Cette contribution devra aller de pair avec un engagement dans
le projet pedagogique. Les parents participeront a la vie scolaire des enfants et prendront une part
active dans la vie de I'ecole. Une sorte de cogestion effective s'etablira alors.

4 .1 . LA DECLARATION MONDIALE SUR L'EDUCATION POUR TOUS.

La Conference de Jomtien a about! a ('adoption d'une declaration dont les lignes de force sont les
suivantes (21):

a) Universaliser I'acces a I'education fondamentale et promouvoir requite* en faveur, particuliere-
ment, des plus.defavorisSs (filles, femmes, enfants des rues, enfants travailleurs, paysans,
handicapes, etc).

b) Elargir les moyens et le champ de ['education fondamentale; celle-ci doit, en effet, inclure :
"des moyens de protection et d'eveil pour la petite enfance; un enseignement primaire pertinent
et de quality ou une education extra-scolaire equivalente pour les enfants; et, pour les
adolescents et adultes, des programmes d'alphabetisation et de formation ayant pour objet de
leur dispenser les savoirs fondamentaux et les competences de la vie courante".

c) Mettre I'accent sur la reussite de I'apprentissage de facon qu'une forte proportion de la
population concernee atteigne ou depasse un certain niveau d'acquisition juge necessaire.

4.2. LA DECLARATION MONDIALE EN FAVEUR DE LA SURVIE, DE LA PROTECTION ET DU DEVELOPPEMENT

DE L'ENFANT.

Parmi les engagements pris par le Sommet mondial pour les enfants, on peut lire : "Nous eiaborerons
des programmes destines a reduire I'analphabetisme et a donner a tous les enfants des chances 6gales
en matiere d'education, independamment de leur origins et de leur sexe; a les preparer a exercer un
emploi productif et a acquerir des connaissances tout au long de leur vie, notamment grace a la
formation professionnelle, a les aider a s'epanouir et a devenir adultes dans un contexts culture! et
social accueillant et enrichissant" (23).

De cet engagement, le Sommet mondial a tire 4 objectifs educatifs concernant les enfants et le

7 La premiere adoptee par la Conference mondiale de Jomtien (Thailande) du 5 au 9 mars 1990 et La seconde
issue du Sommet mondial pour les enfants (Nations Unies, New York - 30 septembre 1990}

8 6labor6 tors d'une table ronde organisee a Brazzaville du 4 au 6 juin 1990.



developpement dans les annges 90 :
eiargir les activites de developpement du jeune enfant;
universaliser I'acces a I'Education de base;
require de moitie le taux d'analphabetisme;
donner aux individus et aux families les connaissances, competences et valeurs necessaires
pour ameiiorer teurs conditions de vie.

4 . 3 . LA POUTtQUE CONGOLAISE EN MATIERE D'EDUCATION.

Le PAES a et6 annuls. Un Plan d'urge nee le remplace qui durera le temps de la transition. Mais, a
I'tnstar de ce qui a ete ecrit dans le volume 2 sur le PAES, nous pouvons dire ici que ses grandes lignes
resteront valables. Certaines contraintes du systfime educationnel congolais sont incontournables. Nous
les avons exposes. Elles devront faire I'objet de reformes de structures dont les grands axes pourront

a) La maTtrise des effectifs scolaires grace, notamment, a une forte reduction des redoublements;

b) I'amelioration de la qualite de I'enseignement primaire de facon a doter les enfants d'une
alphabetisation durable et d'une ouverture scientifique sur I'environnement physique,
economique et social;

c) le renforcement de I'enseignement technique et reiargissement des capacity's de formation
professionnelle;

d| I'appui aux fonctions d'encadrement, d'inspectton et de formation continue des personnels de
('Education;

e) ['optimisation des ressources par la rationnalisation des methodes de gestion, I'affectation des
moyens en fonction des priorites retenues, I'utilisation accrue de materiaux locaux, I'implication
du plus grand nombre possible de competences (au sein et en dehors de I'administration
scolaire) au processus de planification et de decision, etc (20).

4 . 4 . LE PROJET DE PLAN D'ACTION NATIONAL D'ELIMINATION DE L'ANALPHABETISME ET D'EDUCATION DE BASE

POUR TOUS.

La Table Ronde de juin 1990, qui regroupait des representants du gouvernement, des agences de
I'OIMU (dont I'UNICEF), des ONG et de la Banque Mondiale, a retenu comme strategic globate
"('utilisation optimale de toutes les ressources I...] fondee sur une approche multisectorielle interactive"

Les principaux axes qui ont guide la conception du Plan d'action sont Tam6lioration de la qualite, la
preservation et le renforcement des acquis, I'ouverture de I'education a la vie, la mise en oeuvre de
nouvelles methodes et de nouveaux programmes pour I'acquisition des apprentissages". Comme
formes prioritaires d'education de base, ont 6te retenues I'education pr6scolaire, I'enseignement
primaire, I'alphabetisation, I'education familiale et communautaire.

4.5. CHAMPS DACTIONS SPECIFIQUES.

Les convergences sont evidentes entre les differents cadres de reference que nous venons d'evoquer.
Leur mise en oeuvre repose sur des mesures structurelles qui impliquent des moyens financiers
considerables et, surtout, la revision profonde du mode de fonctionnement du systAme educatif, sans
parler de la n6cessaire transformation de I'environnement social, culture! et economique.



Cela prendra du temps mais it est possible d'entreprendre, d'ores et deja, des actions qui, malgre" leur
ampleur relative peuvent contribuer significativement a redresser le secteur.
It va de soi que les diff6rentes actions proposers ci-dessous ne constituent pas des entite"s autonomes.
II est possible, et mGme souhaitable, de les faire interagir et de les associer a des actions ressortissant
d'autres secteurs de la vie gconomique et sociale.

a) Amelioration et extension de t'Sducation orgscolaire.

La mise en application des recommendations du rapport TALL & KALA (elles portent essentiellement
sur une meilleure formation du personnel enseignant) permettrait d6ja d'ameliorer le fonctionnement
de ce qui existe (5). Mais le systeme prgscolaire formel (creches et jardin d'enfants) est extremement
coOteux et, a ce titre, ses possibility d'expansion a court et moyen terme sont fort minimes. Pour
espSrer atteindre la majority des enfants - et prioritairement ceux des milieux sociaux de'favorise's et/ou
des zones rurales- il faut rechercher des solutions alternatives, communautaires, autoge"fees, peu
coOteuses et adapters a t'environnement. En ce sens, I'UNICEF s est defini deux objectifs gfinfiraux:

o Aider le gouvernement congolais a I'extension de cet enseignement a travers ['implication des
parents et des collectives,

o Ameliorer la quality des activity e"ducatives et I'environnement des centres pre"scolaires.

b) Amelioration de la quality de I'enseionement primaire.

L'enseignement actuel transmet des connaissances livresques sans rapport avec la rdalitd environnante,
de sorte que les Sieves, faute d'inte'ret, apprennent souvent de mdmoire et te peu qu'ils acquierent les
detourne de teur milieu.

Pour que I'ficole devienne un foyer de culture et de de'veloppement, il faut qu'etle ddveloppe I'aptitude
a penser, a agir et a cr6er, et qu'elle soit anime"e non seulement par I'enseignant (dont la formation et
les programmes qu'il applique auront 6te re"adapte"s a cet effet), mais aussi par toutes les ressources
locales: agricutteurs, ele"veurs, pgcheurs, artisans, agents de de'veloppement.

La loi du 6 septembre 1990 donne quelques orientations pour la r6forme de cet enseignement.
DorSnavant, I'accent sera mis sur I'acquisition par I'enfant de la lecture, l'e"criture, notions sp6cifiques
e"le"mentaires de base, sur son initiation au travail productif, a l'£ducation physique, esthe"tique et
civique. La scolarite est complete par les oeuvres extra-scolaires dont la mission est de parachever
I'action Educative en permettant aux enfants et aux adolescents de participer volontairement a des
activity's culturelles, scientifiques, sportives ou lie"es au travail productif.

En plus de cette loi, d'autres ameliorations pourront fetre apportees. Notamment des actions relatives
a la fourniture du materiel didactique, a la reduction des effectifs (ce qui pose le probleme de la
construction de nouvelles salles de ciasse) et a la revalorisation de la fonction enseignante (pour retenir
les gens dans la profession et susciter de nouvelles vocations} un des moyens d'elever les rendements
de l'enseignement primaire reside dans ('amelioration de la qualification professionnelle des
enseignants. Les lieux privileges d'une telle intervention sont 6videmment les 6coles normales
d'instituteurs pour lesquelles il faudrait r6fl6chir aux modaWs d'une liaison entre la formation initiate
et la formation continue.

Parallelement, les objectifs et les contenus de l'enseignement primaire devraient etre revus a la lumiere
d'une double preoccupation : se centrer sur I'essentiet (le temps de I'encyclopedisme est r6volu} et
s'ouvrir a la vie (contenus de formation relatifs a la sant6, a I'environnement, a la population, a la
famille, a la solidarity Internationale, aux droits de I'homme, etc).
En resume", I'objectif de I'UNICEF est:



o Aider le gouvernement congolais a Amelioration de ta quality de cet enseignement.

c) Favoriser le role "6ducateur" des parents.

L'education des enfants et cede des adultes pourraient s'apporter un mutuel appui. Un milieu familial
eduqu6 est le facteur le plus important de progres pour I'enfant. Celui-ci apprend mieux et plus si les
parents s'instruisent aussi, car le conflit qui risque de n a it re a tout moment entre ce que lui a appris
I'ecole et ce que professent traditionnellement ses parents ne peut que tourner a son d€savantage. De
plus, il est vain de transmettre des connaissances nouvelles a I'enfant si celles-ci ne sont pas mises
en pratique, notamment en matiere d'hygiene, nutrition etc. II est important done que les parents
comprennent eux aussi la necessite d'assurer la protection des points d'eau, de detruire ou d'enterrer
les detritus, d'6quiltbrer I'alimentation etc.

II convient de souligner 1'importance de I'education de la femme, educatrice privil6gi6e des enfants mais
aussi garante de la s6curite alimentaire, de ('hygiene et de la sante, productrice de revenus,gardienne
des valeurs. Mais elle est confronts a un ensemble de traditions et de prejuggs qui la confinent dans
une position inferieure.

Pour aider les parents - et la mere en particulier - il pa rait souhaitable de mettre au point des
programmes d'education parentale. Ces programmes, decentralises, modulaires, exploitant des support
varies, porteraient sur tous les themes pouvant aider les parents a mieux gerer I'education et le
developpement de leurs enfants : alimentation, hygiene, sexualite mais aussi affectivite, morale,
esthetique, jeux etc... Des collaborations pourraient etre envisagees avec d'autres projets en cours
comme celui du FNUAP sur I'education en matiere de population et I'education a la vie familiale (24).
L'objectif genera! de I'UNICEF au Congo est:

o Aider les parents et la collectivite a I'acquisition des connaissances, competences et valeurs
pour ameiiorer leurs conditions de vie et mieux participer a I'education de leurs enfants.

d) Reduire I'analphabetisme.

La loi du 6 septembre 1990, fixe le but de I'alphabetisation: "assurer $ tous les citoyens nfay ant pas
bineficie' de /'education formelle, une formation de base qui leur permette de s'inte'grer plus
harmonieusement dans la vie Gconomique, sociale et culturelle par i'acquisition des notions
fondamentales d'e'ducation morale, sociale, professionnelle, scientifique et artistique". Rappelons ici
que sur les 500.000 personnes de plus de 15 ans qui ne savent ni lire ni ecrire, 64% sont des femmes.

el Etre present aupres des adolescents

Cet aspect vise a fournir une education a la vie familiale aux adolescents dans les e" coles et les
collectives, a reduire les problemes lies a la sexualite precoce (grossesse indesiree, avortement, SIDA,
MST), a proteger la jeune f il le de I'exptoitation sexuelle, a preparer les jeunes a la responsabilite
familiale, a renforcer les valeurs de la famille et celle de I'autonomie.
Les objectifs generaux de I'UNICEF sont de:

o Reduire les problemes lies a une sexualite precoce: grossesse, avortement, sida, MST;
o Proteger la jeune fille de ('exploitation sexuelle;
o Renforcer les valeurs d'autonomie et de prise en charge.

f| Renforcer les formations professionnelles.

A la fois pour le developpement socio-economique du pays et pour I'accroissement des capacites
individuelles de survie, il importe d'eiargir le champ de la formation professionnelle. let aussi, pour



minimiser les coOts et adapter tes formations aux besoins, il convient d'imaginer des formations
originales en plus du necessaire d6ve!oppement du systeme formel : modules a la carte, formation en
alternance, apprentissage aupres dun artisan, etc... La reduction de la dur6e de la scolarite* obligatoire
et la diminution de la representation feminine a l'6cole, a partir de (adolescence {c'est-a-dire grosso
modo au niveau du Fondamental II) rendent urgentes des interventions dans le domaine de la formation
professionnelle.

Q) Collecter et trailer reformation

C'est sans doute a ce niveau que se situe 1'une des causes principals des carences observers dans
la gestion du systeme educatif. Les services de planification ne disposent pas des capacity nficessaires
a une collecte exhaustive, une exploitation fine et une publication rapide des statistiques scolaires, ce
qui ne facilite pas la prise de decision. Le Sommet mondial pour les enfants I'a bien compris :"Chaque
pays devrait mettre en place les mecanismes nficessaires pour rassembler, analyser et publier
rSgulierement et en temps voulu les donnees leur permettant de suivre les indicators sociaux relatifs
au bien §tre des enfants [...] II importe particulierement de mettre en place des mecanismes permettant
aux responsables des politiques d'etre rapidement informed de toute tendance de"favorable et de
prendre en temps voulu les mesures correctives n6cessaires" (23).
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Statuts et roles de la femmeVI.



RESUME

Les femmes congolaises constituent 52% de la population. Si, dans les textes de loi, elles possedent
un statut qui se rapproche de celui de 1'homme, dans la realite les roles multiples qu'elles assument
pesent sur leur sante, leur 6quilibre et leur £panouissement.

Mere, productrice, Spouse, e"ducatrice, etudiante, infirmiere, femme et nourriciere... autant de metiers
pour une seule et meme personne. Lev6e a cinq heures, de corvGes en travaux des champs, de repas
pr6par6s en petits commerces, la femme nourrit sa famille et la society 64% des agriculteurs sont des
femmes et, en ville, 69% du commerce est tenu par elles. Dans les campagnes, les femmes travaillent
mais I'agriculture produit mal, faute de technologies approprie"es. Elles pourraient etre les premieres
be"ne"ficaires d'un petit effort de modernisme.

Elles sont meres surtout (plus de cinq enfants en moyenne) mais souffrent et meurent de cette
fonction. Le Congo possede un taux de mortality des meres parmi les plus sieve's de la planete { 900
de"ces pour 100.000 naissances et plus encore en zone rurale). Les causes: 4 1 % des suites
d'avortements et 32% de complications de ce"sariennes.
Leurs maladies sont souvent liees a cette fonction de mere et de femme. Les principals causes de
morbidity sont gyne~cologiques (37%), abdomino-pelviennes (22%), lie"es a la grossesse (13%) et pour
seulement 27%, non Ii6es a des causes "feminines". Le sida des meres (47% des cas de sida declares
dans la tranche d'age de 20 a 50 ans) pose un gros probleme de sante publique, non seulement pour
elles-mAmes (2,4% de seropositivite" au SMI de Brazzaville) mais aussi pour leurs enfants: en cas de
de"ces, elles laisseraient des enfants orphelins.

La malnutrition des femmes s'exprime par la maigreur et se rencontre surtout dans les campagnes. II
existe une correlation directe entre cette situation et les retards de croissance de leurs enfants.

Bien qu'ayant acces au systeme scolaire, les filles n'en tirent pas tout le profit souhaitable. Pour bon
nombre de families, I'education des filles est encore trop souvent un luxe qui vient bien apres les
taches domestiques. Consequence, peu d'assiduite dans les etudes et une rAussite scolaire inferieure
aux garcons.

Au-dela de ces constats, il y a les causes culturelles et le poids de la tradition. Mais il y a aussi des
signes de changement et des atouts non ne"gligeables. Le mouvement associatif congolais est vivace,
animA essentiellement par des femmes et base sur des principes d'entraide et de solidarity. De plus,
revolution politique recente a permis a ce mouvement volontaire, largement anime par des femmes de
prendre la parole et d'exiger des re"formes et des mesures concretes d'e"mancipation. Car du chemin
reste a parcourir. Et I'UNICEF a un role a jouer, notamment:
• en favorisant la securite" alimentaire des meres et de leurs enfants, surtout en zone rurale;
• en proposant des crdneaux d'activites rgmuneratrices: pour les zones rurales en valorisant leur

role dans la s6curit6 alimentaire du pays et pour les villes dans les secteurs informels et
commerciaux;

• en informant les hommes des roles et des contraintes qui pesent sur leurs compagnes;
• en favorisant la coordination des interventions nationales et de cooperation;
• en favorisant les synergies avec I'education et la mobilisation sociale.
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II. PORTRAITS ET CONTRAINTES

Les femmes constituent plus de la moitie du pays (52% de la population); elles vivent en moyenne 3
ans de plus que les hommes. Qui sont-elles? Quelies contraintes pesent sur leurs diverses fonctions?

1. Elles sont meres.

La premiere fonction sociale de la femme est sans nul doute la reproduction biologique. Elle assure la
pe>ennit£ de I'espece. Au Congo, la femme est tenue a la maternity. Lorsque cette derniere tarde ou
ne survient pas, la femme s'expose a un stress aigu et a une d6va!orisation sociale qui la poursuit.
Cette obligation d'avoir des enfants s'entend toujours comme une exigence de mutiplicite\ En 1984,
ie recensement general de la population a estim61'indice de fdcondite" moyenne de la femme congolaise
a 5,9 enfants (5,5 en zone urbaine et 6,5 en zone rurale). Cette moyenne signifie qu'il n'est pas rare
de trouver des meres "de 10 enfants. II va de soi qu'une telle charge ne permet pas de suivre
I'education de chacun et d'assurer la surveillance sanitaire et hygienique quotidienne. Des que I'enfant
marche (a 12 mois et plus) et peut jouer avec les autres enfants, il est laisse" a lui-meme. La maternite
suivante qui s'annonce pour la mere, la ddtourne des attentions indispensables a cet age (au niveau
nutritionnel, sanitaire, psychomoteur et psychologique).

Dans Ie monde moderne (tant urbain que rural) ou la polygamie est en nette regression, Ie respect des
regies traditionnelles d'espacement des naissances est neglige. Les tabous protecteurs se sont
effondres. Les savoirs traditionnels lies a la grossesse et a I'accouchement se sont evanouis.
['assistance quasi quotidienne d'une parente, d'une conseillere ou d'une matrone traditionnelle,
pendant la grossesse et apres I'accouchement, n'est plus possible, compte tenu des occupations
multiples de chacune. Le systeme tradittonnel faillit mais les services modernes - SMI - ne I'ont pas
encore suppled parfaitement. Au total, dans son role de mere, la femme s'expose a de nombreux
risques sanitaires. Nous les detaillons dans la Partie 3, dans les chapitres consacres a la morbidity et
a la mortality. Ses autres responsabilites (agent economique, epouse) ne lui permettent plus de
consacrer suffisamment de temps a la sant6 et a l'e"ducation de ses enfants.

Ce role "dducateur des enfants" est tres mal partage au sein de la famille congolaise. La femme en
assure la majeure partie, du mieux qu'elle peut compte tenu de ses autres roles et des nombreuses
maternites. A la campagne, I'agricultrice au champ porte son dernier n6 sur son dos; en vide, I'ecole
supplee a la mere qui travaille la journe"e. Dans le seul domaine de I'education a I'hygiene et a la sant6
de I'enfant, la mere devrait veiller a verifier et faire admettre I'application de grands principes comme:
faire laver les mains aux enfants avant de manger, assurer le bain quotidien, veiller au port de
sandalettes pour gviter toute contamination de parasites, veiller a I'hygiene corporelle stricte et a
I'assainissement du milieu etc... II s'agit de taches contraignantes qui s'ajoutent au suivi du travail
scolaire, a I'education a la vie familiale, a la cuisine et aux regies de bonne conduite en societe. II n'est
pas etonnant que certains aspects soient negliges, surtout lorsque la mere est surcharged ou n'a pas
bene"ftcie" d'une formation anterieure.

2. Elles produisent.

Eu e"gard a leur importance dans la population, les femmes de 15 ans et plus susceptibles de travailler
sont plus nombreuses que les hommes: 552.205 femmes contre 494.422 hommes en 1984. La re"alite
statistique est un peu differente meme si les chiffres ne sont qu'une partie de la re"a!ite\ Le tableau 1,
ci-dessous, presente les femmes selon leur situation sociale. II permet de constater que les femmes
actives sont les plus nombreuses (252.000), suivies par les me'nageres (181.000) et les scolarisees
(98.000).



Tableau 1: Repartition des femmes de 15 ans et plus selon la situation individuelle dans I'emploi
et la zone de residence (RG.PH 1984).

Situation dans I'emploi

Pop. active occupee
Pop. en chomage
Sieves et etudiants
Inactives

Total

J
269 336

%

: % :

100%

Regions

11
282 869 100%

Deux remarques pour nuancer ces rSsultats: les inactives ne le sont pas toujours; simplement, il s'agit
de femmes n'exercant pas de facon officielle. Petits commerces sur le pas de la porte, travaux a la
maison... De la meme maniere, les Atudiantes peuvent aller a I'ecole et occuper en meme temps
d'autres fonctions, parfois remun6r6es. Le manque d'emplois en ville oblige les jeunes filles a rester
plus longtemps a l'6cole. C'est ainsi que 24 % d'entre elles sont inscrites a l'6cole soit, autant que la
moyenne masculine rationale (23,6 %) et bien au-dessus de la moyenne feminine nationale (17,9 %).
Celles qui restent au foyer, c'est surtout faute d'emplois remune"re"s (compte tenu des contraintes deja
e"voque"es qui les poussent plutot a rechercher un emploi). Ce fait est essentiellement urbain. En effet,
sur 181.200 femmes se declarant mgnageres, 117.238, soit 64,7 % resident en ville. L'ine"galite"
flagrante face a I'emploi en milieu urbain explique la faible proportion de femmes occupies (26,9 %
en 1984) alors qu'en zone rurale le taux d'occupation est de 63,5 %. Le tableau 2, ci-apres, nous
apprend qu'elles sont 255.053 a avoir d6clar6 travaitler. C'^tait lors du dernier recensement en 1984.

Tableau 2: Repartition de la population feminine occupee de 10 ans et plus selon la situation dans
la profession 1984 1RG.PH)

Situation dans
profession

Independents
Employeurs
Salaries
Aide famil

Total

Hommes

106 808

151 320

urbaine
Femmes

72 7,0

Hommes

105 068

143 852

Femmes

182 263

En milieu rural, pres des 3/4 (plus precisement 73%) des femmes occupees exercent de maniere
independante. En pratique, il s'agit des agricultrices repertories dans le secteur informel. Ces femmes
sont aux champs toute la journ6e pour gagner... 6.500 francs CFA par mois. Le peu de rentabilite de
I'agricufture vivriere s'explique par le manque d'intrants et de technologie, meme sommaire, utilises
par les agricultrices. Les bras et la daba traditionnelle sont bien souvent les seuls instruments aratoires.
En ville, les "independantes" sont aussi les plus nombreuses. Elle exercent alors dans le petit
commerce, I'srtissnst moderne de couture, etc.. Fort logiquement on trouve les salariees en ville,
surtout dans le fonction publique.

L'analyse de I'emploi feminin fait ressortir des differences notoires de structure (selon la situation dans
la profession, la situation dans I'emploi, la branche d'activite) entre la zone urbaine et la zone rurale.
Elle permet egalement d'indiquer de maniere precise le poids important des activites les moins
remuneratrices et les moins quaiifiees (agriculture, informel urbain). Meme au sein du groupe des
salaries, la femme continue a occuper les emplois les moins r6muner6s. Sur 18.414 salariees de la



Fonction publique en 1990, seulement 1736 sont cadres de categorie A, soil 9,4% de ('ensemble des
salaries.

Pour connattre la repartition de la population active par branche d'activite", on peut utilement se reporter
aux indicateurs de la Partie 2. De la meme facon, on y trouvera toutes indications sur le niveau des
revenus, notamment dans le secteur informel. Les vendeuses de quartier (m^nageres qui proposent du
foufou sur le pas de leur pone) declaraient gagner entre 0 et 30.000 francs par mois. Quant aux
revenus agricoles, ils sont encore plus faibles et estime's a 6.300 F/mois par producteur. Ms varient
cependant en fonction des produits, des conditions de vente, de la proximite" des marches urbains. Mais
ils ne sauraient atteindre le SMIG fixe a 23.500 F/mois. Comme ce sont les femmes qui exercent en
majorite" dans ces secteurs, elles ne peuvent compter que sur les faibles revenus souvent destines aux
besoins imme'diats du manage.

De nombreuses contraintes 6conomiques pesent sur les femmes, surtout en ville. Celles-ci, combinees
a leur statut dans la societe, ont favorise" I'apparition de reponses socio-economiques ambigues. De
nombreuses jeunes filles et des femmes marines choississent - encourages par un certain machisme
generalise - de vivre "entretenues". De combiner un emploi honorable ImAme informel et accessoire)
ou une scolarite (parfois purement formelle) ou un mariage avec des relations effectives remun6r6es.
II ne s'agit pas a proprement parler de prostitution mais dans la societe, il est accepte qu'une femme
monnaye sa relation. L'6change de la femme contre des cadeaux est ancien. Ces pratiques admises,
comprises et largement repandues (sans qu'elles aient pour autant fait I'objet d'enquetes statistiques)
ne se font pas au grand jour mais dans la discretion. Si les hommes ont des "bureaux"9 entretenus
et dont ils se vantent, les femmes doivent se montrer plus discretes en rencontrant leurs
"fournisseurs". C'est que la societe est plus repressive a leur egard.

Les rares tentatives d'appr6hender le phenomfene suggerent qu'il pourrait etre majoritaire en ville et
constituer un apport financier non negligeable dans le budget personnel des femmes. Car, cet argent
leur est utile pour assurer une certaine autonomie financiere par rapport au mari10 ou pour pourvoir
a certaines charges d'entretien des enfants. Au sein de la famille, il n'y a pas de transparence
financiere... chacun gere ses propres revenus, pour peu qu'il en ait, et les charges communes sont
"negociees".

3. Elles sont menaoferes.

A ces roles sociaux de productrice, d'educatrice et de reproductrice, la femme ajoute celui de menagfere
et I'obligation des charges domestiques quotidiennes. II s'agit des travaux de nettoyage de la maison
et de ses abords immediats, des courses au marche ou ailleurs, de la vaisselle, de la lessive etc... qui,
a eux seuls, peuvent occuper plus d'une personne a temps plein pendant la journee. L'encadre suivant
presente les activites quotidiennes d'une cultivatrice. Meme lorsque ces taches sont etaiees dans la
semaine, elles ne lui laissent pas le temps d'ecouter la radio, de s'informer et de se former.

En zone urbaine, la femme semble moins asservie lorqu'elle ben6ficie d'equipements modernes et de
personnels domestiques (ce qui est rare). De toutes les facons, elle est astreinte a nettoyer la maison
et a en balayer les abords chaque matin, a fa ire des courses, la cuisine, la vaisselle, la lessive et la
corvee d'eau. Plus de la moitie d'entre elles travaillent du matin au soir et doivent, de plus, s'adonner
aux taches domestiques. Mgme si elle est epargnee de la penibtlite des travaux champfitres, des
longues distances et du port de lourds fardeaux, la femme en milieu urbain est fort occupee, trop pour
se former et s'informer.

6 Un "bureau11 est une maitresse entretenue. IL n'est pas rare qu'un homue riche et puissant ait ptusieurs
bureaux. Parfois, la "puissance" d'un homme se juge au nombre de ses bureaux.

10 D'ailleurs ne dit-on pas que Les femmes entretenues sont "des fernnes libres".
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L'enquete pr6cit6e (2) confirme la division sexuetle des tSches domestiques et la part ecrasante
re"serv6e a la femme tant au niveau des corv6es d'eau, de transport et ramassage du bois de chauffe
que de la lessive ou de la vaisselle.

"La corvee d'eau est plus ou moins pinible selon la locality , mais elle reste du ressort de la femme et
des enfants (surtout les filles). Les hommes estiment y participer a 17 % alors que la femme ivalue
fa participation de son compagnon a 2,7 %. La collecte, le transport du bois de chauffe est une tSche
exclusivement feminine. L 'homme prtfere revenir des champs fes bras balants plutdt que de porter.
En ce qui concerne la vaisselle, les hommes eux-mimes reconnaissent que feur participation est
purement symbolique (4,2 %). C'est au niveau de la lessive que fa femme parvient un peu d fl6chir
/'attitude de I'homme. Ce dernier croit intervenir pour 27, 7 % alors que la femme lui cede 11,3 %.
Quand on pense que dans une seuie joume'e la femme doit nettoyer la cour et la maison, aller au travail
ou au marche:, fa/re la cuisine, /aver les enfants, repasser, surveiller, s'occuper parfois de sa
scofarisation, on comprend que la quality de certaines prestations soit mauvaise (2)".

4. Elles ont des loisirs,

Apres ce que nous venons de dire, il pa rait difficile de croire que les femmes ont encore du temps pour
les loisirs. Et pourtant, toujours selon I'enquete de 1982, sus-mentionne"e (2): " 30% des femmes
interrcge'es *vouent disposer de temps litres: 25 % en milieu rural et 34 % en ville. Les hommes
reconnaissent avoir plus de temps fibre (47,4 %) etp/us en milieu rural (56 %) qu'en ville (46%). Me*me
si cette notion est ambigue, on salt par {'observation de la vie quotidienne que les femmes restent
e'crase'es par /e po/ds des multiples tSches quotidiennes et lorqu'elles ont un peu de temps, elles le
passent a 54 % a la maison, 15 % vont chez des amis, 13,7 % chez des parents et 6 % vont de
temps en temps au bar. Les hommes restent d la maison (42 %), vont Ggalement chez des amis (19
%), chez des parents (11,5%), un peu plus au bar que les femmes (11,5%). Bien souvent, le bar,
l'6g!ise et les reunions d'associations constituent fes seu/es distractions."



5. Elles vont a l'6cole.

Une Partie de {'Analyse est consacrge a ('Education de base. Nous y soutevons, outre les problemes
lie's a la structure mfime du systeme de I'enseignement au Congo, le cas particulier des filles. De leur
acces, de leurs dchecs, des discriminations dont elles sont I'objet.
Pourtant, la forte scolarisation qui caractSrise le pays pourrait fort bien devenir un atout dans la ma re he
emancipative des femmes. D6ja, cette scolarisation des filles a eu pour effet de relever le niveau
ggne'ral d'instruction des femmes. Les zones rurales restent les plus de'favorise'es de mfime que les
couches les plus age"es. Un signe encourageant: le fait qu'en ville, I'gcart homme/femme au niveau du
secondaire est plus faible (42% et 43%).
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6. Elles sont eoouses.

La femme doit ob6issance, soumission et fidelite au man. Elle doit aussi respecter les regies de la
societfi. Plusieurs institutions s'emploient a assurer la reproduction sans faille de I'image de la femme,
inffirieure et soumise (figlises, tribunaux, families, mass-media e t c . ) . Les tabous, interdits, menaces
de sorcellerie ou de peches, les reclusions de fait et autres formes d'exclusion sociale suffisent a
garantir la p£rennit6 de ce statut social. La plupart des institutions sociales - la familie, I'ecole, les
mass-me"dia, les Sgliccs, les tribunaux - vgrouillent tout renversement de la situation. II suffit d'examiner
de pres la literature congolaise, le theatre, la peinture, les textes spirituefs ou religieux, la
jurisprudence11 et le poids des traditions, pour se convaincre de la persistence d'un statut
d'inferiority.

1T En droit, les epoux sont egaux dans L'institution du mariage mais, dans la pratique, les tribunaux
rendent des jugements plutot favorables aux horrmes. En matiere d'heritage, les textes de toi sont encore
favorabLes a la familie de I'homme.



7. Elles sont citovennes

Le code de la famille congolaise, promulgu6 en 1984, stipule dans sa note de presentation que son
objectif est de "favon'ser le diveloppement du sens national, la paix des families, de proteger les
enfants... et d'^manciper la femme'. II met en place une sdrie de prescriptions qui protegent la femme
et I'enfant de I'arbitraire du pere et du milieu familial environment. Le libre consentement au manage,
la suppression du levirat (I'obligation faite a un homme d'epouser la veuve de son frere mort sans
h6ritier), le libre choix pour la femme mariee de garder son nom, la liberty de choix et d'exercice d'une
profession, la formule de "regime de communaute reduite aux acquets" pour le couple (elle fut
consid6ree a l'6poque comme une "revolution" dans la vie des manages) sont autant d'acquis
importants... trop souvent formels. Ce regime de communaute reduite aux acquets, par exemple,
institue le partage equitable des biens du couple a la dissolution du manage. Dans la re"alite\ les
pressions sociales venues de la famille de I'homme, mais aussi de la societe dans son ensemble, sont
telles que la cupidite des parents de I'epoux divorce ou du pere defunt peut laisser la femme dans le
dgnuement total. Rien ne garantit encore a la femme la possibility d'heriter de son conjoint. Aussi est-
elle abandonnee a elle-meme et obligee d'organiser par ses propres moyens son assurance-vie
(construction d'une maison personnels pour ses vieux jours, pension de retraite). Ce sont ces inegalit6s
qui poussent parfois la femme, contre son gre\ a monnayer son amitie et ses relations (voir supra). Pour
"assurer I'avenir".

En cas de divorce, la societe charge la femme divorcee de la responsabilite de t'echec du mariage. "Elle
n'a pas pu garder son mari, entend-on dire, parfois meme par d'autres femmes, renforcant ainsi, par
leur propre comportement les inegalites et la reproduction d'images negatives a leur endroit.

Encore souvent, et I'exemple precedent I'illustre, les pratiques sociales quotidiennes fonctionnent en
dehors des normes juridiques etablies qu'elles ignorent volontairement. D'autres exemples: la famille
du mari continue d'exiger des montants eieves pour la dot {officieilement fix6e a 50.000 F), la liberte
de choix et d'exercice" d'une profession souvent de pure forme. D'autres pratiques retrogrades et
anticonstitutionnelles ont encore cours telles que: I'obligation donnee a une femme mariee desirant
exercer un commerce d'avoir une autorisation de son mari, I'obligation similaire qui lui est faite
lorsqu'elle doit quitter le territoire.

C'est a juste titre que Madame Isabelle GOMA (parlant du statut juridique de la femme congolaise
deputs I'accession du pays a I'independance) ecrit: "Les dispositions legates en faveur de la femme,
prises au niveau du pays, semblent indiquer que les autorite's nationales congolaises accordent une
importance prioritaire a la place que doit occuper la femme dans fa society. Malheureusement, les
textes l&gaux qui devraient permettre a la femme congolaise de s'approprier cette place sont encore
trop souvent concus par fes hommes qui, non directement concern^, ne dtfendent pas toujours de
maniere adequate les inte're'ts de la femme." (4}



projets inities de commun accord entre I'Etat et les organisations Internationales ou les agences
btlaterales de cooperation.

Nous avons deja evoqu6 le cas de I'URFC, mais ses jours semblent comptes. II est sans doute acquis
que ses militaries les plus actives se retrouveront dans d'autres formations ou elles pourront agir
encore. Au niveau de I'Etat, il a ete cr6e en 1989 une "Direction de I'Integration de la Femme dans le
processus du Developpement (D.I.F.D) a la Direction Generate du Plan du Ministere du meme nom.
Cette direction est finance"e par le PNUD et appuie les actions traditionnelles menees par la Direction
generate des Affaires sociales. Cette derniere off rait des reponses au cas par cas mais depuis 1990,
la DIFD tente d'apporter des solutions globales aux probiemes rencontres par les femmes: emploi,
maternite, education. Elle pourrait bien, dans les mois a venir accueillir la coordination de toutes les
actions prises par et pour les femmes.

La creation recente d'un Ministere des Affaires Sociales a perm is d'avoir une autre structure d'Etat en
faveur de la femme avec la mise en place d'une Direction de la promotion feminine rattachee au cabinet
du Ministre. La cooperation bilaterale et multilateral a suscite la multiplication d'interventions et de
projets en faveur de la femme. On peut citer:

Banaue mondiale : analyse des besoins specifiques de la femme, surtout en milieu rural et prise
en compte comme partie integrante de la politique agricole. L'assistance prevue contribue done
a la promotion du role des femmes dans le developpement agricole.
AgriCongo : il s'agit essentiellement de sa composante maraichere ou, compte tenu de
I'importance des femmes dans le secteur, I'aide beneficiera directement ou indirectement aux
femmes.

PNUD : au niveau regional, le PNUD a approuve une serie de projets destines a rendre plus
efficace la participation de la femme africaine au developpement. Au Congo, il a ete choisi les
projets suivants :
1 > Systeme de support au credit pour faciliter les activites de production des femmes.
2 > Amelioration du role de la femme africaine dans le secteur informel.

Assistance Allemande : la continuation du projet Hydroplan permettra de r6soudre les
probiemes d'eau (surtout dans la Region des Plateaux) et d'alieger ainsi le poids des activites
de la femme dans cette region.

UNIFEM et TOMS participent au projet "Participation de la femme au developpement sanitaire".
UNICEF : le projet "Femmes-Production-lntegration dans le developpement" vise une
amelioration du niveau de vie des families rurales et peri-urbaines a faible revenu. Ce projet a
demarre en 1989.

Le gouvernement et les bailleurs de fonds ont apprecie la diversity de l'assistance offerte mais ont
egalement reconnu le manque de strategic coherente et coordonnee susceptible de redynamiser les
interventions en faveur de la femme. Ce defaut a ete corrige r6cemment (Dec. 1990) par la mise en
place d'une Commission nationale regroupant Ministeres techniques, bailleurs de fond et projets sous
la direction du Ministere du Plan et de I'Economic avec pour support technique la Direction de
I'lntegration de la femme au developpement.



IV. PERSPECTIVES

Sur la base de ce qui precede, on pourrait suggerer ce qui suit:

1 - Atteindre et informer I'homme - le mari - sur les differents roles de ieur compagne et sur ies
contraintes que ces roles font peser sur I'equilibre de la famille, le bien-etre des enfants. Le
r£sultat pourrait etre I'allechement des tSches menageres par un partage plus equitable. Get
aspect interesse aussi les objectifs d'education parentale proposes dans la Partie sur
I'Education de base.

2 - Valoriser, dans la societe, I'image de la femme et le role qu'elle joue dans la production, dans
I'education: la femme est I'avenir de I'homme.

3 - Un suivi des meres durant la grossesse, pour la proteger et I'aider a ge>er ses maternites. Projet
a relier aux aspects planification familiale (voir aussi la Partie sur la Mobilisation socialej.

4 - La promotion de i'education sanitaire pour proteger la mere et I'enfant.

5 - L'amelioration du niveau de revenu et la promotion de creneaux d'activites creatrices et
remuneratrices pour la femme. La mise a disposition de conseils pour la gestion de petits
commerces, I'aide a la constitution de cooperatives d'achat en commun.... toutes choses
off rant des possibitite"s d'autonomie. Ces actions pourraient etre focalisees sur les secteurs
informels.

6 - Un soutien, par ['analyse et I'dtude, aux reformes du statut juridique de la femme et du
code de la famille congolaise.

7- Une coordination efficace des efforts des bailleurs de fonds et des institutions pubiiques, a la
fois sur les prioritSs et sur la definition d'une strategic coherente. Cette coordination pourrait
etre accueillie par la Direction de I'Integration de la Femme dans le Developpement.

8- Associer le mouvement volontaire existant et utiliser son dynamisme et son implantation pour
des actions de mobilisation sociale sur des themes sante, education, autonomie economique
de la femme.

9 - L'6cole et le systeme d'enseignement sont en mutation. Les communautes font jouer un role
grandissant dans la gestion des etablissements et des rdseaux scolaires. Les femmes, par
tradition seront en premiere ligne.



III. LES ATOUTS

Pour asseoir sa participation dans la societe, la fern me congolaise dispose de quelques atouts: la
scolarisation qui permet a toutes les jeunes filles d'acc6der au savoir (le savoir pouvant fitre comme
chacun sait te debut du pouvoir), un certain nombre de r€ponses institutionnelles officielles mfime si,
dans les fa its elles tardent a produire leurs effets. Mais le principal atout est sans doute lie au devenir
actuel du pays. Comme les autres groupes de population, les femmes prennent la parole, s'organisent
entre elles et posent des revendications.

Cette Emergence fleurit sur un terreau fertile car le mouvement volontaire et associatif congolais existe
depuis des generations. L'ouverture actuelle ne fait que dynamiser le mouvement.

I Le mouvement volontaire.

Les socie'te's africaines ont permis, au dela des lignages aux regies contraignantes, I'acces individuel
a des cadres plus lib-res base's sur des rapports volontaires et solidaires. Des assocations sont ne~es,
beaucoup plus adapters que d'autres structures pour jouer un role (micro}6conomique et social. Ces
groupes et associations s'occupent d'activites comme:

la prestation de service a un membre du groupe ou du village;
l'e"pargne et la ristourne monetaire;
des formes d'assistance diverses.

Les grands moments de solidarity entre femmes ont toujours ete la maladie, le deuil, la naissance, le
manage, I'initiation des jeunes filles et les travaux champfitres. Autour de ces themes, les femmes
aiment a se regrouper. Une enquete r£alise*e en 1978 sur le service social traditionnel et les
associations a re"v6te que 80% des femmes interroge~es declaraient appartenir a une association. Elle
indiquait aussi que c'est dans les couches sociales a bas revenus que Ton s'associe le plus. Les formes
les plus frgquentes de "I'associatif fdminin" sont:

a) Le "Dibundu", qui est a I'origine, une association d'entraide pour les travaux des champs. Dans
plusieurs zones rurales, I'association s'est transformed en societe de prestation de services
aupres de toute exploitante agricole qui doit payer les services realises. L'argent est garde et
partage en fin d'annAe. Ce terme est aujourd'hui etendu a toute association a caractere
religieux, surtout en milieu urbain.

b) Le "Muziki" conserve une forte connotation retroactive. II s'agit d'un groupe d'entraide de
femmes d'une meme 6cole( meme religion, ou m§me profession. On cotisait pour faire face a
des depenses exceptionnelles de manage, retrait de deuil, anniversaire ou toute autre
manifestation. Aujourd'hui, la rigueur dans la gestion reduit les fonctions d'entraide aux cas
de deuil, maladie et expenses exceptionnelles. II revfit un caractere plus la i que que le
"dibundu". Le rituel de solidarity s'exprime par des manifestations communes.

c) Le "Kitemo" demeure I'une des plus vieiiles formes de tontine dont "le but essentiel, comme
le notait G. BALANDIER, est de re'a/iser une somme Qui reprisente un pouvoir d'achat plus
6l6v6 Que ne le permettent les seu/es ressources personnelles, s 'fmposer en raison du caractere
strict de fa discipline, fa realisation d'6conomies torches, de faire jouer la solidarity entre
camarades pour Gchapper aux lourdes exigences des priteurs d'argent "(9). La forme a 6t6
banalisee. Cette association est tr6s presente chez les commercantes et les salaries. Elle n'a
pas la solennite des precedentes.

II existe d'autres types de regroupement regional ou villageois mais les objectifs et formes d'expression
sont les memes que ceux du "Muziki" ou du "Dibundu".



d) "L'Union Revolutionnaire des Femmes du Congo (URFC) etait ['organisation de masse voulue par le
Parti unique pour encadrer les femmes. Depuis 1990, I'URFC s'est mu6e en une ONG mais a perdu
beaucoup de sa puissance et de sa credibility: en effet, son combat feminin etait entache pour sa
liaison trop etroite avec le parti.

En revanche, d'autres organisations ont decide de porter haut la cause des femmes. Depuis peu, on
trouve les "femmes cadres", les "femmes juristes" mais aussi les "femmes du marche", sortes de
syndicat des vendeuses des marches publics. Certaines de ces organisations se sont lancees dans
I'arene politique en prenant la parole durant la Conference nationale. Elles revendiquent la revision du
code du travail, une meilleure representative des femmes dans tous les domaines de decision et
surtout, un meilleur niveau d'instruction.

• Le mode de fonctionnement

Toutes ces associations ont un organigramme precis. Le bureau comprend souvent une presidente, une
vice presidente, une tresoriere, une charg6e des aspects educatifs etc... Les appellations et les
contenus s'adaptent souvent a I'air du moment. Les reunions se tiennent chez la "Mama Mokondzi"
(la pr6sidente, jouissant d'un statut referentiel) et portent sur la vie de ['organisation et la preparation
des manifestations. Les "Dibundu" a caractere religieux mettent I'accent sur la pri6re, les conseils, la
solidarity morale, une certaine ethique sociale. Mais toutes ces associations tiennent a marquer leur
prestige vis a vis de l'exte"rieur par le faste certain qu'etles mettent dans ['organisation de ceremonies
de retrait de deuil, manage, deuil, anniversaire ou fetes religieuses.

En ce qui concerne les objectifs et le role dans la societe, I'entraide constitue I'objectif principal et une
obligation pour tout membre. La base volontaire de ['organisation est certainement preferable a la
solidarity familiale qui est v6cue comme une obligation morale, un devoir, sous peine de sanctions liees
au "maraboutage". L'aide apportSe est compensee par I'aide recue alors que dans le cas de la famille,
elle peut etre unilateral (I'aTnee doit aider son cadet et ne rien attendre en retour). De plus, I'argent
prete est souvent rembourse dans un delai determine alors que le plus souvent, envers un parent, il
s'agit d'un don. Les relations entre les membres sont egalitaires. La sorcellerie y est exclue.

L'enquete sur ['action sociale traditionnelle et moderne au Congo, realised en 1978 (12), a permis de
fixer les attentes des membres de I'association. A la question de savoir ce que peut leur apporter
['association, les personnes interrogees evoquent comme themes, I'aide materielle (48%), l'aide morale
(41 %) et la securite de la communautS (11 %). L'aide morale est evoqu&e a travers la priere, le partage
des moments de joie et de douleur, les visites quotidiennes en cas de problemes, les conseils conjugaux
et d'autres forces pour "affronter le monde". Ces associations sont done vecues par les associees, non
pas uniquement comme des palliatifs, mais comme des instants de participation a la vie, tant les
bonheurs que les malheurs. Le soutien psychologique et moral y est permanent. Elies parviennent
meme a assurer un role pre"ventif en cherchant a eviter les inadaptations sociales. L'association est
volontaire, basee sur la confiance mutuelle, sur regalite des droits et devoirs.

Les associations parviennent aussi a combler le vide cree par ['absence de securite sociale officielle et
par les insuffisances du service social de I'Etat. Elles jouent, pour les societ6s en crise, un role de
soupapfi de sdcuritA essentiel a la paix sociale et a la tranquillity individuelle. Ce n'est pas un hasard
si ces associations de solidarite sont le plus souvent feminine: ce sont elles qui ont le plus a souffrir
des inegalttes. Leur efficacite est indeniable et leur dimension reduite permet de maintenir une intensite
affective rgelle.

2. Les reponses institutionnelles

II s'agit de structures de I'Etat specialement creees pour s'occuper des problemes de la femme et de
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