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L'c5valuation pkriodique de l'htat d'application de la Convention sur 

1'6lliminatation dc tdutes les formes dc discrimination 17Cgard des fcmmes est unc 

obligation des Eta& parties d6coulant de I'article 18 dc ladite Convention. 

C7cst d a m  cette optique quc le Gouvemcmcnt de la R6publique 

Dhocratiquc du Congo, d6termin6 riipondre a w  objectif% do paix, de dhloppanent 

d d'tgalitk enbe les scxes, prhente ce rapport auvrant la pMode de juin 1996 A juin 

1999, en plus cje I'additif au rapport pbriodiquc de 1996 uuwgistri mus la 

CotdCEDAWICAkAR2. 

Le 'Ministiire des Affaires Sociales d Famille, par le biais & Conseil 

National de la Fmme, a exarnind touts les rCfonnes, mmum et ~ ~ t i o u s  prism au 

regard de la Convantion dans les domaincs politique, jwidique, Cconomique at 

socioculturel. En tmmplhcnt d'infomation, une descsiption dc la sihlation de la petite 

et jeunc fillc Conpplaisc a t  tgalment prisentdc. 

D a  l'hluation de !'&at d'application de la Convention pendant la 

p&iode susmentionnic, I'accent a Ctl mis sur le changement intenrenu au paw aprb la 

churc du rtgime dictatorial dc la Deuxihc R6pubIiquc. 

Ce rapport comprend, outrc~ le context8 g l n h l  du pays, les objectifs 

prioritaims du &?uvemment en rnatibrc de la femme et lcs obstacles majeurs 3r 

I'application de la Convention. 

Le Programme national pour la promotion dc la femme Congolaise est 

aussi pdsentb dsns scs principdes cqact~ristiqucs, avant IDmamm dc 1'8tat 

d'application de la Convention m R6publique Dtnocratiquo du Congo. 



I. CON'TEXTE GENERAL 

Sitntc au centre du continent afiicain, la Ripublique Dhocratique du 

Congo est P chevd sur 1'Equatew aveo une superficia dc 2345.409 KmZ et une 

population estimCd actuallcrnent B 50 millions &habitants. 

Ella est dot& d'4nonncs potentialitbs m i n i h  et agricoleti suite a sa 

situation gbgraphiqua et la fertilith de son sol. 

Elle. est a w i  connue par son fabuleux &cau hydrotlactrique d'une 

capacitt! e s h l o  21 100 millions de kwh et son impmsaionnimt bassin hydrographiquc 

couvert d'unc for& uiergc. 

Ind6pendante depuis 1960, la Reublique Dbocratiquc du Congo est 

born& au Nord par la RCpubliquc Centr&cainc et Ie Soudan ; 1'Est par l'ougmda, 

la Rwauda, lc Bwndi ct la Tanzanic ; au Sud par la Zambie ct I'hgola ; A I'Ouest par 

L'Octan Atlantique. I'Enclave dc Cabinda st la Rbublique du Congo. 

]La situation bconomique de la Rtpubliquo Dhooratiquc du Congo a 

reflet$. dc 1997 B 1999. las effkts destructcurs de deux gum& successives. 

En cffet, ap* la luttc pour la libkation du puplo cuntrc la dictaturc mobutiste, un 

regain d'activith et une relative stabilit6 des p a r a m h  ma=-6conomiques ont 6te 

obsewd de juin 1997 A juUet 1998. 

Malhsurcusemcnt, ectte tvolution satisfhisante dm indicatemi Ccmorniques s'cst 

cstornpirc B parrir du mois d'ao0t 1998 en raison de I'agrcssion dont le pays est victime 

par la coalition Rwando-Ougmdo-Bmdaise. 

Ces hlostilitk ont mind 1cs bascs do l'hnomic B travcrs le repli du 

niveau dcs activitCs, la destruction de l'outil de production et des inhstructures 

socialas. Sur baso da rdsultats disponibles, l'estimation de la production int6rieure fait 

6tat d'une baissc de 6,4 % en 1997 et 3,s % en 1998 (1). 

- - 

(1) Banque Centrale cLu Congo. 



Lcs rcssourccs en devise du pays se sont amcnuistes A la suite de 

I'absence des rtzcours I la balance das paiemznts dkficitaires ct de l'effondrement des 

rctettes d'expoitation, particuliCrement celles de la GECXWNES. 

Aussi, la situation des paiemcnts ext&icurs du pays s'est davantage dbtkriorhe; 

entrabant ~'aoctmulation des arri6rCs de la dette cxt6nerue, ainsi que la d6prkiatian 

persistante du taux de change de la monnaie nationale, le Franc Congolais. L'inflation a 

atteint des scores vertiginew : 88, 28 % ct a entraYn6 una m i s k  ghiraliste dcs 

populations. 

SUr la plan politique, il convient de signaler quc, de 1965 A 1997, le pays 

a connu un regime dictatorial dont la mcgsstion a CItC ii la bese des maux d i v a .  

La 17 mai 1997, un changement politiquc s'ast o w  dans le pays et la 

cr6ation d'un Etat nkllement Dlmocratique prtotcupe la nouveau rCgime m dCpit de la 

gucrre injuste. 8 laquelle il fait face. Cctte situation d'ins&uritb ne facilitt pas 

Isinstauration d'un climat de paix fayorable a w  activitb & promotion da la femme en 

g i n m  d A l'applicalion de la Convention en particulier. 

En cffet, le pays cst clivise. Toute la patie Est du territoirc national tst 

occupCe par lcs qpsseurs. Lts efforts du Gowcznernent de Salut Public sont orientis 

principalernent vt:rs les enjeux liis B la g u m  en vue de reconqubrir le territoire 

occupl. 

C'e'ist dam ce contcxte que s'tst d6rouli l'&valuation p6riodique de I'btat 

d'application de la Convention sur I'blimination de toutes les fomes de discrimination 

i l'cgard d e  femnlcs en R&ublique Dhocratique du Congo. 
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[I. OBJECTTFS PRlORITAIRES DU GOWERNEMENT 

EN MATIERE DE LA FEMME ET OBSTACLES 

MAJEURS A L'APPLICATION DE LA CONVENTION 

Le programme triennal du Gouvemement Congolais (1997 A 2000) 

prlvoit les objectifs ci-aprts con&mant la Femme (1) : 

a. Assurer la promotion Qonomiquc de la femme par l'initiative A l'entreprenariat 

fhinin. 

b. Assurer la promotion juridique et culturclle dc la femme par l'information sur 

Ies droits do la femme. 

c. Assurer la promotion socialc de la femme par la formation, la valorisation du 

capital humain ferninin ct du statut de la femme. 

d. Prendre en charge la santC dc la femme et de l'enfmt par I'am6lioration du 

statut nutritionnet dos fcmmcs et dcs enfants, par le ddveloppement des 

programmes de soins de santC primaires d par I'all6gemmt des travawc 

journalieri dcs femmes. 

e. Assister terhniqucrnwf matirillement ct financiIrrcment les fcmmcs dans les 

milieux ruraw. 

Car objectifi sont confonnes ii I'wprit de la Convention sur 

l'blimination de toutes lcs fonncs de discrimination B 1'6gard des fernmes. 

Toutefois, la p r o f i r m e  triemal du Oouvemcment Congolais est but6 A une s6nc 

d'obstacles qui frc:inent son exiicution, partant, retardent 1'Clan de la promotion dc la 

femme en ghbral #at l'dgalitt entrc les soxes en particulier. 

2. OBSTACLES 

0ut1-e Ie contexte de la guerre et la crise multiforme que traverse notre, 

pays, lcs obstacles ;h la promotion de la femme peuvenl Btre rhpertorits camme suit : 

(1) Programme Naticlnal pour la Promotion de la Femme Congolaise, fCvrier 1999. p. 36. 



a. Dans le domaine de la vie publique. 

L'effet des mentalitts traditiomelles ne voient pas encore la femme capable 

de gtrer la chose publique. Cette mentalit6 est parfois nourrie et pcrpCtu6e 

par la femme elk-meme. 

. Le maintien des dispositions Itgales encore discriminatoires, en 

I'occurrence celle consacrant I'incapacitt juridique de la femme maribe. 

Le faible niveau d'instmction ainsi que le taux ClevC d'analphab6tisme chez 

la femme. 

L'ignorance de la femme clans tous I t s  domaines ; 

Le manque de solidaritt entrc les femrnes elles-mhes. 

C'est principalement lors des Clections qu'on constate un manque de 

confiance de la femme en la femme. 

Le dtsinttressement de la femme 1 la chose publique. 

b. Dans I t  domaine tconomiquc. 

L'inaccessibilitb de la femrne nuale A la proprittt terrieme qui reste encore 

I'apanage de I'homme. 

Le manque de loisir et de technologies appropriks pour la femme nuale. 

L'tloigncment des centres de santt qui oblige la femme ti faire de longues 

disthces 1 pied. 

La difficult6 d'accbs aux crCdits et autres ressources de production. 

La participation limitbe de la femme dans Ics dunions engageant la 

communautt. 

L'ignomce des comaissances dans le domaine konomique. 

Les difficult& d'approvisio~ement en mattriels de conservation des 

rtcoltes et d'tvacuation des produits, 

L'influence des couturnes en dtfaveur de la femme. 

La sous-repr&entation de la femme dans les instances d'tlaboration dcs 

programmes Cconomiques et de dhloppcment. 



c. Dans le domninc dc 1'6ducation. 

La disparitb villscampagnc en infrastructures scolairw sur les diff6rents 

cycl~s d'enseignement. 

Les pdjug6s traditionnels sur le rdle htur da la fille dans la socih6. 

'tes p r 6 f ~ c w  scolaires dcs filles emvers lbs option8 d'Ctudcs 

traditio~c~~mexit feminines ct le rejet, par la 6llas, dcs options 

lra~tionnellement masculines. 

L'absonce ou la dipedition scolaira des fill-. 

L'instlfhsance des structures d'alphabctisation des f-its. 

4. Dans le d.omaine de la santh. 

L'instiffisance d'infiwtructuras hospitalihs. 

Le surcharge des thhcs m&na@m. 

Lc pauvoir limit6 de la femme pour La gestion de sa scxualitd (sante do 

reproduction humaim). 

La d6pendance Qonomiquc de la f m e .  

L'ignorance dc la f-0 clans Is domaine dc la santd. 

h matemit& trap rapproch6es. 

e. Dams le d.~maine culturcl. 

A ws obstacles s'ajoutcnt d'autm cuntraintos B caract& adminkfratif. 

natammmt : 

o L'insuffisahcc da l'cnveloppe budgltaire rCsuvCe au Ministkc ayant la Femme 

dans ses attributions (0,8 % du budget national). 

a La faibla capacith institutionaslle du mkanisme national char@ de la fomme. 

o La d&&rioration des Services dc 1'Administration Publiquo. 

P L'absence d'une banque de donn6es fiables dCsagrCgCes par scxe et I'inasance 

de l'informatii>n dans le domainc de la femme. 

10 o Les pntiqucs irociales ct Bdminisfrativcs discriminatoirc~ A 1'6gard dt la femme. 



111. CARACTERISTIQUES PIUNCIPALES . DU 

PROGRAMME NATIONAL POUR LA PROMOTION 

DE LA FEMME CONGOLAISE. 

En dtpit des obstacles prkith,. le Gouvmernent de la RCpublique 

Dtmocratique du Congo tient B traduire en actes toutes les recommandations de la 

communautb inkmationale auxquelles il a souscrit dans le domain= de la femme. 

C'est dans cette perspective qu'a btt initit I'blaboration d'un Programme national pour 

la promotioh de la Femme Congolaise,.avec I'appui du PNUD. 

L'exkution de ce programme est p h e  pour la pCriode de 1999 B 

2004. I1 reprend les 12 domaines du plan d'actions de Beijing et retient Ies femmes, les 

homes,  les enfants, les familles et la nation toute entihe c o m e  btntficiaires. 

Les objectifs fixh dans ce programme rdpondent B 'urn triple 

prtoccupations : 

4 Celle des femmes elles-mhes qui chcrchent B obtmir un statut plus noble ; veulent 

se prtndre en charge et participer aux ~ 8 t h  de I'homme B la reconstruction du pays. 

Celle du Gouvernement dont la volontb est d'aider B I'intbgration des frmmes au 

dtveloppernent et B faciliter leur ac& 'aux ressources nationales ainsi que leur 

participation B la vie politique et tconomique du pays. 
6 

Celle de la cornrnunautt internationale qui, B travers les confbrences mondialcs, 

rccommande aux Etats de promouvoir la femme dans tous les domaines de la vie 

nationale. 

La dalisation de ce programme requiert des strattgies de formation, de 

sensibilisation, d'appui aux structures d'encadrement des femmes et jeunes fillcs, de 

cdation de nouvelles structures, d'enquetes, d'ttudes et recherches, y compris la 

&vision des textes de lois. 



IV. EXAMEN DE L'ETAT D'APPLICATION DE -LA 

CONVENTION AU REGARD DES RAPPORTS 

ANTERIEURS. . 

DCflnition de la discrimination. 

En RCpublique Dtmocratique du Congo, la Constitution consacre 

I'tgalitt entre I'homme et la femme. Cependant, la discrimination existante dtcoule de 

la loi. 

La Constitution dispose dans son article 112 : Les trait& et accords 

intemationaux rdguli2rement ratzjZs ou approuv& par la R$ublique Dkmocratique du 

Congo out autorite' sup'rieure par rapport ii la loi nationale N. 

M a l e  cette suprhatie des textes intemationaux sur les lois internes, I'on constate 

qu'en ce qui conceme la femme, certaines dispositions des lois sont discriminatoires B 

son Cgard, violant ainsi les dispositions de la Dklaration Univcrselle des Droits de 

I'Homme et la Convention relative A l'tlimination de toutes les fomes de 

discrimination B I'tgard des femmes. 

Voici un relevt de lois non encore rtvishs contenant des points de discrimination : 

1) La Loi no 87-010 du ler aoQt 1987 Dortaat Codede la Fami11q. 

Cette loi, qui pose dans son expost des motifs le principe de 1'CgaJiti 

entre I'homme et la femme, est pourtant celle qui contient malheureusement beaucoup 

de discriminations A I'tgard de la femme. 

Son article 444 dispose : N Le mari est le chef du mknage M. Et pourtant, le principe 

d'bgalitb des tpoux envers les enfants est exprim6 dans le principe de I'autoritb 

parentale qu'ils exercent sur les enfants, et consacri par I'article 31 7 alink 19. 

Toutafois, dans son alinia 2, le m h e  articlc pose un principe discriminatoire B 1'6gard 

de la femme en cai, qu 'en cas de dissentiment enfre I'homme et la femme, la volonte' 

du pkre prhaut. 



Cettt forme de discrimination se remarque dans plusicurs dispositions 

concernant: l'attribution du nom de l'enfant oh c'est le pire qui d o ~ c  le norn de 

l'cnfaxrt ; l'adjonctbn du nom du mari h son nom par la femme ; en cas de d&&s du 

.conjoint, la f-c e x e m  l'autorith parentale ensemble avec uri membrc de la famille 

de son mari, tandis qu'cn cas de dkis  de la mhre, cette autorit4 est dholue en cntier au 

pbm. 

Toutes ces dispositions sont discriminatoires 4 I'bgard dc la femme 

parce qu'ils prksument la faiblesse et l'incomp6lence de la femme. Ella sont contraires 

au principc dc 1'8galit6 pose par les Conventions internationales et lcs lois intemcs 

violent particuliirrernent l'article 3 dc la Convention sur l'dlimination de toutcs 

discrim'iations B l'cigard dc la femme. 

En ce qui conceme la capaciti juridique de la femme maride B poser 

ccrtains actes et contrats, I'article 215 pose lc principe de I'incapaciti de la fernme 

maxi& ; ct l'article '448 poursuit qu'clle ne pourra accomplu ccrtains actes juridiqucs 

qu'avec l'autorisation maritale. La pfe8ente disposition constihe un k i n  A la 

promotion dc la f m e  qui passe de la tutelle parenwe B la tutclle maritalc ; il est 

constat6 en outre beaucoup d'abus dans le chef de 1'6poux. 11 est aussi inadmissible que 

la femme mariie soit incapable dors que sa fille dc 18 ans a la pleine capacite 

juridique. Cette fome d'incapacitb se remarque aussi dans les dispositions de l'article 

454 relative au choix du domicile conjugal oh 1'6pousc cst obligb de srrivre son maxi 

partout oQ il juge B propos de la esidence, bion que vivant la d s i o n  du couple at de 

la femille. Cer  siti ions sour-cstiment implisitcment 1s travail de la femme qui, 

parfois, peut occuper des fonctions plus importantes quc celles du mari quant h la 

survie de la famille. 

L'article 352 fuce I'Rgt de contractor un mariage pour le g-n & 18 ans 

tandis que pour la fille, cct Pge est fix6 Q IS ans ; cette disposition cst discriminatoire 

vis-54s de la femme parcc qu'elle ne protkge pas la pctitc fille qui, B l'ige dc 15 m, 

n'est pas encore agulcrrie contre lcs influences du monde. 

I1 m est de mime du poiemcnt dc la dot a la famillc da la famme par 

celle du mari canformhrnt A l'article 361 du Code de la Famille : la sociologie dCfinit 
13 



la maxiage commt: me union socialemant accept& cntm un homme ct une fenune telle 

qua 18s &ts isms de cotte union soiant reconnus comme la praglnilrua dc deux 

pdcnaires. Le ca~actkro mercantile dc la dot, condition dc fond du mariagc, fait que la 

femme marib continue noumir en cIle lo complexc d'inf'oritC vis-&vis dc son 

Qucmt A la gcstion des biens, l'article 490 la confie au mari, la femme 

n'a mihe pas le pouvoir de giner sos bias  P~OPYCS. Pour y rccourir, la loi lui donne la 

possibilitk de Ic faire on poursuivant en justice la siparation des bicns an cas de 

mbgcstion. On sc pose alors la question dc la pertinence dc cette procddurc alors quc la 

mari g&c automatiquoment les biens du couple. 

Voilh quelqucs points do discrimination panni tant d'autrts que nous 

avons pu relever d;ms Ie Code de la F9mille. 

2) Le Code PCaag 

I1 n'.y a pas de manibre ghCrale dc discrimination dans Ie Code P h a l  

car, les peines s'appliqumt da la mCmo manierc indistinetemcnt A l'homrne cornme la 

femme. 

Il convient & signaler toutehis qu'unc discrimination sc situe au niveau 

de la &pression de l'hhction d'adultbre ; en effot, l'article 3 du Code P6nal punit 

shhrement la femme auteur de cctte infraction et I'homrne no pcut etrc condamn6 1 

ccttc indraction qua si cellc-ci est rmtourb des oirwnstancss de naturc i imprimer a la 

fsmme lc caracere injurieux grave. 

Cotte disposition du Code P6ml a Cte reprise h l'articie 467 du Code de la Famillo. 

Ccttc, distsrsion choquc, non sculcment le pfincipe d'Cgalit&, mais aussi 

l'article 459 du Cads dc la FamiIlc qui impose aw deux &ow la devoir de fid6titC 

mutuells car, clle contiat uno autorisation implicite voire una prime a l'infidClit6 du 

mari et est aussi cor:traire B l'csprit de l'articls 16 dc la Convention sur l'llimination de 

toutcs discriminations a 1'6gard de la femme. 



3) b90rdonnance-loi no 67-310 du 09 aoQt 1967 ~ o r t a n t  Code du Travail. 

Cette loi est progressiste et n'est pas discriminatoire. NCanmoins, la 

f enye  subit des discriminations dues A la mauvaise intcrprCtation de cette loi par 

1'Employeur. En effet, I'article ler du Code de Travail prCvoit qu'il s'applique tous 

les Congolais, sans distinction de sexe ; tandis que I'article 72 de cette meme loi Cnoncc 

qu'B travail &gal, des compCtences Cgales, salairc tgal. 

Ces dispositions, qui sont en harmonic avec l'esprit de l'article 11 de la 

Convention sur I'Climination de toutes discriminations B l'bgard de la femme, se 

trouvent contrarihs par d'autres qui contiennent certaines contraintes pour la femme 

marite. RCsultat de son incapacitC juridique dCvelopp6e plus haut et violent de ce fait 

I'esprit de l'article 11 deacette Convention. 

En effet, I'article 3 point c du Code du Travail dispose que la femme 

marih peut contracter un emploi sauf opposition expresse de son mari. En pratique, la 

femme subit une discrimination dans le chef de son employmu qui exige l'autorisation 

maritale avant la signature du contrat. 

La discrimination subsiste en ce qui concme les allocations familiales 

qui ne sont pas allouhs B la femme mariQ travailleuse ainsi que les soins de santt 

auprh de I'employeur de son mari. 

4) La Loi no dl-003 du 17 iuillet 1981 DO- Statuts des mts des Services 

Publics de I'Etat. 

Cette loi est progressiste et ne contient aucune disposition 

discriminatoire basbe sur le sexe quant au recmtcment, h la rhuntration, B 

I'avancement en grade et autres avantages. 

Toutefois, l'article 25 de ce statut arroge B la femme fonctionnaire le 

droit A un conge de reconstitution lorsqu'elle a dCjA bCnCficiC d'un con& de matemitt 

au cours de la m h e  annbe. 



Cet article cst discriminatoire B 1'6gard de la femme en ce sens qu'il micomait 

carrdmmt B la femme la fonction sociale de la matemite et va b I'encontre de I'article 5 

de la Convention'sur 1'6limination de toutes discriminations B I'tgard de la femme. 

5) J.,'Ordoaaance-loi no 88-056 du 29 se~tembre 1988 ~ortaat Statut d a  

mistrats ,  

Cette loi ne contient aucune discrimination baste sur le sexe, la 

dmuntration, le signalement et les promotions, I'avancement en grade, traitements et 

indemnitts, etc.. . 

Toutefois, la discrimination se situe au niveau du recrutment et des 

avantages sociaux des femrnes marib.  Par son article 1 er point 7, il cst dit ceci : cr Nu1 

ne peut itre magistrat s'il ne rhnit les conditions suivantes : ... , s'il s'agit d'une 

femme marike, produire une autorisatio;i kcrite du conjoint ... n. 

L'article 21 alinh 3 dispose que le magistrat de sexe ftminin ne 

btn6ficie pas d'allocation familiale si son maxi exerce une activitd rCmuntrCe par le 

&&or et lui donnant droit B des allocations qui ne sont pas infetieurcs & celles du 

magistrat. 

1) Iascri~tioa du ~ r i n c i ~ e  de I'CealitC daas la Coastitutioq. 

Depuis I'avbnement du nouveau dgime, le 17 mai 1997, la RCpublique 

Djmocratique du Congo est rtgie par le Dkret-loi constitutionnel no 003 du 28 rn?i 

1997 tel que modifiC et complCtC B ce jour. 

Pendant ce temps, le nouveau pouvoir a mis sur pied un projet de Constitution B 

soumettre au rCfdrendum populaire. 

Tous les principes fondamentaux d'Cgalitb et de libertd entre homrnes et 

femmes s'y trouvent inscrits et garantis conformCment aux diffdrents instruments 

juridiques internationaux, sptcialement la DCclaration Universelle des Droits de 

1'Homme. 



En effet, I'article 14 de ce projet de Constitution dispose : (( Aucun Congolais ne peut, 

en matiire d'hducation et d'accks aawc/onctions publiques ni en aucune outre mblikre, 

fiire l'objet en Rdpublique D6tnocratique du Congo, d dne mesuk discriminatoire, 

qu 'elle rhsulte d'une Ioi ou d'un acte du pouvoir ex6cuti/; en raison de sa religion, de 

son- appurtenance tribale ou ethnique, de son sexe, de son ascendance, de son lieu de 

naissance, de sa rhidence ou de ses opinions w . 

A I'wicle 49 du meme projet, il cst h i t  : u L'Etat a le devoir de veiller 

6 I'hIimination de toute discrimination d'I0dgard de lajkmme et d'assurer la protection 

de s a  droits s. 

A ce sujet, aucune innovation n'est B relever parce que le M i d e n t  de la 

Rtpublique, qui exerce actuellement le pouvoir Itgislatif B l'absence du Padement, n'a 

pas encore pris une mesure ltgislative en la mati&. 

Dans ce domaine, bien de changements ont CtC observb, notammmt m 

ce qui conceme des condamnations lorsque dans I'un ou I'autrc cas, la femhe victime a 

eu le courage de saisir les cours et tribunawl; 

Depuis juillet 1998, la Rtpublique DCmocratique du Congo s'est dot6 

d'un organe consultatif auprb du Gouvemement pour la promotion, la protection et la 

dkfensedes droits spkifiques de la femme. 

Cet organe est dCnommt (4 CONSEIL NATIONAL DE LA FEMME n. 

Crti: par Arrttd Ministtriel no CABN.M/AFF.SO.F.O15/98 du 10 juillet 

1998, il a pour mission de : 

+ Veiller i~ la mise en auvre de la politique nationale en matitrc de protection de la 

femme ; 



-- 

+ Mobiliser toutes les forces vives de la Nation auvrant pour la promotion de la 

femme ; 

+ Proposer des actions B entreprendre dans ce domaine, conformhent aux 

recommandations intemationales. 

Panni les fonctions du Conseil National de la Femme relatives A cette 

mission, il y a lieu de citer : 

o La pdparation de tous les rapports ptriodiques des instnunents internationaux sur 

la f k e  ratifits par la Rtpublique Dtmocratique du Congo. 

o L'Cvaluation de la mise en auvrc du Programme national sur la Femme ainsi que 

les tecommandations des conftrmces intemationales. 

Des Conseils Provinciaux de la Femme ont Cgalment CtC constituts au 

niveau des provinces pour servir d'organes consultatifs A l'autoritt pmvinciale. Suite A 

I ' b t  de guem conskutive B I'occupation ,de la partie Est du pays, 7 Provinces sur 11 

ont dtjh install6 des Conseils Provinciaux de la Femme. 

Dans sa composition, le Conseil National comprend les rcprtsentants 

des institutions publiques, des organisations non gouvernementales confessionnelles et 

ldques, les syndicats de la sociiti civile et des reprCsentants des Organismes du 

Sys the  des Nations Unies siigeant en qualit6 d'observateurs. 

I1 existe tgalernent des O&anisations Non Gouvcmementales qui 

auvrent pour la protection des dmits des femmes. 

Soucieux de la restauration d'un Etat de droit respecturn de droits 

fondamentaw des citoyens et du recouvrement de la dignit6 de l'homrne et de la 

femme Congolais, le Prdsident de la RCpublique a cr& le ler juin 1998 le Ministhe des 

droits ~umains. Ce Ministbre a pour mission, sur le plan interne, la protection, la 

promotion et la vulgarisation de diffirents droits fondarnentaux inhhnts A la personne 

humaine. 

Sur le plan international, le rdle de ce Ministtre est de promouvoir et de 

vulgariser le droit international humanitaire et veiller B ce que la primauti du droit 

international sur le droit interne soit effective. 



5) PCactions des autorites ~ u b l i a ~ e s  et des institutions ~ubliau'es face aux actes 

gu ~ra t i aues  discriminatoires & I'e~ard des femmes. 

Le pouvoir public a rdagi tnergiquement contre les forces de I'ordre et 

de skuritt qui portaient atteintes B I'intkgritd physique des femrnes et des jeunes filles 

en tenue vestimcntaire traditio~ellement masculine. 

Cv e 6 
J'bomme et des libertb fondamentales sur base de I96palit6 avec les hommes, 

Outre la crtation des Conseils National et Provinciaux de la Femme 

ainsi que du Ministtre des Droits Humains dont il est fait mention B I'article 2, il 

importe de signaler I'tltvation du Mtcanisme national s'occupant de la Femme au rang 

du Ministtre. 

La volontb politique d'auvrer pour la promotion de la femme a t t t  

exprim& par la Dklaration du Pdsident de la RCpublique lors de la cbltbration du 

37tme anniversaire de I'acctssion de n o G  Pays B I'ind6pendance sur la place et le r61e 

des femrnes dans le processus de reconstruction nationale et par la prise en compte des 

probltmes de la femme Congolaise dans le Programme Triennal Minimum 1997. 

Elle est aussi exprimte par beaucoup d'autres actions en faveur de la 

promotion de la femme, plus particulitrement I'octroi, le 08 mars 1998, d'un montant 

d e  500.000 S B titre de crtdit aux fernmes Congolaises du secteur non formel d d 6  le 

cadre du renforcement de leur pouvoir konomique. 



ARTICLE 4 

1) Mew- a e v 

jntre I'homme et la femme. 

En plus des nouveawc mkanismes institutionncls pr&itCs, le 

Gouvernement a dkidd d'associer les femmes dans I'enrichissernent du projet de 

Constitution en cours d'tlaboration avec la signature des accords dans le cadre de la 

SADC. 

I1 a Cgalement adopt6 l'approche cc Gender )) ou parit6 homme-femme 

qui pr6ne la nCcessit6 d'une r&lle collaboration entre I'hornme et la femme pour toute 

action du dtveloppernent. 

Pour int6grer cette approche dans la vie quotidienne, des actions de 

formation et de vulgarisation du << Genre )> sont en cours sur I'ensemble du temtoire 

national. 

Apds la Confhnce Intanationale sur la Population et le 

Ddveloppement tenue au Caire en 1994, le Gouvernement a adopt6 les strat6gies de la 

sant6 reproducfive. Toutefois, les indicateurs ci-dessous attestent qu'il reste encore 

beaucoup A faire pour amtliorer la santt matemelle et infantile. 

(1) OMS, Etat des lieux du secteur de la santt 1998. 

INDICATEURS 

Mortalit6 
maternelle (1) 

DEFINITION 

Nombre de femmes 
ddc6dtks pendant la 
grossesse ou dans le 
42kme jour ayant 
suivi 
I'accouchernent pour 
100.000 naissances 
vivantes. 

NIVEAU 
NATIONAL 
1.837 %oo 

MILIEU 
URBAIN 
2.000 %oo 

MILIEU 
R U W  

1.806 %oo 



Alors que ce taux Ctait de 870 %oo en 1996, il s'tltve actueilement a 

1.837 %oo. La santt de la femme reste prkcaire malgrt la politique sanitaire de 

rapprocher les malades vers les centres de santt.. Si la femrne.ne meurt pas pendant la 

grossesse, elle mourra A I'accouchement ou dans le 42bme jour qui suit la grossesse. 

ARTICLE 5 

1) M)eme v a & at 
~ociaculturel de I'homme et de la femme. 

La situation dans ce domaine n'a pas CvoluC positivement. L& prtjugb 

et les pratiques coutumikres sont toujours pdsents et perspicaces. 

La discrimination sexuelle ayant un fondcment essentiellement culturel, 

les st~dotypes qui inftriorisent la femme continuent B prtdominer surtout dans les 

milieux ruraux. Dans notre pays, la femme vit encore de tabous et d'interdits que 

I'hornme entretient pour prottger son statut et mystifier sa suptrioritt. A titre 

d'exemples, certains aliments tels que l'auf, la viande du gibier ne doivent pas &tre 

mangts par la femme pour des raisons que chaque culture locale invente. 

Par ailleurs, partant des sttdotypes reco~us  A la femme, les mklias 

exploitent encore abusivement l'image de la femme et de la jeune fille en diffusant des 

informations se&atiomelles sur la sexualitt et la criminalitt. 

Aujourd'hui, mieux qu'hier, les femmes cornmencent B prendre 

conscience de cette image negative A travers les campagnes de sensibilisation animkes - 
par les Organisations Non G6uvemementales. Sous-repdsenth dans les organes de 

dtcision des m&iias, leur apport dans la censure des i n k t i o n s  et les images 

concemant la femme est nul. 

Qu'il s'agisse des interdits alimentaires, de la dot, du rite de veuvage, 

des mutilations gdnitales ftminines, du lCvirat, du mariage par prtdcstination.. ., toutes 

les pratiques traditiomelles dtgradantes pour la femme persistent tant en milieu nual 

qu'en milieu urbain. 



Aucune mesure appropritk pour modifier les schtmas et les moddes de 

comporkment sacioculturel de l'homme et de la femme n'a Ctt prisdenvue de parvenir 

ii I'dlimination des pdjugts et des pratiques coutumi&res. 

2) Education familiale : maternit6 r w a b l e  et soins des enfa&. 

Du point de vue de la matemit6 responsable, I'Mucation familiale est 

bask sur les soins pdnatals, les accouchements assistts et les mtthodes contraceptives. 

Lorsque cette tducation est bien assde ,  le c r i t h  de base retenu par 1'OMS est de 

80 %. Cidessous les statistiques recueillies dans 1'Ctat des l i e u  du secteur sanitaire 

ttabli par lSOMS en 1998. 

Ces domtes attestent que I'tducation familiale relative A la matemitt 

responsable n'est pas sufiisamment asshe .  

Concernant les activitds sanitaires dans les mhages, l'dducation 

familiale est l'auvrc des agents de santd qui effectuent des visites ii domicile. 

En 1998, le taux d'activitts sanitaires dans les mhages se pdsente 

cornme suit : 

De ce tableau, se ddgage l'insuffisance des visites A domicile effectudes par des agents 

de santt. 

INDICATEURS 

Activitts 
sanitaircs dans 
les m6nages. 

DEFINITION 

% de mdnages 
ayant bCnCficiC de 
la visite ii domicile 
d'un agent de santC 
ou apparent6 au 
cours des 12 
derniers mois. 

NlVEAU 
NATIONAL 

18,40 % 

MILIEU 
URBAIN 
12.80 % 

MILIEU 
RURAL 
19'60 % 



Concernant les soins des enfants, il y a lieu de signaler que depuis les 

actes de pillage de triste mCmoire qu'a c o ~ u s  la ~Cpubl i~ue DCmocratique du Cungo 

en 1991 et en 1993, bien de personnes sont en ch8mage suite B la destruction de I'outil 

de production dans plusieurs mtrepriscs. 

Par constquent, les femmes a s s k n t  pnncipalernent les charges des soins des enfants 

@ce aux activitb non fonnellcs pour lesquelles elks sont devenues les principales 

actrices. 

Sur le plan rntklical, les soins des enfants se mesurent B travers les 

indicateurs ci-aprts : poids de l'enfant, vaccination et croissance. 

Au regard de ces pararnbtres, I'OMS en 1998 a relcvt les proportions suivantes : 

Ce tableau prouve I'insuffisance des soins accordk aux enfants. 

Trafic des femmes et ex~I&atioa de la ~rostitution des f e w .  

I1 n'existe aucune disposition de lois punissant la prostitution,. A 

I'exception de l'article 174 bis du Code PCnal qui condamne les souteneurs de 

prostitution. 

NNEAU 
NATIONAL 

91'30 % 

127 % 

28.80 % 

MILIEU 
URBAIN 
94.16 % 

65 % 

18,20 % 

INDICATEURS 

Poids B la 
naissance 

Taux de natalitd 
infantile 
Croissance de 
I'en fant 

Suite A l'ampleur de la pauvretC, la RCpublique Dtmocratiqut du Congo 

comait unt intensification de cas de prostitution et une prkocitd de la sexualitt des 

adolescentes. Celle-ci est souvent pratiqute sans prtcaution coritre les grossesses et les 

MSTJSIDA. 

MILIEU 
RURAL 
90,38 % 

138 % 

24'90 % 

DEFINITION 

% d'enfants nts vivant 
pesant B la naissance 
2,s kgs ou plus. 
% d'enfants dCctdQ A la 
fin de la premitre annbe 
% d'enfants de 0 A 4 ans 
ne prtsentant pas 
d'handicaps. 



Sous couvert des relations de fianqailles ou de copinage, les 

adolescentes developpent une sexualitt commerciale a haut risque. 

Contrairement aux amCes anttrieures, un effort de vulgarisation des methodes 

contraceptives par les mtdias a CtC fourni. 

Malheureusement, cette action de protection contre les grossesses non dtsirCes et les 

MSTISIDA a favorist I'accroissement du phtnomtne comme illustri dans le tableau ci- 

dessous. 

Cette situation est d'autant . plus dangereuse qu'elle dCsarticule la 

sociCti : les adolescentes enceintes cherchent toujouk A se faire avorter dans la mesure 

oh la maternitC compromet pour elles le mariage et la poursuite de la scolaritd. 

I1 sied de souligner les ddportations massives des femmes et filles 

Congolaises par les envahisseurs ougando-burundo-rwandais. Ces victimes sont 

sujettes A la prostitution, aux MSTISIDA, aux grossesses non dtsiries et autre 

traumatisme de tout genre. 

INDICATEURS 

Grossesse des 
adolescentes 

ARTICLE 7 

MILIEU 
URBAIN 

1,60 % 

La vie aolitiaue et aubliaue. 

DEFINITIONS 

% des adolescentes 
non marides, 8gks  de 
12 A 19 ans ayant une 
grossesse. 

MILIEU 
RURAL 
2,OO % 

Ltgalement, tous les droits politiques sont accordks a la f e w e  

Congolaise comme A I'homme Congolais. 

La femme est electrice et eligible depuis 1966 et se retrouve au c8tt de I'homme dans 

tous les rouages administratifs ct politiques du pays (Prtsidence de la Rkpublique, 

Gouvernement, Temtorial. Amte, Entreprise, Diplomatic.. .). Mais sa reprdsentation 

demeurant quasi nulle est dtmontrk dans le tableau ci-dessous : 

MVEAU 
NATIONAL 

1,90 % 
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' 1 Pour pernettre I'instauration efficiente du nouvel ordn politique, le 

rCgfme actuel a dQidt la suspension de toutes les activitb relatives aux partis 

politiques. 

Un nouveau DCcret-loi sur les partis politiques a QC promulgut par la 

RCsidenEe de la Rdpublique. I1 fen l'objet de concatations au DCbat National m co& 

de prtparation. 

EFFECTIF 
HOMMES 

1 

4 
I5 
9 

13 

168 

11 
9 

145 

46 

40 
48 

9 
42 
3 

1.199 

28 

Cependant, les obstacles B la,promotion de la femme dans les domaines 

politiques et publics demeurent. I1 s'agit notamment de I'effet de mentalite, le manque 

de solidaritt entre les femmes, le maintien des dispositions discriminatoires Itgales, 

I'ignorance des droits de la femme par la femme e l l a m h e  et le retard tducatif 

accumulC par la femme. 

EFFECTIF 
FEMMES 

0 

0 
3 
2 

0 

13 

0 
0 
3 

1 

0 
0 

1 
6 
2 

160 

4 

% - 
0 

17 

0 

8 

9 

2 

0 

16 

13 

14 
11 



-- -- - - - - 

Dans la vie publique, I'tveil de la femme s'est surtout manifest6 A 

travers les Organisations Non Gouvemementales ftminines dont le nombre est estimt A 

350 d'apds le relev6 d'enregistrement du Ministbre des Affaires Sociales et Famille. 

tation du Gouvernement B I'khelon international et partici~ation. aug 

eavaux des or~anisations internationales, 

La reprtsentation des femmes dans les postes diplomatiques est 

minime ; sur 361 agents, on compte 18 femrnes contre 343 homes .  

La dpartition des postcs occupb par ces femmcs se pdsente c o m e  suit (1) : 

> Charg6 d'affaires : 2 

b Ministre Conseiller : 1 

b Premier Conseiller : 1 

k Deuxibme Conseiller : 3 

> Premier Secdtaire : 8 

b D e w i h e  Secdtaire : 2 

> Attach6 1 
mid a. 

Quvt  A la participation aux travaux des organisations internationales, le 

Gouvernement Congolais a toujours inclus les femmes dans tes d616gations prenant part 

aux nombreuses conf6rences internationales convoqutes par I'Organisation des Nations 

Unies et par d'autres organisations intemationales. 

(1) Source : Ministhe des Affaires Etrangbres et dc la CoopCration Internationale, 1998 



ARTICLE 9 

huisition. cban~ement et conservation de la nationalith. 

Le Code de la Farnille, promulgud le ler aoQt 1987 et mis en vigueur 

une a d e  plus tard, consacre le principe de I'tgalitt de I'hornme et de la femme en 

matihe d'acquisition, de perte et de transmission de la nationalitt congolaise. 

Aucun changement significatif n'est intervenu en cette matitre. 

1) W t C  d'acch h I'+iucatioq. 

La Constitution, cornme la Loi-cadre no 86-005 du 22 septembre 1986, 

garantit les memes chances aux garpns et a w  filles pour acctder B 1'6ducation. Ce 

principe a Ctt &affirm& aux Etats gtntraux de I'tducation tenus B KMSHASA, du 20 

au 29 janvier 1996. Lors de ces assises, les strattgies d'6ducation pour tous et 

d'6ducation a w  valeurs humaines et morales ont t t t  retenues. Malhmusement, leur 

application demeure un vatu pieux jusqu'8 ce jour suite h la crise multiforme que 

traverse Ie pays. 

En effet, I'ttat de guerre associt B la pauvretd ghntraliste de la 

population ne facilite pas I'accomplissement des objectifs de 1'6ducation. 

Dans les temtoires occupbs par les agresseurs, bon nombre d'dltves, dont les filles en 

particulier ne jouissent pas de leur droit B 1'Cducation. 

Le taux de scalarisation a sensiblement baissd par rapport aux &es 

prktdentes, comrne I'indique les donntes du tableau ci-dessous : 

ANNEE 1994- 1995 
MILIEU 

Urbain 
Rural 

ANNEE 1997- 1998 
MILIEU 
National 

GARCON 
77.1 % 
57,O % 

FILLE' 
76,5 % 
45,7 % 

GARCON 
49,7 % 

FILLE 
32,3 % 



Du point de vue de I'accts A I'enseignement maternel, les structures sont 

nombreuses en milieu urbain qu'en milieu rural oh elles n'existcnt presque pas. Par 

constquent, I'accb B I'kole rnaternelle en milieu rural est aldatoire pour les fillettes de 

moins de 5 ans. Et puisque la majorit6 des parents ont un niveau socio-dconornique 

faible, cet accts est tgalement fort rCduit pour les fillettes des milieux urbains. D'ob le 

retard scolaire voire la non-scolarisation prtcocc de la majorit6 des filles. 

Le manque des structures Ctatiques d'enseignement matemel et 

I'insuffisance du personnel qualifid justificnt la limite d ' d  obsmbe A ce niveau 

d'enseignement, surtout en milieu rural. 

En effet, malgd que les effactifs globaux sont en pleine progression, les 

taw d'abandons scolaires tant au primaire qu'au secondaire dmeurcnt plus 6IevCs chez 

les filles que les garCons. 

2) Orientation scolaire et ~ro-. 

Du point de vue de choix des filiCres d 'hdes au secondaire comme au 

niveau supdrieur et universitaire, il a 6t6 observb que les filles, cn dtpit de I'ouverhlre 

qui leur a Ctd offerte pour acc&er dans les sections d'ttude traditiome~~ement rCserv6es 

am g q o n s  (technique industrielle, mkanique, agriculture,...), elles continuent A 

manifester une prkfkrence 6levCe pour leg sections relevant de I'enseigncment gtntral 

(pedagogic gtnkrale, littdraire) et de I'enseignemcnt semi-technique (sections 

commerciale et administrative, h6tesse d'accueil, etc.. .). 

Cependant, d'aprbs I'annuaire statistique dc I'dducation en 1997, I'on a note les 

proportions de rtussite des filles ci-ap& : 

+ Section agricole : 5 %  

+ Section technique industrielle : 3 %. 

Dans I'enseignemcnt suptrieur et universitaire, il y a plus de filles en sciences 

humaines qu'en sciences exactes.. . Sur 4 options tides au hasard dans le dpertoire de 

palmarb de I'enseignement supdrieur en 1997, I ' h  entre filles et gqons  au cycle de 

graduat se prtsente c o m e  suit : 



O Sciences humaines : Hommes Femmes 

- AnglaidCulture af?icaine 32 1 77 

- Frangais/Linguistique africaine 293 75 

- FranqaidLatin 49 2 

- HistoirdScimces Sociales 250 40 

Q &ienca : Hommes Femmes 
- Biologie/Chimie 135 62 

- Chimie/Physique 28 - 
- Construction 6 - 
- Electricit6 8 - 

Par ailleurs, les filles avec handicap tprouvent beaucoup de dificultb 

d'tpanouissement, celles qui'bhtficimt d'une possibilitt de formation professio~elle 

ne disposent pas des moyens pouvant les aider B rtaliser I'auto-emploi. 

S'agissant du choix des Ctuda artistiqua, la p h c e  des femmes est 

tgalement minime, comme I'indiquent les d o ~ t e s  du tableau suivant : 

Source : Ministtre de la Culture et des Arts (1998). 

Les conditions d'orientation scolaire et professio~elle des filles et des 

gaqons vont davantage s'amtliorer avec la rtinsertion officielle des conseillers 

d'orientation par le Ministtre de 1'Educatjon Nationale pami le personnel de l'tltve en 

milieu scolaire depuis 1998. 

En effet, cette rtinsertion favorise la crtation des services de guidance B travers les 

holes. 

% FEMMES 
0'0 
5'6 
15 
0'0 
14'2 
25 

DISCIPLINE 
Sculpture 
Peinture 
Litt6rature Ecrivain 
Photographie . Musique * 

, . ComMie 

% HOMMES 
100 
94,4 
85 
100 
85,8 
75 



En plus des activitk de formation, dc recyclage et de pdcctiormement 

organisCa dans les structures officicll~~ telle I t  Ct11trc Intdsciplinairc pour le 

Ddveloppernent ds I'Education Pwmmente, un engouomcnt scrwl'ble est observ4 dans 

lea organisations qualitatives B travers la tmua des s h i n -  et ateliers rCMissant 

hommts et fernmeis sur des thhej vaxi&. 

A titre indieatif, sur 47 organisations fMninw auvrant A I M H A S A ,  

on a inventoril en 1998, l'organisaticm de 102 rancontres de formation, soit une 

rnoyerma de 2 rcnlxintm par association (1). 

Quant A I'alphab6tisation fonctiormelle, 3.800.000 cas d'analphab6tisme 

fhinin (Bg6s de 15 ans et plus) ont dtd signal& cn 1998 dans le Programme national 

pour la promotion do la fhme (2). C'ast dim qu'cn cctte mati&e, la situation pat 

rapport a 1995 n'a pas Bvolu6. Dam la m h e  ordm &id& le Bllreau International du 

TravaiYOroupe VuIn6rable a indiquk 50,30 % de femmes adphab&ca en milieu d. 

Le b i t  a .  travail tant pour l'homme que pour la femme est rccomuc 

dans le Code du Tritvail. Les mesum d'application du Code dc Travail figurant dans 

1'Arrett Ministdriel no 68/13 du 17 ma' 1968. qui rdglementent lea conditions dc travail 

des f-es. d a m m n t  en vigucur. 

(1) FITA & Cic. Diagnmtic dcs Besoins Educationnelk des Populations Adultss : CPS des ONG 
dc KINSHASA, inidit. 

(2) Sourcc : ,Progrimme national pour la promotion de la f m e .  p. 40. 



La capacitt de conclure un contrat de travail par la femme marite reste 

encore limitbe suite P la disposition de Isarticle 3 point C interpdtte abisivement par 

les employturs qui exigent aux femmes marites de produire a" prhlable une 

autorisation maritale. 

Toutes les dispositions discriminatoires du Code de Travail t v o q u h  dans le rapport 

initial n'ont subi aucune modification. Cgpcndant, dans le secteur privt d'emploi, 

ccrtaines de ces dispositions sont corrig&s par des conventions collectives. 

Les avantages rCsultant du contrat de travail, notamrnent 1'6galit6 de 

rtmuntration B qualification professionnelle tgde, le h i t  de saisir I'inspection du 

travail en cas de discrimination en matikc salariale, le h i t  B I'embauche, P la 

promotion ou P la fonnation sont encore en vigum. 

Concernant la stcuritt sociale, tr&s peu de veuves jouissent de la rente 

de s w i e  provenant de I'emploi de leur feu mari. Quand elle est assurQ, elle est 

CvaluCe de f q n  dtrisoire P des taw qui dhtabilismt la fiunille et la vie des 

bhtficiaires. 

i a  femme marik n'a pas h i t  a w  allocations familiales ou aux soins 

pour sa farnille, meme si son mari est en ch8mage ou moins nanti. 

4) Prot .- ection ~art iculi ire du s t a b t  matrimonial en d r iode  de erossesse. 

Faute des structures adtquates pour des mkcs allaitantes (garderies 

d'enfants et crbches), la protection du statut mahimonial en pCriode de grossesse n'est 

pas assurte. En effet, trts souvent, I'allaitement de l'enfant devient idgulier apds le 

conge de matemitt. 



ARTICLE 12 

Choix en matibre de ~rocrhation et fourniture de renseienements d'ordre Mucatif 

gu suiet de la ~lanilication familiale. 

L'indicateur dc mortalit6 maternelle fournit des indications sur le 

nombre des femmes dkM6es pendant la grossesse ou dans les 4 2 h e s  jours ayant suivi 

I'accouchement~l00.000 naissances vivantes (1) : 

1.837 Yo00 au niveau national 

2.000 Yo00 en milieu urbain 

1.806 Y '  en milieu rural. 

Ces stitistiques dhontrent que I'accbs aux services approprids pendant la grossesse, 

pendant I'accouchement et aprts I'accouchement est quasi inexistant. 

Quant A I'accbs A une nutrition adtquate pendant. la grossesse et 

I'allaiternent, la fdquence de malnutrition modCrCe et s6vCt.e donne les chi& 

suivants : 

ModCrtt 
10,6 %o 13.2 %o au niveau national 

7'4 %0 10,8 %0 en milieu urbain 

11'1 %o 13,8 %o en milieu rural. 

Le taux de malnutrition est trts ClevC et se dkgrade toujours davantage. 

ARTICLE 13 

AccLs h la vie Cconomiaue. 

La population fCminine active est estimCe A 5.215.800 femrnes. soit 

49 % de la population active totale. 

Par sccteur d'activitds, cette population est reartie dc la manibre suivante : 

(1) OMS, Etat des lieux du Sectcur Sanitaire, Avril 1998. 



&U!Z : INS 1996 (Institut national dc la statistique). 

SECTEUR 

Primaire 

Secondaire 

Tertiaire 

Indkterrnind 

TOTAL 

Dans le domaine de l'agriculture, les obstacles qui entravent la 

productivitb de la femme et la commercialisation de ses produits ne sont pas encore 

dQantCs. I1 s'agit notamment de I'utilisation des techniques rudimentaires pour les 

travaux agricolcs, l ' a d  difficilc A la terrc, au cr&lit ct A la technologic appropritt. 

Yo 

86,4 

1,3 

12,l 

0,2 

100 

Comme soulignC-dans le rapport initial, la majoritk des femrnes (80 %) 

exercent lc petit commerce, surtout les produits ap-alimentaires dans le march6 public 

c o m e  B domicile. 

La femme mariCe est encore limitbe dans I'exercice 'du droit au 

commerce H cause de I'autorisation maritale. 

Un grand nombre dc shinaires de formation ont 6tt organist% pour rtduire les 

obstacles auxquels les femmcs sont confronttes dans I'exercice de leur petit commerce. 

Ces formations ont ett essentiellernent axtes sur : 

La tenue des documents commerciaux ; 

t La comptabilit6 kl6mentaire ; 

L'organisation des activitks commerciales ; 

Le mkanisme d'accts aux crCdits ... 

Les femmes Congolaises auvrant dans le secteur informel exportent 

principalement vers les pays voisins de la Rtpublique Dkmocratiquc du Congo, 

notamment la Zambie, le Bunvldi et le Cammun. I5 % seulement prestent dans 

I'importation des vetements et des produits manufacturiers. 



Compte tenu de l'insuffisance des recettes rtalistes, elles 6prouvent des 

difficultis Cnormes A ripondre aux exigences liies A la fiscalitb. 

S'agissant de l'entreprenariat fiminin, on a observi: une Cmergence 

d'associations fiminines d'appui et de fonnation ces trois dernitres ann6es. 

En dCpit de ces opportunitCs, les entreprises crbdes par les femmes 

demeurent encore pdcaires. A cet effet, plusieurs colloques et forums sur 

l'entrcprenariat fhinin se sont tenus A I'initiative de la Fatration des Entreprises du 

Congo, la FCdhtion des Organisations Non Gouvernementales lalques A vocation 

tconomiquc du Congo et le Ministhe ayant la Femme dans ses attributions. 

Pour encourager l'entreprenariat fbinin, un pnx de meilleure femme 

entrepreneur a t t t  institub en 1997. Dans le m h e  contexte, la Rdpublique 

kocra t ique  du Congo a prCsentd l'acte de son adhtsion officielle A la rblution 

W 1 9 4  sur le (< R61e des micro-crCdits dans l'blimination de la paumtd D, lequel a CtC 

adopt6 par 1'AssemblCe GCnCrale des Nations Unies, le 18 dkembre 1997, lors du 

Sornmt de la SADEC tenu du 02 au 03 mars 1998, A MAPUTO, en Mozambique. 

Les micro-cr&its consistent B octroycr des services financiers et 

commerciaux aux frmmes des familles de plus pauvres de la tene, sans consideration 

politique, pour leur pmnettre d'assurk-pnc activitd inddpendante, gCn6ratrice de 

revenus et amtliorer ainsi leurs conditions de vie et celles de leurs enfants d'ici A I'an 

2000. 

Ce nouveau secteur reprhente 80 % de revenus de notre konomie 

nationale operant essentiellement dans l'infonnel qui p o r n  soutenir le Franc 

~on~o la i s ,  que nous voulons stable et fort. 

Concernant les prestations familiales de la femme mdnagtre, elks ne 

sont pas apprkites B leur juste valeur dans la rdmunhtion du conjoint. 



Avec la dtttrioration de la situation tconomique du pays, bien de 

femmes organisent des activitds gastronomiques en dehors du mtnage pour supplCer au 

budget familial. 

ARTICLE 14 

Femmes rurales. 

La situation de la femme male n'a pas changb ; les contraintes Cvoquks 

dans le rapport initial pour son tpanouisscmcnt se sont aggravk, elles demeurent 

confronth aux problkmes : 

d'inaccessibilitt 8 la propriCtb terrienne ; 

d'bloignement de centre de sant6 ; 

de manque de loisirs et de technologic appropribe; 

d'inaccessibilitt au cr6dit.. . 

Les thhes champf3tres qu'elle exerce sont rCpartics intgalement entre 

I'homme et la femme. 

Plusieurs stnrcturcs ont ttb crttes pour rCpondre aux besoins de la 

femme nuale, notamrnent le Programme National d'Assainissement (PNA), Ie Service 

National de !'Habitat Rural (SNHR) mais, camme pour les anciennes s&ctures, ces 

Services tprouvent encore des difficultts de fonctiomement suite A la crise socio- 

hnomique du pays. 

Quant aux conditions de vie de la femme nuale, I'OMS a~nregistd en 

1998 les parambtres ci-aprks : 



De ce tableau, on peut dtduire que les conditions de vie de la femme 

rurale demeurent pdoccupantes. 

ha ca~acith iuridiaue de la femme. 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Comrne soulignd A l'article 11, la femme mariee a la capacitt de 

conclurt un contrat de travail. Cependant, dans la pratique, les employeurs exigent aux 

femrnes marides de produire, au prdalable, une autorisation du maxi. 

MILIEU 
RURAL 
27,lO % 

7,30 % 

12'10% 

5,s % 

21,60 % 

42,40 % 

31.8% 

MDICATEURS 

Protection contre 
les intempCries 

Protection con& 
les insectcs 

Taw 
d'utilisation des 
latrines 
hygibniques 
Taw a'entretien 
des latrines 

Taw 
d'ifvacuation des 
ordures 
Accts A l'eau 
saine de fqon 
rdgulihe 
Acchs A l'eau A 
moins d' 1 km de 
marche 

NIVEAU 
NATIONAL 

28,90 % 

8,lO % 

17'40% 

9,9 % 

25.40 % 

46,70 % 

36,61 % 

DEFINITIONS 

% des mdnages vivant 
dans les locaw sdrs et 
favorables A la santd 
% des mtnages 
disposant 
d'habitations 
protdgdes contre Ics 
insectes volants ou qui 
utilisent un 
moustiquaire 
% des mdnages 
disposant des latrines 
hygidniques 

% des mdnages qui 
entrctie~ent les 
latrines hygihiques 
% des mdnages qui 
dvacuent correctement 
les ordures 
% des mtnages ayant 
constamment accts A 
l'eau saine 
% des mdnages ayant 
constamment accb A 
I'eau saine de fapn 
dgulitre P moins d'l 
km 

MILIEU 
URBAIN 
37,20 % 

11,60 % 

42.00% 

30,s % 

43,20 % 

66'50 % 

59'1% 



Ainsi qu'il a dtk relevk dans lerapport initial, I'octroi dcs droits 6 la 

femme ne suppose pas leur application effective suite aux conceptions stbrdotBtes 

profonddment enracinbes sur le r61e qui revient il la femme en tant que mtnagtre et 

crtatrice du foyer. Aucun changement important n'est intervenu dans les mesures et 

pratiques relatives A la conclusibn des contrats, I'administration des biens, la libertt de 

d6placement, le choix de rbsidence et du domicile. 

ARTICLE 16 

Eealitk dans le mariape et les r a ~ ~ o r t s  familiaug. 

Tous les droits de la femme dans le mariage concernant Ies rapports 

conjugaux sont principalement rtgis par les dispositions du Code de la Famille qui, 

depuis 1987, n9a pas du tout Cvolub. 

Le grand problbme rbside au niveau de I'application, des obstacles de 

tout genre se dressent : couturnes, prtjugts, mentalitb de la femme ellem8me ignorant 

ses droits. 

Les formes de violence physique, morale et psychologique indiqutes 

dans le rapport initial sont encore vivaces dans la vie quotidienne des fernrnes et jeunes 

filles Congolaises. 

En effet, qu'il s'agisse des coups et blessures dans le couple, du viol, des 

mutilations gknitales ou de I'utilisation abusive de l'image de la femme dans les 
. * '  

m'dias; Its fernmes victimes de ces violences ne dknonccnt pas souvent les faits devaht 

les institutions compbtentes, sauf dans le cas de dommage physique rcmarquable. 

InterrogCes lors de la campagne sur la violence faite i la femme 

organide dans le cadre des manifestations rnarquant la cCltbration de la Journte' 

Internationale de la Femme, 75 % de fernmes ont expliqut leur retenue pour la 

protection matrimoniale, 15 % ont dvoquk la honte. 



Le Ministtre ayant la Femme dans ses attributions a tentd, par le biais du 

Conseil National de la Femme, I'organisation des cliniques juridiques A travcrs 8 

Communes de la Ville de KINSHASA A titre exptrimental. 

Ces cliniques juridiques Ctaient p q u e s  et organisCes comrne des lieux 

d'koute, d'orientation et de psychothhpie de femmes et jeunes filles victimes des 

actcs de violence. 

418 personnes ont Ctt emgistr&s et h u t & s  pendant p r b  d'un mois par dm 

sp&ialistes. 

I1 nssort de ces h u t e s  Ie relevt des problhes constcutifs aux cas de 

violence ques voici : 

Succession; 

Divorce d& parents ; 

Polygamie ; 

R e k  de patemitt ; 

Etat d'orphelin ; 

Alcoolisme du mari ; 

Dot; 

Manque de dialogue familial ; 

Surcharge de aches m t n a g h  ; 

Abus de I'autorisation maritale ; 

Intrusion de la belle-famille dans la vie du couple ; 

Gestion du budget familial ; 

Poids de tabous et d'interdits coutumiers. 

Dans les territoires occupb par les agresseurs ruandais, ougandais et 

.bumdais, Ie Ministtre des Droits Humains a fait Ctat de plusieurs actes de violence 

perpdtrts A I'endroit des fernmes et des jeunes filles (1). 

(1) Ministhe des Droits Humains ; Lime Blanc sur les violations massives des droits 
de I'homme.. . par les pays agresseun, du 2 AoQt au 5 Novembre 1998. 



Actuellement, les Organisations Non Gouvemementales s'emploient a 

sensibiliser l'opinion publique en gtnCral et les fernmes en particulier sur les causp de 

la violence, les cons6quences ainsi que le mode de reglement des conflits. 

Des actions incitatives des Organisations Non Gouverncmentales B 

I'endroit du Gouvemement ont dt6 Cgalement enregisbks pour qu'il Crige en 

inhction, les actes de violence non encore ICgif6rts et qu'il condamne leurs'auteurs. 

Petite, selon qu'elle se situe clans la tranche d'age allant de 0 B 12 ans ; 

jeune, selon qu'elle cst adolescente de 12 B 18 ans ; la petite et jeune fille Congolaise 

affiche une considhtion &xiale inftrieure par rapport au gaqon. 

Malgd I'dgalitC des chance que lui conhre la loi dans le domaine de 

l'Cducation, les disparith sur le taux de scolarisation et de dCpcrdition Cvoqutes dans le 

rapport initial persistent, ainsi que les motifs i n h h t s  B ces inbgalith. 

Les thches accablant la fille Congolaise du milieu rural dcmeurent 

perspicaces. L'image abusive mtdiatih de la jeune fille entame la dignit6 de la femme 

en ghtral et fait de la jeune un objet de plaisir. Elle est par cons6quent victime des 

actes d'inceste, de viol, de harcblernent sexuel et d'expioitation B des fins 

comrnerciales. 

. 
Concernant I'initiation B la sexualitd, le degd de censure sur la virginitd 

de la jeune fille est tr&s Clevt par rapport au g q o n  qui bhntficie d'un libertinage 

sexuel. 

En d'autres tennes, I'obligation faite B la fille de se marier vierge pour 

I'homeur de sa farnille est en contradiction avec Ie libertinage dont jouit le gaqon qui 

se marie aprhs plusieurs expkriences sexuelles non coupables. 



Cette disparitt cst parfois source de contamination des MST/SIDA en 

dtfaveur de la jeune fille. Il convient de signaler que le pouvoit en place a &upCd 

beaucap de jamcr filla dbuMCes au sdn de la Police, de I*& ct du Service 

National (Brigade agrimle ct institution d'apprentissage profess id) .  

De ce rapport d'Cvaluation p&iodique de I'm d'application de la 

Convention sur I'tlimination de toutes les formes de discrimination A I'Cgatd des 

fernrnes mi Rtpublique Dtmocratique du Congo se dtgage le constat selon Icquel, le 

Gouvernemcnt Congolds, en dtpit de la conjoncture difficile que connatt le pays, n'a 

m h g t  aucun effort pour prendre des mesurcs susceptiblm de ccmtribuer B 

I'dlimination progressive de la discrimination h l'tgard des femmes. 

Panni ces rnesures, on peut rappeler : 

(1) La &tion des Conseils National et Ptovinciaux de la Fmrme ; 

(2) La &ion du Ministtre des Droits Humains ; 

(3) L'CICvation du m&anisme national chargt de la Femme au rang du Minidke ; 

(4) L'inscription du principe de I'tlimination de discnmmab . . 'on drnr k projet de 

Constitution ; 

(5) La participation dm f-es A I'mrichiymnent du projet de C u W W h  ; 

(6) L'rdoption de I'approche a Gender w d&s la conception, I 'exMon d I'hluation 

de tout pmjet de dtveloppcmmt ; . 
(7) L'Claboration d'un programme national pour la promotion de la femme Congolaise. 

Toutefois, les raisons Cvoqutes dans le rapport prtcCdent et ler obstacles 

jndiquts au dtbut du prtsent rapport ne facilitent pas I'application totale dc, la 

Convention m dtpit de la volontC politique exprim& ; c'at le cas de I'existence des 

dispositions discriminatoim B I'tgard de la femme dam I ' d  juridique du pays, et 

la persistance des pratiques coutumi&res avilissantcs di bon &it. 



Le c h a i n  a parcourir pour instaurer une sociCtC sans discrimination 

relative au sere rcstc encore long. Puisse le Systkme des Nations Unies contribue-aux 

efforts de recherche de la Paix que dtplore le Peuple Congolais en vue de cansolider les 

bases dCjA crtCes en matitre de promotion de la femme. 


