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ENGIUETE SUR LA FEMME BELGE DANS LA COLONIE. QUELQUES 
DONNEES DEMOGRAPHIQUES ; 
REALITES ET STEREOTYPES (ca. 1920-1960) 

Contribution aux discussions du colloque "Nieuwe 
perspectieven over de Belgische kolonisatie in Zaire" (25 avril 
1986), organise par le groupe de contacte du FNRS 'Les 
relations beiges avec l'etranger entre le 19i~me et le 20ieme 
siecle'. 

SUMMARY 

INVESTIGATIONS ON BELGIAN \NOMEN IN THE FORMER BELGIAN 
CONGO. 
SOME DEMOGRAPHIC RESULTS : REALITIES AND STEREOTYPES (ca. 
1920-1960) 

Three Memoirs, parts of which were devoted to the European 
feminine presence in the former Belgian Congo were 
presented between 1981 and 1983 at the "Universite 
Catl1olique de Louvain" (Louvain-la-Neuve) by undergraduates 
in Historical Sciences. 
The first of them, by Catherine DEBROUX, deals with several 
demographic, legal and professional aspects of European 
women in Katanga between 1945 and 1960. 
The second one, by Francoise VAN VYVE, is devoted to the 
"Soeurs de Sainte-Marie de Namur" who were engaged in 
missionary actions at Leverville (Kwango) from 1923 to 1940. 
In the third one, Benedicte d'ANETHAN investigates the 
colonial daily life as reflected by several colonial novels 
between 1920 and 1950. Part of this study deals with the 
European women in Africa. 
Some of the conclusions of these memoirs will be dealt with 
in this paper. 

KEY\NORDS : Belgian Congo, daily life, demography, European 
woman, missionary, novels. 
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Entrt'? 1981 et 1983, trois etudiantes de Louvain-la-Neuve 
ant consacre leur memoire de licence en tlistoire a des 
recher·ches concernant cortains aspects de I 'histoire de la 

,; 
femme f!uropeenne au Congo Beige. 
Catherine DEBROUX a etudie la femme europeenne au Katanga 
de 194 5 a 196() sous les angles demographiques, juridique, 
professionnel et sociologique. Statistiques, documents 
juridiques, presse et temoignages receuillis au cours d'une 

.... ' ( l::!nquete orate sont a la base de son analyse 1). 
Fran)oise VAN VYVE a decrit !'installation et !'evolution d'une 
congregation missionnaire a Leverville (Kwango) de 1923 a 
1940 en se basant sur !es archives mises a sa disposition par 
les Soeurs de Sainte-Mario a Jambes et six temoignages de 
soeurs missionnaires (2). 
Enfin Beneclicte d'ANETHAN a presente, a travers !'analyse de 
romans cnloniaux beiges d'expression frans;:aise parus Pntre 
1920 et 1950 un portrait dl7. la socie'te coloniale. Certains 
chapitres concernent la femme europeenne (3). 
Apports reels pour l'histoire coloniale, les rl?sultats les plus 
• ,, ;' . i'\ / . ..,,.. , 

int.eressants de ces memoires vont P.tre reunis et presrmtes 
dans la collection "Enqu~tes et documents cl'Histoin:;o 
Africaine" publie par le "Centre d'Hist.oire cle l'Afriquf'•" de 
Louvain-la-Neuve. 

. / ·' / . . . 
Mais nous pouvons deJa presenter 1c1 quelques conc:lus1ons. 

Au niveau demographique (4). pour ta periocle 1940-1945, I<~ 
population europeenne du Congo Beige poss~de, si nous la 
comparons a celle de la Belgique, des caracteristiques bien 
particul ieres. 
Elle conna'l't bien sCr un mouvement migratoire important, 
mais tres irre;gulier, avec des sommets en 1946-194 7, 1950-· 
1951 et 1955. En m~me temps, le tau>< d 'accroissement 
naturel de la population est vraiment eleve. Partant de 11 
pro mille en 1945, ii se stabilise aux alentours de 35 pro mille 
en 1951, alors que celui de la Belgique ne depasse pas 6 pro 
mille pendant la m~me p~riode. 
Ces differenc::es entre les deux pays s'expliquent a la fois par 
I ,; . ; 
a structure demograph1que tres differente des deux 
populations et par le comportement different des femmes 
en ~ge de procreer. La population europeenne feminine du 
Congo Beige est une population fort jeune, 501. des femmes 
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ayant entre 20 et 44 ans, alors qu'elles ne sont pas plus de 
36/. en Belgique. De plus, au Congo Beige, en 1946, 70/. des 
femmes europ~ennes de plus cte 18 ans sont mariees et 
jusqu'a aot em 1957. 
Ce taux eleve des femmes en ~ge ct'avoir des enfants et de 
surcrott, mariees, influence bien sGr le taux de natalite qui 
est, a partir de 194 7, deux fois plus ~lev~ au Congo Beige 
qu'en Belgique. II oscillt'?, pendant toute la periode etudiee 
entre 37 pro mille et 43 pro mille au Congo Beige et entre 16 
pro mi lie et 18 pro mi lie en Belgique. 
Outre la jeunesse et !'et.at civil de la population feminine 
europ~enne, des facteurs plus materiels ou sociologiques ont 
egalement. influence le taux de natalit~: coCits reduit.s pour 
I' P.ctucation ct es enfants, logements adapt~s a la taille cle la 
famille, personnel nombreux a bon marche, non activit' 
professionnelle des femmes (5), et ... peut ··et re bien tes 
tongues soire'es en brousse. 

. . ,, ~ . , ,,,. 
Mats, une des surpnses de cette etucl1:; demograph1que a ete 
le niveau du taux de mortalite infantile, inferieur au Congo 
81:;ilge, par rapport a la Belgique, pendant toute la periode 
etucliEie. Cette situation est probablement dCe a la select.ion 
medicale et sociale oper~e au moment du recrutement des 
Euro peens pour I' Afrique. 

Mortalite infantile au Congo Belge et en Belgique, 1934-1954. 

Congo Belge Belgique 

Naissances laeces (-1 an) 0
/00 Naissances oeces (-1 an) ·1 •• 

I 
I 

1934-1936 1 208 86 71 386 683 29 859 77 

1945-1947 2 658 131 49 429 966 31 014 72 

1952-1954 9 480 284 30 436 834 14 921 34 

L 'analyse demographique a perm is de de'couvrir que les 
femmes coloniales etaient pour la plupart jeunes, mariees et 
meres de famille nombreuse. A partir des temoignages 
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recueillis aupres de femmes ayant vecu au Katanga entre 1945 
et 1960, ii a ete possible de reconstituer le plus fidelement 
possible la trame quotidienne de leur vie. 
L'importance de la vie familiale a 6.te mise en exergue, ainsi 
que ta force des liens unissant parents et enfants, maris et 
femmes, en raison de t'eloignement des families. II semble 
aussi que la solidarit~ ait ete fort grande entre les coloniaux. 
Par contre, lcs relations avec les Africains E:.taient 
superficielles, se resumant essentiellement a des relations 

... "" contractuelles de patrons a employes. 
Pour les femmes isolees en brousse, la solitucle pouvait ~tre 
tres tourde a porter, avec la seule presence des enfants et 
cle quelques Africains, leurs maris devant parfois faire des 
tourn~es de plusieurs jours loin d 'ell es. Les clomestiques 
accomplissaient parfois la plupart des t~ches menageres, et, 
si les femmes se reservaient les t~ches qui leur plaisaient, . , / / . 
elles ava1ent malgre tout enormement de temps l1bre et en 
profitaient pour faire des travaux de couture, tricot ou 
crochet, de la lecture ... 
Cert.aines femmes supportaient cependant bien difficilement 
la solitude et l'eloignement de leurs famille et amis, !'absence 
de nouvelles rEicentes. 
Elles sombraient parfois dans la morosite ou se re:;fugiaient 
dans des centres qui leur offraient des distractions 
mondaines, culturelles ou sportives plus nombreusPs : di'hers, 
receptions, soirees, spectacles, tennis, natation .... 
Le coCt de la vie etait eleve au Congo mais les salaeires 
l'etaient tout autant. Les temoins se sont montres reserves 
en ce qui concerne la possibilite qu'ils ont etw de realiser 
d'importantes ~conomies, mais se sont accordes pour dire 
que, en definitive, tout d"ependait certainement du train de 
vie. 
II est certain qu'apres la guerre, les conditions de vie 
mat~rielle et medicale n'etaient plus celles des premiers 
temps de la colonisation : facilite's d'approvisionement, 
logements decents, infrastructure medicale plus developpee 
permettaient aux coloniaux de vivre une vie de mains en 
mains ardue. 

Les premiEires Soeurs de Sainte-Marie de Namur sont arrivees 
en 1923 a Leverville afin de seconder dans leur action aupr~s 
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de la population f~minine africaine les Peres Jesuites y 
install~s depuis 1915. Elles repondaient ainsi a"° l'appel du Pape 
Beno'i't XV et rJe son encyclique "Maximum illud" relative ~ 
I' apostolat rnissionnai re. 
Leur formation prnfessionnelle etait orientee 
principalernent vers l'enseignement. et les soins de sante, mais 
aucune formation spiritw'.!lle particuliere ne leur avait e;te 
dispensee en Belgique, l'Institut des Soeurs de Sainte-Marie 
ne possedant aucune maison Speciale de preparation a la Vie 
missionnaire et ne dispansant. aucun cours de missiologie. Elles 
p;11·taii-:nt clone sans din~ctive particuliere et ce ne fut qu'en 
1932 qu'ellE-!S re~urent emfin leur "Directoire" ou code de 
conduite spirituelle, redige par leur Sup~rieure qui s'~tait 
inspiree des directives donnees aux Soeurs de la Charite de 
Namur. Ce "Directoire" insistait sur le but premier de leur 
prE:!sence en Afrique: l'evangelisation de la femme africaine, 
et mettait en exergue des valeurs comme celles d' 
"abn~gation totale" ou cfe "sacrifice quotidien" et la 
necessite dU respect rigoUrt~UX des VOeUX prononces 
chastete, obe;issance, pauvrete. II reglait egalement les 
relations des Soeurs entre <?.lies et avec les autres Missions et 
Europeens ainsi qu'avec les Africains. Les Soeurs etaient 
invite'es a bien etudier le caract~re des populations a 
evangeliser, cfe meme que leur langue (6) ; leur enseignement 
devait !?'tre adaptt? aux populations observees. 
D' I . ,,. I S . ' t "' "" I es eur arr1vee, es . oeurs organiseren . une premiere eco e 
(enseignement preparatoire et primaire) dont les cours se 
donnerent en plain air au dans des batiments sommaires 
jusqu'~ la construction de nouveau b~timents termin~e en 
1934. En 1927, elles cre~rent une "Ecole menag~re et 
agricole" dont la section "couture" fut la plus import.ante, 
puis en 1931, un jardin d'enfants pour acceuillir les enfants 
encore trop jeunes pour l'enseignement preparatoire. Enfin, 
les religieuses organiserent en 1938 une "Ecole normale". en 
realite, ~Cole de monitrices, ol:J elles formaient les plus 
douees de leurs eleves a devenir aides-institutrices OU aides
soignantes. Elles dirigeaient aussi un orphelinat. 

Les Missionnaires etaient egalement responsables de deux 
dispensaires (un pour les hommes, l'autre pour les femmes) 
comprenant chacun infirmerie, "salle d'operation", pharmacie 
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et salle d'isolement, o~ se donnaient aussi les consultations 
pour nourrissans et les lesons d 'hygi~ne et de pu6riculture. 
En outre, elles eurent jusqu'en 1934 la charge du Lazaret ou 
se soignait principalement la maladie du sommeil. 
Fran~oise VAN VYVE termine son travail par une analyse du 
c:ontenu de la revue des Soeurs de Sainte-Marie et, avec 
l'aide des temoignages receuillis, de la mentalit~ de la soci~t~ 
missionnaire etudie;e. La religieuse missionnaire apparaf't., 
d 'a pres les sou ha its des responsables de la Congrt?.gation 
comme devant ~tre tournee davantage vers l'int.erieur que 
vers l'exterieur, vers la priere et la meditation que vers 
!'action. Neanmoins, etant donhe les circonstances et le 
milieu dans lequel elle vit, elle doit etre aussi ingenieuse et 
pratique, courageuse et genereuse, mais toujours en restant 
humble et ob~issante vis-a-vis de ses superieurs. 

, . 
La presence de la femme blanche dans les premiers romans 
coloniaux est tres fugitive ; elle ne devient frequente qu'a" 
partir des annees 1930. Au deipart, la colonisation apparai't 
d'abord comme une affaire.d'hommes et certains romanciers 
semblent accrediter l'idee selon laquelle la femme a apporte , . , 
et seme le troubll::!. 0 autres, par contre, presentent 
l'arriv~e de la femme comme salutaire, non d'un point dr:~ vue 
civilisateur, mais plut~t moral ou individuel. 
"La coloniale apporte la respectabilite qui faisait d~faut ~ la 
Colonie [. .. ] elle est pour l'homme la gardienne des 
raffinements et des douceurs de la civilisation qui se 
traduisent dans le concret par un foyer acceuillant" (7). 
"Ces deux opinions quant a l'arrivee des Europeennes au 
Congo", note !'Auteur, "vont determiner deux types de 
femmes stereotypees OU deUX images d'une meme realite 
feminine: la femme au monde et la femme au foyer" (8). 
La femme au monde appara'l"t d'une maniere assez pauvre et 
simpliste, comme une femme superficielle et arriviste, 
d~pourvue de moralite. Les raisons de son comportement 
immoral (qui permet de nourrir une intrigue romanesque) 
reisident dans la permissivite du milieu colonial, la presence de 
nombreux celibataires et le climat. Un tabou a noter : les 
relations entre un Blanche et un Nair. Seuls deux auteurs , ,,. , 
analyses en parlent et elles sent presentees comme un 
decheance honteuse pour la femme. 
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La femme au foyer, par contrl~. est exalt~e. Remplissant ses 
devoirs d 'E)pouse et de mere, elle est SOUVE!nt montrf:e sur les 
lieux de son travail : sa maison, son jardin. C'est une femme 
active qui participe a !'action de son mari, mais avec la 
discr~tion voulue, et l'acc:ompagne dans Sl~S deplact~ments. 
Ell8 est fort consciente du rSle qui lui est t:~chu en tant que 
coloniale. Sa feminite n'est n~anmoins pas ni~e. nous dit 
Benedicte d'ANETHAN, mais elle apparatt comme catalysee au 
service de sa mission L'f'~pouse l".'!t de mere et, par la, elle est 
rernch.112 inoffensive. 
Ainsi, IP. roman colonial appara'i"t, tout compte fait, 
traditionnel. La femme y "est figure;e dans ses principales 
c:irconst.ances, le s(!duction, le mariage et la maternite" (9). 
Et, note !'Auteur, "on ne peut ~carter (. .. ] l'idee que la 
Coloniale tout autant d 'ailleurs que la femme [apparatt 
comrne] l'eternelle rnineure. Elle est toujours definie par 
rapport ace qui lui est exte;rieur, le regard de l'homme pour 
la seductrice, le travail au foyer pour l'epouse et la mere. Les 
auteurs, tant masculine que feminine, partic:ipent de c:e 
rneme climat culture!" ( 10). 
Pour Benedicte d'ANETHAN, ce portrait nous renvoie a celui, 
universe!, de la Femme, telle qu'ette est persue le plus 
souvent par la civilisation bourgeoise des debuts du XXe siecle. 

; ,,. . 
Quelques clonnees demograph1ques concernant la femme 
europeenne au Congo Betgeentre1945 et 1960, une breve 
approche de la vie quotidienne de la femme beige au Katanga 
entre 1945 et 1960, un aperi;u cles r~alisations des Soeurs de 
Sainte-Marie de Namur a Leverville entre 1923 et 1940, 
quetques mots sur l'image de la femme coloniale vehiculee par 
tes romans coloniaux beiges d'expression francsaise parus 
entre 1920 et 1950 ... 

• ; A 
En quelques pages, nous n avons pu presenter - et meme, 
survoler - que quelques aspects d'un tres vaste sujet. La 

~ ~ , ~ . / 
femme europeenne au Congo Beige a souvent ete negligee 
jusqu'ici car elle n'etait pas consideree comme une actrice 
de la colonisation. Nous esperons par cet article, avoir 
contribue a" lever quelque peu le voile qui ta d~robait. 
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NOTES 

1. Catherine DEBROUX, Materiaux pour une e'tude de la femme 
europ~enne au Katanga. Image et realite. 1945-1960, 
Louvain-la-Neuve. U.C.L., 1982 (memoire en Histoire, 
dactylographi"e). 

2. Franssoise VAN VYVE. Les Soeurs de Sainte-Marie de Namur 
missionaires au Kwango. La premiere fondation : Leverville 
( 1923- 1940), Louvain-la-Neuve. U.C.L., 1983 (memoire en 
Histoire. dactylographiel. 

3. Benedicte d'ANETHAN, Les romans coloniaux beiges 
d'expression fran5aise. 1920 - 1950. Recherche d'une image 
de la societe. Louvain-la-: Neuve. U.C.L., 1983 (m~moire en 
Histoire. dactylographie). ,.,, ,,,, ', / .... 

4. Taus les resultats ant ete calcules a partir des chiffres 
fournis par : 
Annuaire statistique de la Belgique et du Congo Beige, 
Bruxelles, 1945 - 1959. 
Rapport annuel sur !'administration du Congo Beige 

/ ,,,,, .,,,.,.. . . 
presente aux Chambres Leg1slat1ves, Bruxelles, 1945 - 1959. 
Rapport sur !'Hygiene Publique au Congo Beige. 
Bruxelles, 1934 - 1936, 1945 - 1954. 
Pour plus de details, ii faudra consulter le volume cite plus 
haut. 

5. Taux d'activit' de la population feminine europeenne du 
Congo Beige de 1945 a 1960. 

1945 25,76 
1951 23,94 
1954 23,57 
1957 25,07 

C. DEBROUX, op.cit., p.56 
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6. B. d'ANETHAN, op.cit., p.180 
7. B. d'ANETHAN, op.cit., p.182 
8. Ibid. 
9. Ibid., p.195. 
10. Ibid., p.198. 
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