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VII. La protection et les droits des enfants
Les enfants de la rue



RESUME

Le 20 oovembre 1989, les Nations Uoies adoptaieot la "Conveotioo relative aox droits de I'eofaot".
Celle-ci, re"sultat de dix aos de consoltatioos et de travaox, fixe les oormes ooiverselles de defense des
eofants cootre la negligence, I'exploitation et les abos. Cette Coovention regroope I'ensemble des
droits doot doiveot b6ne"ficier les enfaots (moins de 18 ans) sor le plao juridique. Qoatre themes soot
visds par la Cooveotion: la sorvie, le developpemeot, la protection et la participation. La survie vise la
saote" et la ootritioo; le developpement intSresse I'education, les loisirs, la cultore et le repos; la
protect)oo traite des enfants de"favoris£s: re"fugies, handicap's et de I'exploitation e"conomiqoe oo
sexoelle de I'enfance; la participation cherche a favoriser la liberty d'expression, le droit a information,
a la liberty de pense"e, de conscience et de religion des eofaots.

Depois le 16 mai 1991, le Coogo a autorise~ la ratificatioo de cette Conveotioo. II sooscrit done a ses
grands principes. La lot congolaise, en certaios de ses aspects, appliqoe la Convention. Dans d'aotres,
elle est iocomplete oo ioexistaote. Certaioes dispositioos sont cadoqoes et d'autres meVitent d'etre
actoalisees. Eo tout £tat de cause uoe re"forme do code pe"nal devrait intervenir daos oo de"lai proche
qui adapters les dispositioos nationales aux principes de la Cooveotion.

II faudra ensoite doter le pays des moyens iostitotioonels de re"pondre aox deiis qoe la soci£t£
congolaise moderoe lance a la sitoation de ses eofaots. Concretemeot, le Congo doit mainteoaot
traduire en textes de lot et en actions les principes qo'il a recoooo en acceptant de ratifier la
Conveotioo.

D'ores et d£ja I'Uoicef dispose de la possibility d'adresser au gouvernement congolais ooe oote verbale
loi rappelaot les priocipes de la Convention. Elle peut aossi organiser uoe table roode rguoissaot tootes
les institutions int6resse"es aux problemes de I'enfaoce. Eosemble, elles poorraieot e"tudier les textes
a proposer au vote do fotur parlement et mobiliser les acteors, I'opinion poblique et les associations
intervenantes.

Dans les faits, le ve"co qootidien de nombreox enfants congolais se degrade. Noos avons dresse" un
tableau precis de la situatioo saoitaire, outritioooelle et Aducationnelle. Nous proposons dans cette
partie, uoe approche socciote d'on phenomene recent mais que les circoostaoces 6cooomiques et
de"mographiques risquent d'amplifier: les eofaots en sitoatioo particulieremeot difficile.

A Brazzaville, Pointe-Noire et dans les autres villes do pays, des eofaots viveot daos la rue, travailleot
oo soot exploited, se prostitoent, commettent des d6lis oo se drogoent. Abandonn6s par leor famille,
Pousse's par la n6cessite de sobvenir seuls a leurs besoins, victimes de la degradation de certaines
oormes sociales et morales, jeones migrants isole"s oo exclos do systeme scolaire, ils forment ooe
ooovelle ciasse de margioaux. Ou plutot, plusieors classes de marginaox.

A I'heore actoelle, les donne"es quantitatives et qualitatives manqueot. Seuls, le phe"oomene des enfants
de la rue a fait I'objet d'one enquete exploratoire. Nous nous en inspirons dans cette analyse. Elle peut
servir de base a une meilleure connaissance des enfaots eo situatioo difficile au Congo ainsi qu'a des
actions et des interventions pilotes en leor faveur.

Car des perspectives d'action existent. Pour I'Unicef et pour d'autre partenaires associSs. Deox axes
prioritaires devraient 6tre explores en faveur des enfants de la rue:

la collecte de I'information, la sensibilisation des autorites;
I'adaptattoo des principaux sopports juridiques, I6gislatifs et administrates en fonction de
l'6volotion actuelle et future.

Ces perspectives oot le m6rite de participer aux efforts g6o6raux eo faveur de I'applicatioo des divers
principes et recommandantions de la "Convention relative aux droits de /'enfant".



, LES ENFANTS DE LA RUE.

La croissance de la population urbaine constitue une preoccupation majeure pour le Congo: plus de la
moitie de la population reside dans les grandes villes. Cette urbanisation rapide s'accompagne de
('apparition et de la recrudescence de certains phSnomenes de marginalite" soctale. Parmi ceux-ci, celui
des enfants en situation particulierement difficile. En observant ces enfants, il est possible d'esquisser
une typologie en fonction du milieu d'origine, la nature et le degre de destructuration des families et
les principals strategies qu'ils developpent pour subvenir a leurs besoins. II s'agit:

Les enfants de la rue : C'est le resultat d'un veritable phenomene de marginalisation sociale et
d'exclusion famitiale. S'y retrouvent des enfants abandonnes, victimes du desinterfet familial,
d6soeuvr6s, evoluant dans un contexte d'affaiblissement de I'autorite parentale, jeunes migrants
inadaptes ou ayant une faible capacity d'int6gration en milieu scolaire.

Les enfants travailleurs : C'est la categorie d'enfants exercant une activity lucrative ou r6mun6r6e
avant I'age reglementaire fixe par les textes I6gaux. On y trouve des enfants passant leurs journfies
dans les rues aux endroits a forte concentration commercial et qui repartent le soir dans leurs families,
des enfants effectuant des travaux domestiques et vivant sou vent a demeure chez leurs employeurs.

Les enfants en observation : II s'agit d'enfants ayant commis des infractions mais b6n6ficiant de
I'excuse de minority Us sejournent dans des centres d'observation et de reeducation, victimes dans
la plupart des cas de la destructuration familiale.

Les enfants drogues : On remarque 6galement la presence en ville d'une categoric d'enfants qui se
droguent (environ 3% des enfants enquetes et apprehendes par les services de police). Ces enfants
qui se regroupent ais6ment en bandes du mfime age ont, pour la plupart, quitte recole en situation
d'6chec scolaire et se livrent a des activites iliicites (vols a main armee, brigandage, viols, coups et
blessures, e t c . ) .

Les ieunes filles prostitutes : C'est un phenomene qui, bien que moins visible, commence a se
developper (1,3% des enfants rencontres durant une enquete (5) et apprehendes par les forces de
I'ordre). II concerne les jeunes filles d6scolaris6es, vivant en rupture (totale ou partielle) ou non avec
I'environnement familial.

Dans la presents analyse de la situation nous n'examinerons que le cas des "enfants de la rue". Pour
les autres categories des investigations devraient etre menees.

1. CONTEXTE GENERAL

Nous avons vu dans la premiere partie de cette Analyse de la situation combien la population du Congo
etait jeune. Plus de la moitie de la population (55,0%) a moins de vingt ans. revolution des indicateurs
demographiques laisse augurer pour les annees futures une intensification du rajeunissement. Ce
phenomene constitue potentiellement un impressionnant reservoir pour les enfants de la rue... du moins
si leurs chances d'acceder a ^expression socio-6conomique, a I'education et a I'emploi ne sont pas
encouragees et organisees. Depuis un peu plus de cinq ans, I'acces aux services socio-culturels ainsi
que la satisfaction de certains besoins economiques deviennent de plus en plus difficiles,
particulierement dans les domaines de I'education, la same, I'emploi et le pouvoir d'achat des menages.
Ces differents domaines ont, de toute evidence, une certaine incidence sur la vie des enfants dans les
families.

Nous avons vu dans la Partie 5 ce qu'il en etait de ['Education. Les mesures recentes, tendant au
desengagement de I'Etat de ses obligations en matiere d'6ducation, rendent de plus en plus lourdes



les charges scolaires pour les manages qui doivent assumer desormais une importante partie du
financement de I'enseignement (tenues scolaires, manuels, assurance, infrastructures, etc ...). Ces
charges constituent de veVitables obstacles a I'acces a ('Education d'enfants issus des milieux les plus
d6 munis.

Le secteur social ne se porte guere mieux: I'insuffisance des ressources financiers a conduit a la
fermeture de plusieurs centres sociaux. Le manque d'infrastructures appropriees et le faible niveau de
qualification du personnel sont d'autres facteurs limitants majeurs qui ne peuvent favoriser une prise
en charge effective du ph6nomene des enfants de la rue. Notons par ailleurs la tension observed sur
le marche de I'habitat, tension qui de"bouche particulierement sur I'encombrement des families dans
les pieces d'habitation.

La recession economique en cours dans le pays depuis 1985 a 6t6 a I'origine du repli du marche de
I'emploi. D'apres le cadre macro-e'conomique de 1989, les effectifs de chomeurs ont augment^ de
145% entre 1984 et 1989. Les effectifs de la fonction publique ont regresse" de 4% de 1988 a 1989,
a cause notamment du gel des recrutements et des departs a la retraite. Les nombreuses compressions
de personnel observers au sein du secteur prive" aboutissent a un developpement plus rapide du secteur
informel et un sous-emploi relativement 6lev6 de la population active. Nous avons, dans la partie
consacree a "L'environnement socio-economique", vu combien les prix augmentaient et combien le
niveau des salaires stagnait. Ces phe"nomenes ne font qu'amplifier la marginalisation des families les
plus de"favorise"es... et done des enfants souvent Iaiss6s a eux-mfimes.

2. ANALYSE DE LA SITUATION

Les indicateurs statistiques officiels, la multiplication des demandes formulas par les families
de"sireuses de mettre un enfant en observation dans un centre, la croissance inexorable de cette
categorie d'enfants dans les rues des principals villes du Congo et, surtout, les r6sultats d'une
enquete recemment realis6e sur ce phe"nomene (5) permettent de proceder a ('analyse de cette
situation.

2.1. Caracte'ristiques individuelles des enfants de la rue

Ce ph6nomene touche essentiellement les villes. II frappe les enfants tres tot, autour de neuf ans
(environ i'age du debut de la vie scolaire) et se prolonge jusqu'a I'age d'entrde dans la vie active (20-24
ans). La fourchette d'age la plus touchee se situe entre 12 et 20 ans : deux extremes critiques
correspondant respectivement a la sortie des enfants du cycle primaire et I'entree rnanqu6e ou reussie
dans le cycle superieur. On observe en outre une tendance tres prononcee a la masculinisation du
phenomena, particulierement entre 14 et 18 ans (voir tableau ci-contrej. A une forte majorite (95%),
le ph6nomene des enfants de la rue ne concerne que les petrts Congolais. Les enfants de nationalite
zarroise consituent le plus grand contingent parmi les etrangers.

Dans I'ensemble, les enfants de la rue ont un niveau destruction tres bas. Tres peu d'entre eux ont
depasse le cap du primaire et la plupart ont quitte l'6co!e faute de soutien ou par exclusion (renvoi,
travail insuffisant, 6checs r6pet6s}. Cependant, pres de la moitie de ces enfants, avouent souhaiter
reintegrer le circuit scolaire. L'idealisation de I'ecole, en tant que seul moyen d'acces a la reussite
socio-economique au Congo, continue a imprimer une vision positive de la scolarisation.

2.2 Les intervenants exterieurs.

Dans le cadre de I'enquete d6ja citee, des entretiens ont 6te realises auprAs de certaines institutions
concernees par le phenomene des enfants de la rue au Congo. II s'agit de la Direction Generate des
Affaires Sociales, des Associations de parents d'eieves et de vendeurs au marche, du tribunal des
enfants, du centre d'observation et de reeducation des mineurs et du Commissariat Central de police.



2.2.1. La Direction G6n6rale des Affaires
Sociales

Au sein de la Direction Generate des Affaires
Sociales - DGAS - existe une Direction de
I'Enfance et un service de la Jeunesse. Cette
structure avait en projet la realisation dune
enquete sur les enfants de la rue afin de disposer
d'une connaissance correcte du phdnomene,
mettre en place les mecanismes de
sensibilisation des parents et des autorites
nationales, et assurer progressivement la
reeducation et la recuperation de ces enfants.
Pendant plusieurs anne"es, cette initiative, fondle
sur la constitution d'un veritable forum national
et multidisciplinaire s'est heurte a des lenteurs
administrative^ indeniables. En 1987, la DGAS a
realise", avec I'appui du BIT et du PNUD, une
etude preiiminaire du milieu qui a about! a la
mise en place des Comites d'Action Sociale dans
trois arrondissements de Brazzaville (Mfilou,
Talangai et Poto-Poto). Mais la DGAS a sembie
manquer d'informations fournies et detaitiees
pouvant permettre initiation d'actions adaptees
a la situation en cours. A cote de ces difficultes
d'information, subsistent des insuffisances en
movens financiers et ressources humaines
consacres a la recherche des solutions durables.

On note aussi I'existence dans les locaux de la Direction Generals des Affaires Sociales d'une petite
antenne (deux repr6sentants) de ENDA Tiers-Monde (siege pour I'Afrique a Dakar), une organisation
non-gouvernementale, preoccupee par les problemes de I'enfance en situation difficile. Cette
representation travaille de concert avec les foyers religieux. fact ion de cette antenne se fonde sur une
structuration du milieu et des enfants, par le ciblage de leurs lieux de concentration, I'immersion dans
le milieu et la prise en main et I'encadrement progressifs de certains groupes d'enfants.

Toutefois, il importe de relever que la DGAS et mfeme les autres structures nationales concerned par
ces problemes ne developpent pas des activites extra-scolaires susceptibles de prendre en charge les
enfants. L'absence de loisirs organises ne permet pas aux enfants de beneficier d'occupations
valorisantes: ce qui reduit les capacites de prevention de ces organismes face a revolution croissante
du phenomene.

2.2.2. Les Associations de parents d'eieves et des vendeurs du marche

Ces associations se sentent impuissantes face a la multiplication des enfants de la rue. Les associations
des parents d'eieves par exemple evoquent rapidement I'education des enfants et la responsabilite des
families tout en mettant en cause les difficultes economiques des manages. Pour elles, les enfants de
la rue sont parfois assimiies aux voleurs classiques. Au-dela de ces r6ponses, il n'y a pas, cependant,
une unanimite de comportements et de reactions face a la multiplied des cas de figure rencontres.

Les vendeurs du marche et les petits commercants ont une vision plus confuse de la situation. Us ne
font aucune difference entre "Enfants de la rue", "delinquents mineurs" et criminals. Le message
dominant est plus axe sur des reactions de repression que d'education. Les propos des vendeurs et
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commercants, parfois victimes de larcins commis par les enfants, v6hiculent un message qui isole
I'enfant et le rend seul responsable de ses actes el de sa situation.

2.2.3. Le Centre d'observation des mineurs

Ce centre poursuit trois objectifs :

I'observation des enfants envoy&s par le juge;
le placement et la reinsertion de I'enfant dans le centre;
('insertion dans la society soit par formation, soit par apprentissage.

Pour le centre d'observation des mineurs de Brazzaville, trois causes essentielles semblent se conjuguer
pour aboutir a ['intensification du phenomena : I'eclatement familial, le contenu de moins en moins
stabilisant et integrationniste de I'ecole, et la rue en tant que milieu ouvert et propice a accueillir les
"produits de cette decadence sociale" (sic).

La preoccupation essentielle du centre est de preparer la sortie "en douceur" de I'enfant du centre. Le
centre developpe le sens de la solidarity de ses pensionnaires en mettant les nouveaux venus en
apprentissage sous la responsabilite des plus anciens. Les enfants en observation de"cident seuls du
choix de leurs metiers, sous les conseils d'encadreurs-artisans.

2.2.4. Le tribunal des enfants

Le juge des enfants, dans I'enquete ci-dessus citee, a defini les enfants de la rue comme "des sujets
qui Gchappent au contrdle de toute structure, m£me familiale et vivant au jour le jour, grSce aux
revenus tire's de certaines activity comme le lavage des voitures, le gardiennage d'engins, les travaux
d'entretien, la vente des friandises, etc..."

Le juge des enfants estime qu'il s'agit d'un phenomene ancien dont la recrudescence actuelle ne peut
qu'inquieter. Les perspectives ne sont guere encourageantes car le phenomene irait en s'accroissant.
Ce diagnostic s'appuie essentiellement sur le recul de la cellule familiale, l'6croulement de I'echelle de
satisfaction des besoins de I'enfant et de ['incidence des difficultes Aconomiques "actuelles des
manages. Pour le juge des enfants, le point de depart du phenomene est la famille; la rue apparaissant
comme le point de chute indique" apres un devour scolaire de plus en plus de"stabiiisateur pour ces
enfants. En matiere penale, le juge pour enfants estime que les institutions et les dispositions mises
en place au niveau juridique sont quasi-inexistantes, ne correspondent pas aux realites du moment et
ne sont pas en etat de faire face au phenomene. Les services de police et les structures pe"nitentiaires
s'illustrent par un manque de moyens qui transforme en une veritable catastrophe toutes tentatives
de recuperation des enfants : la cohabitation des jeunes et enfants de la rue avec des prisonniers
adultes, bandits et criminals confirm6s, etant devenue monnaie courante a la maison d'arret et dans
les services de police.

Dans les faits, le tribunal se retranche derriere ses principes et la loi. Pour le juge des enfants, la
presence d'un avocat est obligatoire pour tout dossier dans lequel un mineur serait implique (article 699
du code de procedure penale). Enfin, il apparaTt que le tribunal pour enfants ne veille pas de maniere
syst^matinuo cur la reeducation et la reinsertion sociale de I'enfant. L'organisation actuelle des
institutions judiciaires et specifiquement du tribunal pour enfants ne permet pas un suivi correct qui
permettrait de faire le bilan de la phase de reeducation et de resocialisation. Cependant, il existe des
rapports fonctionneis de collaboration etroite avec d'autres structures qui sont chargees de ces
problemes de I'enfance (Caritas Congo, Fondation Congo assistance, e t c . ) .

Au regard de ce qui precede, et malgre la creation de certaines organisations non-gouvernementales
(Association des enfants de la drogue, SOS condition juvenile, Association enfance et developpement,



e t c . ) , le systeme institutionnel de protection de I'enfant fait montre d'insuffisances Gvidentes. Ces
structures d'accueil et d'encadrement sont confrontees a deux obstacles principaux :

I'absence de personnel suffisant et forme. Les competences et les moyens actuels ne peuvent
permettre aux institutions locales de faire face a I'ampleur de la tache a accomplir. Au niveau
de la Direction G6n6rale des Affaires Sociales, du Centre d'observation des mineurs et du
tribunal des enfants, la n6cessite de renforcer les ressources humaines et financieres se fait
sentir avec insistence;

en outre, meme si elles peuvent se doter des capacites d'accueil tres importantes, ces
structures institutionnelles, devant I'ampleur du phenomene, le nombre des cas en observation
et la dur6e que necessitent souvent le suivi puis la recuperation des enfants de la rue, sont
pr6dispose"es a une saturation evidente de leurs actions, les ressources financieres et les
infrastructures disponibles se rdvelant progressivement depassees. Ces structures locales qui
luttent contre ce phenomene doivent non seulement accueiltir les enfants mais, surtout, agir
dans une perspective d'appui aux activity's saines des jeunes dans la rue, en depassant le seul
processus de reeducation et de recuperation dans leur action.

3. MECANISMES DEVOLUTION DU PHENOMENE

Les m6canismes qui sous-tendent revolution du phenomene des enfants de la rue ont une double
origine : les causes immediates et celles dites sous-jacentes.

3.1 Les causes immediates

Elles sont de trois ordres : I'instabilite familiale; les difficultes economiques actuellement vecues par
les m6nages; la remise en cause de certaines valeurs morales dans la societe.

3.1.1. L'instabilite famiiiale

Les enfants issus des parents separds, avec ou sans rupture d'union entre le pere et la mere (ceiibat,
divorce ou deces) sont les plus affectes par le phenomene. C'est la cohabitation residentielle du pere
et de la mere qui influe de manifere effective sur I'education des enfants, leur stability dans la famille
et favorise I'eclosion de leur personnalite en formation. Pour environ la moitie des enfants interroges
(46,2%), le p6re et la mere sont s6par6s (5). 25% d'enfants orphelins perdent leur pere et/ou leur mere
avant d'avoir atteint I'age de cinq ans. Parmi les enfants interroges, 39 ,1% sont orphelins: 18,1%
d'enfants sont orphelins de pere, 11,0% orphelins de mere et 10,0% d'enfants n'ont plus ni pere, ni
mere. II apparaTt aussi que c'est la separation des parents, la rupture de cohabitation par divorce,
ceiibat ou refus de vivre ensemble qui motivent le plus l'instabilite familiale (pour environ 40% des cas).
Cependant, les families unies, regroupant encore le pere et la mere, ont aussi une part non-negligeable
de responsabilite dans revolution en hausse du phenomene. Pour le tiers des enfants, le cadre familial
comptet (pere et m6re ensemble} ne leur a pas evite de "tomber" dans la rue.

3.1.2. Les difficultes economiques des menages

Nous avons dit par ailleurs que les menages urbains sont confrontes a de graves difficultes
economiques. Les presstons economiques rencontrees par les parents les rendent moins sensibles aux
besoins et aux demandes de leurs enfants.

3.1.3. La crise des valeurs morales

La situation des enfants en difficult^ renvoie a I'effet progressivement interioris6 d'une crise de valeurs
morales, v6cue en terme d'absence de references dans la societe et/ou la famille. En r6ponse a une
question sur les qualttes d'un bon pere de famille et d'une bonne m£re, la plupart des enfants ont



6voque, au cours d'entretiens libres (5), la gentillesse et la g6n6rosite, deux qualites qui polarisent
le comenu physique et materiel de leurs preoccupations. L'attitude de certains enfants pendant
Invocation de leurs souvenirs familiaux est r6v6latrice de I'amertume, de I'agressivite et meme du
cynisme qui les caractfirisent par rapport a leur milieu d'origine. Un nouvel espace culturel semble
s'introduire en milieu urbain, notamment avec la montee du celibat f6minin et I'apparition du
phenomene des filles meres. Ces trois causes directes du phenomene n'obeissent pas a une echelle
de valeurs : elles sont compiementaires et peuvent, en se conjuguant ou en jouant spficifiquement
(frustration de I'amour familial, dures conditions de vie), servir de d6clic ultime qui pr6cipite I'enfant
dans la marginalisation.

3.2 Les causes sous-jacentes

Sans etre les plus determinates, elles favorisent cependant le developpement du phenomene au
Congo. II s'agit de ['urbanisation, la perspective de gains rapides et faciles avec le travail des
enfants, et de la circulation des enfants dans la famille.

3.2.1. L'impact de ['urbanisation

Les enfants de la rue traduisent au Congo un phenomene typiquement urbain. Plus que I'exode
rural, c'est ['urbanisation qui y codifie certaines caracteristiques de ces formes de marginalite. Plus
de la moitie des enfants interrog6s sont nes et n'ont jamais quttte Brazzaville (54,3%) et, les trois-
quart des enfants de I'echantillon sont nes en ville.

3.2.2. La perspective de gains faciles dans les rues

Les enfants travaiileurs, comme la plupartdes enfants de la rue, exercent une activite lucrative pour
la satisfaction de leurs besoins de base. Le developpement de ces activates remuner6es fait miroiter
aupres des jeunes enfants des facil ity apparentes de se realiser 6conomiquement et de pretendre
a des gains plus ou moins importants. De ces apparences, il apparaft une certaine competition dans
les r^ponses des enfants interviewes entre la n6cessit6, fortement affirmee d'aller a l'6cole et la
possibility tout autant reconnue, de percevoir une remuneration en exercant une activite". II y regne
un conflit de logiques : la logique des besoins immediats face a celle de I'avenir.

3.2.3. La circulation des enfants dans la famille

La fragilite et I'ambiguite* des reseaux internes de circulation des enfants dans la famille
predisposent a un developpement important de ce phenomena au Congo. Pour la plupart des cas,
il s'agit d'enfants issus de families nombreuses {5,4 enfants en moyenne par famille). Le circuit qui
mene I'enfant a la rue est simple mais fortement devastates comme le met en exergue le schema
ci-dessous.

Proportions Tuteur habituel Dernier tuteur
d'enfants
concern6s

46,6 pere + mere > sans lien de parents
63.1 pere > sans lien de parente
48.4 mere > oncle/tante
62.2 oncle — > pere
60,0 tante -> mere
81,8 frere — > frere
61.5 soeurs > autres (grands parents)

Les trois-quarts des parents (73,9%) ont un niveau destruction qui ne depasse pas le cycle
primaire, alors que les professions exercees tant par la mere que le pere sont tr6s variees, avec une
nette predominance des salaries. La structure des professions exercees par les parents renvoie a
priori a un niveau de revenu assez bas.



4. CONDITIONS 05 VI5 D5S 5NFANTS 5T STRATEG15S DE SURVIE

4.1 La satisfaction quotidienne des besoins vitaux

Les enfants de la rue vivent leur marginalia de maniere plutot individuelle que collective. Us
s'organisent rarement en bandes. Seuls 9% d'enfants interroges reconnaissent appartenir a une
bande organised. Les activites lucratives exerc6es par ces enfants sont tres diversifies. Elles
relevent du secteur informel et sont ax6es sur les biens courants de consommation. Us apprennent
parfois un metier, lorsqu'ils atteignent I'Age de ['adolescence, mais ces experiences sont rares. Les
plus jeunes enfants (moins de quinze ans) priviiegient d'autres moyens pour gagner de I'argent :
la mendicite, le vagabondage, les larcins et autres vols a l'6talage.

4.2 Le poids de la repression policiere

Assimil6s souvent a des malfaiteurs, les enfants de la rue subissent des services re"guliers ainsi que
des rafles policieres ininterrompues. Dans la pratique, il n'existe aucune disposition veritable qui les
protege des interventions des forces de I'ordre dans les endroits publics. On observe que 18,9%
des enfants de I'echantillon ont deja e"te" appre"hend6s par la police. Pour la plupart d'entre eux, il
s'agit de jeunes garcons. En detention mfirne preventive ou en observation longue ou breve,
I'enfant apprehende est propulse dans un univers jusque la inconnu le conduisant peu a peu vers
la grande deiinquance.

Avant I'age de quinze ans, certains enfants ont deja ete apprehend6s a plus de six reprises par les
forces de I'ordre. Ces differents itinSraires de repression les rapprochent progressivement de la
prison, cette ecole de la grande deiinquance et de la criminality. Les rafles policieres, faites de nuit
comme de jour dans les lieux publics et les rues, conduisent 45,4% de ces enfants en detention,
pour vagabondage. Ces operations coups de filets ne peuvent qu'envenimer une situation a peine
supportable pour I'enfant dans la rue. II est meme traque dans ce seul endroit qui lui permet
desormais d'etablir une quelconque relation avec Is sociGte.

Repartition des enfants appr6hendes selon I'Sge et le delit commis

12

Total
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somma-

drogue

9

Pausse

7

Pros- Vol Rafles Bandi-

Brigan-

5
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5

Total

S'il existe une loi qui interdit aux enfants mineurs de deambuler seuls en rue la nuit (loi Portella),
il n'existe aucun texte qui s'oppose a la presence des enfants de la rue dans les lieux publics avant
la tombee de la nuit.

5. PERSPECTIVES ET STRATEGIES POUR L'AVENIR

Au terme de cette approche de la situation des enfants de la rue, les perspectives et strategies



envisageables pour I'avenir paraisseot s'insSrer dans une demarche globale qui prend eo compte
les dimensions sociales, colturelles el 6conomiques du phenomene.

Trois secteurs dominaots me"ritent d'etre reteoos comme cadre d'intervention :

la collecte de ('information, la sensibilisation des Autorite*s locales et la
me'diatisation do ph^nomeoe;

I'adaptatioo des priocipaox supports juridiques, ISgislatifs et administratifs en
fonction de Involution actoelle et, eventuellemeot, future du ph6nomene;

le renforcement des capacity's rationales d'interveotioo.

5.1 Communication - Informatioo - Sensibilisation

La collecte des donne"es sor les enfaots de la rue aiosi que sur les autres formes de marginalia de
I'enfaoce est a eocourager. Elle coostitoe le point de depart ne"cessaire a une meilleore
connaissance du phenomene et a la mobilisation do poteotiel humaio et des ressources financiers.
Un accent particulier devrait etre mis sur la preparation du cadre global de reflexion et d'action
notamment en :

a) sootenant la preparation des iostrumeots de base (textes juridiques, mesures scolaires,
protection de la famille et legislation) d'uoe politique nationale d'approche du phenomene
des enfaots de la rue au Congo;

b) dressant le repertoire d'institutions locales qui oeuvrent daos le domaine de I'enfance en
difficulty en vue d'appuyer leur action;

c) renforcant le r6seau d'ioformation sur les enfants de la rue en particulier et les enfants en
circonstaoce difficile eo general, sous la forme de :

s6minaires nationaux sur I'etat de la questioo, ses perspectives devolution;

d'emissioos radio et/ou televisees en direction du grand public pour le seosibiliser
au phenomene;

cootacts persoooalises daos les centres de saote materoelle et infaotile avec les
meres afin de les aider a mieux appreheoder le cooteou de certaines notions simples
mais importantes comme la parente respoosable;

enquete sur les autres formes de situatioos difficiles dans lesquelles 6volueot
certains enfants.

5.2. Adaptation des supports a revolution du phenomene

L'envcrsurc quc prcnd prcgrcssivement le phenomene des enfants de la rue au Congo impose aux
structures etatiques de multiples servitudes. Du point de vue macro-6conomique, I'Etat doit
davantage proteger les enfants en agissant sur certains rouages de I'ecooomie nationale. Tel est
le cas du renforcement des capacity's socio-ecooomiques des meoages. (/amelioration des
cooditions de vie des populatioos pourrait se traduire, par effets induits, par des responses familiales
adaptees aux attentes de I'enfance.

Le balisage I6gis!atif et administratif est egaiemeot I'un des points de depart dune reaction positive
des pouvoirs publics dans la recherche de solution a ce phenomene. La sanction penale doit revetir
un contenu specifique pour les enfants eo visaot leur ressocialisatioo. Eo dehors de I'excuse de
miooritg qui paratt de plus eo plus iosuffisaote comme recours, de nouvelles dispositioos
m6riteraient d'etre ioittees. II s'agit, par exemple, de oe pas teoir compte des cas de rficidivisme



commis par (es enfants ou celui d'abolir la peine de mort pour les adolescents {et pour les autres)
d'observation pourraient faire une large place a la prevention et la formation d'enfants en debut de
marginalisation et potentiellement considers comrre enfants de la rue, par anticipation sur le
phdnomene. En dehors des enfants places dans des centres d'observation sur decision judiciaire,
il y a certainement lieu de faire beneficier les atout; de ce centre (formation professionnelle de
quality) a plus d'enfants en situation difficile, sans attendre que le phe*nomene ne les erode
fortement et ne les conduise devant le juge.

5.3. Renforcement des capacity's locales d'intervention

Le renforcement des capacity nationales d'intervention pourrait passer par un appui aux activite's
educatives des jeunes dans la rue, et a leur "recuperation". Cet objectif tend a restructures I'enfant,
a le ramener a une "vie normale" en agissant sur son environnement familial, psychologique,
amical, affectif, economique et culture!).

Cette demarche se justifie par le fait que le placement professionnel ne peut apporter de response
qu'a un nombre limite" d'enfants ou de jeunes. Or, il s'agit de donner aux enfants et aux jeunes de
la rue un eventail assez large de possibility's et d'activites. Ceci suppose la creation d'une structure
qui serait chargee, entre autres attributions:

de faire I'inventaire et de coordonner I'ensemble des actions be"n£fiques emanant
des jeunes et enfants de la rue, ou a entreprendre a leur profit;

d'assurer I'appui a la preparation de petits projets ainsi que la promotion des
initiatives y afferent;

d'encourager, a travers I'appui aux organisations non-gouvernementales, la creation
d'un systeme de credit pour les petits et moyens projets, destines a la mobilisation
des enfants et des jeunes dans des groupements d'inteV&ts economiques, de
preference dans les secteurs suivants :

- le maraTchage
- I'eievage
- I'artisanat de service et de production

II apparait en outre necessaire d'assurer la formation et le recyclage reguliers des educateurs
specialises aupr6s d'institutions ayant accumuie une experience pratique, suffisamment riche en
la matiere. Les trois groupes de perspectives ainsi ^nonce's pourraient, en agissant de maniere
interdependante, apporter des solutions concretes au phenomene des enfants de la rue. Mais cette
action, pour etre complete et efficace, doit s'appuyer sur une plus grande protection de la famille,
c'est-a-dire la promotion d'actions qui limitent la destructuration familiale.



II, LES DROITS DE L'ENFANT AU CONGO.

Le Congo est membre des Nations Uriles. Le 16 mai 1991 il a autoris£ la ratification de la
Convention relative aux droits de I'enfant Adrptee par I'Assemblee generate des Nations-Unies le
20 novembre 1989, elle est le resultat de dix ans de consultations entre les gouvernements, les
institutions Internationales et plus de 50 organisations volontaires et non-gouvernementales. Le but
de cette Convention est de fournir des norn.es universeltes pour la defense des enfants. EMe
regroupe, dans un document juridique unique o& 54 articles, tous les droits dont doivent beneficier
les enfants. Auparavant, ces textes de loi 8taie<n disperses dans divers conventions et accords. La
Convention relative aux droits des enfants Ids r6unit et les complete. Les dispositions de la
Convention s'appliquent a tout etre humaih age de moins de 18 ans et couvrent quatre domaines
importants:

la survie: I'acces a des services (jft sahW et a un niveau de vie suffisant garantissant la
nourriture, I'eau potable et un logt-menr,
le developpement: le droit a I'educ&tion. au repos, aux loisirs et aux activity culturelles;
la protection dans certaines circ&nstSUces difficiles: abandons, refugtes, handicaps,
orphelins, enfants exploites economiqueirnent ou sexuellement;
la participation par la liberte d'expressioli, de pensfie, de conscience et de culte, I'acces a
I'information.

En signant la Convention, le Congo s'est associe a I'esprit et a la lettre du texte. Un certain nombre
de droits sont de"ja inscrits dans la Constitution congolaise, texte de ported generate qui s'adresse
a tous; ce sont la liberty d'expression, de pensee, d'association et d'autres encore (articles 13 a
17, 22, 37 et 38). Selon le legislates congolais d'autres articles portent sur des situations
inexistantes au Congo com me la traite des enfants et particulierement des jeunes filles en vue de
la prostitution (article 35 de la Convention). Cependant, cette derniere existe bien au Congo parmi
les enfants de la rue comme le premier chapitre de cette partie vous la expliqu£.

D'autres dispositions de la Convention posent problems, exigent des actions concretes et des
reponses institutionnelles ou demandent une adaptation des regimentations et des textes de loi
existants. Passons les en revue rapidement.

Le prgambule: il fait etat de dispositions de ported g6nerale. II permet a I'Unicef d'adresser
aux gouvernements une note verbale lui rap pel ant les engagements souscrits en ratifiant
la Convention.

Les articles 1 a 9 de la Convention sont repris dans le Code de la nationality congolais mais
aucun texte duplication ne figure dans le code de la famille. II nous appartient d'informer
les citoyens sur ces themes (droits de I'enfant} et de mobiliser les forces vives de la nation
pour reflechir aux moyens de mettre en oeuvre les differents 6l6ments de la Convention:
Ministere de la Justice, de la Sante et des Affaires sociales, Etablissements specialises.
Associations et fondations.

Les articles 10 et 11 (d6placements et libre circulation) ont un pendant dans le Code de la
foninlc .vials \a situation congolaise a besoin d'etre reglementee. Un texte est necessaire
afin de toujours confier I'enfant au parent le mieux place (quelle que soit sa nationality
pour favoriser les inte"rets de I'enfant.

L'article 12 (liberte d'opinion) ne trouve aucun pendant dans la loi congolaise. II
conviendrait de proposer un texte en application de cet article permettant a I'enfant de faire
valoir ses droits grace a un avocat distinct de cetui de ses parents.

L'article 18 (responsabiiite commune de parents et prise en charge par des institutions



sp6cilais6es) trouve a s'appuyer sur des dispositions reglementaires des Ministeres de
I'Education et de la Sante. II faut reconnaTtre que les e"tablissements d'accueil des enfants
sont a l'6tat embryonnaire (creches et garderie) et que les soins dispenses aux enfants ne
sont pas toujours optimaux. L'Unicef pourrait proposer au gouvernement un effort en
qualite* et en quantite.

['article 19 (protection contre les violences et mauvais traitements) a son pendant dans des
dispositions pe"nales qui datent du debut des anne"es soixante. Ces textes meYiteraient une
reactualisation et, comme beaucoup d'autres dispositions de la Convention, une veritable
mobilisation sociale en direction du public et des responsables socio-e"ducatifs.

Les articles 23 et 26 (enfants handicaps et droit aux benefices de la s6curit6 sociale) sont
bien repris dans la legislation congolaise mais les allocations familiales sont derisoires. La
protection de I'enfant et du jeune handicaps est mal assured au Congo. II existe des projets
de dScrets relatifs a la creation d'une Institution nationale d'encadrement des mineurs
handicapes.

L'article 24 (droit a la sante) trouve dans la loi congolaise des textes desuets. II importe
d'insister davantage sur le respect humain et les egards dus a la sante de I'enfant. Dans
certains cas, la pratique courante est en avance sur la legislation (sante maternelle et
infantile}.

Les articles 28 et 29 (education) trouvent a s'appuyer sur le code congolais de la famille
mais I'e'tat de I'Education a incite le legislates a proposer des amenagements de la loi. Des
propositions de textes existent sur "la supervision des institutions d'encadrement des
enfants", sur la "creation de la fonction de dengues ben6voles a I'education surveillee",
portant "r6glementation des conditions de placement et d'execution des peines prononc6es
a I'encontre des mineurs" et portant "organisation et fonctionnement de la Commission
nationale de censure".

L'article 32.2. (mesures legislatives a prendre pour proteger I'enfant contre I'explottation
Sconomique) trouve a s'appuyer sur des decrets et arrfites congolais. Cela dit, il importe
de bien delimiter et de proteger le travail des enfants. II existe un projet de certificat de
travail et un certificat de fin d'apprentissage sanctionnant la formation des jeunes.

L'article 33 (protection contre la drogue) s'appuie sur des textes desuets datant des ann6es
10 et 20. II importe de prevoir de nouveaux textes et de nouvelles mesures preventives et
repressives en direction des producteurs, fabricants, vendeurs et consommateurs. II faudra
aussi tenir compte de diverses formes de drogue: anphetamines, anabolisants, alcools et
autres produits pharmaceutiques.

L'article 34 (exploitation sexuelle) trouve sa justification dans des dispositions du code
penal mais elles sont quelque peu caduques. Elles gagneraient a etre reactualis6es dans le
cadre d'une reforme ge"neraie du code. II conviendrait aussi de renforcer les sanctions
envers les adultes qui incitent les enfants a la debauche.



Un projet de code p6nal, loujours en gestation, visera a actualiser un certain nombre de dispositions
nationals de"suetes pour les rendre conformes a I'esprit et a la lettre de la Convention relative aux
droits de I'enfant.

#m##mm***mm«###^m,
Au dela de la legislation, il faudra aussi envisager de doter le pays destitutions et d'6tablissements
susceptibles de vivre dans les faits tous les textes qui seront adopted. Ce sera ainsi que les
objectifs de protection, de survie et de d6veloppement de 1'enfant pourront etre atteints. Tous les
6chelons de pouvoir concerned devront etre implique"s: Ministere de la Justice, Ministere de la Same"
et des Affaires sociales. Associations, ONG, Organisations caritatives, Fondations, Commission
nationale de I'enfance...
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La mobilisation socialeVIII.



RESUME

La mobilisatioo sociale permet do popolariser oos actioos, d'amplifier leurs effets et do les
p6reooiser. Bieo eocadre'e par des orflaoisatioos do masse possedant I'art do la commooicatioo
politiqoe, la popolatioo cooflolaise a I'habitode des messaoes diffos6s et r6p6t6s. La
dSmocratisation en coors et la privatisatioo voot permettre I'emergence de media nooveaox. La
publicity commerciale va etre aotoris6e... bref, le champ de la commonicatioo modeme va s'oovrir.

Mais il n'y pas qoe le secteur moderoe. Les stroctures ancestrales, traditioooelles et coltorelles de
la commooicatioo sociale perdoreot. Les individos et les groupes, eo ville oo dans les zooes rorales
contioueot a ecooter les griots, a recoorir aox Ngaoga et a participer aox Mboogui. Ao coeor de ces
r6seaux, la femme, gardieone de la maisoo et de la traditioo, occope one place privil6gi6e. Cost
bieo souveot par elle qoe transite toote I'ioformatioo ootritioooelle, sanitaire et, bien soovent
edocationnelle. La femme est le premier aoent de mobilisatioo sociale mais I'homme, son mari, doit
preodre sa part de responsabilite.

II n'y a pas qoe les individos, il y a aussi les groupes. Its voot acc6der a I'expression. Des
associatioos, formelles oo oon, des Oroanisations IMoo-Goovernementales voot poovoir s'exprimer,
defendre leor opinions et informer.

Josqo'a present, ao Congo, la mobilisation sociale sor les themes de la protection de la mere et
I'enfant etait le fait des institotions pobliques d'information oo des organisations de masse. Un
certain nombre de realisations - Emissions de radio, de television, poblications, aff iches, brochores -
ont atteint leor bot. Celoi d'informer les oens et de les conscientiser. Compte teno de la repartition

demographique do Congo, c'est sortoot on public orbain qoi fot, daos ces cas, mobilise. Les zones
rorales oot 6te moios touchees par ces messages. Poor qoelles raisoos? Maoque de temps,
maovaise programmatioo oo desinteret, les causes restent a decoovrir. Les operatioos de
mobilisatioo sociale qoi foreot des socces d'impact et de communicatioo combioaient oo certaio
nombre d'eieroeots: oo cooteno importaot, une mise eo forme (images, soos, textes)
professioooelle et soigoee, ooe adaptatioo aox normes culturelles locales. Les campaooes de
mobilisatioo qoi igooraieot I'ooe de ces composantes o'avaieot pas le m§me effet, le m&me impact.

Poor I'avenir, beaocoup de choses sont a ioventer. L'Uoicef pourra s'associer, en parteoariat, aox
commooautes, aox media, aox professionnels de la commonicatioo, de la same et de I'edocatioo
poor proposer des actioos de mobilisatioo. II faodra aossi veiller a coordoooer les efforts de chacuo
poor eviter les double-empiois et optimiser les ressources disponibles.

II y a des themes precis pour cette mobilisation sociale: toot ce qui tooche a la sorvivance des
superstitions, des croyances et de I'imaQinaire traditionnel qoand ils diminuent I'efficacite des
politiqoes de sante. Le plannino familial, I'education sexuelle et le partaoe des responsabifites ao
sein do coople sont d'aotres themes possibles de cette mobilisation.

La mobilisation sociale est un axe d'intervention relativement nooveau ao Conoo. Ses effets et
I'impact des media sor Ee public sont encore mat connos. II serait otile de mener des etudes, poor
mieux cerner les poblics, les themes et la maniere de les aborder. Pourqooi et qoand la radio ?
Comment la television? Dans quel cas ['Alliance des Artistes...? Quel vecteor attire et interesse tel
oo tel public?
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I. STRUCTURES ET POTENTIEL DE MOBILISATION SOCIALE AU CONGO

Au plan traditionnel, les structures de mobilisation sociale s'adressent a des communautSs reduites
(famine, classes d'flges, collectivity ayant des references, des representations et une langue
communes. Les themes de predilection de la mobilisation portent sur les problemes de la vie
familiale, dans ses aspects materiels, sanitaires ou autres. Us cherchent a r£gler les rapports entre
les membres de la communaute, avec I'exterieur ou certaines associations de type initiatique. Ces
structures assurent un certain controle social.

Dans le secteur moderne, les structures de mobilisation sociale s'adressent a un public eiargi, de
toutes les origines avec des cultures et des langues nationals differentes. Elles 6taient un outil aux
mains du pouvoir {le parti unique et ses organisations de masse) et, en ce sens, le theme des trente
dernieres anne"es etait mobilisateur, propagandise et politique. On notait quand mfime la survivance
a cote de ces structures officielles, de quelques media modestes axe's sur la religion, les affinites
sociales ou rfigionaies. Depuis I'ouverture politique et la disparition du monopartisme marxiste-
leniniste, on assiste a une.6closion dissociations et d'organisations non gouvernementales drainant
vers elles un public lie" par des intdrets professionnels, sociaux, ideologiques ou regionalistes.

Traditionnels ou modernes, ces structures de mobilisation ont toutes eu, a un moment ou a un
autre, a traiter de problemes relatifs a la mere et a I'enfant.

Inventaire du potentiel.

La mobilisation sociale produit ses effets par le relais d'agents qui peuvent fitre des individus, des
groupes communautaires, des professionnels de la same ou de la communication, des associations
volontaires, les autorites et, bien entendu, des partenaires internationaux, agences et bailleurs de
fonds. Au total, moderne ou traditionnel, le potentiel de mobilisation au Congo est important.

1. LENIVEAU INDIVIDUAL

La communication ideate est celle qui passe entre des interlocuteurs face a face, parlant le mfime
langage et ayant les memes systemes de valeur, les memes termes de references, les memes
canaux de transmission. Les individus sont done d'excellents vecteurs de communication: la
femme, I'homme, le griot ont chacun une place particulars dans cet eventail de la communication
interpersonnelle.

La femme est I'agent ideal pour une mobilisation sociale parce qu'elle est a la fois productrice
6conomique, organisatrice des communautes, vecteur de transformation sociale et de maintien de
la lignee familiale. En plus, dans son role de mere, d'6pouse et de maTtresse de maison, elle est la
communicatrice principale du transfert des connaissances socio-cuiturelles (voir Partie 6). Ce role,
elle le joue essentiellement au sein de la cellule familiale.

La femme a bien conscience de ses divers roles cuiturels et sociaux. Elle a parfaitement int6riorise
sa responsabilite dans la reproduction sociale et les perils qui pesent sur sa sante et celle de son
enfant. Elle connaTt psrfsitement les tabous1 et les interdits qui frappent la femme enceinte. Tous
ces enseignements, elle les a recus des I'enfance, de specialistes, des anciens, de leur entourage,
par le biais de la communication individuelle, communautaire ou de masse (7).

Au plan social, la femme beneficie de la liberte dissociation. II n'est que de voir la vitality des
organisations feminines, formelles ou non, pour se rendre compte du sens de I'initiative et des
potentialrr.es de la femme. Sur le plan institutionnel, elle n'est pas soumise a une quelconque
discrimination. Elle a acces a I'enseignement et au monde du travail. Le Code de la Famille essaie.

' Les vivants, les morts et la nature doivent cohabiter. Pour que les premiers n'aient pas a souffrir
des derniers, i l ne faut pas se facher avec les morts. Pour respecter cet equilibre, la femme doit, dans
sa fonction reproductive, respecter des interdi ts. . . C'est elle qui vei l le a I'equilibre des forces.



de part ses dispositions, de prot£ger les inte"re"ts de fa femme.

II existe une association de professionnelies africaines de la communication (APAC) dont les
objectifs sont de I utter, a travers les medias, contre les prejuges de la societe a regard de la femme
et de rendre compte de son role effectif dans le processus de d6veloppement national.

Pourtoutes ces raisons, le femme peut et doit jouer un role majeur dans la mobilisation sociale mais
des mecanismes sociaux limitent son dynamisme et son action. Les blocages, provenant aussi bien
de la societe que de I'interess6e, pourraient d is pa rait re par le biais des campagnes d'information
mettant en valeur ses differents roles. La presse joue aussi un role ambigu, elle ne s'inteVesse
presque pas aux roles des femmes dans notre societe. Les madias contribuent a renforcer les
stereotypes defavorables a la femme, a travers les publicit6s, documentaires ou autres articles. Par
ailleurs, les carences des institutions educatives, culturelies, sanitaires, de transport, de
commercialisation, n'aident pas les femmes a concilier leur differents roles socio-6conomiques.

La femme a besoin d'etre d6conditionne"e de son statut d'infgriorite" et d'irresponsabilit^ afin de
dSvelopper toutes ses competences de retais et de diffusion conformations sanitaires,
nutritionnelles et educatives.

Malgre quelques signes d'ouverture, I'homme se sent encore trop peu concerne" par ces problemes.
Des programmes d'6ducation devraient lui fitre destines.

Le griot occupe une fonction sociale importante dans la socie'te" africaine. II diffuse les critiques
sociales, porte des louanges aux chefs de clans ou diffuse des annonces interessant la vie du
village.

En voie de disparition, les griots sont remplacSs, dans le secteur moderne, par les chanteurs et les
orchestres. Ces derniers dvoluent dans tous les domaines, soit de facon ponctuelle {fetes,
ceremonies) soit sur des sujets precis (campagnes polttiques, sanitaires, agricoles...). Us sont
organises de facon individuelle ou en groupes et peuvent intervenir a la demande d'un sponsor,
d'un mecene etc... Leur audience est nationale, a travers les medias, ou individuel, par le biais de
leurs "fans".

Le public des medias, le public des concerts, les organisations politiques, les associations, les
structures officielles et autres les utilisent pour les campagnes mediatiques de same ou dans
d'autres domaines.

Leur efficacite est potentiellement eievee, surtout lors des campagnes mediatiques de sante. (ex
: ZAO et la campagne de vaccination organisee par la Direction de la M6decine Preventive, I'UNICEF
et les autres partenaires qui interviennent dans ce programme).

Les professionnels de la sante recoivent une formation specifique et dependent du Ministere de la
Same. Us interviennent dans les problemes de same et touchent aussi bien les individus que les
communautes, a travers les stances d'education sanitaire qu'ils sont amen6s a animer. Leur
efficacite merite d'etre renforc6e par la biais d'une formation en techniques de communication.

2. LE NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Un autre moyen de mobilisation sociale des populations cibles passe par les groupes auxquels ils
appartiennent. Au sein de ces groupes, il faut identifier les leaders d'opinion a mfime de dialoguer
avec le groupe sur des sujets sp6cifiques d'interfit social ou economique. La communication est
alors plus facile car prise en charge par la personne ayant le plus de credit.

Chaque individu est rattache a des reseaux sociaux, formels ou non, professionnel, religieux, groupe
d'age, de sexe, de loisirs. Chaque groupe possede ses normes et ses valeurs qu'il impose a
I'individu (24). En y renoncant, celui-ci s'exclut du groupe. La societe s'impose egalement a
I'individu par I'interm6diaire de personnes admirables, respectfies ou charismatiques. Identifions ici



ces groupes et ces leaders a travers lesquels pourraient transiter I'information en matiere de sante.

Dans I'ensemble, la plupart des associations ou organisations restent encore trop replies sur elles-
memes et leurs preoccupations specifiques, celles qui, ax6es sur I'entraide sociale ou spirituelle,
semblent drainer les adherents les plus motives. Les autres reposent tres souvent sur quelques
individus et ont du mal a mobiliser la totalite de leurs membres sur des sujets socio-culturels. II est
difficile aux associations qui n'ont pas de financements "officiels" d'etre efficaces et la notion de
cotisation, financement moteur du volontariat, ne semble pas interiorise' par I'esprit congolais.

2.1 Le conseil des saoes

II s'agit dun groupe de notables villageois, designes par la population ou issus d'une Iign6e de
chefs traditionnels. Us sont reconnus pour leur quality de leader. Us interviennent de facon
ponctuelle dans les problemes de la famille, du couple, des clans et de toute la communaute. Us
se manifested a la demande des citoyens et statuent. Leur efficacite est eievee pour les questions
de couples, de famille mais faible pour les problemes specifiques de la mere et de I'enfant. Dans
la societe moderne, le Conseil des sages est souvent remplace ou double par un Comite de village
qui assure a peu pres les memes fonctions. Ce dernier peut parfois jouer un role de vulgarisateur
sur des sujets visant au bien-etre de la femme et de I'enfant.

Etant les te"moins priviiegies du quotidien v6cu par leurs concitoyens, ils occupent une place
credible pour la diffusion de certains messages.

2.2 Le Comite de Quartier

Pendant urbain du Conseil des sages, le Comite de quartier est constitue d'un groupe de notables,
volontaires et benfivoles. Ils reglent les rapports sociaux ainsi que les conflits mineurs resultant de
la vie quotidienne entre habitants du quartier (decAs, hygiene, assainissement). Le Comite de
Quartier a 6te largement utilise par le parti et I'Etat. Son fonctionnement est lie a I'efficacite de ses
membres. Son niveau d'efficacite est 6lev6 pour les questions de mobilisation ax6es sur I'entraide
sociale {aide a une famille eprouvee par le decGs d'un membre ou les operations d'assainissement
du quartier).

Par contre, I'efficacite reste faible a regard du groupe cible femme et enfant. II n'en demeure pas
moins que le Comite de Quartier, parce qu'il dispose d'une certaine autorite, peut agir dans la
mobilisation sociale dans le cadre de la same maternelle et infantile.

2.3 Les marches

Lieux d'dchange, de prestige, de culture et d'education, de justice, de rencontres entre sorciers,
d'initiation, le marche, hier comme aujourd'hui, remplit ces multiples fonctions.

II est gere par des "comites de marche", qui reglent les rapports entre vendeurs et diffusent les
informations utiles a la collectivity. Le service d'ordre y est maintenu par un corps de miliciens.
Tous ies grands marches urbains ont la meme organisation. Le marche dispose de moyens de
communication de masse comme des haut-parleurs, pour la diffusion des informations specifiques
ou la retransmission des programmes radiophoniques nationaux. Ils peuvent etre utilises pour la
sensibilisation sur des questions sociales, d'autant que les agents economiques {vendeuses ou
acheteuses) qui frequentent les marches sont des femmes. Les marches sont ge~r6s par les
arrondissements qui sont des structures administrates relevant de la mairie. Cheque marche a son
comite, dont les membres peuvent servir de communicateur.

2.4 Les Mbonoui2

2 Le l i eu de rassemblement des honmes du v i l l age .



C'est le lieu du re pas communautaire du village ou se retrouvent les hommes, jeunes et moins
jeunes. Le "Mbongui" est frequente surtout le soir. II s'agit d'une structure rurale, lieu de detente,
de conseil, de narration. Toutes les families y sont represented mais son efficacite a I'egard de la
population cible est faible... a moins que Ton ne I'utilise pour sensibiliser les populations masculines
sur les problemes de leurs compagnes (81. Le "Mbongui" a tendance a disparaitre; I'apparition des
moyens de communication mod ernes tels que la television ou la radio amene les communautes a
se replier sur la famille nucleaire.

2.5 La famille

L'organisation de la famille est caracterisee par I'autorite d'un chef de famille (le pere ou un aTne)
et la division sexuelle du travail. Cependant, cette organisation voit de plus en plus apparaTtre la
femme comme chef de famille. En matiere de mobilisation sociale, son niveau d'efficacite peut etre
6lev6. Cependant, il faut que le pere comme la mere soient suffisamment informes des problemes
de la femme et de I'enfant.

2.6 Les Naanoa3 : "Initie a des sciences de ouAnson"

Les "Nganga" interviennent au niveau communautaire sur les problemes de vie, de maladie, de
mort, de reussite sociale (10). Us sont organises individuellement mais il existe au niveau du
Ministere de la Sante", une Direction de la Medecine Traditionneile dependant de la medecine
curative ayant sous sa tutelle les tradipratriciens.

La croyance au Nganga est fortement ancre"e dans le public congolais. Les families ont le leur,
comme ailleurs le medecin de famille. Elles y recourent de facon episodique sur un grand nombre
de problemes relevant de la vie quotidienne. L'efficacite des "Nganga" est plus ou moins reconnue
dans les problemes concernant la mere et I'enfant. II peut etre utilise comme emetteur dans la
chaTne de communication. Son credit reste important parmi les populations aussi bien urbaines que
rurales.

2.7 Les associations

En ville ou a la campagne, formelles ou informeiles, elles regroupent des individus par classe d'fige,
de sexe, d'inte'rets communs, de professions ou autres. Ces personnes se voient pour les loisirs,
I'entraide ou les deces. Les groupes de jeunes, souvent informels, "assurent" leur education
sexuelle, car les parents semblent deiaisser cette question specifique. Ces associations pourraient
constituer un vecteur de messages pour nos populations cibles. Dans la formule congolaise, on les
denomme "Muzikis".

2.8 Les Organisations Non-Gouvernemtales

Avec la liberalisation politique instauree en juillet 1990, une multitude d'organisations non-
gouvernementales ont fait leur apparition sur la scene publique.

Ces associations sont regies par la Lot de 1901 sur la liberte dissociation au Congo. Elles sont
declarers au Mir.istirc de I'lntgrieur du moins celles qui desirent avoir un statut juridique. Une
cinquantaine d'ONG se sont regroupees au sein d'un Comite National de Coordination des ONG
denomme CONAGONG.

Le CONAGONG constitue un cadre juridique, une structure appropriee de concertation pour les ONG
du Congo. II a ete mis en place en 1989, a I'initiative du PNUD et dans le cadre du projet regional
RAF/87/001.

Les domaines d'intervention des ONG portent sur divers secteurs (ex : le bien-etre familial,
I'environnement, le d6veloppement communautaire, la communication, I'etude des adultes.

Les tradi-praticiens.



['assistance aux jeunes et aux enfants de la rue). En bref, tous les aspects du developpement
ficonomique social et culturel sont couverts par les diverses ONG existantes au Congo. II faut
signaler que certaines ONG sont en fait des reconversions rficentes des anciennes organisations de
masse issues du systeme politique precedent.

Le fonctionnement des ONG depend de leur disponibilite financiere et de la motivation de leurs
adherents. La plupart ont une efficacitd r6elle quand elles sont utilisSes comme canaux de
sensibilisation des communaute's qu'elles regroupent, notamment sur les problemes de same de la
mere et de I'enfant. Elles sont d'autant plus efficaces qu'elles jouissent de la confiance de leurs
membres. Plusieurs envisagent la creation d'un journal dans lequel pourrait 6tre cre"£e une rubrique
consacrSe aux problemes de la mere et de I'enfant.

2.9 Les congregations relioieuses

Officiellement, le Congo reconnatt 7 religions (cathotique, protestante, salutiste, musulmane,
kimbanguiste, tenrikyo, zephyrin}. Mais, a cote de ces eglises officielles, sont toierees une infinite
de sectes religieuses. Les questions traitees au sein des diverses confessions se rapprochent de nos
preoccupations. On y aborde, hormis les sujets religieux, I'education morale et Amelioration des
conditions de vie comme I'hygiene et la sante. Leur potentiel de mobilisation est important tant
dans les campagnes qu'en ville. Elles couvrent toutes les couches sociales. Leur capacite de
mobilisation est assez eiev6e dans leur domaine d'activite et d'autant plus grande qu'elle agit sur
I'imaginaire du public. Tout programme de sante peut les utiliser comme collaborateur efficace dans
la diffusion des messages sanitaires ou d'interet social. Deja forme en tant que communicateurs
sanitaires, les responsables des confessions religieuses pourraient recevoir des formations de courte
duree sur des sujets socio-culturels a repercuter au niveau de leur public.

3. LE PAYS ET L'ETAT

Les individus et les groupes sont importants par la communication directe qu'ils permettent, sans
intermediate mecanique. Mais leur port£e est limitee et la taille de leur public reduite. II existe
cependant des communicateurs dont la portee s'etend aux frontieres du pays. Leur organisation
importante ou le recours a des mass-media permet cette large diffusion... parfois porteuse de
mobilisation sociale.

3.1 Les organisations de masse

Sous le regime du monopartisme, toutes les couches sociales etaient organisees et rassembiees
sous la banniere du Parti Congolais du Travail. Ainsi, tous les jeunes se retrouvaient g6r6s par
I'Union de la Jeunesse Socialiste Congolaise {UJSC - JP), subdivis6e en Federation des Jeunes
Etudiants, Jeunes Travailleurs, Jeunes Paysans. Les femmes etaient g6r6es par I'Union
R6volutionnaire des Femmes du Congo (URFC), subdivisee en Unions Cat6gorielles (Femmes Travail-
leuses, Femmes Commercantes Vendeuses et Artisanes, Femmes des Fraternit6s Religieuses,
Femmes Paysannes). Les artistes, 6crivains et artisans se retrouvaient dans I'Union Nationale des
Ecrivains, Artistes et Artisans congolais. II existait egalement I'Union des Musiciens Congolais
(UMC), I'Union National des handicapes du Congo (UNHACO), I'Union Nationale des Paysans
Congolais. Toutes ces organisations, dites organisations de masses, avaient la faculte de mobiliser
les couches sociales qui dependaient d'elles. Elles etaient regies par le Departement de la
Propagande du Parti Congolais du Travail. Bien que les principaux themes mobilisateurs aient 6t6
axes sur des sujets politiques, la plupart de ces organisations ont eu a participer activement a des
campagnes de sensibilisation aux problemes de sante (ex : campagnes sur le Sida avec I'URFC,
themes sur les vaccinations, la rehydratation par voie orate, la prevention du sida traite par les
musiciens, peintres et ecrivains congolais). Chacune de ces organisations possedait un acces
organise aux ondes de la radio et de la TV. Elles pouvaient ainsi diffuser des messages d'interet
public et notamment en direction de nos groupes cibles.

Avec I'adoption du systeme multipartite, toutes les couches de la societe ont la liberte de se



constituer en associations. Ainsi, a la Conference nationale, s'6taient inscrits plus de 150
associations, ONG, Fondations, confessions et 69 partis. Mais cela ne donne qu'une id6e parcellaire
des groupes organises qui existent dans le pays.

2 Le Ministers de I'Information

II s'agit d'une structure d'Etat chargGe d'executer les prerogatives en matiere de conception,
collecte, traitement, diffusion de reformation. L'ex6cution des directives se faisait a travers les
administrations sp6cialis6es, a savoir: la radio nationale, la television nationale, la presse e"crite et
rendition. Le traitement de 1'information etait soumis au controle de la censure et de I'autocensure.

Nous verrons plus loin que les media n'etaient pas toujours ecoutg et/ou appre'cie', le caractere
propaganiste n'echappant a personne. Comme le dit Paulette Yambo, journaliste:"fes gens avaienl
perdu /'habitude de lire la presse nationale mais depuis quelques mois et {'apparition de nouveaux
journaux, Us reprennent le goQt de la lecture et de 1'information libre". Des moyens de
communication attractifs pourraient attirer les lecteurs, auditeurs et les teiespectateurs et la presse
pourrait alors jouer pleinement son role, celui d'informer. II y aurait beaucoup d'opportunites pour
des programmes de vulgarisation sanitaire ou hygie"niste, nutritionnelle ou Educative. Le pays aura
alors besoin d'expertises, de financements et d'informations specifiques.

Les contraintes materielles qui pesaient sur les media nationaux hypothequaient s6rieusement les
productions et les realisations. Pour la radio et la TV, en 1990, le budget prgvoyait 115 millions de
francs CFA. Les annees pr6c6dentes, ('execution des moyens preVus etait partielle. Le Congo ne
possede ni unite de fabrication radio ou television, ni usine de papier, ni pellicule et autre materiel
eiectronique. Tous ces elements doivent done etre importes. Les differentes structures de
1'information ne correspondent ni a la qualite, ni a la quantity des prestations qu'elles sont cens6es
assurer.
Comme beaucoup d'autres Institutions au Congo, celle-la va changer. La privatisation va permettre
['emergence de radios privees, de nouveaux journaux lies a des groupes financiers ou a des partis
politiques. A I'heure actuelle, nul ne peut dire quei usage sera fait des moyens de communication
de masse. La Conference nationale a d'ores et deja decide la creation d'un "Conseil superieur de
1'information et de la communication" qui jouera un role tampon entre les media et les autorites.
C'est lui qui organisera le futur paysage audio-visuel congolais... et qui done decidera de
^importance des emissions d'education populaire, sanitaire ou autres.

3.2.1 La Radio Nationale

Organe de reception et de diffusion de 1'information accessible au grand public, avec un volume de
diffusion de 20 heures par jour et en trois langues : francais, lingala, kituba. La radio couvre, selon
le Ministere de 1'information, tout le territoire national. Deja, en 1984, selon un rapport du Centre
National des Statistiques et des Etudes Economiques, 42.644 sur 103.263 menages recens6s
possedaient un poste de radio (41 %).

L'enquete a egalement r6ve!6 que les hommes ecoutent plus la radio que les femmes. II serait
interessant de savoir si le desint6ressement des femmes pour la radio tient a I'inadaptation des
emissions qui ne correspondent pas a leurs aspirations ou bien aux mauvais horaires de diffusion
incompatibles avec leurs nombreuses taches. La majorite des emissions qui composaient alors les
programmes portaient sur ('education et la formation politique. Elles etaient produites par les
organisations de masse. Une enquete effectuee a Brazzaville en juillet 1990 sur un echantillon de
100 personnes r6vele que les emissions les plus suivies sont:



Repartition des Emissions radio les plus suivies

Emission

Information
Educatives
Contes et sketchs
Communiques necrologiques

Animation libre

Tota l 100%

Source : Enquete Analyse de La situation/Mobilisation sociale- JuiUet 1990, Brazzaville.

Le potentiel de mobilisation sociale de la radio est 6lev6e. Elle couvre leterritoire national mais des
problemes H6s au fonctionnement peuvent en reduire la portee.

3.2.2 La Television Nationale

C'est une administration publique par laquelle transite de multiples messages, dont une Emission
hebdomadaire de 30 minutes sur les aspects de same. La couverture est quasi nationale mais son
accessibility est reduite. La television est le media prefer du public (75 % selon une etude realis6e
par le D6partement des Sciences et Techniques de Communication de I'Universite de
Brazzaville)(23). Mais elle souffre de nombreux problfemes d'6quipements, de productions, de
ressources humaines et-de gestion qui en limitent I'efficacite. Elle ne diffuse que sur une seul
chaTne et ne dispose actuellement que d'un seul studio en 6tat de fonctionnement, trois ou quatre
cameras plus ou moins operationnelles, un car de reportage a moitie" fonctionnel. Depuis quelques
mois, le ciel hertzien congolais s'ouvre a des reseaux et des chaines de TV etrangeres (europeennes
et ame"ricaines). Ce sera un element a prendre en compte dans les campagnes de developpement
transitant par les madias.

3.2.3 La Presse Ecrite Nationale

Elle se compose it de 5 agences publiques ou privees qui diffusaient des informations sur divers
sujets. Tous titres confondus, la diffusion n'atteignait pas 20.000 exemplaires. La liberalisation
politrque a favorise l'6closion d'une serie de litres issus des partis politiques ou de prives. L'un
d'eux "Madukutsekele" tire a 25.000 exemplaires... Le carcan de la censure politique reduisait
jusque la I'efficacite de la presse ecrite. Elle compte maintenant des lecteurs de plus en plus
nombreux qui pourraient trouver a travers ses rubriques, sous forme de bandes dessindes
notamment, des informations socio-sanitaires et economiques benefiques a la mere et a I'enfant.

3.3 Le ministers du Developpement rural

Le Ministere du Developpement rural possede, au sein de ses structures, un projet intitule Radio
rurale. Elle a de"marre dans le contexte d'un projet financee par la Fondation Friedrich Nauman et
la FAO. Bien structure, elle utilise les canaux de la Radiodiffusion Nationale et diffuse en francais
et langues nationales. Les emissions proposent des conseil en techniques agricoles, education
sanitaire etc. L'exploitation des rapports d'ecoute a montre que la Radio Rurale jouit dune grande
6coute en milieu rural (42 % des menao.es ruraux s'y interessent). La Radio Rurale integre
egalement dans ses programmes, des emissions de sante" provenant du service d'education pour
la sante du Ministere de la Sante et des Affaires Sociales.

Ce canal et ses contenus constituent sans aucun doute la formule la plus adaptee a un travail
d'education populate. Quand cette formule combine une interactive des auditeurs (qui prennent



alors la parole en direct, dialoguent entre eux et proposent des solutions a leurs probEemes
concrete) I'information se fait animation et les resultats en terme de mobilisation sont decuples. Des
experiences de ce type existent dans d'autres pays d'Afrique centrale. Elles sont bien rodees et
produisent des resultats spectaculaires en termes de production agricole, de prevention sanitaire,
d'hygiene, de cohesion sociale et de developpement culture). Ces experiences sont finances par
des bailleurs de fonds reunis en partenariat, chacun apportant un savoir-faire particulier. Dans le
cas qui nous occupe, la radio rurale est I'outil ideal pour atteindre les populations rurales sur des
themes propres a la mere et I'enfant.

3.4 Cin6ma/Vid6o-club

Les services du Ministere de la Culture et des Arts ont recensd, en 1989, 23 salles de cinema dont
I /3 sont localisees a Brazzaville. Les themes des films pr6sent6s au public sont ax6s sur I'aventure,
I'amour, la guerre. Interroges sur I'etroitesse des sujets, les responsables de I'Office National du
Cinema Congolais ONACI arguaient du gout du public pour ces themes. L'ONACI a ete dissoute.
Actuellement, la gestton des cinemas a et6 laissee aux prives. Une meilleure exploitation de ce type
d'expression pourrait etre faite en encourageant dans les services de production officiels ou prives,
la production de documentaire utilisables dans les centres d'education des adultes, dans les gcoles
et associations, les centres de sante maternelle et infantile.

3.5 Theatre

Le theatre congolais jouit d'un notoriete considerable sur la scene Internationale... mais peu dans
le pays. Ses auteurs et son repertoire empruntent aux themes ancestraux et modernes. En 1981,
on comptait quand meme une douzaine de troupes de theatre amateurs, illustrant I'engouement du
public pour ce genre de loisir. Le manque d'infrastructures nuit a la popularisation du theatre. La
seule salle de theatre officielle (CEFRAD), le Centre de Formation et de Recherche d'Art
Dramatique, est en etat de delabrement et les rares representations theatrafes ont lieu dans les
amphitheatres de I'Universite de Brazzaville (18 representations en 1989). Parmi les pieces de
theatre presentees au public en 1989, deux ont aborde des themes lies a la same: le sida et le
mauvais comportement du corps medical.

Au Congo, la television et la radio, produisent des emissions sous forme de theatre ou sketchs,
baptises "scenes de la vie courante". Ces formules sont tr6s prisees par le public, car elles sont
diffusees en languesnationales avec des situations typiquement locales. Les Administrations
specialisees en Communication, les institutions nationales ou Internationales, soucieuses de
mobilisation sociale pourraient utiliser ces formes d'expression, car elles ont la faveur du public.

3.6 Ministere de la Sante et des Affaires Sociales

II existe plusieurs structures de mobilisation sociale et de communication au sein de ce Ministere.
La Direction de la Sante Familiale a une section Information-Education et Communication. Elle a la
charge d'un programme sur l'6ducation de la mere et la recuperation nutritionnelle. La Direction des
Soins de Sante Primaires possede un service national de I'education pour la sante.

La Direction Generate des Affaires Sociales, a travers faction des animatrices sociales dans les
Centres de Sante Maternelle et Infantile, joue un role dans I'education des meres pour la sante des
enfants. Malgre ('existence de ces structures, I'education sanitaire semble ne pas avoir la faveur
des medias. Une meilleure ouverture dans ces structures permettrait d'atteindre de plus larges
populations.

4. AUTRES RELAIS.

4.1 Alliance des Artistes, Intellectuels et Communicateurs Conoolais pour la Survie des
Enfants.

Tout est parti de I'idee de I'Unicef d'impliquer, dans chaque pays, les elites intellectuelles dans le



combat pour Amelioration des conditions de vie de la femme et de I'enfant. Cette dynamique s'est
enclenchee au Congo. Au debut de 1990,1'Alliance naissait, mobilisant de nombreux professionnels
de la culture et de la communication. Elle a un statut d'ONG et est parrainee par I'Unicef. Ses
activites sont d'ailleurs coordonn6es avec le bureau de I'UNICEF. Parmi les activites de I'annee
1990, figure la campagne de sensibilisation de ('opinion congolaise sur la tenue du Sommet des
Chefs de I'Etat et de Gouvernement sur les Enfants, a New York, du 29 au 30 septembre 1990.
Plus concretement, I'Alliance a mene, dans les 6coles de Brazzaville, une campagne de
sensibilisation aux problemes d'assainissement et d'hygiene. Elle a aussi organist les journees de
prevention du sida a Pointe-Noire. A coup sur, I'Alliance est un relais important dans la mobilisation
au Congo. Elle occupe une place de choix dans notre schema d'operationnaiitS: connue et reconnue
par le public, credible aupres des autorites, professionnels de la communication, composee de
personnes ressources.

4.2. Svndicat

De ('independence a 1990, le mouvement syndical a etd un facteur determinant dans Involution
politique du Congo. II constituait la force de mobilisation sociale la plus importante au niveau
national. A travers ses nombreuses federations ont transite les revendications socio-economiques
qui ont eu un impact certain sur ('amelioration du bien-etre de la femme et de I'enfant. La
Confederation Syndicale du Congo (CS.C.I, syndicat unique au Congo, a une tranche demission
a la radio et a la television et diffuse sporadiquement un journal "la Voix de la classe ouvriere". A
la mort du monopartisme va corresponds une multiplication des syndicats.

4.3 L'aaence de pubijcite

Pour le moment, il n'existe qu'une seul agence de publicity au Congo : AFR1MEDIA. II s'agit dune
societe mixte de communication avec une participation de I'Etat a hauteur de 51 %. Sur la base
d'un contrat, AFRIMEDIA reverse au Ministere de I'Information 60 % de la facturation. Elle a, en
principe, le monopole de la publicity et les annonceurs doivent obtenir son autorisation pour
engager des actions de publicity. Mais cette regie n'est pas stricte. C'est ainsi que certaines
campagnes d'interet national, engagees par les organisations Internationales ou des Ministeres
locaux, obtiennent directement les services des medias en s'adressant directement aux
administrations concernees.

D08EB M VfcCCINS ADMiNtBTREES EN WBO
BRAZZWILLE/CONOOAFRIMEDIA collabore avec des agences

Internationales de publicity. Les publicites sur le
tabac et I'alcool contribuent pour 30 % au
budget de la societe. Malgre une lettre circulaire
du Ministre de ('Information, recommandant de
timiter la publicity sur les alcoots et les tabacs,
les principaux sponsors demeurent les brasseries
et les manufactures de tabac. Les entreprises
d'Etat ne contribuent que pour 20 % au budget
d1 AFRIMEDIA.
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Plusieursagences international (UNICEF, PNUD,
OMS, FAO, FNUAP) fournissent aux medias des
supports de communication portant sur leurs
domaines d'activites. Certaines on eu a
contribuer a des campagnes m6diatiques
d'interet sanitaire4.

Figure 1

* Un "Groupe de Mobilisation", reunissant des bailleurs de fonds, des "gens de media" et le Ministere
de la Sante se re"unissait tous les trois mois pour coordonner les actions de mobilisation dans les domairtes
de la sante". Il a joue pleinement son role durant la campagne de vaccination, depuis il est "en veilleuse".



L'efficacite de la campagne sur les vaccinations, r6alis6e par I'UNICEF, en collaboration avec le
Ministers de la Same, peut fitre mesuree a travers la Figure 1 (30).
Le message de cette campagne repose sur un chanteur tres populaire : ZAO. Ceci explique peut-
etre le succes de la demarche. Nous I'avons note, en milieu traditionnel, la credibility du message
depend beaucoup de celle de son support.

Certaines ONG ou administrations nationales ou Internationales possedent des structures adapters
pour une mobilisation sociale, en vue de faire passer des messages dFint6ret economique social ou
cultural. II en est ainsi du Lions Club, Rotary Club, Centre d'Information des Nations Unies (UNIC),
qui organisent des rencontres au cours desquelles sont debattues des questions relatives au
d£veloppement.

III. LES DOMAINES D'INTERVENTION ET
LES PERSPECTIVES DE MOBILISATION SOCIALE

1. DES DOMAINES D'INTERVENTION

Vimaginaire occupe une place de choix dans la vie congolaise d'aujourd'hui (recours en masse a
la priere, consultation des feticheurs, frequentation assidue des eglises e t c . ) . Ces attitudes
peuvent s'expliquer notamment par la deterioration de la quality des soins hospitallers. Nous avons
vu dans la partie 3 consacree a la same publique que, selon une enquete, 30,7 % de la population
impute au corps medical la responsabilite du deces d'un enfant malade. Comment s'etonner alors
que les patients consultent les tradi-praticiens et ont parfois recours a des pratiques plus occultes.
La n6cessit6 d'ameliorer les soins de sante et la communication en milieu sanitaire deviennent une
condition essentielle a remplir pour eloigner la population d'une trop grande emprise de I'imaginaire.

En matiere de sante de la femme et de I'enfant il existe aussi de nombreux blocages, notamment
les interdits et superstitions. Un bilan des interdits et superstitions prejudictabies a la sante"
maternelle et infantile permettrait de mettre en place une strategie visant leur adaptation a la
situation actuelle. La population est partagee entre des options culturelles qui pronent la natalite
(securite vieillesse, assurance de la lignee), la politique ambigue du gouvernement et les couts
financiers d'une proge"niture nombreuse. En matiere de planification familiale, des informations
concretes doivent etre donnees pour aider la population a se determiner. II faut considerer la
planification familiale comme un element du bien-etre de la famille.

Avec les difficultes ficonomiques, les tiraillements culturels et le deracinement social, la famille
souffre. L'homme, traditionnellement responsable et dernier recours de la famille contre I'adversite,
demissionne de plus en plus souvent de ce role. II se tourne vers I'exteYieur laissant a la femme la
responsabilite de la cellule familiale. Un programme d'education a la vie parentale, favorise la
cohesion de la famille.

Les vieux et tous ceux qui, au sein de la famille, se chargeaient de I'education sexuetle ne jouent
plus leur role. L'urbanisation et les progres technoiogiques ayant entratne une crise culturelle et le
renversment des valeurs. Cependant, les sujets touchant a la sexualite restent souvent tabous. Les
consequences mn snnr les chiffres dramatiques de I'avortement en milieu scolaire, la liberte sexuelle
qui expose aux M.S.T. et au SIDA. La mise au point d'un programme & e'ducation sexuelle adresse
aux adultes et aux jeunes a travers leurs associations limiterait ces probiemes.

La croyance sur la necessite de proteger I'enfant contre les influences maiefiques par la pratique
des incisions perdure. Toute en luttant contre ces pratiques dangereuses, nous pourrions glisser sur
les "bonnes pratiques" de protection que sont les vaccinations.

2. DES PERSPECTIVES.

Le schema que nous proposons a la page suivante tente de synthetiser les elements indispensables
a un partenariat de mobilisation sociale qui aurait toutes les chances de reussite. Le but: diffuser



un message spScifique a destination d'un public cible dans le but d'induire un changement
d'attitudes ou Padoption dun comportement specifique (c'est la mobilisation sociate).

Les exigences:

un contenu precis, concis, facile a saisir (e*viter les contenus multiples);
adapte" a la culture, aux langues et aux habitudes locales;
mise en forme parfaite de tous les ingredients: sons, images, textes....;
diffuse par le canal le plus adapts au public vise.

Les ressources:

le diffuseur du message (le commanditaire) peut etre unique ou consacre" un partenariat
r6uni pour Poccasion;
les partenaires locaux charges d'adapter le message initial au public vise: traduction, choix
des mots et des slogans, touche humoristique ou dramatisation qui sera appreciee par le
public;
les professionnels de la communication a toutes les Stapes de la production;
un ou plusieurs supports seront choisis pour "porter" le message.

L'UNICEF, POMS et PUNESCO ont edite et diffuse" largement une brochure intituiee "Tous pour la
sante". II s'agit d'un manuel de reference pour les communicateurs de la sante. Pour savoir
COMMENT parler de la sante. Fort semblable au concept de partenariat, ce guide pratique, parle
"d'alliance pour la sante". Un autre guide, complement indispensable du premier et intitule " Savoir
pour sauver" presente en 10 idees fortes les defis de la sante dans le monde d'aujourd'hui. A
I'usage des femmes et des hommes de communication pour savoir de QUOI parler.

2.2. Les Nones directrices de la mobilisation.

L'ameitoration de la situation santtaire de la mere et de Penfant suppose une integration de normes
sociales profondement ancrees a des comportements pr6ventifs ou curatifs plus modernes, en tout
cas nouveaux. Pour realiser cette integration, I'utilisation adequate des potentiels de mobilisation
sociale et de communication s'avere essentielle.

A cet effet, nous preconisons une serie d'etudes (sur le modele des procedures d'6valuation rapides
- type RAP) qui apporteraient des renseignements susceptibles d'orienter la mobilisation sociale,
les moyens de communication et I'eiaboration des messages correspondent aux sensibilites
cultureiles du public concerne.

Les decisions qui pourraient entrainer d'6ventuelles modifications des normes des groupes devront
etre discutees et acceptees par le groupe. C'est la raison pour laquelle nous preconisons une serie
d'action en direction des qroupes.

Enfin, pour atteindre le plus large consensus sur les changements voulus dans le domaine de la
sante, nous proposons oueloues themes de camoaone, a lancer en fonction des attitudes que Pon
souhaiie muuuiui uu ienforcer.

Des synergies peuvent etre trouvAes avec le secteur de I'education en complete refonte. Les
parents et les comites de parents pourraient jouer ce role d'interface entre deux secteurs
compiementaires, I'education et la mobilisation sociale. A Pheure ou les programmes et les
investissements scolaires sont analyses et modifies pourquoi ne pas proposer que Peducation
sanitaire, Passainissement et I'hygiene soient inclus dans les grilles de programmes. Les parents -
meres et peres reunis - pourraient contribuer a cet exercice. Pour explorer ces domaines conjoints

vous pouvez vous reporter utilement a la partie IV, I'education de base.



RESSOURCES

UNICEF - CROUPE
de mobilisation
Professionnels de
la Sant6 - ONG
Agences

EXIGENCES

CONTENU
- Universel
- Mobilisateur
- Femme/enfants

MESSAGE

L'Alliance - leader
Artistes - Sages
Chefs traditionnels

ADAPTATION
- langue nationals
- respect des

traditions, des
habitudes
culturelles

FILTRE
CULTURED

Radio, T.V., Studio,
Agences, profession-
nels de la communi-

PRODUCTION
professionnelle
attractif,
leche, amusant

PRODUIT:

Journaux, hebdomadaires
affiches, brochures,
vidSogrammes

Diffusion
choix des media,
horaires, program-
mation en fonction
du public

SUPPORT;

Public cible

2.3 La communication individuelle

La femme, nous I'avons vu, est au centre de la communication: dans ses fonctions de
mere, Spouse, agent e"conomique, lien de famille, agent d'6change socio-culturel, mattresse
de maison etc... C'est sur elle que devrait porter, en priority, les programmes d'6ducation
sanitaire. En tant que communicatrice principale, son influence pourrait fitre renforce"e par
I'acquisition de certaines informations visant a PamGIioration du bien-etre familial. Aussi
devrait-elle farre I'objet d'une attention particuliere dans les programmes d'e"ducation, de
formation dans les ddmaines politiques 6conomiques et socio-culturels. L'homme, dans cet
aspect particulier, devrait e"galement fitre assocte. Donner une formation en techniques de
communication au personnel de same" en contact avec les malades ou le public s'avere
indispensable.

2.4 La communication de masse

Une s6rie d'e'tudes sont a envisager afin de mieux cerner les problemes :
Enquetes sur I'impact des campagnes sanitaires de masse: ont-elles Staient vues,
appr6cie"es et comprises? Ont-elles eu un impact durable?

Dans le meme ordre d'idee: recenser les campagnes passGes, identifier les "succes
stories", leurs 6l6ments de r^ussite pour en de"gager des lignes de force et une
strangle precise. La proposition du partenariat (voir page pr6c6dente} pourrait servir
d'hypothese de recherche. Dans les dernieres ann6es, des projets de mobilisation
sociale ont ainsi 6t6 mene"s qui respectaient ces exigences de contenu.



d'adaptation, de professionnalisme. Citons, les projets NUTEDB, et PEV-ZAO.

Enquete sur ('influence des medias et sur les attitudes relatives a la same.

Encouragements et soutien a la specialisation des chroniqueurs sanitaires de
I'audio-visuel et de la presse 6crite.

Creation d'une banque de donnees sur les informations disponibles en matiere de
same de la mere et I'enfant (centralist au niveau d'une institution nationale ou
Internationale).

Lancement d'un systeme de parrainage des Emissions les plus populaires afin d'y
inserer des spots et des messages de same, ou visant a ('amelioration de la
situation de la femme et de I'enfant.

Reactive" le "Groupe de mobilisation" pour qu'il coordonne ['ensemble des actions
menees par les bailleurs de fonds, les autorites et les associations volontaires.

Campagne de masse sur la planification familiale.

2.5 La communication de groupe

Proposer une information en matiere de same et de communication aux
responsables et animateurs des associations (femmes, jeunes, confessions
religieuses e t c . ) .

Encourager les seminaires d'information pour la same au niveau des associations,
groupe, professionnels et confessions religieuses.

Theatre : utiliser les troupes de theatre amateur des CEG et lyce"es pour promouvoir
des messages de same dans les ecoles ainsi que des sujets visant a ('amelioration
de la situation de la femme et de I'enfant.

Travailleren sous-traitance et/ou en partenariat avec des ONG, avec I'Alliance ivoir
point 4.1.)ou d'autres partenaires plus traditionnels, surtout sur des sujets
ponctuels ou limites dans I'espace {assainissement).

Le public prfifere les emissions ludiques, Pourquoi ne pas casser les carcans et
parratner une emission de jeux {type QUIZ) axee sur des themes qui nous
concernent?

2.6 Revalorisation des circuits traditionnels

Utiliser les agents de communication du systeme traditionnel (griot, tradipraticien,
accoucheuse) dans les campagnes d'information de masse.

Encourager I'emploi des langues nationales pour la diffusion des messages, des
spots de same.

Utiliser les espaces traditionnels de communication (Mbongui, marches, ceremonies)
pour fa ire de ['education pour la same en faveur de la femme et de I'enfant.

Renforcer les messages des media en utilisant des formules correspondent aux
sensibilit£s culturelles du public ctble.

6 Pour plus d1informations sur le projet MUTED, le lecteur se reportera au Volume 4, le chapitre sur
les re"ponses institutionnelles.
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LES PRIORITES PAR THEME

1.1 L'environnement socio-^conomiaue:

Appr6hender et p rend re en compte le secteur informel;
Identifer les groupes vulnerables et leur appauvrissement 6ventuel induit par
les mesures d'ajustement structurel;
Apprehender la r6alite et le profit socio-economique des meres ceiibataires;

1.2. La same.

Conbattre la maladie. Chez I'enfant, le paludisme, les maladies diarrheiques,
le sida, la tuberculose. Chez la mere, les avortements provoqu6s, les
complications infectieuses de c6sariennes, les hemorragies en cours de
grossesse ou lors de I'accouchement;
S'attaquer aux causes sous-jacentes de ces maladies: acces insuffisant a
des structures de soins, discontinuity des soins par manque de
medicaments, cloisonnement et hyper-specialisation des soins, emergence
dune medecine informelle;
S'attaquer aux causes structurelles: affectations hasardeuses de certains
credits, politique nationale du medicament inadapt6e aux besoins des
patients, gestton des recettes des centres de sante sans implication et sans
controle des communautes b6neficiaires, demotivation des agents de sante.

1.3. La nutrition et la s6curite alimentaire.

S'attaquer a la malnutrition des nouveau-nes, au retard de croissance, a la
maigreur des enfants de motns de cinq ans;
Combattre le retard nutritionnel des campagnes et surtout des zones
montagneuses;
Etablir les associations entre la malnutrition et de nombreux facteurs socio-
economiques: niveau des revenus, origine de I'eau de boisson, absence de
latrines;
Evaluer les consequences a terme de cette malnutrition sur le

developpement economique et humain.

1.4. L'6ducation de base.

Combattre les pe"nuries de maTtres et de locaux;
Re"6valuer les formations;
Mettre a disposition le materiel pedagogique et didactique;
Etablir un 6quilibre entre les moyens allou6s a ('education de base et a
I'enseignement superieur;
Rehabiliter les filieres techniques, deiaissees au profit de I'enseignement
general.
Carder la politique educative genereuse (d6mocratisation, gratuitei mais
encourager la planification et la definition de strategies claires, conforme
aux moyens existants.

1.5. Le role de la femme.

Mettre fin a la discrimination envers la jeune fille et la jeune femme au sein
du systeme educationnel;
Limiter la surcharge de travail et de responsabilites: multiplication de ses
differents roles, aboutissant a une demobilisation (inevitable) sur certains



thfemes comme 1'education des enfants, le sevrage, le suivi nutritionnel...
Mettre fin a I'exploitation economique (au sein de la famille) et sexuelle (a
Creole) des 6l6ves.

1.6. Protection et droits de I'enfant.

S'attaquer aux facteurs d'apparition des groupes de jeunes en difficulty
(enfants de la rue, jeunes travailleurs ou delinquants), victimes de la
conjonction de divers facteurs: crise des valeurs, recession economique
entratnant une demission des parents, faillite du systeme educationnel.

1.7. La mobilisation sociale.

Informer sur les mauvaises pratiques sanitaires, nutritionnelles, etc.
Atteindre le public rural et les femmes, souvent restes a l'6cart des (rares)
campagnes de mobilisation sociale;
Apprehender les effets de la mobilisation sociale, ses circuits, son impact.

1.8 Une mauvaise connaissance des situations et des phe"nomenes.

Tenter d'en savoir plus long sur la plupart des domaines etudes: les fa its,
les situations et les ph£nomenes sont mal connus par manque
d'informations credibles et documented. Ce manque de connaissances nuit
bien 6videmment a I'adoption de strategies efficaces;
Se concentrer sur les groupes vulngrables, les phenomenes sociaux recents,
les indicateurs de sant6 et de nutrition.



II. LES PERSPECTIVES D'ACTION PAR THEME

Quels sont les moyens de relever les defis Ianc6s a la situation socio-sanitaire deta mere et
de I'enfant au Congo? Quelques idees d'intervention et d'action.

2 .1 . L'environnement socio-economiaue:

Une aide aux femmes et aux enfants acteurs du secteur informel: aide en
formation, soutien aux regroupements cooperatifs, acces au credit;
Mise en place dun systeme d'alerte rapide qui permettrait d'identifier et de
su.ivre les groupes a hauts risques de pauperisation.

2.2. La same.

. Une modification de I'organigramme du Ministere de la Sante pour une
meilleure integration des activites, une decentralisation des moyens et une
rationalisation de la gestion des ressources tant financiers que humaines
et materielles;
Programmation sanitaire nationale visant le renforcement du systeme de
same des districts par I'application de I'lnitiative de Bamako;
Politique de formation medicale;
Mise en place d'un cadre legislatif favorisant les perspectives precedentes
notamment la decentralisation;
Revision de la politique pharmaceutique nationale.
Une strategie de communication orientee vers des changements d'attitude
vis a vis du sida ainsi que des politiques de prise en charge des seropositifs
et des malades.

2.3. La nutrition et la securite alimentaire.

La conduite d'un sevrage judicieux, en temps, en quality et en quantite;
La surveillance de la croissance, outil du suivi du developpement
communautaire;
Un systeme de surveillance nutritionnelle servirait a suivre ('impact des
politiques economiques et agricoles sur la security alimentaire des menages.
Des m£canismes adaptes aux groupes vulnerables seraient mis en place.

2.4. L'Aducation de base.

Promouvoir reducation aux plus jeunes ages (le prescolaire) en y impliquant
les parents;
Identifier des solutions de gestion ortginale sur des bases communautaires
accessibles au plus grand nombre;
Appuyer les efforts du gouvernement pour ameliorer I'efficacite de
I'enseignement primaire: des options devraient etre envisagees allant dans
le sens d'une plus grande decentralisation des moyens, privitegiant la
rationalisation de leur utilisation;
Adapter les contenus pedagogiques aux mutations de la societe congolaise;
Favoriser, a tous niveaux, I'implication des parents, tant du point de vue de
la participation (financiers, par example en contribuant a certains couts
r6currents), que du role d'educateur ou de co-gestion des infrastructures;
Favoriser la coordination et la planification des decisions et de I'allocation
des moyens par le Ministere de ('Education.

2.5. Le role de la femme.

Valoriser les differents roles de la femme: en tant que productrice.



reproductive, en tant que nourriciere et vecteur Gducatif;
AmGliorer le suivi pr6 et post-natal des meres notamment pour un d6pistage
plus efficace des grossesses a risque et pour un meilleur espacement des
naissances (planning familial);
Proposer un cadre juridique precis pour une pratique de I'avortement;
Porter attention a la reforme du code de la famille et au statut juridique de
la femme;
Coordonner les efforts des intervenants (bailleurs de fonds, difffirents
opgrateurs institutionnels) en faveur et en direction des femmes;
Porter attention au role specifique de la femme dans les rGformes des
secteurs de la same" et de ['education, notamment en ce qui concerns leur
participation dans les aspects de gestion communautaire.

2.6. La protection de I'enfance.

Mobilisation sociale autour des themes de la Convention relative aux droits
de I'enfant;
Support technique et travail de fond aupres des instances legislatives du
pays pour adapter la legislation actuelle aux articles de cette Convention;
Aide et soutien aux associations et aux initiatives, privies et publiques,
d'assistance et de suivi des jeunes en difficutte"s. Ces initiatives etant prises
conformement a une legislation respectant les principes de la Convention.

2.7 La mobilisation sociale.

Information et plaidoyer en faveur des themes prioritaires comme celui de
la Protection de 1'enfance repris dans la Convention;
Actions de synergie sur les autres themes d'action: Education de base,
assistance aux femmes;
Approche des mass-media (secteur en pleine mutation) sur les themes de
la sante, de la famille et de I'enfance;
Implication de I'Alliance des artistes... dans toutes les campagnes de
plaidoyer et de mobilisation.

2.8 Le cadre d'appui oe'ne'ral.

Un appui general aux efforts de planification des auto rites congolaises,
notamment en aidant a la mise a jour des banques de donnSes et des outils
statistiques dynamiques;
Une mise a jour permanente de la presente Analyse de la situation afin
qu'elle reste un outil utile a la decision;
Un suivi de la mise en oeuvre des objectifs du Sommet mondial des
enfants.



^6l^0^^5^^6^^5^O^^^020^^2^O^^6^2^^

• ifUrgencek tette pgriode est propice a une prise de conscience sur ies capacity ide
#)acuu iI'^,Vj>purf oi et pourles sutres- Pm Wmouyement yplpritaire # as^pciat^;
fleuritetdes jjersonnes, seules ou en groupes, S'impiiquent pburagir enfaveurid6 la;

Sfcre W ; de l^nfant, ians idiff^repts aspects ::de ;^v^l6ppenient ,et ^ e # e # # :
#lectif.Wl. Wartient a :t6us( citoyens • ^ ^ & ^ e # s ^ ^ ^ « w M » # # U f ^ m
fe#iiqgS^ii^ae!lemenW



i w

hi



U10 " "UNICEF "BRAZZAVi U K "
CON Analyse tie la
i '•-• •• ••• ' : ! i o n d e s

onfants tit des
A40]0569fem»eB au Congo 1992

iU10 UNICEF BRAZZAVILLE
|CON Analyse de la
4992 situation des
i enfants el des

1̂ 569f_emme.s__au Congo. 1992




