
A c a d é m i e roya le K o n i n k l i j k e A c a d e m i e 
des voor 

Sc iences coloniales K o l o n i a l e W e t e n s c h a p p e n 

C L A S S E D E S S C I E N C E S N A T U R E L L E S K L A S S E V O O R N A T U U R - E N 
E T M É D I C A L E S G E N E E S K U N D I G E W E T E N S C H A P P E N 

Mémoires in-S". Nouvelle série. Verhandelingen in-S". Nieuwe reeks. 
Tome Vni, fase. 3. Bock Vffl, aflev. 3. 

Contribution à l'étude 
de l'état de nutrition 

des enfants au Katanga 

M. P A R E N T 
DOCTEUR EN MÉDECINE 

( L I È G E ) 

• 

Rue de Livourne, 80A, 
B R U X E L L E S 5 

1959 

Livornostraat, 80A, 
BRUSSEL 5 

PRIX 
PRIJS : F 70 







Contribution à l'étude 
de l'état de nutrition 

des enfants au Katanga 

M. P A R E N T 

DOCTEUR E N MÉDECINE 
( L I È G E ) 



Présenté à la séance du 17 mars 1958. 
Rapporteurs : M M . G . N E U J E A N et A . L A M B R E C H T S . 



L'ÉTAT DE NUTRITION DES ENFANTS AU KATANGA 

I N T R O D U C T I O N 

Nous avons, en 1948 et 1949 avec J . L É N E L L E , étudié 
l 'état de nutrition du Noir au Katanga et essayé à cette 
époque d'établir Une courbe de croissance des enfants 
de cette région. 

Cette étude, parue dans les Annales de la Société belge 
de Médecine tropicale [1]*, s'efforçait d'établir un docu
ment initial d'une situation alimentaire qui, depuis 
lors, a sensiblement changé. En effet, le Congolais a 
évolué à pas de géant et a subi une nouvelle orientation 
dans la vie économique, sociale, et, forcément, dans les 
habitudes alimentaires. De plus, l'introduction à partir 
de 1950 du lait écrémé dans la ration des populations 
indigènes a amené une nette amélioration protéique de 
l'alimentation. 

Nous avions essayé, dans l 'étude de 1948, de définir 
les troubles de nutrition rencontrés. Notre but était de 
voir où en était l'alimentation des Congolais. Nous écri
vions alors : 

« Pratiquement, le but à atteindre est l'amélioration de l'alimen
tation de l'indigène, son adaptation à ses besoins réels ; mais d'ici là, 
nombreux seront les obstacles à franchir, les esprits à convaincre et 
les préjugés à renverser. » 

Avant tout, il nous a paru utile de « faire le point », de connaître 
l'état de nutrition actuel de l'indigène, qui, à part quelques commu
nautés mieux organisées, ne bénéficie d'aucun contrôle de son ali
mentation, mange ce qu'il aime ou ce qu'il peut trouver. » 

I l nous a paru utile de « refaire le point » actuellement 

* Les chiffres entre crochets droits [ ] renvoient à la bibliographie en fin 
de volume. 
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comme nous l'avions fait en 1948 en nous aidant plus 
spécialement de l'examen de la courbe de croissance 
des enfants que nous avons suivis depuis plusieurs 
années. 

Nous avons eu l'occasion, toujours avec J. L É N E L L E , 

de présenter en 1950 une étude sur Le Problème du 
nourrisson au Katanga à la Commission de Médecine 
humaine et vétérinaire du Congrès scientifique d'Élisa-
bethville (Cinquantenaire du C. S. K. ) . 

Nous évoquerons ces données qui, dans cet essai de vue 
d'ensemble, nous livreront un aperçu de ce qui se passe 
dans les milieux de brousse. 

« j Le milieu étudié est celui d'enfants de travailleurs 
de Société (Union minière , du Haut-Katanga) à Jadot-
ville (filles et garçons). Nous décrivions ce milieu dans 
notre première note : 

« Les enfants U. M. sont les enfants des travailleurs de la Société ; 
ceux-ci sont logés dans des camps, surveillés et ravitaillés en nature 
au prorata de l'importance de la famille. Les rations distribuées sont 
supérieures aux minima exigés par la loi. » 

h) K côté des constatations recueillies parmi la popu
lation des enfants de la Société, nous avons pu étudier 
pendant plusieurs années l'évolution de la santé de filles 
congolaises, pensionnaires aux environs de Jadotville 
et faisant l'objet d'une réelle expérience alimentaire inté
ressante. 

Les courbes de croissance, de poids et de taille ont dû 
être comparées à d'autres chiffres, recueillis en d'autres 
pays. On sait que ces valeurs varient d'une région à 
l'autre ; nous commenterons les faits d'observation con
signés dans la littérature. 

Les points suivants sont envisagés dans le travail : 

1° Considérations sur les courbes de poids et de taille 
chez les écoliers (Revue de la littérature). 

2° Courbe de poids et taille chez les écoliers noirs : 
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a. — Les garçons ; 
h. — Les filles. 

3° É tude de l'évolution du poids et de la taille dans un 
milieu fermé de pensionnaires. 

40 Considérations générales sur l'alimentation dans 
les milieux katangais, et conclusions. 





CHAPITRE I 

CONSIDÉRATIONS 
S U R L E S C O U R B E S D E C R O I S S A N C E D U POIDS 

E T D E L A T A I L L E C H E Z L E S ÉCOLIERS 

Lorsque l'on étudie les courbes de croissance de poids 
et de taille des populations, i l y a lieu de chercher ce que 
l'on peut considérer comme une croissance normale, 
c'est-à-dire une échelle de référence. Cette notion nous 
apparaî tra plus importante encore au Congo, où des 
variations importantes de poids et de taille existent 
certainement dans les divers milieux. 

On pourrait aussi ne considérer aucune courbe comme 
réellement normale et estimer que la courbe de poids et 
de taille observée est celle caractéristique de la région. 
Nous pensons cependant qu' i l y a un intérêt à pouvoir, 
surtout pour nos populations congolaises, se rapporter 
à une courbe européenne ou américaine. C'est pourquoi, 
à la lueur de la bibliographie que nous possédions, nous 
avons fait quelques comparaisons entre différents pays 
et tiré des considérations de l'examen de ces données. 

Dès l'abord, à l'examen des tables de poids et taille, 
l'on est frappé par la diversité des valeurs d'un pays à 
l'autre. Cette première conclusion est intéressante, car 
nous trouvons souvent dans la l i t térature des comparai
sons de croissance avec des échelles locales, qui peuvent 
amener à des conclusions optimistes si la comparaison 
est basée sur une échelle basse, ou pessimistes si l'échelle 
est haute. Cette considération est, croyons-nous, très 
importante au Congo, où pratiquement rien n'est connu 
au point de vue croissance des Congolais. 
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Nous avons de ce fait été amenés à examiner ces 
différentes courbes et à chercher à laquelle nous pourrons 
rapporter nos observations. Nous ne considérerons pas 
notre courbe comme normale, mais la comparerons aux 
données d'autres pays. Nous résumons dans les tableaux 
1,2, 3 et 4, différentes données recueillies, à savoir : 

1. — Données tirées des tables scientifiques G E I G Y [6] 
et qui s'appliquent à des enfants américains. 

2. — Données de M ^ ^ R A N D O I N [8], pour les enfants 
français. 

3. — Données de S C H L E S I N G E R [4], pour les enfants 
suisses. 

4. — Données de B R O M A N , D A H L B E R G et L I C H T E N -

S T E I N [7], s'appliquant à des enfants du nord de l'Europe. 

5. — Données de V A R I O T C H A U M E T [5]. 

6. — Donnéesde V A N D E R V A E L [3], 
a. Barême de la Commission Pro Juventute 
h. Enquête A. G O V A E R T S de 1924. 

7. — Données des Services d'Hygiène scolaire et uni
versitaire du Ministère de l 'Éducation nationale (enfants 
français) en 1950, citées par L E B R U N [10]. 

8. — Données de L E B R U N [10], pour les enfants euro
péens, écoliers au Congo belge (1953-54). 

Ces valeurs sont reprises aux graphiques 1,2,3 et 4, 
pour les garçons et pour les filles, tant pour le poids que 
pour la taille. 
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Tableau 1. — Poids des garçons 
(Données de la littérature) (*). 

Âge 1 2 3 4 5 
a 

6 

L b 
7 8 

5 ans 19,41 17,35 à 17,70 18,5 16,7 ± 1,7 — 

5 1/2 20,68 18,10 à 18,80 19,3 — 15,900 — • — 18,6 19,71 
6 ans 21,91 19,20 à 19,95 20,2 21.- — 18,4 ± 2,1 — — — 
6 1/2 23,22 20,30 à 20,70 — — 17,500 — — 20,8 21,8 
7 ans 24,54 21,15 à 21,95 22,- 23,5 — 20,3 ± 2,6 — — — 
7 1/2 25,9 22,35 à 23,20 — — 19,100 — — 23,- 24,4 
8 ans 27,26 23,60 à 24,45 24,4 26,- — 22,3 i 2,7 — — — 
8 1/2 28,62 24,90 à 25,35 — — 21,100 — — 25,3 26,4 
9 ans 29.94 25,80 à 26,80 26,8 28,- — 24,3 ± 2,9 — - — — 
9 1/2 31,3 27,25 à 27,75 - — ' 23,800 — • — • • 27,6 29,4 

10 ans 32,61 28,20 à 29,20 29,- 31,5 — 26,4 ± 3,2 — — — • 
10 1 /2 33,93 29,65 à 30,70 — — 25,600 — — 30,- 31,6 
11 ans 35,2 31,20 à 31,80 32,- 35,- — 28,8 ± 3,8 30,62 ± 3,19 — — 
11 1 /2 36,74 32,40 à 33,65 — — 27,700 — — • 32,9 36,6 
12 ans 38,28 34,35 à 35,05 35,5 38,- — — 32,60 ± 3,89 — — 
12 1/2 40,23 35,80 à 38,10 37,8 — 30,100 — — 36,1 38,8 
13 ans 42,18 38,85 à 39,70 40,- 42,5 — . — 35,66 ± 3,89 — — 
13 1 /2 45,5 40,55 à 42,50 — — 35,700 — — 40,7 44,4 
14 ans 48,81 43,45 à 45,25 45,- 48,- - — 39,77 ± 6,16 — 
14 1 /2 51,66 46,10 à 47,65 — — 41,900 — — 44,6 50,6 
15 ans 54,58 48,40 à 49,10 50,5 54,- — — 43,63 ± 8,66 — — 
15 1 /2 56,65 49,75 à 52,30 — — 47,500 — — — — 
16 ans 58,83 52,90 à 54,35 — 60,- — — — — — • 
16 1/2 60,33 55,10 à 55,95 — — — — — — — 
17 ans 61,78 56,85 à 57,85 — 64,- — — — — • — 
17 1/2 62,41 58,85 — — — — — — — 
18 ans 63,05 60,15 - 67,- - - - - — 

(*) Les colonnes 1, 2, 3 etc des tableaux 1, 2, 3, 1 correspondant aux mêmes 
n"' des données de la littérature, telles que citées page 8. 
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Tableau 2. — Poids des filles 
(Données de la lit térature). 

Age 1 2 3 4 5 
a 

6 
b 

7 8 

5 ans 18,78 18 16,3 ± 1,7 
5 1/2 19,96 17,1 à 17,9 18,5 15,2 17,8 19,9 
6 ans 21,09 19,1 20,5 18,0 ± 2,1 
6 1/2 22,41 19,5 à 19,9 17,4 20,2 21,1 
7 ans 23,68 20,9 22,5 19,8 ± 2,6 
7 1/2 25,04 21,85 à 22,9 19,- 22,4 23,1 
8 ans 26,35 23,2 25 21,7 ± 2,7 
8 1/2 27,67 24,95 à 25,50 21,2 24,6 25,9 
9 ans 28,94 25,6 28 23,8 ± 3,1 
9 1/2 30,44 27,55 à 28,15 23,9 27,1 29,1 

10 ans 31,89 28,4 31 26,4 ± 3,9 
10 1/2 33.79 30,5 à 31,7 30 26,6 30,1 32,9 
11 ans 35,74 32 35 28,9 ± 4,7 31,18 ± 4,49 
11 1/2 37,74 33,55 à 34,8 34,3 29 33,9 38,6 
12 ans 39,74 36,5 39 33,59 ± 4,86 
12 1/2 42,37 37,45 à 38,2 39,7 33,8 38,5 43,2 
13 ans 44,95 42,- 44,5 37,88 ± 5,66 
13 1/2 47,04 41,8 à 42,45 38,3 43,3 47,1 
14 ans 49,17 46,5 49 42,96 ± 5,99 
14 1/2 50,35 45,3 à 46,65 43,2 46,3 49,7 
15 ans 51,48 50,- 53 45,46 ± 5,67 
15 1/2 52,30 48,9 à 49,65 51,5 46,-
16 ans 53,07 53,- 56 
16 1/2 53,57 51,400 
17 ans 54,02 57 
17 1/2 54,20 53,800 
18 ans 54,39 58 
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Tableau 3. — Taille des garçons 
(Données de la littérature). 

Âge 1 2 3 4 5 
a \ 

6 

6 
7 8 

5 ans 111,3 99 à 100 110 103,8 ± 4,6 109,6 112,9 
5 1/2 114,4 110 103,3 
6 ans 117,5 104 à 106 113 117 109,7 ± 5,1 116,1 119,1 
6 1/2 120,8 109,9 
7 ans 124,1 109 à 111 118 123 115,- ± 5,4 121,4 124,3 
7 1/2 127,1 114,4 
8 ans 130 115 à 117 123 129 120,5 ± 6,0 126,3 129,3 
8 1/2 132,8 119,7 
9 ans 135,5 120 à 122 128 134 124,8 ± 5,9 130,8 134,5 
9 1/2 137,7 125 

10 ans 140,3 125 à 127 132 139 129,5 ± 6,0 135,3 138,4 
10 1 12 142,3 130,3 
11 ans 144,2 131 à 132 137 143 134,1 ± 6,1 137,54 ± 6,06 139,4 143,1 
11 1/2 146,9 133,6 
12 ans 148,6 136 à 137 142 148 141,06± 6,48 144,1 148 
12 1/2 152,3 145 137,5 
13 ans 155 142 à 143 148 154 144,30± 7,64 150,2 155.2 
l.T 1/2 158,9 145,1 
14 ans 162,7 147 à 149 154 100 151,28± 8,61 155,2 162,4 
14 1/2 165,3 153,8 
15 ans 167,8 153 à 154 160 166 157,73±10,23 
15 1/2 169,7 159,6 
16 ans 171,6 160 à 162 173 
16 1/2 172,7 
17 ans 173,7 165 à 166 176 
17 1/2 174,1 
16 ans 174.5 168 178 
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Tableau 4. — Taille des filles 
(Données de la l i t térature). 

Age 1 2 3 4 5 
a b 

7 8 

5 ans 109,7 110 102,9 ± 4,5 
5 1/2 112,8 100 à 102 109 101,9 108,6 113,1 
6 ans 115,9 111 116 109,2 ± 4,8 
6 1/2 119,1 105 à 107 108,9 115,3 117,1 
7 ans 122,3 116 123 114,7 ± 5,3 
7 1 /2 125.2 111 à 113 113,8 120,6 121,4 
3 ans 128 121 127 119,9 ± 5,9 
8 1/2 130,5 117 à 118 119,5 125,5 128,1 
9 ans 132,9 126 133 124,5 ± 6,1 
9 1/2 135,8 122 à 123 124,7 130,1 U2 

10 ans 138,5 131 138 130,4 ± 7,0 
10 1/2 141,7 127 à 129 134 129,5 135,3 137,8 
11 ans 144,7 137 142 134,8 ± 7,2 138,65±7,05 
11 1/2 143,1 132 à 134 140 134,4 141 145,8 
12 ans l51,9 143 149 143,24±7,39 
12 1 /2 154,3 138 à 139 147 141,5 146,4 150,1 
13 ans 1,54,1 150 155 148,75±7,19 
13 1/2 158,4 144 à 145 148,6 151,6 155,2 
14 ans 159,6 155 160 154,38±7,21 
14 1/2 160,4 149 à 151 152,9 154,3 157,6 
15 ans 161,1 158 163 155,99±7,17 
15 1/2 161,7 154 à 155 159 154,2 
16 ans 162,2 160 164 
16 1/2 162,4 157 
17 ans 162,5 165 
17 1/2 162,5 157 
18 ans 162,5 166 
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U te /6 

GRAPHIQUE 1.— Poids des garçons (Données de la littérature du Tableau 1). 
N. B. : Les chiffres de références des graphiques 1, 2, 3, 4 correspondent à 

ceux des tableaux correspondants (1, 2, 3, 4). 
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a 9 

G R A P H I Q U E 2. — Poids des filles (Données de la l ittérature du Tableau 2). 
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G R A P H I Q U E 3. — Taille des garçons (Données de la littérature du Tableau 3) 
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c m , 

'4 

^ 1 r 
6 6 7 8 \ i'i Jt Jâ \ l'e an 

G R A P H I Q U E 4. •— Taille des filles (Données de la littérature du Tableau 4) 



D E S E N F A N T S A U K A T A N G A 

Si nous examinons les courbes de croissance de poids, 
nous pouvons dire q u ' i l y a trois groupes : 

1° Les courbes 1, 4, et 8 (surtout les deux premières) , 
qu i sont nettement supér ieures aux autres. Ce sont 
respectivement les courbes amér ica ines , du nord de 
l 'Europe et celle des enfants eu ropéens au Congo. 

2° Les courbes 3 et 7 qu i forment les valeurs moyennes : 
courbes s'appliquant aux enfants suisses et f r ança i s en 
1950. A noter que les valeurs données par M™^ R A N D O I N 

pour le poids sont sensiblement les m ê m e s que celles de 
la courbe 7. 

3° Les courbes 5 et 6 qu i forment la zone infér ieure des 
courbes : valeurs pour enfants f r ança i s en 1924 et enfants 
belges. 

Pour les courbes de tail le : 

a. les courbes 1, 4 et 8 comme premier groupe ; 
h. les courbes 3 et 7 comme second groupe ; 
c. les courbes 5, 6 et 2 (valeurs M ™ e R A N D O I N ) comme 

groupe infér ieur . 

Ce classement est valable tant pour les ga rçons que 
pour les filles. 

A quoi pourrai t-on at t r ibuer les d i f fé ren tes allures de 
ces courbes de croissance de poids et de taille ? Nous 
voyons en effet que la courbe amér i ca ine est t r è s nette
ment supér ieure aux autres, tan t pour le poids que pour 
la taille. L a moyenne de poids de la fille amér i ca ine de 
6 ans 1 /2 est de 22.400 g, alors que l 'écolière f r ança i se 
du m ê m e âge pèse 17.400 g et la belge entre 18 et 19.800 g. 
tandis que la fillette suisse pèse 20.000 g. 

L a m ê m e var ia t ion s'observe pour la taille : respective
ment 119,1 ; 108,9 et 109,2 ; 114,7 et 113,5 cm. 

I l est certain que les enfants amér ica ins sont des 
descendants d 'émigrés européens et qu ' i l n ' y a pas de 
dif férence de race entre les deux. 
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Le climat est souvent i n v o q u é : comment se f a i t - i l que 
les enfants eu ropéens du Congo belge ressemblent, par 
leurs courbes de croissance, plus aux enfants amér ica ins 
qu'aux enfants européens , sauf p e u t - ê t r e aux E u r o p é e n s 
du N o r d ? 

Une i n t e r p r é t a t i o n f r é q u e m m e n t ci tée est la di f férence 
de l 'a l imentat ion et plus spéc ia lement d'apport en pro
té ines dans le régime des enfants. L a courbe de croissance 
d 'un groupe d ' individus et spéc ia lement d'enfants, est 
t r è s probablement l'expression de l ' é t a t de n u t r i t i o n de 
la populat ion et plus pa r t i cu l i è r emen t de l ' importance de 
l 'apport en pro té ines dans l 'a l imentat ion. 

Si nous rapprochons ces courbes du fa i t que la con
sommation de pro té ines animales quotidiennes est élevée 
dans les pays comme les É t a t s - U n i s , la Suède , le Dane
mark, à savoir respectivement 61,4, 62,6 et 56,1 et 
qu'elle dépasse de lo in les consommations des pays 
latins : Allemagne 3 7 , 3 , I ta l ie 15,2 par exemple, on est 
p o r t é à admettre le b ien- fondé de cette h y p o t h è s e . 

Comme l 'écri t J o s u é de CASTRO [ 3 , p. 591 : 

« C'est dans cette plus ou moins grande quantité de protéines 
que se trouve la clef du mystère des différences anthropologiques. » 

et plus lo in encore : 

« Sans aucun doute, la petite taille des peuples qui habitent les 
régions tropicales est, bien plus qu'un caractère racial, une conséquence 
de l'alimentation défectueuse et insuffisante en protéines. » 
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L A C O U R B E POIDS E T T A I L L E 
C H E Z L E S ÉCOLIERS NOIRS 

Nous avons eu l'occasion de compulser une série de 
fiches de pesées de filles et ga rçons , f r é q u e n t a n t les écoles 
de la Société (U . M . H . K . ) . Les mesures ont é t é faites, 
avec un ma té r i e l de bonne qua l i t é . A u to ta l , 2.052 dos
siers ont é té examinés dont 1.149 filles et 903 garçons . 

Nous avons ainsi pu é tab l i r une courbe de croissance 
de 6 ans 1 /2 à 14 ans 1 /2 pour les ga rçons et de 6 ans 1 /2 
à 16 ans 1 /2 pour les filles. 

A. — Garçons. 

10 É V O L U T I O N D U POIDS. 

Le tableau 5 c i -après donne les moyennes obtenues en 
groupant les écoliers par années d 'âge . L a dév i a t i on 
standard qui a é té calculée permettra la comparaison 
avec d'autres groupes. 

2° É V O L U T I O N D E L A T A I L L E . 

Comme ci-dessus, le tableau 6 donne la r é p a r t i t i o n par 
âge de la taille de ces m ê m e s écoliers. 

Par l 'examen des graphiques 5 et 6, nous voyons que 
les courbes pour le poids et la taille des ga rçons s'appa
rentent aux courbes n u m é r o t é e s 3 et 7, c 'es t -à-di re celles 
appartenant au groupe moyen dont nous avons par lé 
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plus haut. Ces courbes 3 et 7 sont les courbes des enfants 
suisses et f r a n ç a i s en 1950. 

Tableau 5. — R é p a r t i t i o n par âge du poids des écoliers 
f r é q u e n t a n t les écoles de l 'Un ion min iè re 

du Haut-Katanga (garçons) . 
Age Nom Moyenne Déviat ion standard 

moyen bre (kg) ± (kg) 
6 ans 1 /2 138 20,206 2,19 
7 ans 1 /2 125 22.058 2,65 
8 ans 1 /2 132 25,272 3,62 
9 ans 112 124 27,451 3,68 

10 ans 1 /2 117 30,027 4,12 
11 ans 1 /2 85 31,802 4,50 
12 ans 1 /2 93 36,863 6,05 
13 ans 1 /2 75 39,250 6,65 
14 ans 1 /2 14 39,600 (?) — 
(') Ces données sont reportées au graphique 5. 

Tableau 6. —- R é p a r t i t i o n par âge, 
de la taille des écoliers f r é q u e n t a n t les écoles de 

l 'Un ion min iè re du Haut-Katanga (garçons) . 

Âge moyen Nombre Moyenne (cm) Déviat ion standard i (cm] 

6 ans 1 /2 138 114,5 5,07 
7 ans 1 /2 125 119,5 5,73 
8 ans 112 132 125,5 6,16 
9 ans 1 /2 124 130,1 6,21 

10 ans 1 /2 117 134,6 6,33 
11 ans 1 /2 85 138,6 6,53 
12 ans 1 /2 93 145,1 7,56 
13 ans 112 75 148,8 8,67 
14 ans 112 14 149,3 (?) — 
(•) Valeurs reportées au graphique 6. 

Ces courbes de croissance sont supér ieures à celles des 
enfants belges et f r ança i s (courbes de 1924) et, pour la 
taille, supér ieures à celles de MJ^^ R A N D O I N pour les 
écoliers f r ança i s . 

Ces valeurs sont infér ieures à celles des amér ica ins , des 
N o r d - E u r o p é e n s et des enfants blancs coloniaux. 
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G R A P H I Q U E 5. — Poids des garçons U . M . (i). 

(') U . M. : Union minière du Haut-Katanga. 
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B . Filles. 

1° É V O L U T I O N D U POIDS. 

Comme pour les garçons , le tableau 7 et le graphique 7 
nous donnent les r é s u l t a t s obtenus. 

Tableau 7. — É v o l u t i o n du poids avec l 'âge chez 
les filles f r é q u e n t a n t les écoles de l 'Un ion minière d u 

Haut-Katanga. 

Âge moyen Nombre Moyenne (kg) Déviat ion stand 

6 ans 1 /2 124 20,064 2,22 
7 ans 1 /2 135 22,036 2,84 
8 ans 1 /2 180 24,633 3,18 
9 ans 1 /2 149 27,364 3,96 

10 ans 1 /2 133 30,656 4,95 
11 ans 1 /2 138 33,945 6,10 
12 ans 1 /2 128 37,507 7,90 
13 ans 1 /2 76 44.350 6,90 
14 ans 1 /2 47 45,845 7,49 
15 ans 1 /2 25 49,400 (?) — 
16 ans 1 /2 4 43,75 (?) — 

2 ° É V O L U T I O N D E L A T A I L L E : tableau 8 et graphique 8. 

Tableau 8. —• É v o l u t i o n de la tail le avec l 'âge chez 
les filles f r é q u e n t a n t les écoles de l 'U n ion min iè re du 

Haut-Katanga. 

Age moyen Nombre Moyenne (cm) Déviat ion standa 

6 ans 1 /2 124 114,8 4,34 
7 ans 1 /2 145 119,7 5,36 
8 ans 1 /2 180 124,9 5,56 
9 ans 1 /2 149 129,7 6,34 

10 ans 112 133 135,2 7,17 
11 ans 1 /2 138 140,7 8,01 
12 ans 1 /2 128 145,3 8,05 
13 ans 1 /2 76 152,5 6,51 
14 ans 1 /2 47 154,2 7,03 
15 ans 1 /2 25 157,8 (?) — 
16 ans 1 /2 4 154,5 (?) — 
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L a m ê m e conclusion que nous avions énoncée pour les 
garçons est à t i rer de l 'examen des graphiques 7 et 5 et 
tableaux : la courbe de croissance des filles congolaises 
s'apparente aux courbes 3 et 7, c 'es t -à-di re , à celle des 
filles f rança i ses (1950) et celle des filles suisses. 

40-J 

3 5 J 

30 J 

Zone 5 

l I I I I 1 1 1 1 1 1 

5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 a n n é e . 

G R A P H I Q U E 7. — Poids des filles U . M. 
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6 6 7 8 9 '0 II 12 13 14 15 a n n é e s . 

G R A P H I Q U E 8. — Taille des filles U . M . 

Cette courbe est supér ieure à la courbe belge et f ran
çaise (1924) et infér ieure à la courbe amér ica ine , nord-
eu ropéenne et blanche du Congo. 



26 C O N T R I B U T I O N À L ' É T U D E D E L ' É T A T D E N U T R I T I O N 

CONSIDÉRATIONS 
SUR L E S C O U R B E S D E C R O I S S A N C E D E S ÉCOLIERS 

Nous avons donc <( r a p p r o c h é » notre courbe de crois
sance d'une courbe européenne , disons la courbe suisse 
(SCHLESINGER) . NOUS avons donc pu faire une comparai
son avec des groupes ethniques européens . 

Dans un article paru en 1955, J . L E D E R E R [11], u t i l i 
sant nos données de 1947-48, ar r ivai t à la conclusion 
suivante : 

« I l s'ensuit que le poids et la taille de l'indigène au cours de la 
période de croissance sont inférieurs à la normale. » 

Or, cet auteur utilise comme échelle normale de com
paraison la courbe de croissance des enfants amér ica ins . 
Nous pourrions dire que les m ê m e s conclusions peuvent 
ê t r e t i rées pour l'enfance belge et f rança i se , puisque nous 
arrivons à une courbe de croissance plus élevée chez 
nos indigènes que celle des Belges et des F r a n ç a i s ! 
(valeurs de 1924). 

* 
* * 

Cet exemple montre le danger de comparer les données 
recueillies à des courbes non appropr i ées . 

Que l 'apport en p ro té ines est un facteur impor tan t 
de l ' amél io ra t ion du poids et de la taille, est souhgné par 
révolution au cours des ans de cette courbe de croissance. 

Nous avons eu en effet l'occasion [1] de peser u n 
groupe d'enfants appartenant au m ê m e mil ieu en 1947-
48 (garçons) . Si on examine les deux courbes de croissance 
de poids et de taille prises à quelques années d ' intervalle. 
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on constate qu'une amél io ra t ion s'est produite au cours 
de ces quelques années (1 à 2 cm pour la taille et ± 1 k g 
pour le poids vers l 'âge de 10 ans). 

Le graphique 9 donne les deux courbes pour le poids 
et le graphique 10 les deux courbes pour la taille. 

4 5 J 

4 0 J 

3 5 J 

3 0 J 

25 J 

20-1 

I 5 J 

47-48 

1 I ^ I \ \ \ 1 1 1 ^ 
5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 a n n é e s 

G R A P H I Q U E 9. — Comparaison du poids des garçons 1947-48 et 1955. 

E n fa i t , quel a é té le facteur qu i a var ié dans l 'al imen
tat ion ? Nous pensons pouvoir affirmer qu 'un é lément 
t rès impor tan t de dif férence a é té l ' in t roduct ion dans 
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les écoles de la d is t r ibut ion pendant tous les jours d 'éco-
lage, d'une rat ion de 20 g de poudre de la i t éc rémé ou, 
dans certains cas, d 'un biscuit v i t a m i n é contenant une 
q u a n t i t é équ iva len te ou presque de p ro té ines (lait en 
poudre). 
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G R A P H I Q U E 10 — Comparaison de la taille des garçons 1947-48 et 1955. 
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ÉVOLUTION D U POIDS E T D E L A T A I L L E 
D E F I L L E S C O N G O L A I S E S 
VIVANT E N P E N S I O N N A T 

Nous avons pu observer, depuis 1950 j u s q u ' à 1957, 
la s a n t é d 'un groupe de fillettes congolaises, pension
naires de l ' I n s t i t u t Sainte-Marguerite à Luishia. 

Ces fillettes ont é té surveil lées méd i ca l emen t . EUes 
furent pesées à intervalles réguliers . Bien que relative
ment peu nombreuses (de l 'ordre de 200), i l a é t é possible 
de recueillir une série d'observations dont nous repre
nons, actuellement, les courbes d ' évo lu t ion du poids et 
de la taille au cours des années . 

D ' a p r è s leur date d ' en t r ée au pensionnat, ces enfants 
peuvent ê t re d é n o m b r é e s comme suit : 

E n t r é e s en 1950 24 
» 1951 16 
» 1952 23 
» 1953 19 
» 1954 25 
» 1955 24 
» 1957 35 

166 

I l s'agit d'enfants dont nous possédons des données 
complè tes ; la pesée la plus récen te a eu lieu en mai 1957 
Nous connaissons aussi leur date de naissance exacte. 

Nous examinerons successivement : 
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1° Le poids moyen et la courbe de ces poids en fonction 
de l'âge au moment de l'entrée au pensionnat ; 

2° La courbe de poids constatée en 1957 ; 
3° Nous suivrons le groupe des entrées en 1950, 1951 

et 1952 et nous verrons comment ces enfants ont évolué 
jusqu'en 1957 au point de vue poids et taille. Ce groupe 
a donc bénéficié d'un séjour surveillé de cinq à sept ans, 
dans des conditions particulièrement favorables. 

L'alimentation de ces enfants a été étudiée afin de 
fournir un régime équilibré. Nous transcrivons, d'une 
note écrite en 1951 à ce propos : 

« Le régime adopté est celui de trois repas (matin, midi et soir) 
plus une tasse de lait à la récréation de dix heures. 

Les produits employés sont des produits utilisés dans la cuisine 
indigène (maïs, manioc, huile de palme, haricots, patates douces, 
etc. . Le petit déjeuner consiste en un porridge au lait, café et un 
biscuit préparé avec des produits locaux. 

Le déjeûner : comporte viande (ou poisson le vendredi), sauce à 
l'huile de palme, avec légumes, farine de maïs avec un peu de manioc 
( houkari), 

dessert ; arachides bouillies, maïs grillé, fruits. 
Au dîner : la même viande ou le même poisson qu'au déjeuner 

avec des haricots ou patates douces ou boukari ou riz. 
A 1 0 h : 2 0 0 cm» de lait écrémé. 
La valeur moyenne du régime établi selon R . - \XDOI \ [9 ] (correspond 

à 1 0 ans d'âge moyen), est la suivante : 

Protéines d'origine animale 
Protéines d'origine végétale 
Graisses 
Hydrates de carbone 
Calories 

34,2 g (total : 
36,6 g (besoins : 
68,0 g (besoins : 

290,5 g (besoins : 
2000 g (besoins: 

70,8 g) 
63 g) 
50 g) 

325 g) 
2050 g) 

par jour et par tête. 
Les fruits, arachides et maïs, légumes, ne sont pas comptés dans 

cette estimation. 
A noter que l'huile de palme reçoit un supplément de vitamines 

A préformées, que le lait et la farine de manioc sont vitaminés et que 
le sel utilisé est iodé. » 
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Au cours des années, peu de choses ont été modifiées 
à ce régime de base : introduction d'un petit pain avec 
margarine, deux ou trois fois par semaine ; remplace
ment, de temps à autre, de la farine par du riz. 

En fait, la ration protéique (dont le lait écrémé est la 
première source), reste haute. 

La région où se trouve le pensionnat a été protégée de 
la malaria par le D. D. T. ; les enfants ont subi les diverses 
vaccinations (antivariolique, antityphique et paraty-
phiques, diphtérie, coqueluche, tétanos). 

Un médecin fait la visite médicale hebdomadaire et 
les soins journaliers sont assurés par une infirmière. 

Les déparasitations intestinales ont été faites. 
En résumé, ces enfants ont été surveillés médicalement 

d'une façon régulière et ont eu un régime diététique 
adapté à leurs besoins alimentaires, avec comme source 
principale de protéine, le lait écrémé. 

Examinons maintenant les résultats des pesées faites 
chez ces enfants. 

1° Moyenne des poids à l'entrée au pensionnat. 

Nous avons groupé tous les poids relevés lors de 
l'entrée des enfants, quelle que soit l'année. 

Nous obtenons les valeurs suivantes (tableau 11), qui 
sont reprises au graphique 11. Celui-ci donne en même 
temps la courbe de poids des filles U. M. étudiée ci-dessus 
et, à titre comparatif, la courbe U. S. A. et celle des 
enfants européens du Congo. 

La courbe à l'entrée (marquée a au graphique) est très 
voisine de celle de la moyenne des filles U . M., bien que 
située à un niveau un peu supérieur. Ceci peut probable
ment s'expliquer par le fait que ces fillettes ont déjà 
été sélectionnées et sortent d'un milieu où l'apport en 
aliments nobles est plus grand. 

Cette courbe reste inférieure à la courbe U. S. A. 
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(marquée I) mais se rapproche cependant de la courbe 8 
sans l'atteindre, cette courbe étant celle des enfants 
européens au Congo. De toutes façons, les valeurs trou
vées restent dans le groupe « moyen » avec celle des 
enfants français (courbe R A N D O I N ) . 

Tableau 11. — Moyenne des poids à l'entrée au 
pensionnat. 

Âge moyen Xombre lloyenne Moyenne U. M. U. s. A . Européens 
(années) d'enfants (kg) (kg) (kg) (kg) 
5 1/2 3 16,58 — 19,96 10,9 
6 1/2 27 21,54 20,06 22,41 21,1 
7 1/2 88 23,28 22,03 25,04 23,1 
8 1/2 30 25,03 24,63 27,67 25,9 
9 1/2 13 28,55 27,36 30,44 29,1 

10 1 /2 3 1 28,33 1 30,65 33,79 32,9 
5 29,6 

11 1/2 2 1 31,50 1 33,94 37,74 38,6 
Nombre total 166 

2° Courbes de croissance en 1957. 

Examinons maintenant ce que sont devenues ces filles 
en 1957. Nous grouperons dans les tableaux qui suivent, 
les poids et taille des fillettes qui sont entrées au pen
sionnat entre 1950 et 1955 et qui ont donc 2 et 7 ans de 
séjour. 

I l nous reste ainsi 131 enfants (166 — 35) sous examen. 
Les chiffres sont reportés aux tableaux et graphiques 
12 et 13. 

Nous donnons en même temps la courbe U . M. (6), la 
courbe U. S. A. (1) et la courbe des enfants européens (8). 

De l'examen des valeurs ci-dessus nous pouvons tirer, 
les conclusions suivantes : 

lo La courbe de poids et de taille des filles ayant 
séjourné pendant 2 à 7 ans dans un pensionnat, dont les 
conditions d'hygiène générale et alimentaire sont favo
rables, sont nettement supérieures à la courbe de la 
population moyenne. 
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G R A P H I Q U E 11. — Poids des filles à l ' en t rée au pensionnat. 
a. Poids en t r ée pensionnat 
b. Courbe filles U . M . 
I . Courbe U . S. A . 
8. Courbes des E u r o p é e n s au Congo. 

Tableau 12. — Moyenne des poids et taille des filles 
à leur entrée au pensionnat. 

Age Nombre Poids moyen Taille moyenne 
(années) d'enfants (kg) (cm) 

7 1/2 1 23,5 121 
8 1/2 1 7 24,98 126,26 
9 1/2 20 29,94 134,25 

1 0 112 1 5 32,72 139,97 
1 1 1/2 2 1 39,83 148,69 
1 2 1/2 1 4 41 ,14 149,64 
1 3 1/2 1 2 50,92 158,66 
1 4 1/2 1 5 50 ,15 160,10 
1 5 112 1 1 56,60 160,90 
1 6 1/2 5 57,60 166,20 
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G R A P H I Q U E 12. — Poids des enfants 1950 à 1955 (Pensionnat). 

a. Courbe du poids (en 57). 
b. Courbe U . M . 
1. Courbe U . S. A . 
8. Courbe des E u r o p é e n s au Congo. 
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b. Courbe U . M . 
1. Courbe U . S. A . 
8. Courbes des enfants eu ropéens au Congo. 
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2° Ces courbes de croissance se rapprochent de la 
courbe la plus favorable que nous avons pu trouver dans 
la li t térature, c'est-à-dire celle des enfants américains, 
et sont au moins égales aux valeurs des enfants européens 
au Congo (8). 

3° Courbe de croissance des « longs séjours ». 

Nous avons enfin repris un petit groupe compre
nant les fillettes entrées en 1950-51 et 52, soit ayant de 
5 à 7 ans de séjour au pensionnat (63 enfants). 

Les chiffres suivants ont été obtenus {tableaux et 
graphiques 14 et 15). 

T A B L E A U 14. 

a. POIDS DES 63 ENFANTS À L 'ENTRÉE. 

Age (années) 
5 1/2 
6 1/2 
7 1/2 
81/2 
9 1 /2 

10 1 /2 
11 1/2 

Nombre d'enfants 

2 
9 

19 
18 
11 
2 
2 

Moyenne 
16,25 
22,22 
22,72 
24,77 
28,52 
28,75 
31,50 

(kg) 

b. POIDS ET TAILLE DES ENFANTS À L A DERNIÈRE 
PESÉE (1957). 

Âge (années) 

11 1/2 
12 1/2 
13 1/2 
14 1/2 
15 1/2 
16 1/2 

Nombre d'enfants 
11 
12 
10 
14 
11 
5 

Moyenne (kg) 
30,63 
42,37 
50,80 
50,23 
56,60 
57,60 

Moyenne (cm) 
149,90 
151,33 
158,55 
160,39 
160,90 
166,20 

Le nombre relativement restreint d'enfants de cette 
catégorie ne permet pas de conclusions définitives. 
Pourtant i l semble que ces enfants arrivent à dépasser 
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la courbe des enfants U . S. A., alors que, à l'entrée au 
pensionnat, la courbe moyenne (A) était celle que nous 
avons signalée. 
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G R A P H I Q U E 15. — Tail le de 6: i filles 1 9 5 0 à 1 9 5 2 . 
B . Courbe en 5 7 . 
1 . Courbe U.S.A. 
8. Courbe des enfants eu ropéens au Congo. 
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Nous pensons pouvoir dire que des conditions 
d'hygiène, spécialement alimentaire, peuvent amener la 
courbe de croissance d'enfants congolais à un niveau 
équivalent au niveau maximum connu, celui des U . S. A. ; 
i l semble que leur croissance puisse être supérieure à 
celui des enfants européens de même âge vivant au 
Congo. 



CHAPITRE I V 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
E T C O N C L U S I O N S 

Deux catégories d'enfants ont été étudiés au point 
de vue taille et poids. 

a) Les enfants vivant dans des centres industriels oîi 
les parents sont en contact avec un milieu en évolution 
progressiste ; la famille'est surveillée par de nombreuses 
œuvres sociales ; les salaires sont bons. Les vivres ne 
sont pas rares et, au cours des ans, le marché public s'est 
enrichi de nombreux produits de haute valeur nutritive 
(protéines notamment). De plus, ces familles recevaient 
toutes jusqu'en 1955 une ration en nature adaptée à la 
composition de famille. 

Dans ce milieu, des suppléments alimentaires sont ré
gulièrement distribués aux enfants, plus spécialement 
du lait écrémé, en moyenne 200 cm» par jour scolaire. 

h) Les enfants d'un pensionnat congolais, dont le 
standing se situe nettement au-dessus de ce premier 
milieu cependant déjà favorable. 

Nous ne disposons, malheureusement, d'aucune donnée 
précise de la situation du milieu de brousse, du point 
de vue de courbe de croissance des groupes d'âge exa
minés. 

Dans une autre catégorie d'âge, nous avons cependant 
eu l'occasion d'étudier les conditions de croissance dans 
la brousse chez de plus jeunes enfants (consultations de 
nourrissons). Bien que ces données datent de 1952, i l 
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nous a paru intéressant de les rappeler ici dans le cadre 
de ce travail. 

Le graphique 16 ( L É N E L L E et PARENT [2] ), résume les 
observations faites dans différentes consultations de 
nourrissons dans le Haut-Katanga, avec la courbe de 
CoMBY (nourrisson français) comme référence. 

Nous avons rencontré trois types de croissance dans 
cette étude : 

1° Le type « brousse » : poids de naissance inférieur 
à la normale, croissance toujours en-dessous de la courbe 
de repère (courbes 7 et 8). 

2° Poids de naissance proche de la normale ; à partir 
de 4-6 mois, la courbe tombe nettement en-dessous du 
poids de référence (1, 2 et 3) . 

3 ° Croissance se rapprochant très fort de la courbe de 
référence. C'est la courbe rencontrée dans les endroits où 
le nourrisson est surveillé et la mère alimentée. C'est 
l'allure de la croissance appartenant au milieu que nous 
avons étudié au chapitre I I . 

Chez les enfants en âge scolaire, nous retrouvons un 
aspect semblable. 

a) Il est très intéressant de noter que les courbes 
de poids et de taille chez ces grands enfants suivent de 
plus près encore une courbe de référence européenne 
que ne le font les nourrissons. 

b) Nous soulignons le fait qu'une surveillance médico-
hygiénique comprenant notamment une alimentation 
rationnelle, celle-ci restant dans le cadre des possibilités 
économiques et de production locale — permettent d'ob
tenir des résultats similaires au point de vue croissance 
à ceux obtenus dans les pays à standing ahmentaire le 
plus élevé. 

I l serait hautement désirable que cette expérience 
effectuée sur un petit groupe puisse être réalisée à plus 



42 C O N T R I B U T I O N À L ' É T U D E D E L ' É T A T D E N U T R I T I O N 

^ 
• 

K A P I L O W E K A P I L O W E 

'i 2 A 6 8 10 12 MOIS 18 

• 
• 

MOF J N G A MOF J N G A 

7 

<• 

• 
P A N 

K 
P A N 

K 

0 ? 4 6 8 10 12 MOIS 18 

1 

• ^ 
K A 
soc 

3AI 
MIN. 

/ 
/ . 

K A 
soc 

3AI 
MIN. 

/ // 
/ / 
' Il 

> 
—7 

M O K A B B K A 8 A R I 
y* 

M O K A B B K A 8 A R I 

f 
1/ 

0 2 4 6 8 10 13 MOIS 18 

j A D a 
C E 

r V I L L E 
c. 

j A D a 
C E 

r V I L L E 
c. 

/ 

0 8 4 6 B 10 12 MOIS 18 

K O L . 
U.H> 

^ Z I 
K. 

K O L . 
U.H> 

^ Z I 
K. 

/ . / / 
7 6 

0 a 4 6 8 10 IS MOIS 18 34 

0 S 4 E 8 10 IS MOIS 13 

• 
• M A Y U 

PlATÎl (T 
/ B E 
VANOEROAT / 

M A Y U 
PlATÎl (T 

/ B E 
VANOEROAT 

// 
, 0 2 4 6 8 10 12 MOIS 18 84 

G R A P H I Q U E 1 6 . — Courbes du poids moyen des nourrissons. 
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grande échelle ; le bénéfice certain d'un apport protéique 
plus abondant dans la ration sur la croissance du Congo
lais devrait être étendue à toute la population. 

RESUME 

Le poids et la taille d'enfants congolais en âge d'école 
ont été étudiés dans deux milieux différents et comparés 
aux courbes de croissance d'enfants européens et améri
cains. 

a) 2052 enfants (1149 filles et 903 garçons), âgés de 
6 1 /2 à 14 1 /2 ans provenant d'un milieu de travailleurs 
de Société (Union minière du Haut-Katanga) montrent 
une courbe de croissance qui suit celle des enfants suisses 
ou français. Entre 1948 et 1955, l'allure de la croissance 
de ces enfants congolais s'est nettement améliorée ; 

b) 166 filles d'un pensionnat à Luishia (Haut-Katan
ga) ont été observées de 1950 à 1957. Le poids et la taille 
y atteignent les valeurs des enfants américains et dé
passent donc celles des enfants de la catégorie a) ci-
dessus. Comme le standing hygiéno-diététique de cette 
institution est très élevé, l'auteur se demande si l 'ali
mentation équihbrée et riche en protéines n'est pas 
la cause majeure de l'excédent de croissance constaté. 

c) L'attention est attirée sur la variabilité des courbes 
de croissance suivant les pays. 
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