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Contribution à l'étude de la population du district de la Tshuapa. 

I . Les données démographiques. 

Chargés pendant les mois d ' aoû t et de septembre 1493 
de faire une enquê te sur la question de la d é p o p u l a t i o n 
dans le dis t r ic t de la Tshuapa, nous nous sommes pro
posés de rassembler en un temps f o r c é m e n t restreint un 
certain nombre de d o n n é e s essentielles qui pourraient 
éclaircir ce p rob lème . 

I l est g é n é r a l e m e n t admis que la cuvette centrale se 
dépeup le . Dans le d is t r ic t de la Tshuapa les recense
ments donnent pour 1937 une populat ion de 730.475 
habitants et pour 1947 une populat ion de 681.448. Ces 
valeurs indiquent une d iminut ion de 49.030, soit 7,2 
pour cent en 10 ans de temps. i 

Une d é p o p u l a t i o n dans un terr i toire d é t e r m i n é peut ; 
provenir de causes f o r t diverses. L a d iminut ion peut ê t r e 
due à u n excéden t de l ' émigra t ion sur l ' immigra t ion , 
à un e x c é d e n t de la m o r t a l i t é sur la na ta l i t é ou à ces 
deux causes s i m u l t a n é m e n t . j 

Tous les auteurs ( 1 , 2, 3, 4) qu i se sont occupés de la 
question at t r ibuent la d é p o p u l a t i o n du distr ict de la 
Tshuapa à la d é n a t a l i t é qui serait spéc ia lement accen
tuée chez les Mongo ou Nkundo. Bien que ces auteurs j 
aient a p p o r t é à l ' appu i de leurs vues des observations 
i n t é r e s s a n t e s qui rendent cette h y p o t h è s e fo r t vraisem
blable, i l é ta i t cependant nécessai re de prouver et de 
mesurer ce fa i t au moyen de d o n n é e s d é m o g r a p h i q u e s 
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précises. A l'heure actuelle, on ne peut guère se fier 
aux données fournies par l ' é t a t c iv i l encore embryon
naire tenu par les greffiers indigènes . Nous avons p r é f é r é 
en faire c o m p l è t e m e n t abstraction et considérer le 
p r o b l è m e d'une façon tou t à fa i t i n d é p e n d a n t e . 

Comme i l é t a i t m a t é r i e l l e m e n t impossible dans le 
temps qui nous é ta i t d o n n é de faire porter l ' e n q u ê t e 
sur toute la population de 681.448 individus r é p a r t i s 
sur un terr i toire s ' é t e n d a n t sur des centaines de k i l o 
mè t r e s , nous avons p rocédé par échan t i l lonnages . Nous 
nous sommes l imités à la populat ion Mongo (ou Nkundo) 
et parmi ceux-ci, nous ne nous sommes intéressés qu 'aux 
centres coutumiers. Ceux-ci constituent la plus grande 
masse de la population et une é t u d e semblable à la 
n ô t r e pourra i t ê t re fai te facilement dans les centres 
extra-coutumiers par le personnel m é d i c a l de ces centres. 

Nous avons ainsi choisi dans le dis t r ic t de la Tshuapa 
trois territoires : Boende, Bef aie et D j o l u . L a d iminut ion 
de la populat ion indiquée par les recencements successifs 
n'est pas la m ê m e dans chacun de ces trois territoires, 
mais leur ensemble p r é s e n t e une évo lu t ion d é m o g r a 
phique semblable à celle de la Tshuapa en t i è re . 

Population Variation 
1937 1947 Totale 

Tshuapa entière 730.475 ()81.448 — 49.027 — 7,20 
Territoire Boende 71.239 69.471 — 1.768 — 2,55 
Territoire Befale 53.083 44.125 — 8.958 — 20 ,30 
Territoire Djo lu 60.273 59.534 739 — 1,22 
Ensemble 3 territoires 184.,595 173.130 — 11.465 — 6,64 

L'ensemble des .'3 territoires semble donc bien ê t r e 
r eprésen ta t i f , au point de vue d é p o p u l a t i o n , de l'ensemble 
d u distr ict . 

Dans chacun de ces territoires, nous avons choisi un 
certain nombre de villages échant i l lon dont nous avons 
recensé la populat ion en rassemblant à leur sujet tous 
les renseignements qui nous semblaient utiles. 
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L a populat ion recensée par nous se monta i t au tota l 
à 1824 individus dont 911 hommes et 913 femmes. 
Le dé t a i l en est d o n n é dans le tableau ci-dessous. 

T E R R I T O I R E D E B O E N D E . 

Hommes Femmes Tota l 

Chefferie Lotoko-Ikongo 

(1) V i l l a g e I t o k o - c h r é t i e n 37 38 75 
(2) V i l l a g e B e w e 78 91 169 
{.'5) \ ' i l l a g e I b a l i 32 24 56 
(4) V i l l a g e E f o m i 145 111 2,56 
(5) X' i l lage Boseka 14 12 26 
(()) V i l l a g e K a n d j a m a 18 14 32 
(7) A^illage E l o n g o 28 22 50 

,352 312 664 

T E R R I T O I R E D E B É F A L E . 

Chef/ei'ie Songo 

G r o u p e m e n t E o s e - E a l i k é 
V i l l a g e I k e n g o 

( 1 ) H a m e a u N K U S E 81 94 175 
G r o u p e m e n t L i l e k o 
V i l l a g e L o m b e o l o 

(2) H a m e a u B O M A N G , \ 53 7() 129 
G r o u p e m e n t B o l o n g o 
V i l l a g e L o l e n g i 

{'.•>) H a m e a u W . \ L L . \ 
G r o u p e m e n t Eo.se Eanse 
V i l l a g e B c k a r i 

(4) H a m e a u L O K O 

78 

267 

74 

(59 

T E R R I T O I R E D E 

313 

D j O L U . 

Chefferie Xdongo 

(1) V i l l a g e M o N o s u o 
(2) X' i l lage B O K O L I 
(3) V i l l a g e L A L O S U X G A 
(4) V i l l a g e V O M O L I X G O 

Chefferie Losaela 

(5) X' i l lage "S'ayongo 
(6) V i l l a g e "S'alisere 

T O T A L 

1.52 

124 
58(r 

50 48 98 
10 5 15 
22 . 30 52 
81 82 1()3 

49 53 102 
80 70 150 

292 288 580 
911 913 1.824 

% de la pop. 
du te r r i t . 

0 ,96% 

1,32 

0 ,97%" 
"1 ,05%" 
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L a population e x a m i n é e comportai t donc environ 1 % 
de la populat ion totale de chacun des trois territoires. 
Pour autant qu 'on puisse s'en rendre compte, les diffé
rents groupes d ' âge se retrouvent dans la population 
e x a m i n é e d'une façon assez semblable à celle de la popu
la t ion recensée par l ' adminis t ra t ion. 

Nous trouvons en effet pour le rapport Filles /Femmes 
adultes les valeurs suivantes : 

Recensement notre 
admin is t ra t i f 19(7 écl iant i l lon 

Cheffer ie L o t o k o I k o i i g o 0,314 0,321 
Cheffer ie Songe 0.237 0,26.3 
Chefferies t e r r i t o i r e D j o l u 0,467 0,568 

L'échan t i l lon que nous avons examiné peut donc en 
p remiè re approximat ion ê t r e considéré comme représen
t a t i f de la populat ion Mongo des centres coutumiers 
d u district de la Tshuapa. 

Pour mesurer la fer t i l i té d'une populat ion, on pourrait 
à p remière vue croire qu ' i l suff i ra i t de rechercher le taux 
de na taUté c ' es t -à -d i re le nombre de naissances par mille 
individus et par an. U n taux de n a t a l i t é infér ieur au 
t aux de m o r t a l i t é , c 'es t -à-d i re au nombre de décès annuel 
par 1.000 indiv idus , indiquera que la popula t ion est en 
décro issance et, en ce sens, constitue une d o n n é e intéres
sante. Le taux de n a t a l i t é cependant n 'expr ime pas la 
fe r t i l i t é d'une populat ion d'une façon a d é q u a t e , i l ne tient 
en effet aucun compte de la composition de la population 
d ' a p r è s l 'âge et d ' ap r è s le sexe. Une popula t ion qui ne 
comporterait qu'une faible proport ion de femmes ne 
pourrai t avoir quelle que soit sa fer t i l i té qu ' un t r è s faible 
taux de n a t a l i t é . 11 en serait de m ê m e pour une popu
la t ion dont une for te propor t ion aurait d é p a s s é la cin
quantaine. 

Si par suite d ' é v é n e m e n t s quelconcjues, épidémies , 
guerres, e tc . , la proport ion des é léments d ' â g e repro
ducteur dans une population est, à une certaine période, 
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anormalement faible, le taux de n a t a l i t é sera bas, la f e r t i 
l i té pouvant cependant ê t re satisfaisante. Si au contraire, 
la propor t ion des é l é m e n t s d ' âge reproducteur est anor
malement haute, la fert iUté peut ê t r e insuffisante pour 
maintenir la popula t ion bien que le taux de n a t a l i t é 
soit supé r i eu r au t a u x de m o r t a l i t é . 

On sait que c'est le cas qui se p résen te actuellement 
dans nos pays d 'Europe occidentale. Le taux de n a t a l i t é 
y est supér ieu r au taux de m o r t a l i t é , ceci est d û à la 
propor t ion anormalement forte de personnes des deux 
sexes n é e s i l y a une généra t ion au moment où la fer t i l i té 
é t a i t encore élevée. Les groupes d 'âges de 0 à 15 ans 
é t a n t cependant moins nombreux que ceux de 15 à 45 ; 
dans 15 ans, les groupes en â g e reproducteur auront 
f o r c é m e n t d iminué et la n a t a l i t é s'en ressentira. 

Pour mesurer la fer t i l i té d'une populat ion, i l est donc 
nécessa i re de c o n n a î t r e sa r é p a r t i t i o n par sexe et par 
groupe d 'âge et d 'en tenir compte. 

Les valeurs c o m m u n é m e n t admises pour mesurer 
la f e r t i l i t é d'une population d'une façon plus exacte 
qu 'au moyen du t aux de n a t a l i t é sont soit le taux de 
f e r t i l i t é global, soit le taux de reproduction bru t . 

Le taux de f e r t i l i t é global indique le nombre d'en
fants mis au monde en moyenne par mi l le femmes 
pendant l ' en t i è re t é de leur p é r i o d e reproductrice. Pour 
le calculer, i l f au t conna î t r e le t aux de n a t a l i t é spéci f ique 
pour les femmes de chaque groupe d ' âge . Supposons 
par exemple que dans une popula t ion d é t e r m i n é e , i l y ait 
495 femmes de 15 à 20 ans et que ces femmes aient mis 
au monde pendant l 'année écou lée , 34 enfants. Le taux 
de n a t a l i t é spéc i f i que pour les femmes de 15 à 20 ans 
sera de 68,7. Si nous calculons de la m ê m e f açon le taux 
de n a t a l i t é spéc i f i que pour les groupes d ' âges de 20 à 25, 
25 à 30, 30-;55 jusque 50 ans, l ' addi t ion de toutes ces 
valeurs nous donnera le taux de fer t i l i té global. Celui-ci 
exprime donc le nombre d'enfants que 1.000 femmes 
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de la populat ion cons idérée mettraient en moyenne au 
monde si les conditions actuelles de fe r t i l i t é é t a i e n t 
maintenues invariables et si elles avaient la chance de 
v iv re l ' en t i è re t é de leur vie reproductrice. 

I l est é v i d e n t que pour qu'une population se main
tienne, le taux de fe r t i l i t é global doit ê t r e plus élevé 
que 2.000. Pour que le remplacement soit a d é q u a t , i l f au t 
que chaque couple mette au monde en moyenne plus 
de deux enfants, la m o r t a l i t é va en effet r édu i re leur 
nombre avant qu' i ls aient à leur tour a t te in t l 'âge re
producteur. 

Le taux de reproduction b r u t de K U C Z I N S K Y ne t ient 
compte que des naissances féminines . I l exprime le 
nombre de filles mises au monde par femme traversant 
l ' en t i è re t é de sa vie reproductrice. 

I l est t h é o r i q u e m e n t plus exact que le t aux de f e r t i h t é 
global, seules les filles en effet pourront remplacer les 
m è r e s actuelles. Comme cependant le nombre de nais
sances fémin ines dans une populat ion est toujours à peu 
p r è s la moi t ié du nombre de naissances totales et que 
le t aux de reproduction b ru t se calcule sur une femme 
et non pas sur mil le , la valeur obtenue est toujours 
à peu près égale au taux de fer t i l i té global divisé par 
2.000. 

Pour calculer le taux de reproduction b ru t , i l faut 
disposer du taux de n a t a l i t é spéci f ique f émin in pour 
les femmes de chaque groupe d ' âge . 

U n taux in fé r i eu r à l ' un i t é sera ici insuffisant pour 
maintenir la populat ion quelle que soit la mor t aUté , 
chaque femme actuelle devant ê t r e r emplacée par une 
fille à la géné ra t i on suivante et la m o r t a h t é r é d u i s a n t 
nécessa i r emen t leur nombre avant l 'âge reproducteur. 

Comme nous venons de le voi r , un taux de f e r t i h t é 
global infér ieur à 2.000, ou un taux de reproduction 
b r u t infér ieur à l ' un i t é indiquent pour une populat ion 
une f e r t i h t é insuffisante au point de vue absolu. 
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L a fer t i l i té peut cependant ê t r e relativement insuff i 
sante pour le main t ien d'une populat ion m ê m e pour des 
taux notablement plus é levés . Le nombre d'enfants 
ou de filles mises au monde devra ê t re d 'autant plus 
au-dessus de ces valeurs min ima , que la m o r t a l i t é avant 
la fin de la pér iode reproductrice sera élevé. Pour pouvoir 
estimer si la f e r t i l i t é d'une populat ion est suffisante, 
i l f audra donc éga l emen t c o n n a î t r e la m o r t a l i t é par 
groupe d 'âge de f a ç o n à pouvoir é tabl i r une table de 
survie. 

Pour pouvoir atteindre le bu t p roposé , i l fa l la i t donc 
d é t e r m i n e r la r é p a r t i t i o n de la population par âge et par 
sexe de façon à construire la pyramide des âges . I l fa l la i t 
d é t e r m i n e r non seulement le taux de n a t a l i t é mais en
core le taux de f e r t i l i t é global et le taux de reproduction 
b ru t . I l fallait encore au moins esquisser l 'al lure de la 
table de survie de façon à pouvoir calculer le taux de 
reproduction net. 

Toutes ces d o n n é e s sont relativement faciles à é t ab l i r 
pour une populat ion qui pos sède un é t a t c i v i l régul ière
ment tenu mais, dans le cas p résen t , i l fa l la i t t â c h e r 
d ' é t a b l i r ces d o n n é e s d ' après une enquê te rapide dans une 
populat ion dont la plupart des individus n 'ont qu'une 
idée t r è s vague de leur propre âge ainsi que de l 'âge de 
leurs enfants. 

E t a n t donné que les ind igènes ne connaissent pas leur 
â g e , i l a fa l lu l 'estimer. Quand cette estimation est fa i te ' 
par quelqu'un q u i , r és idan t depuis longtemps dans l a 
c o n t r é e , conna î t bien la populat ion ind igène , on peut , 
admettre que l 'erreur chez les adultes ne dépassera que | 
rarement cinq ans et sera f o r t infér ieure chez les enfants. 
Dans certains cas, on peut ê t r e aidé par des estimations 
a n t é r i e u r e s faites à l'occasion d'un recensement médica l , , 
ou par des cert if icats de b a p t ê m e s d a t é s et por tant 
é g a l e m e n t une estimation de l 'âge au moment du bap
t ê m e . Dans les territoires de Boende et de Befale bien 
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que les indigènes ne connaissent pas leur âge , la cou
tume Nkundo comporte un classement par groupe d 'âge 
ou Inongo ; ils passent d 'un inongo à l 'autre quand ils 
avancent en âge et ce renseignement est f o u r n i sans' 
hés i t a t i on . Tous les individus d 'un m ê m e inongo sont 
du m ê m e âge. Les d o n n é e s recueillies de cette f açon se 
con t rô l en t donc mutuellement. Les inongos sont les 
m ê m e s pour les deux sexes. Cette coutume n'existe pas 
dans le terri toire de D j o l u . 

Ci-dessous nous donnons la liste des inongos avec 
l 'âge approximat i f correspondant. 

Ndengese l , j ans 
B e y a u 20 ans 
Nseme 30 ans 
B a l a m a 35 ans 
B o n k o n o 45 ans 
B o f u m o 50 ans 
B o n y o m a 55 ans 
N g a l a 65 ans 
L i b o 
B a o m a n k o \ - 1 70 ans L i s e l e k a 1 
I sue 
L u a f a 1 75 ans 

B e k u k u e w o 80 ans 

E n rassemblant ainsi tous les renseignements qui 
peuvent permettre de juger de l ' âge , on peut admettre 
que l 'erreur que l 'on commet dans cette estimation ne 
dépas se ra pas cinq ans pour les adultes et un an pour 
les enfants. 

Pour conna î t r e la n a t a l i t é par groupe d ' âge , i l est 
inut i le de poser directement la question, la m è r e en effet 
ne conna î t pas l 'âge de ses enfants. On peut cependant 
obtenir des renseignements a p p r o c h é s en demandant 
combien d'enfants elle a eu depuis un é v é n e m e n t mar
quant, bien connu dans tout le pays et dont on conna î t 
la date exacte. On cherche ainsi à savoir le nombre 
d'enfants nés depuis cinq ans. Quand l ' é v é n e m e n t 
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marquant servant de ja lon s 'é ta i t p rodui t un peu plus 
t ô t ou plus ta rd , nous avons a p p o r t é aux chiffres obtenus 
à l ' interrogatoire, la correction nécessa i re . 

Nous avons ainsi choisi un certain nombre de questions 
simples auxquelles les indigènes é t a i e n t en é ta t de r é 
pondre correctement. Comme ils n 'avaient aucune raison 
de croire qu 'un genre de réponse pouvai t nous donner 
plus de satisfactions qu 'un autre, ils n'avaient aucune 
raison de nous donner des indications fausses. 

Les questions qui é t a i e n t des t inées à nous permettre 
d'esquisser l ' é t a t d é m o g r a p h i q u e de la population, é t a i e n t 
les suivantes : 

1. Pour les femmes. 

a. Questions concernant l 'âge ; pour complé te r l 'esti
mat ion de l 'âge fa i t par une personne c o m p é t e n t e , appar
tenance à un inongo. Papiers d ' i d e n t i t é éven tue l s . 

b. Combien d'enfants avez-vous eu au total , v ivants 
actuellement ou décédés ? Combien de garçons , combien 
de filles ? 

c. Parmi ces enfants combien y en a-t-i l de décédés 
ga rçons ou filles ? 

d. Combien d'enfants avez-vous eu depuis tel ou tel 
é v é n e m e n t marquant, ga rçons ou filles. 

e. Pa rmi ces enfants (nés depuis ans) combien 
y en a- t - i l de décédés , ga rçons ou filles ? 

2. Pour les hommes. 

a. Questions concernant l 'âge comme pour les femmes. 
b. Combien d'enfants avez-vous eu au total ,quelle que 

soit la femme qui les ait mis au monde ? 
c. Pa rmi ces enfants, combien sont morts ? 

Ces questions é t a i en t suivies d'autres qui ne concer
nent pas directement la s i tuat ion d é m o g r a p h i q u e , et de 
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mensurations. Ces d o n n é e s seront ut i l isées dans les t r a 
vaux qu i fon t suite au p r é s e n t t rava i l . 

Sauf pour les questions qui concernent l 'âge, i l f au t 
at tr ibuer moins de valeur aux r éponses fournies par 
les hommes. Les Mongo vivent en rég ime patr iarcal ; 
i l faut donc distinguer entre la p a r e n t é légale et la p a r e n t é 
biologique : le père légal é t a n t l 'homme qui a p a y é 
l ' en t i è re té de la dot, quel que soit le père biologique. 
De plus dans cette populat ion, plus p e u t - ê t r e que dans 
toute autre, une p a r e n t é i l légit ime peut ê t re ignorée . 
Les réponses des hommes concernant leur descendance 
sont donc toujours plus ou moins sujettes à caution. 

Résultats. 

A par t i r des réponses obtenues nous avons t â c h é de 
retrouver les données d é m o g r a p h i q u e s essentielles. 

1. Composition de la population par âge et par sexe. 

Les r é s u l t a t s obtenus permettent de classer les 1.824 
individus e x a m i n é s par âge et par sexe. I l serait cepen
dant illusoire, é t a n t d o n n é l ' imprécis ion relative de 
l 'est imation de l 'âge, d 'a t t r ibuer de la valeur chez les 
adultes à une subdivision en classes ne d i f f é ran t entre elles 
que par une année d ' âge . Pour avoir une idée de la situa
t ion d é m o g r a p h i q u e , i l suff i t d'ailleurs de prendre des 
classes relativement larges. Une r é p a r t i t i o n de la popu
lat ion par groupes de 5 ans r épond suffisamment à notre 
but , et nous ne pourrions pas pour les adultes a t t r ibuer 
à notre estimation une précis ion beaucoup plus grande. 

Quand on estime l 'âge comme nous l'avons fa i t , i l est 
naturel que certains groupes soient i n d û m e n t privi légiés , 
notamment les âges qu i sont des mult iples de 5. On 
at tr ibuera plus facilement l 'âge d 'environ 30 ans que 
l 'âge d 'environ .'51 ans ou d'environ 29. On at t r ibuera 
plus facilement l 'âge d 'environ 65 ans que l 'âge d 'environ 
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64 ou 66. Ces anomalies comme i l fa l l a i t s'y attendre se 
re t rouvent dans nos résu l ta t s , elles s'annulent quand 
on classe la populat ion par groupe de 5 ans. Comme l 'âge 
de 20-25-30-35 e t c . . signifie environ 20-25-30-35 e t c . . 
et q u ' i l y a autant de chances de faire erreur par excès 
que par d é f a u t i l est logique de subdiviser en classes en 
scindant ces âges l imites et en a t t r ibuant la mo i t i é de 
leur nombre à la classe supér ieure , l 'autre m o i t i é à la 
classe in fé r i eu re . Ceci ne vaut é v i d e m m e n t pas pour la 
classe d ' â g e 0. On ne peut guère dans ce cas faire erreur 
par d é f a u t . La classe de 20 à 25 ans, par exemple, com
prendra donc la mo i t i é des individus classés comme ayant 
20 ans, l ' en t i è re t é des groupes de 21 , 22, 23 et 24 ans 
€t la m o i t i é de ceux de la classe 25. 

Quand on classe les résu l t a t s obtenus de cette façon 
on obt ien t les valeurs renseignées dans le tableau sui-
vant 

Ecl 1 . 

Age Ech. BOENDE Ech. BEFALE Ech. D j O L U TSHU. \P . \ total 
Hommes Femmes Hommes l'emmes Hommes Femmes Hommes l'emmes 

0-5 32,5 39 12,5 17,5 42 • 44,5 87 101 

5-10 18 12 24 17,5 37 30,5 79 (iO 

10-15 31,5 23,5 21 18 36,5 24 89 65,5 
15-20 32 16 17 14 14,5 19,5 63,5 49,5 
20-25 50 51,5 17 20,5 15 17 82 89 
25-30 17 25.5 24,5 22,5 8,5 10 50 58 

30-35 15 31.5 22,5 20 7,5 19,5 45 71 
35-40 21.5 35 17 27 10 31 48,5 93 
40-45 35,5 21,5 19,5 32 16 27,5 71 81 
45-50 23,5 17,5 23,5 32 25 27,5 72 77 
50-55 22,5 14 23 29 30 20,5 81,5 63,5 

55-60 21,5 10,5 18,5 24,5 26,5 11 66,5 4() 

60-65 16 8,5 11 10 8,5 3 3 5,,5 21,5 
1)5-70 15,5 6 11 15 7,5 2,5 34 23,5 
70-75 G 0 3,5 8 1,5 0 5 8 
75-80 0 0 1,5 5,5 0 0 1,5 5,5 

Ces r é s u l t a t s peuvent se t raduire graphiquement par 
une pyramide des âges . 
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FEMMES HOMMES 

3 0 

8 0 

7 0 

6 0 

5 0 

AO 

3 0 

2 O 

iO 

I'"iG. I . — Pyramide des âges de l'écliantillon total de population du district 
de la Tshuapa. 

Kn abscisses les nombres de chaque groupe d'âge, en ordonnées les années. 
On peut remarquer un excédent anormal dans les groupes d'âge supérieur à 35 ans. 

Comme on le voi t , les valeurs indiquées ci-dessus ainsi 
que la pyramide des âges indiquent dans la populat ion 
Nkundo de la Tshuapa une proportion anormalement 
é levée d ' individus âgés de plus de 35 ans. 

L ' h y p o t h è s e la plus vraisemblable qui pourrai t exp l i 
quer ce p h é n o m è n e serait une d iminut ion de la n a t a l i t é 
qu i aurait d é b u t é i l y a environ 40 ans. D'autres causes 
pourraient cependant influencer de la m ê m e façon la 
pyramide des âges par exemple une augmentation de
puis 40 ans de la mor t a l i t é infant i le , ou une émig ra t ion 
massive des é léments jeunes de la population. Dans 
la suite de ce t rava i l nous aurons l'occasion de c o n t r ô l e r 
l ' h y p o t h è s e de déna ta l i t é . 
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2 . L e taux de nata l i t é actuel. 

Notre e n q u ê t e nous ayant d o n n é le nombre des nais
sances pendant les c inq dernières a n n é e s , nous sommes à 
m ê m e de calculer pour la populat ion é tudiée le t aux de 
n a t a l i t é moyen se rapportant aux a n n é e s 1943 à 1948. 

Les r é s u l t a t s sont consignés dans le tableau ci-dessous> 

T A U X DE N A T A L I T É . 

l'op. Naiss. (les Naissances Taux de-
examinée 5 dern. an. par an nat. brut 

Échant i l lon tcrr. de Boende fUU iW 19,fi 29.."il 
Échant i l lon terr. de Befale ,")80 r,3 10,6 1.S.27 
Échant i l lon terr. de Djolu ,")80 l l l . l M 22,202 3,S,3.S2 
Échant i l lon total 1.824 2t)2,;{l .72,4(12 28,76 

On admet g é n é r a l e m e n t qu 'un taux de n a t a l i t é est 
faible en dessous de 20 o/oo, moyen entre 20 et 30 et for t 
au-dessus de 30 °/oo- Comme on le voi t , l ' échant i l lon 
to ta l mont re un t aux de na ta l i t é moyen. L a d i f fé rence 
entre les ',\ territoires est cependant cons idérable . Alors 
que l ' échan t i l lon Befale a un t aux de n a t a l i t é faible, 
celui de Boende est moyen et celui de D j o l u a une for te 
n a t a l i t é . Ces d i f fé rences sont para l lè les à celles que nous 
avons rense ignées plus haut pour les variations de popula
t ion recensée dans ces trois territoires au cours des 10 
de rn iè re s années . L a population d u terri toire de Befale 
a déc ru de 20,30 % en dix ans, celle de Boende de 2,55 % 
et celle de D j o l u n 'a décru que de 1,22 % . Ces r é s u l t a t s 
plaident pour l ' h y p o t h è s e d'une d é n a t a l i t é comme cause 
de la d é p o p u l a t i o n . I l suffit en effet d'admettre une for te 
m o r t a l i t é semblable à celle que l 'on peut rencontrer dans 
d'autres pays t ropicaux telle que l ' Inde (entre 35 et 
40 % o ) pour que la d é p o p u l a t i o n des territoires de Befale 
et de Boende et l ' é t a t quasi stationnaire de la populat ion 
du ter r i to i re D j o l u puissent s'expliquer e n t i è r e m e n t par 
la d i f f é rence des t aux de na t a l i t é . 



16 C O N T R I B U T I O N À L'ÉTUDE 

I l faut noter que ces t a u x sont plus é levés que ceux 
obse rvés à l 'heure actuelle dans beaucoup de pays euro
péens . Si nous les comparons à ceux obse rvés en Europe 
en 1938, de rn iè re année non inf luencée par la d e u x i è m e 
guerre mondiale, nous t rouvons que la Tshuapa (28,16) 
au to ta l et le distr ict de Boende atteignent presque le 
t aux de la Roumanie (29,6). Le taux n o t é à D j o l u est 
notablement supér ieur . Quant à celui du terri toire de 
Befale (18,27) i l est s u p é r i e u r à celui que l 'on t rouva i t 
en L 3 8 pour la France, l 'Angleterre et la Belgique, 
et n'est que l égè remen t i n f é r i e u r à celui que l 'on t rouva i t 
en Allemagne (19,6). Cependant, ces derniers taux de 
n a t a l i t é ne parvenaient à assurer un accroissement de 
la population que grâce à une très faible m o r t a l i t é : 
or i l est illusoire de penser que l 'on puisse rédui re d ' i c i 
peu le taux de m o r t a l i t é dans la cuvette centrale au t aux 
actuel de l 'Europe Occidentale. 

De plus, comme nous l 'avons di t plus haut, le taux de 
n a t a h t é n'est qu'une expression dé fec tueuse de la f e r t i l i 
t é d'une populat ion. Pour se rendre compte de la f e r t i 
l i té , pour savoir si elle suf f i t à compenser la m o r t a l i t é , 
i l f au t tenir compte de la composition de la populat ion 
par âge et par sexe. Une situation qu i pourrai t ê t r e 
j u g é e satisfaisante si on ne t ient compte que du t aux 
de na t a l i t é et de m o r t a l i t é peut, en réa l i té , indiquer u n 
renouvellement insuffisant de la population, compte tenu 
de sa composition. 

3. T a u x de nata l i t é s p é c i f i q u e par groupes d 'âge 
et taux de f er t i l i t é global. 

Les données que nous avons recueillies permettent 
de calculer le t aux de n a t a l i t é pour les femmes de chaque 
groupe d 'âge ; c'est ainsi que nous obtenons les d o n n é e s 
suivantes : 
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BOENDE BEF. \LE 

Groupe 
d'âge 

Nombre ^, . 
Naissances 

, 5 ans femmes 

Natalité 
spécifique 

p/1000 fem. 
et par an 

Nombre 
de 

femmes 

Naissances 
5 ans 

Natalité 
spécifique 

p/1000 feir 
et par a n 

15-20 16 6,5 81,25 14 2 28,57 
20-25 51,5 23,5 91,26 20,5 7 68,29 
25-30 25,5 15,0 117,64 22,5 12,5 111,11 
30-35 31,5 17,5 111,11 20 10 100,00 
35-40 35 18,0 102,85 27 6 44,44 
40-45 21,5 11,0 102,32 32 7,5 46,87 
45-50 17,5 6,5 74,28 32 6 37,50 
50-55 14 0 0 29 2 13,79 

T a u x de fertilité globale : 3.403,55 Taux de fertilité gl. 2.225,85 

D j O L U T s H U A P . \ total 

15-20 19,5 <S,5 87,18 49,5 17,000 68,686 
20-25 17 9,855 U5,29 89 40,330 90,561 
25-30 10 3,335 66,00 58 30,835 106,327 
30-35 19,5 19,83 203,38 71 47,330 133,323 
35-40 31 27,405 176,81 93 51,405 110,548 
40-45 27,5 22,495 163,60 81 40,995 102,222 
45-50 27,5 14,58 106,04 77 27,080 70,337 
50-55 20,5 5,330 52,00 63,5 7,330 23,086 

Taux de fertilité globale : 4.851,495 Taux de fertilité gl. 3.-520,450 

Nous pouvons comparer ces valeurs à celles qui ont 
é t é publ iées pour la populat ion belge par l 'Office Central 
de Statistique (5). 

Pour l ' a n n é e 1939, l 'Office Central de Statistique a 
ca lcu lé une table de f écond i t é donnant la p robab i l i t é 
qu 'avai t en 1939 une femme d'un âge d o n n é d'avoir u n 
enfant avant d'avoir a t te in t son anniversaire suivant 
(/. c. p. 132). 

A par t i r de ces valeurs, nous pouvons calculer les 
valeurs correspondant à celles que nous donnons i c i 
pour la populat ion congolaise examinée . 

Divisons en groupes d ' âge , comme nous l'avons f a i t 
pour la populat ion congolaise, les femmes belges en âge 
reproducteur. Le groupe de 15 à 20 ans comprendra, 
si la r é p a r t i t i o n est uni forme, un c i n q u i è m e de femmes 



18 C O N T R I B U T I O N À L'ÉTUDE 

ayant accompli leur 15"ie année , un c inqu ième ayant 
accompli leur 16"^^ a n n é e , e t c . . 

Les femmes actuellement âgées de 15 ans ont dans 
les cinq dern ières a n n é e s p r é s e n t é le taux re la t i f aux 
âges 1 1 , 12, 13, 14 et 15 ans, les femmes de 16 ans au taux 
de 12, 13, 14, et 15 et 16 ans, e t c . . Addi t ionnan t tous 
ces taux et en faisant la moyenne, nous trouverons le 
nombre annuel moyen d'enfants mis au monde pendant 
les cinq dern iè res a n n é e s par les femmes belges âgées 
en 1939 de 15 à 20 ans. Pour les femmes âgées de 20 à 
25 ans, le m ê m e calcul nous fourn i ra éga lement le taux 
de n a t a l i t é spéc i f ique de ce groupe pendant les cinq 
de rn iè res années et ainsi de suite. Nous obtenons ainsi 
le tableau ci-dessous pour la popula t ion belge en 1939. 

Groupes Natalité spécifique moyenne pendant les cinq 
d'âge dernières années par mille femmes. 
15-20 6,336 
20-25 71,824 
25-30 126,072 
30-35 105,960 
35-40 68,124 
40-45 32,528 
45-50 6,636 
50-55 0,300 

Taux de fert i l i té global 5 x" 417,780 = 2.088,900 

L a fig. 11 permet de comparer graphiquement la 
fe r t i l i t é des deux populations. On v o i t que la f e r t i l i t é de 
la populat ion Mongo se montre supér i eu re à celle de la 
populat ion belge. Notons cependant que celle-ci a une 
fe r t i l i t é manifestement insuffisante. U n taux de fe r t i l i t é 
global de 2.088 suff i ra i t à peine à faire cro î t re la popu
la t ion si la m o r t a l i t é é t a i t nulle j u s q u ' à la fin de la pé 
riode reproductrice. Le taux de 3.520 t r o u v é pour la 
populat ion Nkundo pourrai t t h é o r i q u e m e n t ê t r e suffisant 
si la m o r t a l i t é é t a i t faible. 

Quand nous comparons les r é s u l t a t s obtenus dans les 
3 territoires Boende, Befale et D j o l u , nous retrouvons les 
d i f férences d é j à i n d i q u é e s dans les recensements admi-
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nis t ra t i fs et dans les taux de n a t a l i t é que nous avons 
ca lculés plus haut . Pour le te r r i to i re de D j o l u le taux de 
fe r t i l i t é global est le plus é levé . Pour le terr i toire de 
Befale, oti i l est le plus bas (2.225), on ne pourra i t guère 
s'imaginer qu'en Af r ique Centrale pour une population 
p r i m i t i v e , un parei l taux puisse assurer le renouvellement 
de la populat ion. 

P O P U L A T I O N B E L G E 

P O P U L A T I O N N K U N D O 

l O O 

5 0 

6 0 

FiG. I I . — Fertilité comparée de la population belge et de la population 
Nkundo. 

En abscisses les groupes d'âge. 
En ordonnées la natal i té spécifique moyenne pour chaque groupe pendant 

les cinq dernières années (Naissances par mille femmes et par an). 
La fertilité des femmes belges est plus basse au début, atteint son maximum 

plus tôt et diminue plus rapidement que la fertilité des femmes Nkundo. La 
fertilité globale est plus élevée dans la population Nkundo que dans la popu
lation belge. 
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Pour d é t e r m i n e r pour combien la f e r t i l i t é ind iquée 
par les valeurs que nous venons de citer est infér ieure à 
la fe r t i l i t é que l 'on pourrai t appeler normale ou physiolo
gique, on peut faire appel à certaines données statistiques 
ra s semblées par P E A R L (6). Cet auteur a é t u d i é la f e r t i 
l i té d 'un groupe de 956 femmes manifestement fertiles, 
exemptes de toute affection gynécologique , n 'ayant 
à aucun moment t e n t é de l im i t e r leur f e r t i l i t é et sou
mises d'une f a ç o n continue au risque de conception. 
{l. c. p. 307). Les chiffres q u ' i l rapporte pour les classes 
d ' â g e croissant de 15 à 40 ans, donnent le nombre de 
naissances pour chaque classe d ' âge par 100 ovulations. 
Celles-ci sont e s t imées à 13 par an et l 'on t ien t compte 
des pér iodes de grossesse pendant lesquelles l 'ovulat ion 
f a i t d é f a u t . A pa r t i r de ces d o n n é e s , i l y a moyen d ' é tab l i r 
une table donnant les taux de na ta l i t é spéc i f iques par 
classes d 'âge comparable à celles que nous avons établ ies 
plus haut. Les valeurs obtenues sont alors les suivantes : 

Groupe NataUté spécifique moyenne pendant les cinq 
d'âge dernières années par mille femmes. 

15-20 151 
20-25 345 
25-30 .398 
30-35 384 
35-40 376 

Ces chiffres sont pour n ' impor te quel groupe d ' âge 
environ trois fois plus élevés que ceux que nous trouvons 
dans la population Nkundo ou dans la populat ion belge. 

I l f au t noter que les taux de na taHté spéc i f iques dans 
toute population varient avec l 'âge. Dans la population 
belge, nous trouvons une fe r t i l i t é m a x i m u m à 25 ans. 
Dans la populat ion Nkundo ce max imum semble se 
placer plus tardivement, la moyenne de toute la popu
l a t i on renseigne en effet une n a t a l i t é spéci f ique max imum 
pour le groupe de 30 à 35 ans, alors que dans la popula-
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t i on belge ce m a x i m u m se trouve dans le groupe de 25 
à 30 ans. 

Si nous c o n s i d é r o n s les valeurs t r o u v é e s par P E A R L 

comme expr imant la fe r t i l i t é normale, nous obtenons 
pour la populat ion belge et Nkundo les valeurs suivantes : 

FERTILITÉ EN POUR CENT DE LA FERTILITÉ NORMALE. 

Groupes d'âge ir,-2() 20-2rt 2:>-:W .S()-:ir. 3.5-40 
l'op. BI;LC;K 1 2 1 ,32 2 7 18 

Pop. X K I NDO 4(i 2 6 2 7 ;?.') 3 0 

Comme on le v o i t , pour ces deux populations, les fac
teurs qui d é p r i m e n t la fe r t i l i t é influencent celle-ci d'une 
f a ç o n variable dans les d i f f é ren t s groupes d ' â g e . De plus, 
cette influence n'est pas para l lè le dans les deux cas. 

Dans le cas de la populat ion N K U N D O , l e m a x i m u m de 
fe r t i l i t é relative se t rouve dans le groupe le plus jeune, 
et tend par a p r è s vers une valeur plus ou moins constante. 
Ceci n'est pas é t o n n a n t , les causes pathologiques de 
s té r i l i t é tendront naturellement à avoir un effet cumu
la t i f , la propor t ion de femmes stéri les va tendre à aug
menter avec l ' âge . Dans la population belge, le m a x i m u m 
de fer t i l i té relat ive se trouve dans le groupe de 25 à 
.30 ans. Le facteur dépressif agissant pendant le d é b u t de 
la vie reproductrice est ici le retard dans l ' âge du mariage 
( lu i cause l'absence de coï ts f é c o n d a n t s dans les groupes 
les plus jeunes. Ce facteur n'influence pas la fe r t i l i t é 
Nkundo . 11 est en effet rare de rencontrer dans cette 
populat ion une fille réglée qu i ne soit pas mar iée . Si
tua t ion toute d i f f é r e n t e de celle (]ui se p r é s e n t e en E u 
rope. 

Ceci ne veut pas dire que la variat ion dans la f r é q u e n c e 
d u coït soit le seul facteur dépressif entrant en jeu. On 
sait que dans l 'une et l 'autre populat ion, d'autres facteurs 
tels que l 'emploi de moyens anti-conceptionnels, l 'avor-
tement p r o v o q u é , e t c . . peuvent ê t re i n v o q u é s . I l semble 
cependant que le re tard dans l 'âge du mariage doit en 
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grande partie expliquer la d i f fé rence d'allure des deux 
courbes. Avan t cet âge dans la populat ion e u r o p é e n n e , 
les coï ts sont peu nombreux, et quand ils se p r é s e n t e n t 
on cherche à évi te r autant que possible les conceptions ; 
ce facteur ne jouant pas dans la populat ion Nkundo, 
l 'allure de la courbe de fer t i l i té relative s'en ressent. 

4. Taux de fer t i l i t é global dans le p a s s é . 

I l é t a i t i n t é re s san t de chercher à savoir si le t aux de 
fer t i l i té relativement bas que l 'on trouve actuellement 
dans la Tshuapa y règne depuis longtemps ou si ce 
p h é n o m è n e est au contraire relativement r écen t . 

D ' a p r è s les données recueillies lors de l ' interrogatoire 
des femmes, nous savions combien chaque groupe d ' âge 
avait eu d'enfants au to ta l . Les r é s u l t a t s obtenus sont 
les suivants : 

T s H u . \ p . \ total 
(Iroupe d'. 

1.Ó-20 
20-2,5 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
,50-55 
55-60 
Ü0-65 
t)5-70 
70-80 

âge Nombre de 
49,5 
89 
58 
71 
93 
81 
77 
63,5 
46 
21,5 

femmes 

23,5 
18,5 

Nombre d'enfants 
17 
55 
56,5 

121 
176 
221,5 
230,5 
189 
136,5 

(i3 
74,5 
49.5 

lînfants par femme 
0,3434 
0,6179 
0,9741 
1,7042 
1,8924 
2,7345 
2,9935 
2,9763 
2,9673 
2,9302 
3,1702 
3,666 

Les femmes de 50 ans et au-delà ayant parcouru toute 
leur vie reproductrice, le nombre d'enfants qu'elles ont 
mis au monde donne une valeur approximat ive du taux 
de fe r t i l i t é global moyen qui a r égné dans la populat ion 
durant la pér iode pendant laquelle elles é t a i en t capables 
de se reproduire. 
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Comme on le v o i t , ces chiffres indiquent que le taux 
de fe r t i l i t é global pendant cette pér iode é t a i t d'environ 
3.000 c 'es t -à -d i re semblable ou m ê m e l é g è r e m e n t infé
rieur à ce que notre e n q u ê t e révè le actuellement. 

Le nombre moyen d'enfants mis au monde par les 
femmes de chaque groupe d ' â g e est conforme à l 'hypo
thèse que, depuis le d é b u t du siècle, le taux de fer t i l i té 
global n 'a guè re é t é fo r t d i f f é r en t de ',). Si nous faisons 
en effet l ' h y p o t h è s e que ce taux a é té constamment de 3 
et que la fer t i l i té relative des d i f fé ren t s groupes d 'âges 
a é t é la m ê m e qu'actuellement, nous pouvons facilement 
calculer le nombre d'enfants t h é o r i q u e que l ' on devrait 
actuellement t rouver par femme de chaque groupe 
d ' âge . 

l'emmes Valeurs calculées Valeurs 
de taux de F. G. = 3 Observées Différence 

15-20 0,292 0,343 —0,051 
20-25 0,678 0,618 —0,060 
25-30 1,131 0,i)74 + 0,157 
30-35 1,700 1,704 —0,004 
35-40 2,170 1,892 -f-0,278 
40-45 2,602 2,735 —0,133 
45-50 2,901 2,994 —0,093 
.50-55 3,000 2,976 -t-0,024 
55-60 3,000 2,967 - f 0,033 
«0-65 3,000 2.930 +0,070 
65-70 3.000 3,170 +0,170 
70-80 3,000 3,t)66 -f0,666 

Sauf pour les groupes de plus de 65 ans, les erreurs 
entre les valeurs observées et calculées ne d é p a s s e n t pas 
celles à laquelle i l faudrai t s'attendre é t a n t donné la 
m é t h o d e uti l isée. Comme le montre la figure I I I , i l n'en 
serait plus de m ê m e si on supposait un taux de fe r t ih té 
global constant de 3,5 ou de 2,5. Dans le premier cas, 
les valeurs sont s y s t é m a t i q u e m e n t t rop élevées , dans 
le second cas, s y s t é m a t i q u e m e n t t rop basses. I l semble 
donc que l 'on soit au to r i sé à conclure que depuis 1898 
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le t aux de fe r t i l i t é global de la population s'est tenu 
entre 3,5 et 2,5 c.-à-d. aux environs de 3. A v a n t cette 
p é r i o d e comme semble l ' indiquer le nombre to t a l d'en
fants des femmes plus âgées que 65 ans, le t aux de fe r t ih t é 

F i G . 111. — Enfants au total mis au monde par femme de différents groupes 
dage. 

Échantillon total district de la Tshuapa. 
En ordonnées : nombre d'enfants par femme. 
En abscisses : groupes d'âge. 
Les trois courbes donnent le nombre d'enfants que chaque groupe d'âge devrait 

avoir dans l'hypothèse où le taux de fertilité global pendant toute la période 
avait été constamment de '2.,500, de 3.000 et de 3.500. 

global devait ê t r e plus élevé. Si nous admettons que le 
t aux de 3 ait r é g n é depuis 18!!8, pour rapprocher les 
chiffres calculés des valeurs observées , i l faudra i t sup
poser pour la pé r iode 18!'3-fi8 un taux de 3,8 et pour la 
p é r i o d e 1883-1893 un taux de 6. Dans ce cas, les valeurs 
obse rvées et ca lculées pour ces pér iodes deviennent : 

Valeurs calculées 
65-70 3,082 
70-80 :i.5S2 

Valeurs observées 
3,170 
3,666 

Différence 
—0,088 
—0,084 

On ne pourrai t guère a t t r ibuer à ces d o n n é e s une 
valeur absolue, le calcul statistique nous indique en 
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effet que nos observations au sujet de la fe r t i l i t é plus 
grande des groupes les plus âgés ne constituent qu'une 
indica t ion , le nombre de cas é t a n t t rop restreint. 

Rappelions cependant que la forme de la pyramide 
des âges nous avai t a n t é r i e u r e m e n t suggéré une fer t i l i té 
plus fo r te au d é b u t de ce siècle et à la fin du siècle passé. 
Ceci semble c o n f i r m é par l ' é t u d e de la fe r t i l i t é globale de 
la m ê m e pér iode . 

E n ce qui concerne la part ie de la courbe donnant le 
nombre d'enfants des femmes âgées de moins de 65 ans, 
les é c a r t s que nous observons entre les valeurs calculées 
et les valeurs obse rvées peuvent ê t re dues aux fluctua
tions que le t aux de fer t i l i té a p résen tées pendant les 
de rn i è r e s cinquante années ainsi qu'aux erreurs d ' échan
ti l lonnage. É t a n t d o n n é le nombre relativement faible 
des cas é tud iés , l ' é ca r t type de la moyenne est en effet 
relat ivement grand, i l at teint de 10 à 15 % de la valeur 
absolue de la moyenne. Dans l ' h y p o t h è s e que nous avons 
fai te , l ' é ca r t entre les chiffres obse rvés et ca lcu lés dépasse 
dans certains cas l égèrement la valeur de l ' éca r t type. 
I l pour ra i t sembler dés i rable de serrer, de plus près les 
valeurs observées et de déce le r ainsi ce qu i , dans les 
fluctuations des valeurs obse rvées , pourrait ê t r e a t t r i b u é 
aux fluctuations d u taux de f e r t i h t é global. 

L a courbe qu i nous donne le nombre t o t a l d'enfants 
mis au monde par femme en fonction de l 'âge, é t a n t 
l ' i n t ég ra l e de la courbe nous donnant la n a t a l i t é spécifi
que d ' a p r è s l ' âge , nous pourrions espérer serrer la réal i té 
de plus près en analysant la courbe nous donnant le 
nombre to ta l d 'enfants d ' a p r è s l ' âge des m è r e s par épuise
ment successif. E n effet, si nous soustrayons aux femmes 
de chaque groupe d ' âge les enfants qu'elles ont mis au 
monde dans les c inq de rn iè re s années , données que 
nous avons recueillies s é p a r é m e n t , le rés idu nous donne 
le nombre to ta l d'enfants que chaque femme avait dans 
chaque groupe d ' â g e i l y a c inq ans. Le premier terme 
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de notre nouvelle sér ie nous donnera le nombre d'enfants 
mis au monde dans la pér iode 1938-43 par les femmes qui 
en li,'43 avaient entre 15 et 20 ans. Si nous supposons 
que les autres groupes d 'âge ont p résen té une varia
t ion proportionnelle de f écond i t é , nous pouvons re
construire la courbe de n a t a l i t é spécif ique par groupe 
d ' âge de la pé r iode 1938-43, l ' i n t ég ra le de cette courbe 
nous donnant le t aux de fer t i l i té global de cette pér iode . 
Par soustractions successives, on arrive ainsi à reconsti
tuer les d i f fé ren ts t aux de fe r t i l i t é globaux depuis 1883. 

I l n ' y a cependant aucun i n t é r ê t à serrer les chiffres 
obse rvés de t rop p r è s . Si nous adaptons exactement nos 
valeurs calculées aux valeurs observées , les fluctuations 
dues aux erreurs d ' é c h a n t i l l o n n a g e vont se t raduire par 
des fluctuations inadmissibles du taux de fe r t i l i t é glo
bal. E n maintenant les d i f fé rences entre les valeurs 
obse rvées et ca lculées infér ieures à 10 % , nous obtenons 
les r é s u l t a t s suivants : 

Enfants par femme 
-\ge des mères Observé Calculé Différence. 

15-20 0,343 0,343 0,000 
20-25 0,618 0,677 + 0,059 
25-30 • 0.974 1,052 + 0,078 
30-35 1,704 1,613 - - 0,091 
35-40 1,892 2,048 ^ 0,156 
40-45 2,735 2,544 — 0,191 
45-50 2,994 2,931 — 0,063 
50-55 2,976 3,001 1- 0,025 
55-60 2,967 3,012 + 0,045 
60-65 2,930 3,037 + 0,107 
65-70 3,170 3,155 — 0,015 
70-80 3,666 3,554 — 0,112 

Ces valeurs ca lculées é t a n t obtenues en supposant les 
taux de fe r t ih t é globaux suivants : 
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1943-48 3.520 
1938-43 2.300 
1933-38 2.300 
1928-33 3.100 
1923-28 3.200 
1918-23 3.700 
1913-18 3.500 
1908-13 2.300 
1903-08 2.400 
1898-03 3.000 
1893-98 4.800 
1888-93 5.400 
1883-88 5.400 

Dans cette hypo thèse - c i é g a l e m e n t , depuis 1898, le 
taux de fe r t i l i t é moyen est environ 3.000 (exactement 
2.932) et se relève pour les pé r iodes an té r i eu res . Pendant 
ces cinquante ans, deux pér iodes auraient p r é s e n t é une 
dépress ion plus notable de la fer t i l i té , notamment la 
pér iode 1903-1913 et la pér iode 1933-43. 

É t a n t d o n n é cependant l ' impréc is ion relative de nos 
données , ces variations ne peuvent ê t re considérées que 
comme une indicat ion. 

5 .0OO 

4 , 0 0 O 

3 , 0 0 0 

2 . 0 0 0 

I.OOO 

FiG. I V . — Estimation de la fertilité de la population Nkundo depuis 18S3. 
La fertilité moyenne depuis 1898 c.-à-d. 2,932 est indiquée en tirets. En 
ordonnées taux de fertilité globaux, en abscisses années. 
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5. T a u x de reproduction brut. 

L' interrogatoire nous ayant f o u r n i le nombre d'enfants 
de chaque sexe n é s pendant les cinq de rn iè res années , i l 
nous é t a i t é g a l e m e n t possible de calculer le taux de 
reproduction b r u t de Kuczinsky. 

Le tableau suivant r é s u m e les r é su l t a t s obtenus. 

BOENDE BEFALE 

Groupe 
d'âge 

Nombre 
de 

femmes 

Naissances 
féminines 

5 ans 

Natalité 
spécifique 

p /1000 fem 
et par an 

Nombre 
de 

femmes 

Naissances 
féminines 

5 ans 

Natalité 
spécifique 

p 11000 fem, 
et par an 

15-20 16 4,5 56,25 14 1 14,29 
20-25 51,5 14,70 57,07 20,5 3 29,27 
25-30 25,5 9,07 71,10 22,5 6,5 57,78 
30-35 31,5 10,11 64,19 20 6,5 65 
35-40 35 8,55 48,83 27 3,5 25,93 
40-45 21,5 5,68 52,79 32 3 18,75 
45-50 17,5 2,98 34,06 32 2,5 15,63 
.50-55 14 0 0 29 1 6,90 

Total par femme x 5 = 1,92 Tota l par femme x 5 1,17 

D j O L U TSHUAP.\ 

15-20 19,5 2,5 25,64 49,5 8 32,32 
20-25 17 5,5 64,71 89 23,20 42,13 
25-30 10 2 40 58 17,57 60,57 
30-35 19,5 9,75 99,99 71 26,36 74,26 
35-40 31 12,75 82,25 93 24,80 53,32 
40-45 27,5 12,33 89,68 81 21,01 51,88 
45-50 27,5 9,33 67,87 77 14,81 38,48 
50-55 20,5 0 0 63,5 1 3,15 

Tota l par femme x 5 = : 2,35 Tota l par femme x 5 = 1,83 

Comme on le voi t , les t aux de reproduction bruts 
conf i rment ce que nous avait m o n t r é le taux de fer t i l i té 
global. Le chif f re le plus bas est donné par Befale et 
d é p a s s e dans cette région à peine l ' un i té . A D j o l u , i l est 
le plus élevé et i l est i n t e r m é d i a i r e à Boende qu i montre 
un t aux semblable à celui de la Tshuapa prise au tota l . 
Le t aux n o t é à Befale est certes insuffisant pour maintenir 
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la popula t ion bien qu ' i l soit semblable à celui que l 'on 
remarquai t avant guerre dans les pays d'Europe Occi
dentale. Celui de Boende et celui de laTshuapa au to ta l 
pourraient ê t r e suffisants si la m o r t a l i t é é ta i t relative
ment basse. U n pareil t aux é ta i t celui que l 'on t rouva i t 
en France i l y a environ un siècle mais dans ce cas, i l 
ne donnait l ieu q u ' à un faible accroissement de la popu
la t ion. I l est cependant peu probable que l 'on puisse à 
l 'heure actuelle comparer la situation au point de vue de 
l ' hyg iène dans le terr i toi re de Boende ou dans le d is t r ic t 
de la Tshuapa à la s i tuat ion en France i l y a un siècle. 

6. Mortalité (*). 

Les d o n n é e s dont nous disposons pour estimer la mor
t a l i t é sont : 

1. les décès parmi les enfants nés dans les cinq der
nières a n n é e s ; 

2. les décès parmi les enfants nés au to ta l des femmes 
de chaque groupe d ' â g e . 

1. M O R T A L I T É D . \ N S L E S C I N Q P R E M I È R E S A N N É E S 

D E L A V I E . 

Les renseignements concernant les décès des enfants 
nés dans les cinq de rn i è r e s années ont é té recueillis 
dans l ' é chan t i l l on de la population des territoires de 
Befale et de D j o l u . A u to t a l , sur 164 enfants nés dans les 
c inq de rn i è r e s années , on a relevé 30 décès . Cette d o n n é e 
permet d ' é v a l u e r la m o r t a l i t é pendant les cinq p r e m i è r e s 
années de la vie. Appelions jj-tàt la p robab i l i t é de mour i r 
dans l ' in terva l le àe t k t dt d 'un enfant de t a n n é e s . 
Supposons qu'en p r e m i è r e approximat ion dans l ' in ter-

(*) Les m é t l i o d e s de calcul u t i l i sées dans ce paragraphe nous ont é t é fournies 
par le Prof. L . P. B O U C K A E R T . 
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valle de 0 à 5 ans, /a, a i t la valeur constante /no, la chance 
de survie sera e-i^«' à un âge t pendant les cinq p r e m i è r e s 
années de la vie et au bout de cinq ans,elle serait = C^'^I^K 

Si pendant ces cinq a n n é e s , i l y a eu n naissances et m 
décès, la proport ion y de survivants parmi tous les en-

fants nés dans les cinq dernières années , c.-à-d. — — 

est reliée à x, la p r o b a b i l i t é de survie après 5 ans, par 

X - 1 
la relation v = i . 

L„ X 

Dans notre cas n = 16̂ i et m = .30 ; ceci nous donne 
V = 0,81 () d 'où l ' on peut t i rer que 
X = 0,60 = e-''!^» et 

Mo = o,o8;i 

c.-à-d. les valeurs t r o u v é e s pour la population de la 
Tshuapa nous indiquent que pour 100.000 naissances, 
le nombre de survivants au bout de cinq ans sera de 
66.000. L a valeur correspondante dans la table de mor ta
l i té de la Belgique (1928-37) est comme i l faut s'y at tendre 
f o r t supé r i eu re , elle est en effet de 88.330. La valeur t rou 
vée ici se rapproche de celle que l 'on trouve dans l ' I nde 
qu i en 1931 renseignait comme survivants au bout de 
cinq ans 61.500 (7). Pour les cinq p remiè res a n n é e s de 
la vie, la m o r t a l i t é de la Tshuapa serait donc l é g è r e m e n t 
infér ieure , mais cependant du m ê m e ordre de grandeur 
que celle que l 'on trouve dans ce dernier pays. 

2. A L L U R E D E L A M O R T A L I T É P O U R L E S G R O U P E S 

D ' Â G E A U D E L A D E C I N Q A N S . 

Dans une populat ion dont les individus ignorent lexir 
âge et pour laquelle au surplus les décès ne sont pas 
enregis t rés , i l est excessivement m a l a i s é d'avoir une idée 
de l 'allure de la table de mor t a l i t é . Pour avoir une idée 
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approximat ive de la mor t a l i t é au delà des c inq premières 
a n n é e s de la vie, nous avons d e m a n d é à toutes les femmes 
de l ' échan t i l lon de population e x a m i n é dans les terr i
toires de Befale et de D j o l u combien d'enfants elles 
avaiei j t eues au to t a l , et p a r m i ces enfants, combien 
é t a i e n t morts à l 'heure actuelle. 

Ces r é s u l t a t s r é p a r t i s d ' a p r è s l 'âge des m è r e s corres
pondent à des groupes d'enfants d 'âge moyen croissants 
dont les réponses indiquent dans chaque cas la mor t a l i t é 
globale depuis l a naissance. 

Ces données nous permettent d'estimer l 'a l lure de la 
table de m o r t a l i t é . 

Appelions / 1 5 le nombre moyen d'enfants qu'une femme 
met au monde par an entre 1 5 et 2 0 ans, / 2 0 entre 2 0 
et 2 5 ans, /as entre 2 5 et IM) ans e t c . . 

Appelions d 'autre part la p robab i l i t é annuelle de 
décès pendant les c inq p remiè re s années , (i.5 cette pro
bab i l i t é de 5 à 1 0 ans et ainsi de suite. 

Chaque groupe de femmes dont l 'âge actuel est com
pris entre ôn et 5 {n - i - 1) a n n é e s , a t r ave r sé divers inter
valles de temps pendant lesquels nous at t r ibuons à la 
fe r t i l i t é /, une valeur d é t e r m i n é e et constante carac té
rist ique de chaque intervalle ; on peut donc calculer 
le nombre d'enfants que ce groupe de femmes aura pro
dui t entre ( T + dr) et T a n n é e s de recul. Pour calculer 
le nombre de survivants à l ' é p o q u e actuelle, i l f au t tenir 
compte de la m o r t a l i t é / x „ pour la pér iode de 0 à 5 ans, 
/U.5 pour la pé r iode de 5 à 10 ans... A^s j^ j pour la période 

allant de 5 -̂ à T années {[x] désigne ici le plus grand 

entier compris dans x). I l f au t pour cela multipHer le 
nombre d'enfants n é s dans u n intervalle dr i l y a T 
a n n é e s par la p r o b a b i H t é totale de survie a p r è s ce laps 
de temps, c.-à-d. 
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I l reste alors à sommer ces r é s u l t a t s pour toutes les 
valeurs de T , de o j u s q u ' à l ' é p o q u e la plus recu lée où le 
groupe de femmes cons idçré a p u produire des enfants (*). 

C'est ainsi que pour le groupe des femmes de 15 à 20 ans : 
Le nombre d'enfants mis au monde par femme sera 

5/2 A , (1) 

Le nombre d'enfants survivants par femme sera 

(2) 

en posant 

Pour le groupe des femmes de 20 à 25 ans : 
Le nombre d'enfants mis au monde par femme sera 

5/2 ( 2A, (3) 

Le nombre d'enfants survivants par femme sera 

f^^[0{^^)e~-^,'^ +f,,0{,.,) (4) 

en posant 

Pour le groupe de 25 à 30 ans : 

Le nombre d'enfants mis au monde par femme sera 

5/2 (2A, + 2/,„ + ( 5 ) 

Le nombre d'enfants survivants par femme sera 

+ Ao { ^ ( ^ ^ 5 ) e-'"" + ^ ( / X o ) } + h,0{f.o) (6) 

et ainsi de suite pour les groupes d ' âge suivants. 

(*) Les déta i ls de ce calcul sont donnés en annexe a la fin du p r é s e n t t ravai l . 
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L ' é c h a n t i l l o n de population e x a m i n é e comporta i t 
449 femmes total isant 1.093 enfants dont 396 é t a i e n t 
morts. 

Ces d o n n é e s se r é p a r t i s s e n t comme suit d ' a p r è s l 'âge 
des m è r e s 

Groupe Nombre Enfants Survivants 

d 'âge de Enfants Survivants par par 
femmes femme femme 

15 à 20 33,5 10,5 9,5 0,313 0,283 
20 à 25 37,5 24,0 13,0 0,640 0,347 
25 à 30 32,5 32,5 27,5 1,000 0,846 
30 à 35 39,5 86,5 65,0 2,190 1,645 
35 à 40 58,0 134,5 96,0 2,319 1,6,55 
40 à 45 ,59,5 183,0 117,0 3,076 1,966 
45 à 50 59,5 189,5 119,0 3,184 2,000 
50 à 5.5 49,5 157,5 104,0 3,181 2,101 
55 à 00 35,5 117,5 103,0 3,309 2,901 
(iO à 65 13,0 14,5 28,0 3,423 2,153 
65 à 70 17,5 63,5 33,0 3.628 1,885 
70 à 75 8,0 22,0 14,0 2,750 1,750 
75 à 80 ,5,5 27,5 13,0 5,000 2,363 

Nous pouvons supposer que pendant les 40 de rn iè res 
années la f e r t i h t é a é t é constante avec un taux de fe r t i -
Hté global de 3.180. Nous n é g h g e r o n s donc les groupes 
au de là de 50 ans. 

A u de là de 60 ans d'ailleurs, le nombre de cas e x a m i n é s 
devient t r o p faible. Régular i sons la courbe nous donnant 
les enfants par femme pour é v i t e r les variations t rop 
brusques et calculons les valeurs de /, d ' ap rè s les for
mules (1) (3) (5) e t c . . nous obtenons alors 

Groupe Enfants par femme 
d ' âge Valeurs obse rvées Valeurs corrigées i, 

15-20 0,313 0,200 0,080 
20-25 0,640 0,600 0,080 
25-30 1,000 1,100 0,120 
30-35 2,190 1,840 0,188 
35-40 2,319 2,670 0,132 
40-45 3,076 3,080 0,032 
45-.50 3,184 3,180 0,008 
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I l faut maintenant choisir des valeurs de IJ., telles que 
le nombre d'enfants survivants en fonct ion de l 'âge des 
mère s (calculé d ' ap r è s les formules (2) (4) (6) etc.) 
s'adapte le mieux possible aux valeurs observées . Nous. 

l ' ' i G . \". — K n A : Nombre d'enfants par femme pour les d i f fé ren ts groupes 
d ' âge . 
Échan t i l l on l îefa le-DjoI i i . 
Les cercles indiquent les valeurs obse rvées . La courbe 
donne les valeurs régular isées e m p l o y é e s pour le calcul . 

F.n B : Nombre d'enfants survivants par femme pour les d i f f é ren t s 
groupes d 'âge . M ê m e population qu'en A. f,es cercles 
indiquent les valeurs observées . La courbe donne les valeurs 
calculées d ' ap rè s la table de m o r t a l i t é c i tée dans le texte. 

avons vu plus haut que la m o r t a l i t é des enfants en des
sous de 5 ans é t a i t du m ê m e ordre de grandeur que celle 
que nous trouvons dans la population indienne. Le 
choix le plus naturel est donc d'utiliser d'abord les 
valeurs de [ i . , de la table de mor t a l i t é indienne af in de 
vo i r si celle-ci s'adapte aux valeurs observées . Une 
meilleure concordance s'obtient cependant quand on 
diminue toutes ces valeurs, proportionnellement à la 
d iminut ion obse rvée pour [J-O. On obtient alors en effet 
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Groupe S i i r \ i va n t s par femme 
d 'âge \aleurs o b s e r v é e s valeurs ca lcu lées 

15-20 0,28:i 0,175 
20-25 0,347 0,4.53 
25-30 0,841) (),7<S1 
30-35 1,645 1,299 
35-40 1,655 1,752 
40-45 1,966 1,863 
45-,5() 2,000 1,788 

Sauf pour le dernier groupe d 'âge , la concordance 
entre les valeurs obse rvées et calculées est alors relative
ment bonne. Nous pouvons donc é m e t t r e l 'hypothè-se 
que la table de m o r t a l i t é se p ré sen te ra i t comme suit : 

Age Survivants 

0 100.000 
5 66.000 

10 62.000 
15 (iO.OOO 

20 57.00(1 
25 52.000 
30 48.000 
35 43.oao 
40 .39.000 
45 ,32.000 
50 27.000 
.5,5 22.000 
(iO 18.000 
65 14.000 
70 10.00(1 
75 (i.OOO 

D ' a p r è s cette table de survie, la xie probable serait de 
27,5 ans et la v ie moyenne à la naissance de .'jO ans. 

On peut se demander si les taux de fe r t i l i t é globaux 
et les taux de reproduction bruts t r o u v é s plus haut 
suffisent à compenser la m o r t a l i t é . Or la table de survie 
que nous venons d 'é tab l i r , nous permet de calculer 
maintenant les t a u x de reproduction nets c . -à-d. de cal
culer dans l ' h y p o t h è s e d'une fer t i l i t é et d 'une mor t a l i t é 
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fixes combien de femmes seront p résen tes à la généra t ion 
suivante pour remplacer les m è r e s actuelles. 

L ' é c h a n t i l l o n des territoires de Bef aie et de D j o l u 
que nous avons uti l isé pour le calcul de la mor t a l i t é , 
nous avait d o n n é un taux de fe r t i l i t é global de 3.180. 
Pa rmi les 1.093 enfants, i l y avai t 566 g a r ç o n s et 527 
filles. Pour obtenir les naissances féminines par femme de 
chaque groupe d ' âge , i l faudra donc mul t ipher les valeurs 
de /( ut i l isées dans notre calcul p récéden t par le coeffi
cient 0,482. L a somme de ces fert iUtés spéci f iques 
f émin ines nous donnera la valeur du taux de repro
duct ion b ru t de cette populat ion pendant les quarante 
dern iè res a n n é e s . Ce taux est alors de 1,550. 

Pour obtenir le taux de reproduction net, nous de
vrons rédu i re pour chaque groupe d 'âge, le nombre de 
filles mises au monde de f a ç o n à trouver leur nombre 
au moment où elles a t te indront e l les-mêmes l 'âge de 
leur mère . I l suf f i t pour cela de r é d u i r e ce nombre d ' après 
les valeurs in t e rpo lées dans la table de m o r t a l i t é . Le 
calcul se p r é s e n t e alors comme suit : 

Naissance de filles Survivants Survivants 
Groupe par femme par par 

d 'âge (f, X 5) X 0,482 naissance femme 

l,"3-20 0,195 0,585 0,114 
20-25 0,195 0,.545 0,106 
25-30 0,290 0,500 0,145 
30-35 0,455 0,455 0,207 
35-40 0,320 0,410 0,131 
40-45 0,075 0,355 0,027 
45-50 0,020 0,295 O.OOt) 

1,550 (),73() 

Le taux de reproduction b r u t de 1,550 devient donc 
i c i un taux de reproduction net de 0,736. 

Rappelons qu ' un taux de reproduction net infér ieur 
à l ' un i t é indique un renouvellement insuffisant de la 
populat ion. Dans le cas p r é s e n t , ce taux indique que 
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1.000 femmes ne sont remplacées que par 736 filles 
quand celles-ci sont e l les-mêmes a r r ivées à l ' âge de 
leurs m è r e s . 

Nous pouvons appliquer le m ê m e calcul sur la m ê m e 
popula t ion en utiHsant les naissances des cinq de rn iè re s 
a n n é e s ; dans ce cas, nous trouvons un taux de reproduc
t ion net de 0,770. 

Si nous supposons que la table de survie que nous 
avons ca lcu lée en nous basant sur la populat ion des 
terri toires de Befale et de D j o l u s'applique à tou t le 
dis t r ic t de la Tshuapa, h y p o t h è s e plausible é t a n t d o n n é 
la s imi l i tude des conditions de vie, nous obtenons en 
nous basant sur les taux de reproduction bruts c i tés plus 
haut : 

Tau.x de reproduction f'au.x de reproduction 
brut net 

Befale-Djolu 
1908-1948 1,050 (),7;}() 

Befale-Djolu 
1943-1948 1,7.")7 0,770 

1943-1948 1,920 0,887 

T?efale 

194;M948 1,1 (i7 0,.-)32 

Djolu 
1943^1948 2,349 1,007 

Tshuapa en t iè re 
1943-1948 1,831 0,820 

Ces valeurs s'accordent for t bien avec les d o n n é e s 
fournies par les recensements successifs : en dix ans de 
temps d'une part, la populat ion du district a en effet 
d i m i n u é de 7,20 % , le terri toire de Befale de 20,3 % , 
alors que la populat ion du terri toire de D j o l u é t a i t pra
t iquement stationnaire. Le taux de reproduction net 
d'autre pa r t , semble indiquer que seule la populat ion du 
terr i toire de D j o l u se reproduit de façon à compenser 
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sa m o r t a l i t é . Cette compensation est la plus i n a d é q u a t e 
dans le ter r i to i re de Befale où la populat ion fémin ine en 
âge reproducteur semble diminuer de près de m o i t i é 
par géné ra t i on . 

7. Renseignements recueillis 
par l'interrogatoire de la population masculine. 

Comme nous l'avons i n d i q u é plus haut, l ' interrogatoire 
de la populat ion masculine comportai t éga lement les 
questions concernant le nombre to ta l d'enfants et le 
nombre d'enfants survivants. A première vue, on pourrai t 
penser que les valeurs t r o u v é e s devraient se ranger 
suivant une courbe plus ou moins para l lè le à celle que 
nous avions obtenue pour la populat ion fémin ine . 
Dans le cas d'une fertiUté constante, elle devrait semble-t-
i l tendre vers une valeur égale à celle du taux de fe r t i l i t é 
global. Comme le montre le tableau ci-dessous, i l n'en 
est rien. 

(Groupe Nombre Nombre Enfants 
d 'âge d'hommes d'enfants par homme 

15-2(1 ()3,5 (1,5 0,01 
20-25 82 26 0,32 
25-30 50 40 0,80 
.•50-35 45 44,5 0,99 
35-4(1 18,5 56,5 1,16 
40-45 71 125.5 1,77 
45-5(1 72 164 2,28 
50-55 81,5 295,5 3,()3 
55-60 66,5 257 3.87 
60-()5 35,5 146,5 4,13 
65-7(1 31 145.5 4,28 
7(1-8(1 6,5 29,5 4,54 

Alors que pour la populat ion f émin ine , le nombre 
d'enfants cesse de s 'accroî t re ap rès l 'âge de 45 ans, pour 
la populat ion masculine, elle croî t d'une façon continue. 
Cette croissance bien que plus rapide vers 45 à 50 ans. 
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se poursui t r égu l i è r emen t au de l à de 60 ans jusqu'aux 
âges les plus é levés . 

Ce r é s u l t a t n'est cependant pas aussi paradoxal qu ' i l 
ne p a r a î t au premier examen. E n effet, aussi longtemps 
qu 'un homme est pourvu de femmes jeunes, i l aura des 
enfants. Si ses c a p a c i t é s reproductrices é t a i e n t épuisées 
par l ' âge , d'autres individus plus jeunes supp lée ra i en t à 
son incapac i t é . 

L'usage temporaire de la femme par un autre que le 
mar i est d'ailleurs, dans certaines conditions, au tor i sé 
par la coutume (8.0). 

Pour l 'homme surtout, dans les conditions sociales 
exis tant dans cette région, la vie reproductrice est d'une 
d u r é e i l l imitée. L a base du calcul du taux de fer t i l i té 
global fa i t donc d é f a u t et les données recueillies ne 
peuvent ê t re u t i l i sées pour é t a b l i r les d o n n é e s d é m o 
graphiques. 



Résumé et Conclusions. 

Une e n q u ê t e fa i te pendant l ' é t é 1948 dans le district 
de la Tshuapa nous a permis d'esquisser les données 
d é m o g r a p h i q u e s essentielles. 

Nous avons p r o c é d é par échan t i l l onnage . L a popula
t i on totale e x a m i n é e é ta i t de 911 hommes et 913 femmes. 
Cet échant i l lon semble ê t re r ep résen ta t i f de la popula
t i on Mongo (ou Nkundo) des centres coutumiers du 
d is t r ic t de la Tshuapa. 

1. L a pyramide des âges montre , pour la populat ion 
e x a m i n é e , un e x c é d e n t de personnes âgées de plus de 
35 ans. Ce fa i t s'explique le plus simplement par une 
d i m i n u t i o n de la f e r t i h t é depuis le d é b u t d u siècle. 
Pour l 'expliquer par une augmentation de la mor t a l i t é , 
i l faudra i t que celle-ci ait p o r t é uniquement sur les 
classes d ' âge les.plus jeunes. Pour l'expHquer par migra
t i on , i l faudrai t admettre une émigra t ion massive des 
é l é m e n t s jeunes, ce qu i ne semble pas s ' ê t r e produit . 

'1. Le taux de n a t a h t é brut pour l'ensemble de l ' échan
t i l l o n e x a m i n é est de 28,7(). L ' échan t i l l on du territoire 
de Boende nous donne 29,51, l ' échant i l lon du territoire 
de Befale 18,27 et l ' échant i l lon du terri toire de Djo lu 
38,-38. L ' échan t i l l on to ta l montre donc un taux de nata
l i té « moyen ». Ce t aux est le plus bas dans le terri toire 
ayant p résen té la plus forte d iminu t ion de populat ion, 
le plus élevé dans celui qui p r é s e n t e un é t a t stationnaire. 

3. Le taux de fe r t i l i t é global pour l'ensemble de la 
populat ion est de 3.500; pour Boende 3.400, pour Befale 
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2.200, pour D j o l u 4.900. Ce t aux est le plus f o r t là où la 
déc ro i s sance de la populat ion est moindre. 

L a fe r t i l i t é des femmes de l a Tshuapa é v o l u e d ' a p r è s 
l ' âge d'une façon d i f f é r en t e de ce que l 'on remarque dans 
la populat ion belge. L a fe r t i l i t é est plus fo r te dans les 
groupes les plus jeunes et le max imum de fer t i l i té se 
mont re plus t a r d qu'en Belgique. 

4. Le taux de fe r t i l i t é relativement bas semble ne pas 
ê t r e u n p h é n o m è n e récen t , i l semble exister depuis le 
d é b u t de ce siècle. Dans les dern iè res a n n é e s du siècle 
pas sé , la fer t i l i té semble avoir é t é plus é levée . 

5. Le taux de reproduction b ru t pour l'ensemble de 
la populat ion est de 1,8.31 ; p o u r Boende :1,920, pour 
Befale 1,167 et pour D j o l u 2,349. 

6. Le nombre d'enfants survivants par femme de 
d i f f é r e n t s groupes d ' â g e permet d'esquisser l 'allure de 
la table de survie. Celle-ci nous donne une vie probable 
de 27,5 ans et une vie moyenne à la naissance de 30 ans. 
Ces chiffres sont du m ê m e ordre de grandeur que ceux 
que l ' on trouve pour l ' Inde, bien que l é g è r e m e n t plus 
é levés . 

7. Le taux de reproduction net pendant la pér iode 
1943-48 pour l'ensemble de la population du distr ict 
peut ê t r e es t imé à 0,820. Pour le terri toire de Boende, i l 
serait de 0,887, pour Befale 0,532 et pour D j o l u 1,007. 
Ces valeurs expliquent d'une f a ç o n a d é q u a t e la var ia t ion 
de populat ion t r o u v é e lors des recensements. 

8. L a d é p o p u l a t i o n des centres coutumiers de la 
Tshuapa (Populat ion Nkundo ou Mongo) nous semble 
ê t r e due à une f e r t i h t é relativement insuffisante. Dans 
l'ensemble, i l est v r a i , une fe r t i l i t é semblable à celle que 
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nous avons o b s e r v é e pourrait assurer le renouvellement 
de la populat ion si les conditions hyg ién iques é ta ien t 
excellentes. Dans l ' é t a t p résen t des cho.ses, cette fer t i l i té 
est incapable de compenser la mor taUté . I l n'est pas 
possible d'envisager qu'une amé l io r a t i on des conditions 
hyg ién iques et méd ica le s puisse d ' i c i longtemps diminuer 
la m o r t a l i t é d'une façon suffisante pour qu'elle puisse 
ê t r e compensée par la fer t i l i té relativement basse que la 
populat ion p r é s e n t e actuellement. Une augmentation 
ou m ê m e une stabilisation de la populat ion ne pourra 
g u è r e se p r é s e n t e r que si la f e r t i h t é augmente d'une 
f a ç o n notable dans les prochaines années . 



A P P E N D I C E 

Calcul du nombre de naissances et du nombre d'enfants survivants 
de femmes de différents groupes d'ûi;e en fonction d'une table de fertilité 
et d'une table de mortalité. 

Admet tons pour / u . / o g . . . et pour /Xp ••• M-, etc., la déf in i t ion d o n n é e 
plus hau t (p. . ' i l ) . 

Pour les femmes don t l 'âge actuel est compris entre 1.5 et 20 ans, 
le ca lcu l sera le .suivant. 

I l y a T années, une fraction . ^ du groupe é t a i t comprise dans 

la classe de 1,5 à 20 ans, les autres membres appartenaient à la classe 
]:)récédente. Soit N le nombre de membres de ce groupe de femmes, 
elles on t produit pendant un inter\-alle de dr i l y a T années 

N . ^ ^ . dr enfants 
0 

P a r m i ces enfants i l en reste en \-ie 

X . ' ' - : : ^ f , , d r . e / V 

En sommant ce m ê m e résul ta t sur .5 années écoulées , on trouve pcjur 
le nombre d'enfants survivants 

X r •> 
. (.) — T)e i^o'^ ce tpi i nous donne 

J a 

1 1.5 1 (' ""' 1 

E n posant 0,,, = . j ,̂ - .̂̂  + j 
on ob t ien t comme nombre d'enfants survivants par fcnmie du groupe 
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Le nombre d'enfants mis au monde sera 

f s N , . , 5 N , 
(•> - ^) / l 5 dr = ^ . ./i5 

et comme nombre d 'enfants mis au monde par femme d u groupe 

^ / •) • lia 

Pour le groupe de femmes dont l 'âge actuel est compris entre 20 
et 20 ans le calcul est le suivant. 

Pour l ' é p o q u e écoulée entre T 10 et T ce groupe de femmes 

comptai t *̂̂  _ r^~ ^ membres dans la classe de 1,0 à 20 ans et ^ ^ r ^ ^ ^ 

membres dans la classe an té r i eu re . Les premières ont d o n n é 

^ ^ ^ - - ^ N . dr naissances dans l ' interval le (h, les autres n 'ont pas 

domié d'enfants. Le nombre d'enfants est donc 

Le nombre d'enfants survivants sera 

"1 

j 5 

= V / i6 t̂ -'̂ o (10 - T ) . - 5) M,-,. dr 
J .'> 

N /"S 

= - . . e-^^i (.) - T) e--̂ /̂ .-, dr 
J 0 

Examinons ensuite l ' époque écoulée entre T = et T = 0. A u moment 

- , les N membres du groupe se trouvaient p a r t a g é s en 1 N d u groupe 

(1,5 à 20), et -—^-^ • ^ d u groupe (20 à 2,5). Les premières ont d o n n é , 

dans l ' in terval le dr, ; N . / 1 5 dr enfants don t . N dr . c~i^ 0̂  sur\ ' i -

vent ; soit au to ta l ]^ X /^^ enfants dont : 
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•s 

J 0 0 

survivent . Nous poserons 

L e nombre de ces survivants s 'écri t alors N ¥ ' ( / X o ) . Z^. Les femmes d u 

groupe, qu i tombent dans la classe (20-25) sont au nombre . - ^ N : 

pendant le temps dr elles met tent au monde ^ . ^Ii^^dr enfants, 

d o n t ' ^ - ^ - ^ N ./2nrfT.e'''o'^ survivent . Soit au t o t a l 

*5 

J 0 
. N . i^^dr = -îj N . /20 enfants, dont 

J 0 J 0 

N0( /Xo ) /2o survivent. 

Le nombre d'enfants mis au monde par le groupe de femmes consi
dé ré , pendant toute leur p é r i o d e reproductrice, est donc : 

% "^i'^fia + / 20 ) . soit ^ ( 2 + /20) par femme du groupe cons idé ré . 

Le nombre d 'enfants survivants , par femme du groupe, sera donc 

Calcul relat if à un des groupes d 'âge suivants : 

Soit le groupe de (25 à 30) ans : on t rouve comme naissances par 

femme ^ (2/15 + 2 /20 + /as)- Comme nombre d'enfants survivants 

par femme, on t rouve 
A 5 { 0 ( / x , o ) . r 5 ( ^ . ^ M 5 ) + ¥ ' ( / , ^ ) . , 5^,,} 

+ /20 { ^ ( / X s ) ? - ^ ' ^ » + m^o) } + / 2 5 ^ ( M O ) 

Pour les femmes de 30 à 35 ans, on trouve (2 /15 4- 2 /2„ + 2/25 + / 2 0 ) 

naissances par femmes : i l en survi t par femme 

{0(,.,,) . e-^K 1^' * M.o) + <F(^,o) . c -̂ (Mo - ^-^)} 

+ / 2 0 { ' ^ ( M I O ) • ̂ -̂ " 0̂ i + 'F(/x,)^;--^n} 

+ i,, . e-^t^o + } + /3o3j(^.o) 
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L'on continue ainsi (U; suite juscju'au groupe de femmes dont l ' âge 
actuel est compris entre .")() et 55 ans : le dernier terme a j o u t é à la sé r ie 
est alors nu l , car f^^ ^ 0. De m ê m e pour la classe de 55 à 60 ans, les 
deux derniers termes a j o u t é s sont nuls, car f^^ = / j j ^ 0. 

Le calcul peut se faire sans t r o p de peine si l 'on a calculé les valeurs 
des fonctions et pour fx ^ /xp, /̂ s, / i m , . . . On forme alors les. 
exin-cssions 0 ( / X o ) , 0(/ng)c «'^o + ^(iJ^a), e t c . . 
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