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INTRC.DJ:TICN GENERALE 

Les Etats africains, issus du processus de la décolonisation, 

et même les plus anciens (Ethiopie) font face à 1 'épineux 

problème des réfugiés. Ainsi 1 'Afrique de tradition humani

taire et hospitalière est devenue un conti nent de production 

des réfugiés . Ce par ad o x e , qui i nt e r p e 1 1 e p 1 u s d ' une personne, 

ne peut laiss e r indiff é rent, le jeune juriste publiciste afri

cain q ui s e ch e rche au regard du droit international public 

d'une part, et du droit international humanitaire d'autre part, 

et enfin , surtout du droit international ·des droit s d e 1 'Horrme . 

Le s ujet r e vêt es s enti e ll eme nt un tripl e int é rêt 

- politique; 

- s ociologiqu e , et 

juridi q u e . 

De q ui s 'agit - il en r éa li té ? 

Il es t i mportant de t e nt e r un e d é fini t ion du r é fu g i é . 

De ux textes int e rn a tionau x ont donn é cha c un un e d éf inition d u 

r é f ug i é . Ce so nt 

la Conv e ntion d es Nation s Uni es r e lativ e au Sta t ut d es Ré fu g i és 

du 2 8 j u i !l e t 1951, et 

le Protoco l e r e latif a u Statut d es Ré fugi és du 31 janvi e r 196 7 . 

Selon la Convention d e 1951, l e terme "r é fugi é " s 'applique à 

"toute per s onne qui, craignant avec rai s on d ' être p e r s écut é e du 

fait d e s a race, d e sa r e ligion, de sa nationalit é , de s on appar 

t e nanc e à un certain group e social ou d es opinion s politique s , se 

trouve hor s du p a y s dont e ll e a la nati o nalit é e t qui ne peut ou, 
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d u f a i t d e c e t t e c r a i n t e·, n e v e u t s e r é c 1 orne r d e 1 a p r o t e c t i o n 

de ce pays; ou qui, si elle n'a pas. de nationalité et se trouve 

hors du pays dans leq~el elle avait sa résidence habituelle à 

la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite 

crainte, ne veut y retourner" (1). 

Quant au Protocole, !'Article 1, alinéa 2, dispose "aux fins du 

pr é sent Protocole, le terme "Réfugié" sauf e n c e qui concerne 

1 ' a pp 1 i c a t i on du.. par a graphe 3 du présent a r t i c 1 e, s ' entend d e 

toute personne répondant à la définition donn ée à 1 'Article 

d e l a Con vent i on c orrme s i 1 es mot s "par su i te d ' é v é n eme nt s " ne 

figuraient pa s au paragraphe 2 de la Section A d e 1 'Articl e l. 

L'alin é a 3 ajoute "Le présent Protocole s e ra a p pliqu é par l es 

Etat s q ui y s ont partie s s an s aucun e limitati o n géogr aphi q u e ; 

tout e foi s , le s d é clarations d é jà faites e n v e r1"u d e ï'olin é o a ) 

du paragraph e de la Section B d e 1 'Articl e d e la Conv en tion 

par l es Etat s parti e s à cell e -ci s 'appliqu e ro n t a u ss i sou s l e 

r é gi me du pr ése nt Protocol e , à moin s que l es ob l i gation s de 

1 'Et a t d é clarant n'ai e nt é t é é tendu es .c o nforméme n t au p a ~agra-

p he 2 de la Sec tion B d e ! 'Articl e de- la Conven t ion ". 

Il convi e nt d e r e l e v e r qu e 1 'Articl e 

innovations s ub s tanti e lles à !'Articl e 

du Prot oco l e appor te des 

d e l a Co n ve ntion du 

28 juill e t 1951, e n c e qu'il é limin e d 'un e p a r t · l a d a t e d e 195 1, 

et, d'a utr e por t tout es le s r e striction s géog r aph i ques . 

l'Ar t icle F ) d e 1 a Co ;'1 ve r, t i on e x c 1 u t de 1 a c a t égo r i e de s r é f u -

gi és d e s p e r s onnes dont on aura d es raison s s é ri e u ses d e pense r 
j 

a ) q u ' e 1 1 e s o n t c orrm i s u n c r i me c o n t r e 1 a p a i x , u n c r i me d e 

gu e rre ou un crime contr e 1 'humanit é , au se n s des in s tr ume nt s 

int e rnationau x élaborés pour prévoir de s di s p os ition s r e lati 

v es à c e s crimes; 

b ) q u ' e 1 1 e s o n t c orrm i s u n c r i me g r a v e d e d r o i t c orrmu n e n d e h o r s 

du pays d'accueil avant d'y être admise s corrme r é fugié s ; 

( l ) Art i c 1 e a/ 2 d e 1 a Con v e nt io n d e Genè v e d u 2 8 j u i 1 l e t 
1951 
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c ) q u ' e 1 1 e s s e s on t r e n d u e s c o u p a b l e s " d ' a g i s s eme n t s c o n t r a i r e ·s 

aux buts et aux principes des Nations Unies". 

Comne le fait observer le Professeur Mario BETTATI "Ce s tatut 

n'est pas 1 imité aux seules personnes craignant d'être p e rsécu 

tées pour motifs politiques; il est également applicable aux 

victimes des persécutions raciales, religieuses, nationales ou 

sociales. La Convention de Genève ne saurait donc couvrir que 

les "réfugiés politiques" (l). Cette notion d e p e r s écution mise 

en e x ergue dans la Convention pose à son tour un problème de d é fi

nition. Ses · élérr~nts constitutifs pouvant êtr e div e r s ement appr é

cié s suivant les conditions de t emp s , de 1 ieu et d e personn es 

demanderess e s ou appelées à s tatu e r sur la d e man de . 

La s impl e appart e nance à un g roup e s ocial n e s aurait s uffir e à 

é tablir le bi e n-fondé d'une reconnai s sanc e du St a tut d e Ré fugi é . 

La p e rsécution doit ê tr e l e fait d e 1 'E t at a g i ssa nt ou s ' a b ste

nant d'agir d e f açon dir e ct e ou indir ec t e . 

Le t ex t e i n d i qu e e n f i n qu e 1 e dema n de u r d o i t ép r ouve r " a v e c 

raiscn" d e s craint es . Ce tt e me nti o n ex i ge d o nc des fait s ou d es 

me nac es grav e s do nt 'int é r essé a é t é - o u ri s q ue - d' ê tr e 

p e r s o n n e 1 1 eme n t 1 ' o b j e t ; e 1 1 e e x i g e q u e c e s f a i t s e t c e s me n a c e s 

s oient é tabli s . Ce tte e x ig e nc e e n ge ndr e d e dé l ica t s p r o b l èmes 

d'appréciation. Le s p e r sé cution s , éc happant au cadr e légal, s ont 

par nature mal a i sé e s à ju s tifi e r. 

Reconnaissant le s limite s d e la d é finition ex i s tante, la t Conf é 

renc e d e s Chefs d'Etat et de Gouv e rn eme nt d e 1 'Organi s ation d e 

1 'Uni t é Africain e (OUA) a a dopt é 1 e 10 se pt emb r e l 9 6 9 , à s a S i x i ème 

Session Ordinair e (Addis - Ab é ba), 1 a Con ve ntion r é gissant l es 

aspects propres aux probl èmes d es r é fugiés e n Afriqu e . 

L'Article l, le s alinéas e t 2 di s po se nt "aux fin s de la présente 

Con vent i on, 1 e terme " ré f u g i é s " s ' a pp 1 i qu e à tout e p e r sonn e q u i , 

craignant avec raison d' ê tr e per sé cuté e du fait d e sa race, de s a 

( l ) BETTA TI Mar i o "L 'A s i 1 e p o 1 i t i que en qu e s t ion, P. U. F. , 
Paris, 1985, pa ge 98. 
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religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 

groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du 

p ·a y s d o n t e 1 l e a l a n a t i o n a 1 i t é e t q u i n e p e u t , o u d u f a i t d e 

cette crainte, ne peut se réclamer de la protection de ce pays, 

ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors d_u 

pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite 

d e t e 1 s é v é n eme n t s , n e p e u t , o u e n r a i s o n d e 1 a d i t e c r a i n t e , n e 

peut y retourner. 

Le terme "réfugié" s'applique éga lement à toute personne qui, du 

fait d'une agression, d'un e occupation ex t é rieure, d'une domina

tion étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public 

dan s une partie ou dan s la to talit é de s on pays d'origine ou du 

pays dont e lle a la nation alité , es t oblig ée de quitter s a rési

dence habituelle pour ch e rc he r T e fuge dans un aut re endro it · à 

1 ' ex t é ri e ur de son pays d'origin e ou du pays dont e ll e a la 

nationalit é ". 

Cette Conv e ntion adme t un e co nception beaucoup pl us Jorg e e t lib é 

ral e du réfugi é . I~ es t év i de nt qu' e n élarg i ss anf ai~ 5 i ce tt e d éf i 

nition, l 'OUA a vou lu r econnaît r e l es r éa lit és du continent dans 

sa lutt e pour l a 1 ib e rt é e t 1 'aut odéterm in a tion. Ains i, en Afrique, 

on trouve deux cat ég orie s de r é fugi és 

l es réfugié s ressortissants des pay s ind é p e ndanl· s d 'Afr ique, e t 

l es ~ombattants de la lib e rt é qu i lutt e nt pour s ortir l e ur s 

pays de la domination é trang è r e . 

La Conférence a est imé qu' e n rai s on d e s a particularité, cette 

dernière catégori e devrait re l ever du Comité de Li béra tio n . Il s 

sont différents des réfu giés car le s Nations Unie s ne l es pren 

nent pas pour t e ls. Mais 1 'OUA reconnaît l e ur droit de poursui

vre la lutte et l e devoir qu'a l e pays d'acc ueil de le s aider 

a v e c 1 ' a c c o r d e t 1 e s o u t i e n d e 1 ' OUA . 

Cependant, bien que larg e et libéra le, cette définition n e manque 

pas de souf frir de quelq ues in s uffisance s tant au niveau des faits 

que des causes; car une dé finition mieu x d é gagé e permettra de mieux 
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lutter contre le fléau. D'où nécessité impérieuse de focali se r 

toute 'attention sur la définition d e 1 'OUA qui nous inter

pe 11 e. 

D'abord au niveau des faits 

1 e premier par a graphe con ce r ne 1 es "p e r s onne s " q u i se t r ou vent 

déjà installées à ' ex t érieur d u pays d on t el l es ont la nationa

li té ou dan s lequ e l e ll es avaient l eur rési d ence habituelle; 

- au se cond par ag raphe, les rédacteurs de la d é finition portent 

leurs r egards à 1 'int érieur du pays de provenance des r éfug i és . 

N i d a n s u n c a s , n i d a n s l ' a u t r e , i 1 n ' e s t f a i t me n t i o n d e s p o p u -

lotion s qui ont été i !l égaleme nt exp ulsées par l es ag e nt s et l es 

forces du Gouvernement l éga l du pays e n quest i on. Or, no us s avon s 

maintenant que beauco up d e réf ugi és sont des expulsés. A i n s i, 

se l on l es deux paragraphes de la définition , ce sont touj ours 

ceux qui sous la pre ssion des contraintes - prennent la déci-

s ion de s ' e nfuir 

Et , 

q u e 

qui pl u s es ·~, 

s ' i 1 s q u i t t e n t 

le s fuy a rd s ne seront consid érés comne r é fugié s 

les fronti è re s nationales du pays où i l s s ont 

nation aux ou résidents h abitue l s . 

N'entrent pas dans cette défini ti o n l es No ir s d'Afrique du Sud 

expulsés de Ban t ousta n s . Le s habitants de vi 1 lcaes entiers qui , 

du fait de la guerre (dan s la Corne d e l'A f riqu e notarrrnent) , 

f ui ent dans d'autres provin ces du même pays après avoir 

abandonn é sur place , e t c . 

Ensuite, au ni veau des causes 

1 
tout 

le premier paragraphe de l a défi n ition : OUA de 1 969 conc erne 

e x p r e s s éme n t d e s r é f u g i é s i n s t a 1 1 é s à ' extérieur et t ente 

d ' exp liqu er pourquoi il s n e re t o urn e nt pas dans leurs pays 

d'origine, ni ne se réclament de l a protection dudit pays . 
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Le paragraphe recherche davantage les causes pour lesquelles 

les "personnes" considérées reste .nt des réfugiés que les 

raisons qui ont décidé de leur exode "crainte avec raison 

d'être persécuté" 

religion, etc. Il 

par motif d'appartenance à une race, à une 

faut cependant relever que l'expression 

"crainte avec raison" est la moins ambiguë; 

l e deuxième paragraphe concerne non plus les réfugiés déjà 

installés à l'extérieur, mais toute personne obligée de partir. 

Il e st étrange qu e ce soit princïpalement sinon uniquement p o ur 

c e t te deu x i ème s ort e de r é fugiés que le t ex te pr éc i s e les motif s 

d' ex o de . 

On p e ut adme ttr e donc en tout e g é néralité que le s r é fugi és d é si

gn és a u d e u x i ème paragraph e s ont d e s g e n s contrai n t s d e quitt e r 

l e p ay s o~ il s r és ident habituelleme nt - d e pl e in d roit - p a rc e 

q u e l e ur sé curit é es t e ff e ctiv eme nt me nac ée par des agr ess i o n s 

e t/ ou des trou b l es g rav e~ . Le. t ex t e es t r é dig é d e t e ll e ma ni è r e 

qu e l es troubl es gra ve s ap parai sse nt c orrme provo q u és ordinair e

me nt par 1 ' é tr anger ou p ar d es ag e n ts ex t é ri e ur s a u pay s . 

Qu a nt à 1 'ordr e public, on lui attribu e un e port ée e t un e val e ur 

à l a f oi s e thniqu e et s ocio-politiqu e . C' es t p e ut - ê tr e la d év al o-

ri se r - mai s s an s le dir e le s lutt e s me née s de 1 'int é ri e ur 

par l es mou veme nt s d e lib é ration national e ou s oc ia l e contr e un 

ordr e p ublic intol é rable (l ) . 

Il s ied d e r e lev e r quand - même le s con sé qu e nc es p o liti~ue s d e la 

d é finition donn ée par 1 'OUA. 

Se l o n la d é finition, il y a e ntr e autre s des r é fu g i é s parce qu'il 

y a 

1 a 

la colonisation. L'on peut 

1 ibert é s ont réellement des 

s'interrog e r 

r é fugié s ? 

si c es combattants d e 

( l ) C I tvlADE - I N:TIE P -MI NK "A f r i que , Te r r e de s Ré f u g i é s - q u e 
f o ir e ?" Ed. L'Harmattan, Paris, 1984, p age 151. 
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Au j o u r d ' h u i , i 1 y. a p e u d e mo u v eme n t s d e 1 i b é r a t i on , ma i s 1 e n omb r e 

de réfugiés, par contre, n e fait qu'augmenter au jour l e jour. Para

doxe t o ta 1. On .· a chas s é 1 e c o 1 on i sa t e u r q u i a ex c 1 u 1 e s h orrrne s de 1 a 

gestion de la chose publique, pour instituer des s yst ème s plus dras

tiques voir e machiavéliqu es que celui d u co loni sate ur. 

Il convient de relever qu e l es te x t es do nt nou s avons fait l a cri

tiqu e ont n é anmoin s 1 'avan tage de n e plu s me ttr e e n t ê te corrrne 

~otif s de fuit e l es calamit és natur e l l es , ou l es conséque nc es éco no 

mico-sociales du sous -d é veloppement. 

Peut-on a ujourd 'hui , du point de vue d e l ege feranda , r é f l éch i r s ur 

l es nou ve ll es catégor i es, s urtou t 

é c o n om i q u e s f r é q u errrne n t , c e u x q u 1 n e s o n r p a s p e r s é c u t é s ma i s 

qu i qu itt e nt so it l e pay s ou l e conti ne nt pour al l er dans un 

outre p a ys ou dans un autre co ntin e n t po ur a l 1er ch e rcher un 

emploi e u égard au chômage qu e connai sse nt la major it é d e j e unes 

Africa in s pour ch erc h er un emp_l o i mi eux r émun éré o u en core obtenir 

de s bourses d' é tudes , b r ef des . réfug i és de sous-déve l opp emen~; 

- des perso n nes dép l acé es 

la Corne d e 1 'Af r iqu e 

on déplace cette fo i s-ci 

a v e c u n t r a i t eme n t d i f f é r e n t d e s p a y s d e 

exemple : Ethiopi e où dans l e même pa ys , 

l es pop ul ations po ur l es so us t rair e à l a 

t e ntati o n de deve nir d es r ebe ll es ; c e n e s ont pas e n r é alité des 

réfu g i és parc e qu' il s n e quittent pa s l e ur t e rrit o ir e nationa l 

mai s , l e ur cas es~ plus dramat i qu e que ce lui d es ré fu g i és ; 

de s r é fug i és e n quê te d e démocrat i e l e ca s actu e l du Lib é ria e t 

du Rwanda où un e bo nn e part i e de l a pop ul a tion ch e rche r efuge 

dans l es pay s voisins ; 

- d es victime s des calamités nature l, e tc. 

La néces s it é d 'un e nouvell e d éf inition pouva nt intégr e r tou s c es 

facteur s s 'impos e avec acuit é , po ur un e mei ll eu r e th é rapeutique, 

d è s l o r s q u e 1 ' on s a i t q u ' en A f r i que non s e u 1 eme n t l e s r é f u g i é s 

so nt emp êchés d e r e ntrer au ber c ai 1 (ex emp 1 e r wa n da i s ac t. u e 1 ) , 
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mais encore contraints de fuir pour échapper à des représailles 

et, à toutes sortes de mesures de r~pression, menaçant jusqu'à 

leur famille et groupe d'appartenance. 

Dans une approche purement sociologique et non institutionnelle, 

on distingue des réfugiés urbains, des réfugiés ruraux. 

Le réfugié urbain est avant tout un individu qui h abit e un e vill e , 

u n h omne i n s t r u i ,t , p o l i t i s é , h a b i t u é a u x g r a n d s d é b a t s n a t i on a u x 

e t int er nationau x et capabl e de se prononcer e n conséquence avec 

.s agqcit é e t r espo n s abilit é . C'est ainsi qu e c ette prise de pos i 

tion lui a valu l 'ex il. Sa fuite es t un acte réfléchi e t or ganisé. 

Politi sé , il a plus d'ambition que l e réfug i é rural . Appartenant à 

l' é lit e du pays d 'ori g in e , l es réfugi és urbain s n e représentent 

qu'un fa i b l e pourcentage, environ 15 % par rapport aux réfugiés 

rurau x . 

Les réfugiés rurau x , pa r contre, sont des indi v idu s attachés à 

· l e ur terre, à leur bétail e t à l eurs pratiques ancestra l es . Les 

affaires de l a cit é n e so nt pas l e ur s préoccupat i ons . Leur exi l 

a é t é déclenché par l es conflits armés qu i o nt ravagé l eurs 

r é g i o n s d ' o r i g i n e , c o n f l i t s q u ' i l s n e c omp r e n n e n t p a s . Au t a n t q u e 

po ss ibl e e t dan s ' espo ir d'un retour procha i n , l s ont t enda nc e 

à s 'i nsta ll er dans l es région s fro nt alières ove~ l eur bétail si 

ceux-ci n e s ont pas diss éminés. Un e trè s grande majorit é des r éf u 

giés africa in s est d'or i g in e rura l e , e nviron 85 %. 

Apr ès cette t en tativ e de définition, l' on peut se poser l q ques

tion de s avoir pourquoi des réfug i és en Afriqu e et à partir de 

quand l e problème des réfugi és s ' es t posé en Afrique, e t s urtout 

av e c pertinence? 

C'est un processus continu depu i s l ' Antiquit é en passant par les 

p é r i o d e s l e s p l u s r é c e n t e s d e l ' h i s t o i r e , c omne c e 1 l e s d e l ' e s c I a -

vage, et de la colonisation directe qui a oblig é l es pe upl es afri

c a i n s du Nord au Sud à f u i r l es p i l l ages , l es act es de v e nd a l i sme 

mercanti les, l es occupations mi litair es , l es cata cly smes na tu re l s 

e ntrainant e n outre, tragiqu ement , des flux migratoires. 
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Dans ! 'Antiquité, par exemple, les "Phéniciens et les Assyriens 

semblent avoir ouvert la voie les premiers, en occupant mili

tairement le Nord-Est (Egypte) et tout le Nord (Mauritanie) de 

l'Afrique en pratiquant d es pillages systématiques des popula

tions et des contrée s . De temps à autre, les populations égyp

tiennes du delta du Nil é tai e nt oblig ée s de se réfugier dans le 

Sud , 1 e s hab i tan t s de 1 ' A f r i que du Nord se r e p I i a i en t dans I es 

mo n t a g n e s d e 1 ' At l a s o u I e s o a s i s d u S a h a r a 11 
( 1 ) . 

Le probl è me s ' es t po s é surtout avec pertinence en Afrique dans 

la périod e de l a montée de s l uttes de · l ibératio n nationale sur 

l e continent à la f in de s ann ée s d e 40 et au début de s années 50. 

Av ec l e r e nforc eme nt d e la lutt e pour 1 'ind épendanc e , l es auto

rit é s colonia l es acc e n tu erai e nt l e s répressions contre l es lea

d ers polit iqu es e t l es combattant i pour l a lib e rt é de l'Af riqu e . 

Nombre d' e ux ont é t é oblig és d e qu itt er leur patri e et de recher

cher refu ge à l' é tranger . 

Apr è··.s l'acc ess i o n à ! '"in d é pe ndanc e nominal e ", d e nombr e ux pay s 

africains, la qu es ti o n d es ré f ugi és es t devenue plu s a i gu ë . Dan s 

cett e p e r s p e ctiv e , il e st po s s i b l e d e d é gag e r forme lleme n t trois 

é t ap es (2) . 

La pr emi è r e é tap e ( la f in d es ann é e s 1940 -1 963) se caract é rise 

par 1 'e ss or du mouv eme nt d e lib ér a tion nationale s ur l e conti

n e nt. A c e tt e é po q u e , le sé jour d e s r é fug i és à 1 ' étrang e r était 

relativ eme nt br e f i ls r e tourna i e nt dans l eurs pays dès qye 

ce ux - ci a ccè da i e nt à 1 'in d épe ndance. Ainsi par exemp l e , l es Alg é

rien s , qui a v ai e n t trouvé r e fug e au Maroc e t e n Tuni s i e , sont 

presque tous r e v e nu s e n Alg é rie à la fi n de 1961 et au début de 

1 9 6 2 . A 1 ' é p o q u e , s e I o n I e s d on n é e s o f f i c i e 1 1 e s , 1 ' A f r i q u e c omp -

tait environ 400 000 réfugi és (3). 

(1) Afriqu e t e rr e ~ =s ré fug i é s - Que faire ? op . cit ., pp. 19 - 20 

(2 ) Les r e l a ti o n s int e r.- africa in es aujourd 'hui, Ed. du Progr è s , 
1986, p. 2 25. 

(3 ) Re fuge pro b l em in Africa Sc andi nav ian In s titÙt e of Africa 
St u d i es , Up p s a I a, 1 9 6 7 , pp. 1 4- 1 5. 
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Le s année s 1 9 6 3 - l ·9 7 5 con s t i t u en t I a deux i ème é t a p e dan s 1 ' é v o -

lution de ce problème, lor s qu e l es colonies portugaises ont été 

secouées par u~e puissante vague de li bé ration. P e ndant ce s 

ann é es, on a vu augmenter brusquement le nombre de réfugiés 

v e nant de 1 'Angola, du Mozamb i q u e e t de la Guin ée- Bissau. L'acrois

sement du nomb re de réfugi és e n Af rique fut égaleme nt stimulé dans 

l es a nnées 60 et début d es ann ées 70 par l es é v é n eme nts tel s que 

la guerre civile au Nig é r ia , l es coups d'Etat au Ghana , au Mali, e n 

Ouganda et dan s d'autres pays , 1 ' ex plo sio n de d i s se nsion ethnique 

au Bu rund i, 1 'a ggrav ati on de la s itu ation politiqu e i nt érieure au 

Za î re . Vers l e début des années 70 , selon l es données officielles 

d u Haut - Comni ssar iat de s Nations Uni es pour l es Ré fugi és (HCR), on 

comptait env i ron 1 million d e r é fugi és en Afrique (1 ) . 

Dan s la seco n de moi ti é des années 70 , ce proolème acqui t, po ur 

d iff éren t es rai sons , plus d ' acu it é . On a vu augmenter l e nombr e de 

réfugiés provenant du S u d de 1 'A fr iqu e où se déroula it la lutte de 

libération en Rhodésie, en Namibi e où sév i ssait la prat i que d 'Apa r

the i d et de discr iminat i on raci .o l e . En m~me t emps monta i t l e flot· 

des réfugiés des pays africain s {ndépendants où s'accentua i e nt so(t· 

l a lutt e po liti que int é ri eure, so it des conf ! it s fronta l ier s , ce 

qui amena final eme nt l e nombr e de r éf u g i és africains à 3 , 5 mil! ion s 

a u mili eu de 19 79 et presque 5 m il li ons vers la fin de 1 980 (2) . 

D i x ans p I us tard, c ' es t - à - d i r e e n 1 9 90, 1 'A fr i que bat un t r i s te 

record en comptant e nviron plu s de 7 mill i ons d e réfugiés sur en vi

r on l 5 m i l I i o n s d e r é f u g i é s d a n s I e mon d e ( 3 ) . 

Ce chiffre de 7 mil lion s sur une population africaine d'environ 

500 mi 1 1 ion s est import an t . 

Ce fléau pose une tr ipl e problématique 

- qu el cadre j uridique pour la protection de ces millions de per

so nn es ? 

(1) ln March és Tropi caux et Méditerranéens N° 1353 , . 1971 , p . 292~ 

( 2) ln Al-Bayane, 23 mar s 1983 , cité par Re lat ions In ter-afri
cai nes , op. cit. , p . 226 . 

(3) "Jeune Afriqu e Plu s" N° 5 , mar s -ovr i 1990, p. 73. 
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- pourquoi en dépit des efforts incomnensurables (humai·ns, maté

riels et financiers) consentis, tant au niveau des Nations 

Unies, à travers leur institution spécialisée - le · HCR qu'au 

niveau de l 'OUA pour enrayer ce fléau sur l e continent africain 

ceu x -ci s'avèrent inappropriés ? Le problème se si tue-t-il au 

niveau du diagnostic ou de la thérapeutique? 

- corrrne n t , au-d e là de 1 'action d'urgenc e , aider le r é fugi é africain 

à retrouver dignit é e t sécurité? 

C ' est· à trav e r s cette tripl e problématique que, dans un e approche 

essentie ll eme nt exégétique et critique, i 1 nous convient d'analyser 

comnent s 'op ère la protection des réfugiés, qui n'est pas exempte 

d ' obligations (Première Partie). 

L~ mouvement des réfugiés en Afrique ne va donc pa s sans poser 

d'énormes conséquences. Face à ces multip l es conséquences, quelle 

tentative de so lution y apporter ? ( De ux ième Partie) et enfin , 

conclusion générale. 
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DE LA PROTECTI°" ET DES OBLIGATI°"S CU REFLGIE 

La protection des réf ugié s est 1 'un e des préoccupations fonda 

mental es tant du HCR que de l 'OUA; du fait que le s réfugiés 

so nt des p e r s onn es qui ne bénéfic i ent de la protec t ion diplo 

matique ou consulaire d'aucun Etat. 

Ce p e ndant, c e tt e protec tion qui constitue le droit du r éf ugi é 

n e peut se fair e s ans contr ep artie. Au regard d e tout d e c e qui 

précède, il es t util e d'e xamin e r s ucc essiveme nt d'abord l es 

causes d e mouveme nt des r é fugi é s e n Afri q u e (Ch apitre I ); e n su it e 

1 ' octroi d e l 'a s il e (Chap i tre II), e nfin, dro it s et ob ligation s 

d u r é fugi é (Chapitre III ) , e t de s so lu tions durabl e~ s~ l~n l e HCR 

e t l 'OUA: é t e n due et limit es (Chapitr e IV ) , le s con séq uences de 

mouv emen t d es r éf ugi és e n Afrique (Chapitr e V ) . 
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G-iAPITRE I 

CAUSES DE MJJVEMENT DES REFLGIES EN AFRIQ.E 

INTRŒLCTION DJ G-iAPITRE 

Bi e n qu e chacun e de s région s d 'Afriqu e révèle en e ffet une cau se 

pr é pond é rant e e t s p é cif i que pour le problème qui nous préoccupe , 

i 1 y a a u s s i d e s c a u s e s · c orrmu ne s à t ou t e 1 ' A f r i que . Ce s c au s e s 

s ont aus s i exogè nes (S e c t ion I) qu ' endog è nes (S e c t ion II ) à 

l'A fr i q u e . 

Section I Les couse s exogènes à l'Afrique 

Da n s ce t t e se cti on , nou s ex am in e rons d'un e part l a p é riod e d 'avant 

l e s in d é p e n d a n ces (Paragr aphe 1 ), e t d'autr e p a r t après l es i ndé

p e n da n c e s (Par Ggrap~e 2) . 

La pér i od e d ' a va nt les indépendances 

La vu ln é r ab ilit é gé o g rap h iqu e , 1 'irrme n s it é t e rrit or ial e , la dom i 

nati on p o l itiqu e , é c onom i qu e e t s ocial e e ntrainant un e d es tructu 

ration po li t i q ue e t s oci a l e , l es rich e s ses natur e ll es e t m i ni è r es 

inc orrme n su robl es ont fait de 1 'Afrique un t e rrain f a vora b l e à l a 

production d es r é fugi és qu e tout outre cont in ent d e la plan ète . 

Tout e foi s , s on s r emont e r ju s qu'à l' e sclavage e t au x guerrês d'occu

pation, il s i e d de relev e r l es cous e s l e s p lu s marquan t es 

l e s o ccu pati o n s m ilitair e s; 

la c o loni s ation d irect e qui a obl i gé les peupl e s afri~ain s d e 

1 'E s t à 1 ' Ou es t e t du Nord au Sud à fui r I e s acte s d e 1 ' i mp é r i a -

1 i sme e t de I a s p o 1 i a t i on . 

A parti r de 1957, l es t e rritoir es africain s vont ac céd er à 1 'ind é

pe ndan ce . 
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Paragraphe 2 La période après les indépendances 

L'on aurait su croire avec 1 'accession des pays africains à la 

souveraineté internationale à la fin du phénomène refuge. Hélàs, 

de nombreux fléaux viendront aggraver le cortège déjà lourd des 

réfugiés sur le continent. Ce fut un semblant d'accord sous nou

veau droit positif, mais accentuant la mainmi se économique idéo

logiqu e de façon écrasante . Alors des guerres de libération 

nationale éc lat èren t partout. Ce furent l'Al gér i e e n 1954, l e 

Cameroun dans la m~me période, su ivi s de la Guin ée -Bissau, de 

l'Angola~ du Mozambique, du Zimbabwé, de la Namibie, ~e !!Afrique 

du Sud e t du Sahara Occidental dans les année s 60, 70 et 80 e ntrai

nant encore une fois des milli ers de réfugiés. 

El l es (guerres de I ibération) é taient porteus es d'asp irati ons qui 

d é b o r d e n t l e u r s f r o n t l è r e· s ; 1 e u r s r e t e n t i s s eme n t s · h i s t o r i q u e s e n 

t émo i g n e n t , q u ï a t t e i g n e n t l ' A f r i q u e d a n s s o n t r é f o n d s . E s p é r a n c e 

d a n s u n é t a t p o l i t i q u e d u q u e l s e r a i e n t é v a c u é s 1 ' h um i l i a t i o n , 

l'arbitraire et [ri . peur , dans un r ég ime so cial où la faim, l' i gno

rance seraient bann-res, et le travail garanti , et enf in, dans un 

ordre juridique qui supprime 1 ' exp loitation et la discr imination 

attribue à chacun , gouvernants comne gouvernés des dro it s égaux e t 

des avantages proportionn e l s aux serv ic es rendus à la corrrnunauté. 

En effet, nulle part le mouvement de libération nationale e n 

Afrique n 'at teint ces espoirs escompt és . Aujourd'hui, on constate 

que la r é volution afr i caine a échoué partout , et que l'Afriqu e a 

é t é r e con q u i s e p a r 1 ' i mp é r i a l i s me . En A f r i q u e s ' e s t i n s t a 1 l é a i n s i 

l e néo-co loniali sme avec 1' imposit i on des chefs d'Etat i~populaire s . 

Les coups d ' Et a t se mu 1 t i p l i en t , à l ' i n s t i g a t i on ou av e c l a b é né d i c -

tion (soutien) des métropoles néo-colonia l es jalo uses de l e urs pri

vilèges, avec leur cort ège de r é fugié s , d'apatrides et de ma ssac res 

ou assassinats. 

Après ce triste tableau exogène, 

b i 1 i t é a f r i c a i n e e n l a ma t i è r e . 

convient d'examiner la r espo n s a-
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Section II Les couses endogènes à l'Afrrgue 

Il peut paraître à première vue insolite de rapprocher le droit 

des peuples à disposer d'eux-mêmes et le phénomène des réfugiés 

e n A f r i q u e p r i n c i p a l eme n t , ma i s i l s s on t i n t i meme n t l i é s . · 

Parmi l es causes de tensions et confl i t s interne s ayant provoqué 

et con t i nu an t à provoquer l es mouvement s de refuge, a l la nt par -

foi s jusqu'à ' émig ration de certaines catégori es de popul atio n s 

en Afrique, il y a li eu de noter bien sûr, l es s é quelles de la 

d é colonisation, sur tout, s i celle-ci fut une improvisation de la 

mé tropole (Paragraphe 1 ) . 

A ces causes lié es au pa ssé colonial, on peut ajouter c e lle s qui 

trouv en t leur source dan s les tradition s , le s mentalités afri-

c a i ne s , ma i s au s s i dans 1 a j eu n e s se des Et a t s a fr i c a i n s , et . no t .am

me nt 

l' absence de démocratie (Paragraphe 2); 

l'intol éra nc e re ligi e u se (Pa ra graphe 3); 

l es rivalité s interethniques, int errac ial es ou interc l aniques 

(Paragraphe 4) et e n f i n, 

1 'in s tabilit é des régime s politique s (Par agraph e 5) (1). 

Paragraphe 1 Les séquelles de la décolonisation 

Très souven t l e co loni sateur a s u me ttr e e n place un e série de 

stra t égies qui lui ont t oujours permis de susciter de s conflit s 

ou lais se r des embryo n s de tensions latentes pouvant lui donner 

1 ' oc c a s i on de man i p u l e r l ' u ne ou l ' a u t r e de s c omp o s an t e s d e 1 a 

(l) "Afri que, Te rr e des Réfugiés - Que faire?" 
page 82. 

op. C Î t. 
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population selon ses intér ê ts du moment. Les cas du Rwanda, du 

Burundi où 1 'autorité coloniale s'appuyait strat é giquement sur 

une ethnie ou un groupe d'ethnies qui étaient réputées pui s

santes ou organisées. Corrme celui du Soudan où une erreur de 

taille a été corrmise dans le processus de d é colo nisat ion; en 

e f f et , à 1 a n é go c i a t i on des Accords du Ca i r e ( 1 ) , aucu n manda -

taire n'est venu représenter l es populations du Sud . La décolo

ni sa ti on s'es t donc réali sée à l e ur dépens. Le r efus d 'u n débat 

l éga l et démocra tique e ntr e les frères e nn em i s a été à la base 

de tension s qui se so nt peu à peu transformées en conflits armés , 

et f inal ement en guerre civile . Ces q~elques exemples sont é lo

quent s à cet égard . 

Paragraphe 2 L'abse nc e de démocratie 

Si l ' .o n a pu comprendre l 'aff ·lu ence d es r éfug i és au moment où la 

lutt e d e ibération battait son p l ei n dans la plupart des pays 

a fr i c a i n s , i l es t par ad o x a l de cons ta t er que ce pro b l ème , au l i eu 

d e d i sparait r e , a , au contraire depu i s lors, pris des proporitions 

·. in qui é tant es . 

D 'u ne mani è r e g éné rale , l 'abse nc e de démocrat i e se manifeste prin

c ip alement par 

l e r efus de l'alternance ou pouvo i r ; 

l'intol ér ance idéo lo gique; 

la fr éq uence des dictatures mili tair es . 

En refu s ant l'alt e rnance au pouvo ir, l es pays africains essaient 

de ju stifier ce fait par leur j e unesse, l e ur besoin cle s tabilit é 

i n s t i t u t i on n e l l e " g a r a n t e " s e l on e u x d u d é v e l o p p eme n t é c o n om i q u e . 

Comne l e s ou l igne M. Dimitri Georges LAVROFF "pour la p l uaprt des 

h omne s p o 1 i t i q u e s a f r i c a i n s , q u ' i 1 s s o i e n t s o c i a 1 i s t e s d e t e n d a n c e 

ma r x i s t e o u n o n , l ' é t a b 1 i s s eme n t d ' u n p a r t i u n i q u e p e r me t d e s u r -

mo n t e r 1 e s o p p o s i t i o n s e x i s t a n t e s e t d e r é a 1 i s e r 1 ' u n i t é n a t i o n a 1 e . 

(l) Les Acc o rd s du Caire ont p e rmis à la Grande-Bretagne de 
déf ini r l es étapes à suivre pour q u e le So udan accède à 1' indépen
dance en 1956 . 
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I l y a d e u x j u s t i. f i c a t i o n s d u p a r t i u n · i q u e c omne mo y e n d '. i n t é g r a -

tion nationale un sy,tème de parti unique permet d'empêcher la 

division du pays entre plusieurs partis politiqu es qui ont presque 

nécessairement une ~ose ethnique ou régionale; il assure aussi le 

développement d'un réseau de fid é lit é e t d'encadreme nt idéologique 

qui surmonte les différences e thniqu es e t cr ée une comnunauté 

nationale. En 1 'absence d'une conscience nationale spontanée, le 

parti unique devient ! 'expres s ion de la nation et ! 'appartenance et 

la fidélité au parti so nt l e moy e n d'accéder à l'unité nationale" (1). 

Le manque d e démocratie conduit à 1 'intol é ranc e et à l'ins écur ité 

des opposants d é clarés ou pr és umés t e l s qui son t ob ligé s de s ' ex pa

tri er pour être e n sécurit é . Ce qui nou s sembl e ê tre s p éc ifiqu e à 

l'A fr iqu e , c ' est le fait qu e cet arbitrair e , cette injusti ce et 

cette terreur n e sont pas se ul eme nt dirigés co ntr e le s aut e urs 

p r és umé s des " i n f r ac t i on s p o l i t i qu e s " , i l s f ra pp e _n t é g a l eme n t l e s 

memb res d e l a f ami l l e d e l a v i c t i me , ses am i s proches e t l o i nt a i n s , 

l es membres de son e thni e . L' on compren~ra.dès l ors aisément qu e 

dan s une t e ll e atmo s ph ère , des f amill es , des villages en ti ers 

s ' exp a t r i e n t : h orrme s , f e rrme s , e n fan t s , j e u n e s e t même l e s p e r son n e s 

âgées , y compris l e bétai l se déplacent. Des exemp l es per tin e nt s à. 

cet éga rd e n Rép ubliqu e Centrafr i ca.ine, à Paouo, précisément ,fi ef 

d e M~ . Ang e PATASSE e l" du d é funt général Alphon se MBA IKOUA r es pecti

vement Prés id ent d ' a l ors du Mo uv eme nt de Lib é r a ti on d u Peuple Cen 

tr africa in (MLPC) e t Chef de l'armée diss i dante centrafricaine où 

des ratissages ont é t é orchestrés conjointement par l es Forc es 

Armées de Bangui e t de N'Dj amena . Ce rati ss ag e , qui av ait pour 

obj ec tif de rech e rcher des opposa nt s armés au x rég imes , s ' est trans

formé e n un e v ér itable politiqu e d e t e rr e brû l ée avec de s in ce ndi es 

des v i l l ag es , d es t r u c t i o n s de s r é c o l t es , d·e s v i o I s e t des pi 11 ages ( 2) . 

On n e p e ut p e rdr e d e vue l es cas d e la Guin ée (Séko u Tour é) , du 

Zaîr e , de ! 'Ang ola , de ! 'Oug an da qui i ! lu s t rent davantage la persis

tanc e de l a g é n éra li sa tion du mouv eme nt des r é fugiés en Afrique. Le 

Zaîr e, jusqu'à la "fameuse d é clarati o n hi sto rique " du 24 avril 1990, 

(l) Dimitri Geor ge s LAVROFF "L es partis po liti ques en Afrique 
Noire", col l ect i ons "Que sa i s- j e? " PUF , Pari s 1970, pp. 45-46. 

( 2 ) I n "A f r i que As i e " du 7 n ovembre l 9 8 5 , page 3 4 . 
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est un pays dans lequel la démocratie pluraliste n'a aucune 

valeur. "Que tu le veuilles ou non tu ~s membre du Mouvement·Popu-

1 a i r e de l a Ré vol ut i on ( MPR) , par t i un i que" ( 1 ) . Une te 1 1 e s i tu a -

tion d'un pays ne peut que pousser ses ressortissants en ~xil. 

Paragraphe 3 L'intolérance religieuse 

La religion a été et continu e toujours à ê tre un e épée à double 

tranchant entre l es mains de c e rtains dirigeants inçapabl es de 

respecter l es règles du jeu d émocratique. Dans c es pay s , la r eli

gion du chef es t la se ule vraie. En effet, au li eu d' é vangéliser, 

on proc è de · à d €s conversion s forcées d e c er tain s s uj e ts hésitants. 

Quant aux récalcitrants ou "d émons", ils s ont p erséc ut és , s'ils n e 

choi s i sse nt pas la voie d e l' ex il; c' es t l e cas au Tc had, sans 

ou b l i e r 1 ' ex emp l e de s Sou dan a i s d u S u d , v i c t i me s d ' i n t é g r i sme i s l a -

mique. Par ailleur s , ces conflits et t e n s ions au Tchad ont ég ale

me nt pour origin e la diff é r e nc e de cu l ture e ntr e l e Nord e t l e Sud, 

différ e nc e ac ce ntu ée par l ' i s l am , l e ch ri st i anisme et l'animi sme . 

L'into_l é ra:ic e , qu' e lle soil- politiqu e , rac ial e ou religieuse , es t 

de t ou t t emp s l a meme . Ma i s e l l e p r e nd d e p r op o r 1- i on s e l on l e s 

indi v idu s e t l es é v é n eme nt s . 

Pour i l lu s 1· ra 1· i on, nous pouvon s c i t e r M. BAKER q u i a f f i rma i t devant 

la société ethnographique un certa in se ntime nt d e s up ér iorit é 

huma in e "Aucune des rac es du Ba ss in du Nil, s an s exception , ne 

po ssè de un e croyanc e e n un ê tr e s uprême , ni aucune forme de culte 

o u d ' i d o l â t r i e ; l ' o b s c u r i t é d e l e u r e s p r i t n ' e s t même p a s é c l a ( r é e 

par un ray o n d e s up e r s tition. Il s ont l' esp rit au ss i s tagna n, t que 

l es marai s qui formen t l eur monde é triqu é ... sur qu e l le s pr e uv es 

pouvons-nous affirmer notr e parenté av ec l es sauvages du Bassin du 

Nil ? Pouvon s -nou s préte ndr e avoir un e origin e corrmun e e t le s con

s i d é r e r c orrme d e s " h orrme s n o s f r è r e s ? " ( 2 ) . 

(1) Ce s ont l es dispositions-mêmes de !'Articl e 7 de la Con s 
titution Zaîrois e . 

(2) Tran sa cti ons 188 7 , page 23 1. 

CODESRIA
 - B

IB
LIO

THEQUE



Paragraphe 4 

l 9 -

Les rivalités raciales, ethniques et l'instabilité 
des régimes politiques 

Les rivalités raciales, ethniques ou individuelles peuvent être 

aussi une source de production de réfugi és dans certains pays 

d'Afrique, où la population es t compos ée de nombreu x groupes 

socio-culturels (religion, ethnies, races ... ), tel peut-être le 

c a s d e I a Ma u r i t a n i e , d u N i g é r i a , d e 1 ' E t h i o p i e , d e 1 a S orna 1 i e , 

du Zaîre, etc . 

L ' i n s t a b i I i t é de s r é g i me s p o I i t i que s I e s cha n g eme n t s b r u t a u x 

de s régimes dictatoriaux surtout par exemp l e par l es coups d'Etat 

fréquents et sa nglant s contribu e nt in évi tabl eme nt à la destabili

s ation des - pop ulati ons . C' est le cas par e xemple de 1 'Ouganda 

d'Idi Amin, d e Cent rafriqu e de l' ex- Emp e r e ur BOKASSA 1er, du Daho

mey (actuel .Bé n .in), du Ghana e t actu e ll eme nt de Burkina-Faso, du 

Tchad. Très p e u de pays af r i ca in s so rt e nt de la liste. 

Parag r aphe 5 L'incarnatio n institutionnelle du peuple par un 
d ictateur 

L ' i n car na t i on i n s t i t u t i on n e 1 1 e s u p r eme du peu p 1 e p a r un d i c ta t e u r 

maitr e incont es t é et exc lu s if de s po uv oirs de d é lib éra tion et de 

décision . L' exc lu s ion éc onomiqu e d es majorités détermine corréla

tivement l es e x c lu s ion s politiques e t culturelles et vice versa. 

Tou s ce s é l éme nts son t à 1 'origine d e production des réfugiés. 

Le pou v o i r a b s o 1 u , s ' i 1 n ' a dme t p a s 1 ' op p o s i t i on , ad o r e 1 ' un an i mi t é . 
t 

Et ce I l e - c i n ' e s t q u ' un i d é a l d i f f i c i l eme n· t r é a 1 i s a b 1 e . C ' e s t d ' a i 1 -

l e urs pour cette raiso n qu e so us d'autres cieux, et même dans l'ancien

ne Afriqu e pré-colonia l e , la pratique d e débat démocratique était peu 

courant e. Son absence peut être considérée corrme 1 'une des causes 

~rincipal es d e 1 ' exis tenc e du problème qui nous préoccupe. 

Il es t à noter l e caractère cont ing e nt des causes, voire du sujet 

av ec le chiffre variable des réfugiés en Afrique. Si la colonisation, 

le néo - c o 1 on i a 1 i sme a i n s i qu e 1 e s i mp é r i a 1 i sme s de tous genres , en 

sont le s raisons, la natur e même des Etat s af ricain s et leur concep

tion du pouvoir y par ticip e nt é gal ement. C'es t pourquoi il est permis 
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de penser que malgré l 'influencé non négligeable de certains fac

teurs historico-géographiques . que nous avons décrits plus haut, 

c omne I es f r ont i ères , 1 e fac t. eu r p o I i t igue ou, en d ' au t r es termes , 

la nature des régimes politiqu e s africains sembl e être le plus 

déterminant pour expliquer la permanence et même la recrudescence 

de ce fléau. Car, en fait, comne le souligne M. SJ:,.M UBA "La poli -

tique africoine n'offre de choix qu'entre trois maux 

a b s o l u , mo r t v i o l e n t e , e x i l i g n om i n e u x " ( l ) . 

CX)NCLUSICN DJ G-lAPITRE 

pouvoir 

En d é finitive, s i la cau se politiqu e es t la plu s dé t e rmin a nt e , 

ma l h e u r e u s eme n t , e l l e n ' a j ama i s é t é ab o r d é e n i p a r 1 ' ONU ( f--JCR ) , 

qui aborde toujour s l e probl ème d'une mani è r e a ss i s tan c i e ll e , 

moin s e ncor e p a r l 'OUA d e pui s s a c r é ation. Ce n' es t que pendan t 

s a 40ème s es s ion qu e l e Co n s e i l d e s Mi n i s t r es de · l ' 0:.JA a ém i s 1 e 

v oeu d e se p e nche r prochain eme nt s ur l es cau ses qu i sont à 1 ' ori 

gin e du mouveme nt d es r é fu g i és , mai s jusqu e- l à ce v o e u n' a j ama i s 

é t é ex au cé . L' o n compr e nd a i séme nt q u' a b o rd e r · l a cause po l itique 

intimement li ée au x r é gimes politiqu e s d es dit s ·Et a ts é b r anl e rait 

l 'OUA, v é rita b l e s yndic a t d e ch e f s d 'E t at afri cains q ui se don nent 

la ma in pour se maint e nir e t dé f e ndr e l es int é r êts exc lu s if s des 

r é gimes e n pl a c e e n é limin a nt t o u s l es o p po sa nt s . C ' es t pou r quo i, 

nou s affirmon s qu e l e dia g n os tic e st p a rti e l p ar con s é q ue nt j u s q ue

là o n n 'y apport e q u'un e t hé rap e utiqu e pa rti e ll e . 

Comne nt l e pay s d'accu e il e t la s oci é t é int e rn a ti ona l e se pr en n e nt 

i l s p o u r a c c u e i l l i r c e s m i l l i e r s d e p e r s o n n e s q u i , e n d é 5,a c c o r d 

av e c l es orientation s politiqu es d e l eu r pa ys d ' or i g in e e t ne po u

v a n t e x p r i me r l e u r p o i n t d e v u e , p r é f è r e n t s ' e x i 1 e r ? 

( l ) S J:,.M UBA II L ' ex i l ou l a p o te n ce " 1 n Jeune A f r i q u e N ° 6 2 0 , 
pag e 10. 
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Q-IAP I TRE I I 

L'OCTROI DE L'ASILE 

I NTR<X:'U:T I Œ-1 ru Q-IAP I TRE 

L'octroi d e l'asile, une de s caractéristiques de la protection 

int e rnational e des réfugi és , d e puis la premiè~ e guerre mondial e , 

n e ce sse d e po se r d es probl èmes . Corrme l e not e ut i l eme nt l e 

Professeur Mario BETT AT I II Le d roi t d ' as i l e , con sacré par diverses 

const i t ution s et nombreu x accord s int erna tionau x , s 'in scrit dons 

un e tradition hér"itée·de l'antiquité e t appliqu ée , non sans 

d i sco ntinuit é et ombiguît é , avec parcimonie par l es uns, av ec 

rigu eur par d'autres. Il est i g nor é et bafo u é par q u e l ques-uns . 

I l i n t e r p e 1 l e l e s go u v e r n eme n t s p r i s en t r e l e pou v o i r h uma n i t a i r e 

e t la cris e é conomique , la volont é d ' accueil et la xé nophobi e , le s 

camp a g n e s pou r I e s d r o i t s d e 1 ' h orrme e t c e 1 1 e s con t r e I e s ém i g r é s , 

1' in dignation face 6 1 'ho rreur 16-bas et 1 'indi gnation des tir eu r s 

du samed i so i r dans l es banli eues multir ac i ales • • Il 
1 C 1 ( 1 ) • 

L' asi l e es t-il l e droit de l'individu qui so uff re , ou l a préroga

tiv e de l'Etat qui l e prot ège ? 

Da n s ce c ha p i t r e , i 1 s e r a p l u s q u e s t i on de 1 ' a s i 1 e t e r r i t o r i a l q u e 

1 ' a s i I e d i p l orna t i que . No u s ex ami n e r on s s u cc e s s i v eme n t I e s p r oc é -

dures d'octroi d e 1 'a s il e d'un e par t (S ect ion I ) et l es possibi

lit és de reco ur s qui s'offrent au candidat au statut du r éf ugi é e n 

cas de r ef us d'autre part (Sectio n Il ) . 

Section I Procédures 

Sou s cett e Sec tion, l'a ccent se ra m i s s ur la souveraine t é d e l'Etat 

en mati è re d'o ctroi de s tatut de r é fugi é ( Paragraph e 1 ) , e t sur l a 

b a s e j u r i d i q u e e t ' a u t o r i t é c omp é t e n t e ( Pa r a g r a p h e 2 ) . 

( 1 ) " L 'A s il e po litiqu e e n ques ti on", op. cit ., page 10 . 
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La souveraineté de l'Etat en matière d'octroi 
d'asile 

L' asi l e ferri to ri a l ou i n t e rn e es t un e inst itutio n i n ter na t i onale 

qu i permet à u n Etat t i ers d'acc o r d er s a pr ot ec t ion . I l s'agit 

d ' u n e prote ct ion q u e trou v e une pers onn e , ob j e t de poursuites de 

l a part des a ut orités d'u n Etat lors qu' e l le se trouv e sur l e ter 

ritoir e d'un autre Etat qui r e fu se de l a leur reme ttr e ou de les 

l ai sser op é r e r son arr es tation. Tandi s qu e l'asil e diplomatique 

es t l'a s il e qu ' un Etat accord e hors d e so n t e rrit o ir e dans l ' hôte l 

d'une amba s sade (plus rar eme nt dans un con s ula t, su r un navir e d e 

g ue rr e ou un aéron e f de l'Etat ) , c'est-à-dire e n un li eu b éné fi -

c i a n t d e c e r t a i n e s i rrrnu n i t é s e t o ù l e s a u t o r i t é s l o c a l e s n ' o n t p' a s 

la facult é d e venir arrêter un e per s onn e s ans l 'a ccord du diplomat e 

e n po s t e ou d e son r e pr ése nt ant . Cette di s tinction a é t é op é r ée 

d ' une man i è r e sa i s i s sa nt e par la C. I . · J . "Dan s l e cas d e l ' a s i l e 

dip l omatiqu e , l e r éf ugi é se trouve s ur l e t e rritoir e de l'Etat dans 

l e q u e l i l a c omn i s l e d é l i t . L a d é c i s i o n d ' o c t r o y e r l ' a s i 1 e d i p l o -

ma tiqu e comporte un e d é rogation à l a so uv e rain e t é de ce t Etat. Ell e 

so u s trait l e délinquant~- l a j us tic e d e ce lui-ci e t co n s tifu e un e 

int e rv en tion dan s un doma~n e qu i r e l è v e exc lu s iv eme nt d~ la -çomp é

t e n c e de l ' Et a t t e r r i t or i a l " , ( 1 9 50 , pa ge 2 7 4) . 

Le droit d'a s i l e est au ss i anci e n qu e l a Bibl e . La l ég i s lation de 

Moî se r epose s ur un e co nc e ption infinime nt plu s humanitaire et la 

Bibl e apport e u ne contribution i mpor tant e à l'in sti t ut i on de 

l 'a s i l e 

Dieu es t un refug e po ur son peup l e . " Le Di eu d ' é t e rni té est un 

r e f u ge , et so us ses bras é t e rn e l s es t un e r e t ra i t e " c f . De u f é r o -

n orne , ch a p i t r e 3 3 v e r s e t 2 7 - , 2 S amu e l , ch a p i t r e 2 2 v e r s e t 3 

et P s aumes chapitr e 9 ver se t 10 . La Bibl e parle éga l eme nt des 

v i l l e s r e f u g e " A l o r s Mo î s e c h o i s i t t r o i s v i l l e s d e l ' a u t r e c ô t é 

du jourdain, à l'ori e nt, afin qu' e ll es servissent de ref ug e au 

me urtri e r qui aurait tu é involontairement so n prochain s an s avoi r 

é t é a u p a r a v a n t s o n e n n em i , e t e n f i n q u ' i l p û t s a u v e r s a v i e e n 

s ' e nfuyant dons l' une d e ces v ill es . C ' éta i e nt Be t ser, Romoth et 

Go l an " (cf . Deut é ronome ch a p itre 4 v e r se t s 41 à 43). Enfin int er-

d i c t i on d e l i v r e r u n e s c l a v e à s o n ma i t r e . " Tu n e · l i v r e r a s p a s à 

son maitr e qu i a fui son maitr e pou r se r é fug i e r" . 
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Mais par un basculement accentué dans 'ample~r moderne du phéno

mène des réfugiés, le droit d'asile de l'individu dont la doublure 

de V ra i t ê t r e l e de V O i r d I a S i l e de l I Et a t S 
I e S t t ra n S f O rmé en Une 

prérogative de l'Etat qui, par sa souveraineté, reste maître de 

d o n n e r a s i l e s u r s on t e r r i t o i r e à q u i b on I u i s emb l e . Ce l a a t t é n u e 

singulièrement le contenu de l 'Article 14-1 de la Déclaration Uni-

versel le des Droits de l 'Homne du 10 d é cembre 1948 "Dev ant la 

persécution, toute personne a le droit de cherch er a si le et de 

bénéficier de l'asile en d'autres pays". 

Texte général sans portée normative, la Déclaration ne dit pas que 

ce droit et c e bénéfice sont conditionné s par 1 ' exis t e nce d'un e 

volont é concordante dans un Etat d'accueil. 

Il n'a pas é t é possible, dans l es années postérieures à 1948, 

d'amener les Etats à s'engager conventionnellement davantage puis

que l es pactes internationaux des Dr o it s de l 'Homne de 1966, aujour

d'hui e n vigueur, ne menti onnene nt pas l e droit d'asile et que la 

Résolution 2312 (XXII) du 14 décembre 1967 de l'A ssemb l ée Gé.riérale 

des Nations Unie s adopte un e déclaration s ur 1 'a s i le territorlal où 

le mot "droit" a é t é supprimé. Le préambule de cette résolution 

r a pp e 1 1 e q u e " 1 ' oc t r o i de 1 ' a s i 1 e e s t u n a c t e p ac i f i que e t h uma n i -

t a i r e q u i n e s a u r a i t ê t r e c on s i d é r é c orrme i n ami c a 1 à 1 ' é g a r d d ' u n 

autre Etat". 

Cette disposition sera repri se e n d'autres terme s par la Conven

t i on d e 1 ' OUA d e 1 9 6 7 d a n s on a r t i c 1 e 2 . 2 " 1 ' o c t r o i d u d r o i t 

d'asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire 

et ne peut être considéré par aucun Etat comne un acte de natur e 

inamicale". Lors d e la Confér e nce d e Genève réunie en 1977 à 

1 'initiative des Nations Uni es sur 1 'a s ile territorial, il a é t é 

impossible de formuler à 1 'intention des Etats signataires la 

mo i n d r e Ob l i g a t i On d ' a CC O r de r 1 ' a s i l e . De s mo b i l e s d i Ve r s CO n Ve r -

gèrent alors pour que l'accent soit mis s ur l e droit s ouverai n des 

Etats d'octroyer ou de ne pas octroyer l'asile. 
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Prérogative de 'exécutif, 'octroi de l'asile est toutefois 

organis é dans certains pays, sur la base des dispositions légis

latives ou r é glemen taires. Des critères nationaux reprennent, 

précisent ou r éduise nt la portée des critères internationaux qui 

ddéterminent le s conditions dans lesquelles un individu peut pré 

tendr e au b é n éf ic e de statut de réfugié dans un pays . 

Le Haut Corrrnissaire a présenté une not e 

détermination de statut d e réfugié pour 

sur l es procédures d e 

la première fois à la 

viAgt-huitième sess ion du Comité Exéc utif . Les procédures visées 

é tai ent ce ! l es qui ava i e nt été adqpté~s par 18 Etat s parties à 

la Convention de 195 1 e t a u Protocole de 1967 relatif au s tatu t 

de r éfugié. Le Comité Ex é cutif a notarrrnent ex primé l'espoir que, 

"tou s l es Etats parties a u x in s trumer.ts internationaux r e lati fs 

a u x réfugiés - qui n e l' ava i ent pas enc or e fa it qu'il s prissent des 

me~ur es pou r é tablir dans un p roch e avenir, des procédur es d e 

dét e rminat i on du s tatut de réfug i é. Le Com it é Exécutif a aussi 

r e c 0 11T110 n dé q u e c e s p r o c é d u r e s r é p on d e n t à c e r t a i n e s e x i g e n c e s 

m i n i ma I e s " ( l ) . 

B i en qu'aucun des in s trument·s internationaux n e fos se obligation 

a u x Etat s d ' accorder l' as il e , cet appel du Comit é Exé cutif a 

trouv é un écho favorab l e dans cer tains pays 

co in s , dont nous nous empr essons d e d écrire 

esse nti e ll es , dans certains pays afr icains. 

occidentaux qu'afri

l es caracté ri s tiq ues 

Paragraphe 2 : Base juridique et l'autorité compétente 

No u s n ' a 1 1 on s c i t e r q u e I e s p a y s s u r I e s que I s no u s av on s g l 'b n é 

des informatio n s par ordre alphabétique. 

ALGERIE 

Lo base juridi qu e est d é t e rmin ée par l e déc r e t N° 63-273 du 

2 5 j u i 1 1 et l 9 6 3 f i x an t I es mo da 1 i t és d ' a pp 1 i c a t i on de 1 a Cove n -

t i on de Genève du 28 juil l et 1951 r e lati ve au s ta tut d e réfugi és . 

( l ) A/ AC 9 7 / I NF . l 5 2 /Ré v . 7 - 2 4 j u i 1 l e t l 9 8 7 . 
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L'autorité compétente, pour déterminer le statut de réfugié en 

vertu du décret susmenti o nné, est l e bureau pour la protection 

des réfugiés et apatr. ides qui relève du Ministère des Affaires 

Etrangères. 

BENIN 

La ba se juridique est détermin ée par le décret N° 84-304 du 

30 juill e t 1984 portant création, compo s ition, attribution et 

fonctionnement de la Corrmis s ion National e charg ée des Ré fugiés. 

Conforméme nt à ce décret, les d é cision s r e lativ es au s tatut du 

réfugié sont prises par la Comnission charg ée d es Réfug i é s, com-

posée d'un ·repr ésen tant de chacun des minist è r es s uivant s Inté-

rieur (Président), Affaires Etrangères et Justic e . Ces r e pr ése n

tant s sont désign és par le Pr és id en t d e L:i Ré publiqu e , s ur r e com

mandation du Mini s tère concern é . Les d éc i s i ons son t pr i ses su r 

recorrmandation du Comité National charg é de d é t erminer l e droit 

au statut d e réfugi é . 

Le repr ése ntant du HCR peut ê tr e invit é à assist e r aux r é union s 

de la Corrmi s sion Nationale charg ée de s Réfugiés e n qualité d'obser

vat e ur, ce qui accentue l e caractère n ationa l du Comi t é . 

BOTSWANA 

- Loi de 1967 (Recog nitio~ and Contra! Act ) conc e rnant l es r é fugiés 

amend ée par la 

- Loi du 29 déc emb re 1970 modifiant l a préc é d e nt e . Les candidat s 

au statut qui font la demande doivent se pr ésen t e r e n personn e 

devant 1 'un d es trois comit és co n s ultatif s s ur l es r é fugiés 

créés à Gaborone, Francistown et Lobats e. Le Comité procède à 

une première d é termination et présente son rapport au Mini s t è r e 

d'Etat qui pr e nd la décision finale. 

Le r eprésenta nt du HCR a ss iste au x r é union s de s autre s comit és co n 

s ultatif s sur l es r éfug i és se l on qu 'il co n v i en t . 
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CENTRAFRIQJE 

Ordonnance N° 83-042 du 14 juin 1983 portant créatio~· de la 

Comnission Nationale pour les Réfugiés en RCA. 

Décret N° 83-278, juin 1983, portant organisation et fonc

tionnement de la Comnission Nationale pour les Réfugiés en 

RCA. 

L'autorit é compétente est la Con-mission Nationale pour l es Ré fu

giés, qui es t CO'if)osée de s mini s tres d e l'Intéri e ur, des Affaires 

Etrangères, 'de la Ju s tic e , du Travail et d e la S é curit é Sociale, 

ain s i que du Haut Comn i ssaire à la Coop é ration Economique e t 

Financi ère ou d e l eurs r e pr ésen tants resp e ctifs. La Comnission 

es t présidée par l e Ministr e de l'Intéri e ur ou s on représentant, 

e t a pour Vic e- Pr és ident, l e Mini s tre d es Affair es Etrangère s ou 

so n r eprése ntant. La Comnission dispos e d'un se cr é tair e général 

n orrrné s u r p r o p o s i t i on d u Mi n i s t r e d e 1 ' I n t é r i e u r . Le s d ema n d e s 

d ' o b t e nt i on du s ta tut de réf u g i é so nt s o um i ses à 1 a Comn i s s i on 

p a r • 1 ' i A t e r mé d i a i r e d u HCR à Ba n g u i , d e 1 a p o 1 i c e c e n t r a f r i c a i n e 

ou des autorités préfectorales. Les d é cisions de la Corrrnission 

so nt comnun iqu ées au HCR qui l es notifi e au x int é r essés . 

Le HCR ne participe pas aux d é lib é ration s de la Conmission. Il es t 

n é anmoin s habilité à l e ur ex p r ime r s on avis sur le s cas indivi

duels. 

Il est à noter l'implication de pre s que toutes l es autorités mini s 

t é riell es au proce ss us d e 1 'octroi du statut , c e qui pourrait 

a lourdi r l ed it processus quand on sait la lourd e ur administrative 

africaine. 

DJIBOJTI 

- Ordonnance N° 77053/PR/AE du 9 novembr e 1977 portant statut de 

r é fugi és s ur l e s ol de la Rép ubliqu e de Djibouti. 

- Dé cr et N° 77054/PR/AE du 9 novembre 197 7 portant créa tion de l a 

Comnission Nati ona l e d'Eligibi lit é des Réf ugi és . 
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L'autorité compétente est le Président de la . République qui est 

aussi le Chef du Gouvernement. Toute personne qui demande le 

statut de réfugié s'adresse à la Direction de la Police Nationale 

qui, après avoir examiné le dossier du réquérant sur le plan de 

la sécurité, transmet sa demande au Secrétariat de la Comnission 

qui se compose de six membre s représentant respectivement le 

Président de la République, le Ministèr e des Affaire s Etrangères, 

le Mini stère de l'Intérieur et l e Mini stère de la Santé Publique 

et l e Comité National d'Aide aux Réfugiés qui examine chaque 

d emand e e t fait des recomnandations au Président de la République 

qui décide en dernier ressort. Le représentant du HCR à Djibouti 

a s s i s te e n qua 1 i t é d ' o b se r va t e u r aux ré un i on s ·de 1 a Corrrn i s s i on 

National e d'Eligibilité à la dema nd e du HCR. 

Gl\BON 

- Ordonn ance N° 64_.76/PR du 2 octobre 1976 portant créat ion d'une 

délégation générale aux r éfug i és . 

L'autorit é ~ompétente es t la Déléga tion Gé n é rale au x Réfugiés qui 

relève du Cabinet du Président de la Ré pu~liqu~· et qui es t com

posée d e r ep r ése ntants d e neuf min i s t è r es . Le s p ersonnes qui dés i

rent être admi ses au bénéfice de réfugié s ' adressent généra l ement 

a u Bu r e a u d u PNLD / HCR q u i I e s a i d e à p r é s e n t e r l e u r d ema n d e à 1 a 

Délégation Générale aux Réfugiés. Copie de la demand e es t adr essée 

au Centr e de Documen tation Généra l e (CEDOC) , organisme chargé des 

question s de migration e t de séc urité au Mini s tère d es Affaires 

-Etrang è res. La Dé l éga tion Générale demande a lor s au CEDOC de faire 

une e nqu ête de moralit é qui 1 'aide à prendre sa décision. 

Le HCR n'intervient pas spécifiqueme nt dans la proc édu re de d é ter

m i na t i on du s t a t u t de r é f u g i é , ma i s i l e s t tac i t eme n t a dm i s q u ' i l 

se ra con su lt é en cas d e difficulté, so it par la Dél éga tion Géné-

·r a 1 e , s o i t p a r 1 e CEDOC a v a n t q u ' u n e d é c i s i on s o i t p r i s e . 

LESOll-0 

Loi sur l es ét ran g e rs de 1966 et quatrième liste annexe à cette 

1 0 i ( l ) . 

- Loi N° 18 du 3 août 1983 sur l es r é fugi és . 

( l ) Lo i s du Le s o t ho , V o 1 urne X I , page 5 2 . 
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L'autorité compétente en la matière est le Ministère de 1' Int é 

ri e ur. Avant de prendre la décision à ce sujet, le Ministre 

demand e 1 'avis du Comité Interministériel des Réfugi és qui est 

charg é de la r églementation et de 1 'examen des demandes d'asile. 

Le Comit é se compose d'un r ep r ése ntant du Ministèr e de 1 'Int é

rieur ( Pr és id e nt), d'un repr ése ntant du Ministère des Affaire s 

Etrang ères et d'un représentant du Service d e 1' Imnigration et 

d es Etrangers du Département de la Police. 

Le HCR ne joue pas un rôl e spéc ifique dans la proc é dur e de déter

minat i on du s tatut de réfugi é . Toutefois, il est habitu e ll ement 

cons ult é s ur l es cas in d ivi due l s . 

- Décret N° 2-57-1256 du 29 août 1957 fixan t l es moda lit és d'appli

ca ti on de l a Conve nti o n relative au statu t d e réfugié de Genève 

du 28 jui 1 let 1951, modifié par l e 

- Décret N° 2-76-6 du 8 octobre 1970 fixant l es · modal i tés d'appl i 

cation de l a Conve ntion r e lative a u statu t de féfug i és du 28 

juill et 195 1. 

Le Bureau des Réfugiés e t des Apatrid es est comp é t e nt e n la mat i ère , 

l eq uel relève du Min i s t è re des Affaires Etra ng ères . Le représen

t ant du HCR aide l es personnes e n quête d'asile à présenter l eur 

demande au Bureau des Réfugiés e t Apatrides . 

SENEGAL 

- Lo i N ° 6 8 - 2 7 d u 2 4 j u i 1 l e t l 9 6 8 p o r t a n t s t a t u t d e r é f u g i é , mo d i -

fiée par l a 

- Loi N° 75- 109 du 20 décembre 1975 abrogeant et remplaçant 1 'Arti

c l e 3 de la Lo i 68-27 du 5 aoû t 1968 portant statut des r é fugi és . 

Déc ret N° 78-484 du 5 ju in 1978 r e lati f à la Comnis sio n des Réfu

g i és prévue à 1 'Artic l e 3 de la Loi N° 68-27 du 5 août 1968. 
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Le statut de réfugié est déterminé par le Chef de l'Etat sur 

r e comnandation d'une comnission qui est présidée par le Procu 

reur Général et qui comprend un représentant du Ministère des 

Affaires Etrangères, un représentant du Ministère de l'Int érie ur 

et de celui du Ministère de s Affaires Sociales. 

Le représentant du f--!CR au Sénégal a ssis t e au x réunions de la 

Comnission en qualité d'obs er vateur et peut donn er so n avis, ce 

qui accentue e ncore le caract è re national en la matière. 

S~IE 

Décre t N° 2 5 du 17 mai 1984 su r la détermination du s t atut des 

r é f u g i é s , mo d i f i a n t l e d é c r e t N ° 1 4 d u 1 5 j u i l l e t 1 9 7 9 . 

L' autor it é compétente est l a Comni ssion d'Admission des Réf ugiés. 

La Comniss i on est composée de troi s membres un rep résentant de 

l a Comnission des Réfugiés (qu i assure la prés id ence) , un repré

sen tant du Ministère des Affaires Ext ér i e ures et un représenta n t 

de l a Po l i ce S orna 1 i e n ne . Dan s l a p ra t i que , un r e pré se n t an t du Se r -

v i ce National de Sécurité et un r eprése nta nt du Ministè r e de la 

Défense s ont membres à part en ti ère de l a Corrmission . 

La Comniss ion se réunit normal eme nt deux fois par mois . Ell e sta tu e 

sur l es demandes d'admission au bénéfice du statut de réfugié . En 

cas d'arrivées massives de réf ugi és , des décisions concernant l es 

groupe s e ntiers so nt pris es par des corrmissions mi x tes qui contrô

l ent l es nouv eaux arrivés, s oit d'une manière aléatoire, so it en 

déterminant l e stat ut d e r éfug i é de chefs de fam ill e. 

Le représentant du HCR participe aux réunions de l a Corrm i ssion 

d'Admi ss ion de s Réfugiés en tant qu'ob serva t e ur et a l e droit de 

faire des observations, d e donner d es avi s et, d'un e manière géné

r a l e , d ' a i de r l a Corrm i s s i on pend an t l ' é t u de de s demande s d ' a dm i s -

s ion au s tatut de réfugiés. 

SWAZILAN) 

- Arr êté de 1978 sur l es réfugiés . 
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C'est le·Premier Ministre Adjoint qui est compétent en ce domaine. 

A son arrivée dans le pays, le requérant doit se présenter à la 

police·, so it au Cabinet du Premier Ministre Adjoint, soit encore 

au représentant du HCR au Swaziland. Les renseignements pertinents 

sont enregistrés et comnuniqués aux services susmentionnés. La 

demande es t alors transmise au Comité de 1 'Asile Politique qui se 

compose des se crétaires perman en t s des ministres de la Justice, de 

1 'Education e t des Affair es Etrangères, du Comnis sai r e à la Polic e , 

du Dir ecte ur des Se rvices d' lmnigration et du Chef de Dé parteme nt 

des Enqu êtes Criminelles . Le Com it é es t présidé par l e Secrétaire 

Perma n ent du Cabin et du Premi er Ministre Adjoint qui s tatue e n der 

nier r esso rt s ur la reconna i ssa nc e du sta tut d e r é fugié du r é quérant . 

Tln\11 SIE 

Dé cr e t du 2 juin 1955 portant 

Ge n è v e du 2 8 j u i 1 1 e t l 9 5 l s ur 

Les p e r sonnes d és irant _obt e ni r 

pub lication d e la Convention de 

l e s tatut des réfugi és . 

l e s tatut de r é fugié dema n~ e nt nor-

ma l eme nt au r e pr ésen tan~ du HCR e n Tunisi e un certifitat at t esta nt 

qu ' e ll es so nt d es réfug i ées r e l eva nt du mandat du Haut Comniss a ir e 

e t, s ur la base de ce cer tifi ca t, l es autorit és comp é t e ntes l e ur 

r ec onnai sse nt l a qua lit é du r é fug i é . 

TAI\JZANIE 

- Loi sur l e s r éf ugi és d e 1965 . 

Seu l l e Ministèr e de l'Int é ri e ur es t comp éte nt en la matièr~ par 

rapport à ce rtain s pays où plu s i e ur s autorités nationales y son t 

i mp I i q u é e s . 

Le HCR a un rôl e consulta tif dans la proc é dure e n vigueu r pour la 

d é termination du s tatut du r éfug i é . 

ZAIRE 

La base juridiqu e es t cons tit uée par 

Ordonnance- loi N° 67- 302 du 2 aoû t 1967 (Mo nit eur Congo lai s 

N ° 2 2 d u l 5 nov emb r e l 9 6 7 , mo d i f i é e p a r l a 
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- Loi 67-499 du 29 novembre 1967 (Moniteu~ Congolais N° 23 du 

1er décembre 1967); 

- Ordonnance - loi 67-483 du 30 novembre 1967 lMoniteur Congolais 

N° 23 du 1er décembre 1967); 

Ordonnance-loi 83-033 du 12 septembre 1983 r e lativ e à la police 

des étrangers précisément en s on Article 5. 

Au Zaîr e, 1 'autorité compétente es t l e Dép artement de 1 'Admini s

tration du Territoire (Ministère de 1' Int érie ur). Les perso nn es 

demandant à bén é ficier du statut de réfugié s 'adr essent habituell e

ment au Bureau régional du HCR à Kinshasa, qui examine l a demande 

et envoie ses recomnandations au Départeme nt qui statue e n dernier 

ressort. Les intéressés peuvent s'adresser directement au Bur e au 

local du Dé partement qui examin e la demande e t détermine l e statut 

du réfugi é . 

Dans 1 'ap pl i cat ion, le HCR est prév u comne memb re d e la Comnission 

avec voix consultative. 

ZAWBIE 

- Loi du 4 septembre 1970 sur l es réfugiés (Ref ug ees Contra i Act); 

- Déc ret de 197 1 sur les réfugi és (Government Statutary Instrumen t 

N° 240 of 19 7 1). 

Les demandes d'admission au bénéfice du s tatut de r éfugié sont 

soumises à la Comnission de 
~ 

la détermination du statut de r é fugi é 

composée du Corrmissaire aux Réfugiés (Ministère de 1' I nt ér i eur) , 

qui la préside, et de deux autres représentants (administrateur 

principal et secrétaire) du Mini s t ère des Affaires Int é rieure s , du 

représe ntant d e Cabinet du Pr éside nt (Section spéciale), du Servic e 

Ce ntral de 1' Irrmigration, du Département régional de Lusaka, du 

Département de la Polic e , du Bureau des Pa ssepor ts et de Naturali

sa tion (un chacun), et e nfin, d'un r e pr ésentant du HCR qui s i ège en 

qualité d'observateur. Ap r ès l a détermination initiale du s tatut d e 

réfugié et une recorrmandation à ce sujet , la Comnission renvoie l es 

demandes au Ministère de l'Int ér ieur qui tranch e en dernier r essort . 
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Le représentant -d u HCR en Zambie assiste en qualité d'observa

teur. Il peut interroger le réquérant et exprimer une opinion 

divergente. 

- Loi sur l es réfugiés N° 13 de 1983. 

L'autorit é compétente e n la matière est le Comnissaire aux Réfu

gi és . Les d emand es d'admission au bénéfice du statut des réfugiés 

so nt r e çu es e n pr emière instanc e par la Comnission Zimbabwéenne 

de s Réf u g i é s q u i , après av o i r ex ami n é la demande, t ra n sme t son 

avis a u Comni ss aire. 

La participation du représentant du HCR à ia Corrrnission Zimba

bwé e nn e des Ré fugiés pourra fair e 1 ' objet d'un règlement qui sera 

pub li é par l e Mini s tr e du Tra vai l e t des Services Sociaux en vertu 

d e· 1 ' A r t i c I e 1 8 d e I a I o i s u r I e s r é f u g i é s . 

Au regard de t o ut es ces dispo s ition s l égislat iv es existantes , on 

consta t e que ceux des Etats q~i ont adhéré au x conventions int e r

national es oc t ro i e nt l e statut de r é fugié selon de s condi tions 

restrictive s e t s uivant des proc é dures assez inqui sitoires, bien 

q u' e ll es so i e nt parfo i s assorti es des voies de recour s . Cela est dû 

a u fait qu aucun in s trument int e rnational n e donn e d e précisions 

quant à la proc éd ur e à suivre pour déterminer l e statut de réfugié. 

Il apparti e n~ donc à chaque Etat d e me ttre sur pied la procédure 

qui lui r e vient . 

A ce t égard , force es t de con st at e r que malgré la r ecomnand~tion d e 

1 a Co n f é r e n c e d ' Ar u s ha , à sa v o i r qu e chaque demande d ' a s i I e II s o i t 

ex ami née i n d i v i due 1 1 e me nt , se I on 1 es procédures a pp r op r i é es é ta -

b l i e s à c e t e f f e t 11 
, u n g r a n d n omb r e de p a y s a f r i c a i n s ( e n d e h o r s d e 

ceux cit és) n'ont pas e ncore institu é de procédure formelle pour 

assurer la détermination du statut de réfugié. Fort heure usement, 

d'autres pays ont montré 1 ' exemp l e e t ont adopt é des règles de pro

c é d u r e . Ce 1 1 e s - c i va r i e n t d ' un E t a t à 1 ' a u t r e s e 1 on I e r é g i me con s -

t i tut i on n e 1 , j u r i d i qu e e t a dm i n i s t rat i f, tantôt 1 ' a pp are i I judiciai re 
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e s t a pp e l é à s e p r o n o n c e r . 0 n a v u c orrme n t c e d r o i t d é p e n d r a i ·t 

d ' a b o r d d e l a · d é f i n i t i on d u r é f u g i é . 0 r ce p r em i e r f i l t r e f r a n -

ch i , ce t t e p r em i è r e con d i t i on r emp l i e , l ' accu e i l e s t s o um i s à 

d ' a u t r e s c o ·n d i t i on s , c a r l e d r o i t a b s o l u à l ' a s i l e , c omne d r o i t 

subjectif ou profit des réfugi és n'est établ i par aucun t ex t e 

international d e droit positif. Les t extes l es plu s con traignants 

à cet égard étant ceux conclus dans 1 ' e ntr e -deu x -gue r r es e t qui 

int erdisaie n t d e reco nduir e le réf u gié à la fronti è r e , s auf motif 

de sécurité national e ou d'ordr e public ( 1 ). Cett e limitation 

s'exp liq ue n at u re ll eme nt par l e caractère absol u de la so uv e rainet é 

national e dont l ' octroi d e l 'as il e n' es t que l e cor o llair e . 

Le Comit é Exéc utif du HCR a e u l' occasion de débattr e e n 1977 de 

ce tt e quest i on de l' adop tion, par l es Etat s , des proc éd ures d e 

d é t e rmin a ti b n du s tatut d e r é fugi é . Au t e rme de l a di sc us s ion, l e 

Comité Exé cutif a pris ac t e du rapport du Haut Corm1 i ssa ir e concer

n a n t 1 ' impor t a nc e des procédur es r ég i ss ant la d é t ermi natio~ d u 

s t a t u t d e r é f u g i é e t a r e c omma n d é a u x E t a t s d ' i n s t i t u e r d e s p r o c é -

d ur es r épo ndant au x ex i gences minima l es ci-après 

i ) " 1 e f on c t i on na i r e c omp é t e n·i· (pa r ex emp 1 e 1 e f on c t io n na i r e de 

1' lmni g r a ti o n ou d e l a Polic e des Fronti ères ) auque l l e postu

lan t s' adr esse à la f r o nti ère o u à 1 'i n t é r i e ur du territoire 

d 'un Etat co ntractant devrait avo ir d es in s t ructions pr éc is es 

pou r trait e r des cas susc eptib l es d e re l eve r des instruments 

int erna tionau x per tin e nt s ; i l devra i t ê tre t e nu d'agir confor

méme nt a u principe d e non - r efo ul eme nt e t d e r e nvoyer ces 

d ema nd es à un e in sta n ce sup ér i e ur e ; 

) 

ii) l e postu lant devrait r ecevoir l es i ndi ca tions n é c ess air es quant 

à l a procédure à su i v re; 

iii) un serv ic e bi e n déterminé , qui se r a it dans l a mesur e du pos sib l e 

un serv ic e ce ntr al uniqu e , dev rait ê tr e s p é cial emen t chargé 

d'e xamin e r l es demandes de s tatut de réfug i é e t de pre ndr e une 

d éc i sio n e n pr emier r esso rt ; 

( 1 ) Con ven t i on du 2 8 octo b r e l 9 3 3, Ar t i c l e 3 e t ·co n ve n t i on du 
10 f évr i er 1938 , Articl e 5 . 
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iv) le demandeur devrait se voir accorder les facilités néces

saires, y compris les services d'un interprète compétent, 

pour présenter son cas aux autorités i~téressées; il devrait 

aussi avoir la possibilité dont il serait dûment informé de 

se mettre en rapport av e c un représentant du HCR; 

v) si 1 'on reconnaît la qualit é de r é fugié au postu l ant, celui-ci 

devrait e n être informé et recevo ir un document certifiant son 

statut de réfugi é ; 

vi) s i l'on n e r e connaît pas cette qualité, il faudra lui accorder 

un délai raisonnable pour demander l e réexamen de la d écis ion, 

soit à un e autr e autorité administrative ou judiciair e , se lon 

l e système exista nt; 

vii) l e demandeur devrait être autorisé à rester dan s le pay s ju s

qu ' à ce qu e 1 ' autorité compétente visée au iii) ci-dessus ait 

pris une d éc i sion s ur sa demande initiale à moin s qu'il n'ait 

é t é étab li par cette autorité qu e sa demande est manifes _tement 

abusive ; il devrai t é gal eme nt êt re autoris é à rester dans l e 

pays tant qu 'au cune in stance administrative s up érieure ou les 

tribunau x d'appel n'auront pas s tatu é sur s on cas à la suite 

d'un recours". 

Il y a 1 ieu d e not e r que dans un grand nombre de pay s où une pro

cédure forme l l e d e déterm ination du st atut de réfugi é a é t é éta

blie, le HCR es t in vité à faire ente ndr e sa voix quant aux mérites 

d'une demand e d e r e connaissance de sta tut. 

La participation du HCR à la procédure prend plusieurs formes. 

Dans certain s pays, il int e r vien t à titr e consultatif. Dans d'autr es , 

c'est e n qualit é d'observateur qu'il assiste aux réunion s de 1 'organe 

chargé de déterminer le statut; dans d'autres encore, le HCR est 

appelé à procéder à un premier exame n de la demande et à faire des 

recomna ndati o n s à 1 'autorit é chargée de reconnaître l e statut. 
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La participation du HCR à la proc~dure a été reconnue conme étant 

ut i 1 e et né ces sa i r e en ra i son no t arrme nt de 1 ' exp é r i en ce des pro -

b 1 ème s de s r é f u g i é s q u ' a ac q u i s-e ce t t e i n s t i t u t i on q u i e s t d ' a i l -

leurs l' ex pr ess ion de la coopération qui devrait toujours e x ister 

entre les Etats e t le HCR, dan s ! 'esprit de ! 'Article 35 de la 

Co n v e n t i on d e Ge n è v e d e 1 9 5 1 e t d e l ' Ar t i c l e V I I I d e c e l l e d e 

l ' OUA de 1 9 6 9 . 

Noton s e n pa ss ant que l e HCR peut, dan s le cadr e de so n mandat, 

d é t e rmin er l e s t at ut lui-même si un e personne est un r é fugié ou 

pa s . Ce faisant, l e HCR d é clar e que la personne concernée r e l ève 

de so n mandat et , à ce titr e , est e n droit de bénéfici e r de sa 

protection. 

Certaines l égis l ations n a tion a l es pr é voient de s voie s de r ecours en 

cas de déc i s i on n ég ative non mot iv ée . 

Sect;.on II Le droi t d e recours et sa port ée 

Dan s c ette Section , n ous n examinero n s que certdin es disposit io ns 

e x i s t a n t e s ( Pa r a g r a p h e l ) , e n s u i t e n o u s i n t e r r o g e-r s u r 1 e u r p o r t é e 

(Paragraphe 2) . 

Paragraph e l Le droit de recours 

S i x pays se ul emen t s ur 1 ' e n semb l e de c eux qui pr év oi ent des procé

dures d'octro i du s tatut ont accor d é un e place au droit de recours . 

I l s ' a g i t d e ' A l g é r i e , d u Ce n t r a f r r q u e , d u Lé s o t h o , d u Ma r o c , d e 

1 a S orna l i e et du Z i mb a bwé. D' autres, par contre, n ' ont pa s prévu l e 

r ec ours, mais e n cas de d éc i sion négative, la candidatur e peut ê t re 

réexaminé e , s ur la demande du représe ntant du HCR. Te l s l e Bénin, 

l e Botswana, Djibouti, l e Gabon, le Sé n é gal, l e Zaïre e t la Zambie. 

En Centrafrique, ce tt e compétence relève du Trib u nal Adm ini s t ratif , 

a u Lé s o t ho e t à 1 a S orna l i e , d e 1 a Cou r Su p r ême . Cepe n dan t , q u ' e s t -

ce que cela don ne e n réalité? 

Paragraphe 2 : La portée 

Po u r 1 e p r é t e n d a n t , c orrme p o u r l e j u r i s t e , 1 ' o c t r o i d u s t a t u t d e 

r éf ugi é à une perso nn e dépend donc , avant tout, de l a dé termination 

de sa qualité de réfugié . Or, c e tte opéra t ion p r é a l ab l e , véritable 
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acte-condition pour la mise en oeuvre des droits et de la protec

tion, est sans doute, à 'heure actuelle, la plus délicate du 

point de vue humanitaire. 

Ce tt e voi e un p e u technique n'e s t pr es qu e pas utili sée par l es 

candidats dont la quasi-totalité es t d'origine rurale, sans oublier 

l es tracas ser ies administratives, ce qui la rend inop é rante, sino n 

ju s t e un e c l ause de sty l e ou d' é l é gance l ég islative. 

CONCLUSia-1 DJ CAPITRE 

En sorrme , la souvera in e t é , volon,té des Etats , est rappelée par 

'Assemblée Géné ral e des Notions Uni es dans la Déclaration sur 

' As i l e Te r r i t o r i a l d u 1 4 d é c emb r e 1 9 6 7 . Se l on l ' Ar t i c l e " L ' a s i l e 

t e rritorial accordé par un Etat dons l' exerc ic e de sa souveraineté 

à des personnes fondées à i nvoquer l 'Articl e 14 de la Déc laration 

Universelle d e s Droits d·e l' Homne, y compri s ce ll es qu i lutt e nt 

con t r e l e c o l on i a l i sme , do i t ê t r e respecté par tou s " . Le t exte 

a jout e que la comnunouté int ernat ional e doit se préoccuper de la 

s ituation de ces perso n~es 

Eta t s ... ". 

Il sous r ése rv e de la so uv era in e t é des 

En eff e t , me me si les Etats ont adhéré aux instruments interna-

t i on aux , no t amne n t l a Con v e n t i on de 1 9 5 1 e t l e Pr o t oc o l e de 1 9 6 7 

re l atifs au s tatut des réfugiés, au r eg ard du dro i t international 

p o s i t i f , c e q u i c omp t e n e c ' e s t p a s l a f o r me , ma i s l e f o n d , ce n ' e s t 

pas l e s t y l e n i l e n omb r e de mé c an i sme s de mi se e n o eu v r e , ma i s ce 

qu i se produit dans les faits. 

t, 

L ' expé rienc e prouve que l a réalité aux fronti ères des Etats parties 

à la Co nv ention de 1951, ou Protocol e d e 1967 et la Convention de 

l ' WA d e 1 9 6 9 , p a r e x emp l e , d i f f è r e s o u v e n t d e c e q u ' e x i g e n t l e s 

lois e t le s procédures en vigueur et de ce que donne à penser la 

po litiqu e officie ll e . Parfo i s , le messag e ne passe pas en rai s on 

de si mples erre ur s humaines; parfois e n core, les r esponsab l es int er

prètent de façon er ron ée la l e ttr e de la l oi , ou font des excès de 

z è l e pou r " p r o t é g e r " l e s y s t ème d ' a s i l e de l e u r p a y s , p l u t ô t q u e 

l es i nt é r ê t s l é g i t i. mes de ceux aux que l s i l s so nt con front é s . Ces 
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Ces comporteme nts qu~lque peu irresponsables sont la cause réelle 

de la production des réfugiés sur orbite, c'est-à-dire ce sont 

ceux qui, tels de~ satellites, sont condamnés à tourner sans cesse 

jusqu'à ce qu'ils tombent. 
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Q-IAPITRE III 

CROITS ET OBLIGATIONS DE RER.X;IE 

I NTRŒU:T ION D..J Q-IAP I TRE 

L'existence de réfugiés politiques suscite un triple problème 

dont l'un concerne le pays d'asile, l'autre l e pays d'accueil 

e t e nfin, le r é fugié lui-même. Pour le s pays d'accueil, i 1 sera 

esse ntiellement question d'un problème financier et socia l 

1 'a rrivée massiv e des réfugiés que 1 'Eta t d'accueil doit nour

rir, héberger~ s oigner, instruir e , mett re au travail. Ce devoir 

peut d'ailleurs lui imposer une charg e cons id é rable, s ouvent 

d i s proportionn ée avec les moyen s dont il dispose. Il peut aus s i 

s ' a g i r d ' u n p r o b l ème p o 1 i t i q u e , c ' e s t 1 ' h y p o t h è s e d e c e r t a i n s 

pays de provenance des réfugi és qui, e n dép it des in str ume nt s 

i n t e r n a t i o n a u x , p e u v e n t p a r f o i s a v o i r t e n d a n c e à c o n s i d é r e r c omne 

un geste inamical l e fait qu'un autre pays, membre de l 'OUA, 

do nn e asile à ses r ess ortis s ant s qui so nt pour lui d es opposants 

po liti que2 . 

Po u r l e p a y s d ' o r i g i n e , c omne n t a c c u e i l 1 i r l e s r é f u g i é s q u i y 

re tourn e nt, fac ilit er leur réin s tallation, l e ur accord e r tou s l es 

d r o it s e t privilèges accordé s à ses nationaux s an s craint e d' ê tre 

inqu i é t és de mes ur e d e rétorsion ... 

Pour l e réfugié , 

p o 1 i t i q u e . Ap r è s 

1 u i -même, le prob l ème es t à 1 a f O i S juridique et 

f ici e r d es droit s , 

'obte ntion du s tatut de réfugi é , comnent bén é 

e t s u b i r l e s o b 1 i g a t i o n s q u i s ' y r a t t a c h ein t ? 

Privé, en fait e t en droit, d e la prot ect ion d e son pays d'ori

g in e , le réfugi é se trouvera confront é aux difficult és de tous 

l es ordres dans ce pays d'asile. Il est néce ss air e d' ex aminer les 

droits de réfugi é et s'interroger sur l e ur étendue et l e urs 

limites (Sect ion I) d'abord, l es obliga_tions de réfugi é (Section II) 

ensu it e , s ans oublier l es de vo ir s de s Etats enfin (Sect ion III ) . 
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Sectior, I Droits de réfugié 

Sous .· cette Section, il sera question d'analyser d'une part l e ur 

étendue (Paragraphe l) et de l'autre l e ur s limites (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 Etendue des droits de réfugié 

Ces droits ser ont considérés dans un cadre comparatif de la Con

vention de l 'CXJA de 1969 (a) et de ce ll e de Ge n è v e d e 1951 ( b). 

a) Dons le cadre de la Convention de l'OUA de 1969 

Sur quinz e ar ti cl es con s tituant l ad it e Conv e nti o n, d e u x seu l eme nt 

font référence d'un e mani è r e d 'aill e ur s peu c l aire aux droits de 

réfugié 

l e droit d 'u n r é tugié d e r e nt rer dan s so n rays aucun réfugi é ne 

peut ê t r e ra pat r i é con t r e s on gré " l e caractère esse nt i e l l eme nt 

vo l ont a i r e du r a pat r i e me nt do i t ê t r e respec t é dan s t o 1.J s l es cas 

e t a u c u n r é f u g i é n e _p e u t ê t r e r a p a t r i é c o n t r e s o n • g r é •: ,· Ar t i -

c l e V-1; 

l e droit d e r e ntr e r sain e t sauf c h ez lui, Artic l e V-2 ; 

l e réfugi é , qui e ntr e vo l ontair eme nt dans so n pays , n e doit e ncou

rir aucun e s an c ti on , Articl e V- V; 

l e r éf ugi é a l e droit de r ecevo ir un e in demn it é de l'E tat ou du 

pays qu ' il a quitt é ou s ur l e t e rr i toir e duque l il n e peuf revenir; 

cette ind emnit é vi sée a u Paragraph e se ra fondée sur un préjudice, 

t e I q u e l e d omna g e c o r p o r e 1 , l a p r i v a t i on d e I i b e r t é d e I a p e r s o n ne 

au mé pri s des droits d e 1 'homne , la mor t des personn es qui é tai e nt 

à la charge du r é fugi é o u d e l a p e rsonne qui ava it l e r é fugi é à sa 

ch arg e e t la d est ructi on ou l e domna ge subi par des biens e t avoirs, 

ca u sés par l es autorit és de 1 'Etat ou du pays , par ses agent s ou 

p a r d e s éme u t i e r s ( l ) . . 

( l ) Articl e V- 1 de s pr i ncipe s re l at i fs au trait emen t d es r éf u
g i és , a dopté par l e Comit é Juridique Consu lt atif Afri que- As i e lors 
de s a 8 ème sess i on , Ban gkok , du 8 au 17 août 1966 . 
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b) Dans le cadre de la Convention de Ginève de 1951 

La Convention de Genève établit, en faveur des réfugi és , trois 

niveau x de traitement, suivant l e type des droits a ccor dés, qui 

vont du traitement national à celui réservé aux étra n gers , av ec 

dispense de réciprocité. 

En premier li e u, l'application du traitement nati onal. Le traite

ment accordé au x nationau x du pays d'accueil est accord é é g al e

ment au x r é fu giés dans sept domaines différents (1) 

p r op r i é t é i n t e 1 1 e c t u e 1 1 e e t i n d u s t r i e 1 1 e e t n o t amne n t 1 a p r o t e c -

tion d es inv e ntion s , des s in s , mod è le s , marqu e s d e f a briqu es non 

comne rcial , e t e n matièr e d e prot ec tion d e la pro p ri é t é li tt é 

rair e e t arti s tiqu e e t s ci e ntif i qu e (Articl e 14); 

dr o it d' es t e r e n ju s tice 

libre et 

tout r é fu g i é a, s ur 

f a ci l e acc ès d e vant l' Etat d'a c cu e il, 

il b é n é fici e d e 'a ss i stanc e judiciair e e t d e 

caution j u di c atum s olvi; 

l e t e rr i to i r e - d e. 

l es tribunau x , 

' ex c e ption de l a 

é ducation pr i mair e l es Etat s acc o rd e nt l e meme tr a it e me nt qu'au x 

nationau x (Ar ti cl e 22); 

a ss i s tanc e pub li que l'Et at d'accu e il acc o rd e au x r é fu g i és r és i -

dan t r é g u I i è r e me n t s u r s on t e r r i t o i r e I e même t r a i t eme n t e n 

mati è re d'a ss i s tance et de se cour s pub l ic s q u' à s es nation a u x 

(Articl e 25 ) ; 

légi s lation du travai l et d e 

notamnent d e l a r émunération 

l a sé curité s oc ial e i 1 

y compri s les a ll ocati o n s 

s 'agi t 

familiale s , 

la dur é e du travail, l es h e ur es s uppléme ntair e s, l es c ong és p ay és , 

1 e s r e s t r i c t i on s au t ra va i I à dom i c i l e à 1 ' âg e d ' a dm i s s i on à 

1 'emploi, l'apprentissage e t la formation profe s sio n n e ll e , l e 

travail d es femne s e t de s adol e scent s et la joui ss anc e d es avanta

ge s of fer t s par 1 es co n ve nt i on s c o l I e c t i v es ; i I s ' a g i t é g a l eme nt 

de toute l ég i s l a ti on relativ e à l a Sé curit é Social e (Art i cl e 24) ; 

( l ) BETTATI, op . c it., page 175-SS . 
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- charges fiscales aux termes de la Convention de Genève de 1951 1 

les Etats signataires s'engagent sous quelque dénomination que ce 

soit 1 à ne pas percevoir sur les réfugiés d'impôts autre s ou plus 

élevés que ceux qui sont perçus sur les nationau x dans des situa-

tions analogues (Article 29) en Ré publique Populaire du Congo 1 

cett e disposition trouve une application heureus e ; c'est ainsi 

que plusieurs réfugiés de nationalités diverses exerce nt quelques 

activités comnerciales et artisanales; cependant 1 il faut quand-

même d é plorer un fait triste la v e nt e des cart es d e réfugié à 

certain s comnerçants non réfugiés 1 soit d'origin e tchadienne 1 s oit 

mauritanienne ou oue~t-afficaine 1 etc . 1 tr ès longt emps install és 

ou Congo à Poto-Poto e t Moungali pour l e ur p e rmettr e d'échapp e r à 

des charges fi s cales; 

libert é relig i euse es t rer:onnue e n faveur de s réfu g i és la liberté 

de pratiquer l eur · religion et la liberté d'instruction religi e use 

de l eurs enf ant s (Articl e 4). 

Seco nd n i ve au d e t ra i t ème nt , 1 ' a pp I i c a t i on du t ra i t eme nt 1 e p I u s 

favorabl e accordé aux r isso rti ssa nts d'un Etat é tran ger i I s ' ag it 

p 1 u s d e 1 ' a s s i m i I a t i o n a u x n a t i o n a u x ma i s é t r a n g e r s I e s p I u s f a v o -

ris€s, e ll e concerne deux cat égo ri es de dro it s 

l e droit d 'a ss ociation, c'est-à-dire la facult é d e cr ée r de s 

associations à but non politiqu e e t non lucratif et l es s yndicats 

p rof essionne l s (Artic l e 15 ); conformément à cette di s pos ition en 

Républiqu e Populaire du Congo, les é tudiant s bour s ier s ont cré é 

une a ssoc iation dénomnée "Assoc iati on des Etudian ts Réfugiés 
-

Boursier s (AERB)" qui es t essent i e ll ement syndical e , Ass ociation 

au se i n de I a que 1 le nous avon s se r v i en tant que Secréta i r e Gé né -

roi pendant deux ans et Présid e nt pendant une année, de 1986 à 

1988; groce à cette association, nou s avons pu obt e nir l'augmenta

tion de bo urs e et des frais de mémoir e so n s oublier d'autres pro

blème s soc iau x ; mois e ll e a été r éc up érée par l e Bur e au du HCR/ 

Brazzaville de 1989 à nos jour s , surtout l es membre s du Bureau qui 

se sont c ompromi s don s des acte s de félonie, de corruption, etc.; 

1 ' exercice des pro fes s i o n s sa l ar i és l a Con v e n t i on i n v i t e I e s 

E tat s con tractant s à e n v i sager avec b i enve i I l ance 'adopt i on des 
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mesures tendant .à assimi 1er les droits de tous les réfugiés en 

ce qui concerne 1 'exercice des professions salariées à ceux de 

leurs nationa~x (signalons en passant que cela n ' est qu'une 

invitation) et ce, notamne nt pour les réfugiés qui sont entrés 

sur le territoire en application d'un programne de recrutement 

de la main-d'oeuvre ou d'un plan d' imnigration; ils leur doivent 

de toute façon le traitement le plus favorable acc o rd é au x ressor

ti ss ant s d'un Etat é trang e r (Articl e 17). 

Dan s c e domain e pr é ci s en Ré publiqu e Populair e du Co n g o, c omne 'a 

fait remarqu e r l e Dir e cteur du Comit é Na tion a l d'A ss i s t a n ce au x 

Ré f u g i é s ( CNAR) , "A j ou rd ' h u i , l e s r é f u g i é s v i v e n t gr ô ce à 1 ' a s s i s -

tanc e f inan c i è r e du Gouvern eme nt Cong olai s . Se ul s , d i x d' e ntr e e u x 

ont r é u ss i à trouv e r un emploi. Il s so nt l e s un s mé d e c in s , d'autr e s 

p r o f e s s e u r s a u x 1 y c é e s e t à 1 ' Un i v e r s i t é Ma r i e n NGOUAB I , à 1 ' Ec o 1 e 

Nat i on a 1 e d 'Adm i n i s t rat i on e t d e 1 a Ma g i s t ratur e ( ENAM)". I 1 a j o ut e 

"Nou s es t i mo n s q u ' i 1 es t t emps , pou r 1 es au t r es au s s i , de d e v e n i r 

é c o n om i q u eme n t i n d é p e n d a n t s " . 

Dan s c e cont ex t e , l e CNAR pr éc oni s e un e n o u ve ll e p o li t iqu e e n la 

ma t i è r e , à s a v o i r q u e c ha qu e r é f u g i é " s a n s emp 1 o i do i t c r é e r s a 

propr e e ntr e pri se " (l). 

En Ré p ubli q u e Ce nt r africain e , par co ntr e , l a s itu ation es t d iffé

r e nt e . Ain s i que l e s oulign e l e d é l é g u é c e ntrafri ca i n a u même Sémi-

n a i r e d e Y a o u n d é " Da n s l e d orna i ne d e 1 ' emp 1 o i , o n s e h e u r t e é g a l e -

me nt a u p rob l è me du d é plac eme nt d e s nati o na ux , e u x au s s i à la r e ch e r 

c h e d'un e mp l o i. Les r é fugi és pr éf è r e nt hab it e r a u x ce nt r es ur bain s 

à 1 a r e c h e r c h e d ' u n h y p o t h é t i q u e emp I o i , c a r I e t r a v a i l e n m i i e u 

rural le s at tire tr ès peu. S i l e s r é fugi és ob ti e nn e nt du travail, 

c'e s t au d é trime nt d e s res s ortis s ant s c e nt r africain s q ui v ont grossir 

le rang d es chôme ur s . Cett e s ituation con s titu e pour l e pays, qui 

é prouve d e g ro s s es difficult és pour la r e lan ce d e son é c o nomi e , un 

han d i cap n o n n é g 1 i g e ab 1 e " ( 2 ) . De s e x emp 1 e s p e u v e n t ê t r e mu 1 t i p I i é s 

e n I a ma t i è r e . 

( 1 ) " D i s ç o u r s a u S ém i n a i r e s u r 1 a 
A fr i que Cent ra I e " , Yao und é (Came r oun) , 

s itua ti o n de s 
18-22 f é v ri er 

ré fu g i é s e n 
19 85, pa g e 46 . 

( 2 ) " S ém i na i r e s ur I a s i t u a t i on d es ré f u g i é s e n A f r i qu e Ce nt ra I e " , 
op . cit. , pag e 42 . 
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Enfin, troisième niveau l'application du traitement le plus 

favorable. Ce niveau assimile au maximum, le réfug ié à l 'étran

ger ordinaire. Il concerne cinq matières 

la propriété in-mobilière, c'est-à-dire en France par exemple, 

le bénéfice de la législation relative aux baux à loyer ou aux 

baux à ferme et celle sur la propri été corrmerciale; 

l es professions libérales (Article 19), notamnent en ce qui 

concerne l es droits attachés aux diplômes; 

l e lo gement , dans la me s ur e où cette quest ion tombe sous le 

coup des loi s et régleme nts ou est soum i se au contrôle des auto

rités publiques (Artic l e 21 ). 

En matière de logement e n dehors de ceux qui vivent dans l es camps 

des réfugi és , l es réfugi és urbain s se trouv e nt toujour s confrontés 

à d' é no rmes é preuves avec l eurs bai l l e ur s qui , parfois, l es chassent 

ou co nfi squent leurs biens parce que l es se rvic es compéte nt s des 

réfôg i és -n e paient plus l e ur s loy ers , soit parce qu ' ils n ' ont plus 

les moy e ns financiers nécessaires, soit parce qu'ils ont détourné 

le chapitre budgétaire . A cet éga rd, 1 ' exemp l e congolais est révéla

teur. 

Le Gabon, corrme le sou li gne so n délégué à la Conférence de Yaoundé, 

" s e heu r t e à 1 ' é p i ne u x p r o b l ème d u manqu e de s t r u c t u r e s d ' a cc u e i l . 

C'est ainsi que les réfugié s se trouvent mêlés à la populatinn 

locale, pratiquement livr és à e u x- mêmes. Nombre d'entr e eux éprou

vent d'énormes difficultés à se loger, faute de moyen s financ i ers . 

L'Eglise Evangélique du Gabon, qui, ju sque-là, avait ess ayé dans la 

limite de ses possibilité s de pa lli er cet inconvénient, n e dispose 

que d'un nombre restreint de cases de pas sage destinée s à loger l es 

p a s t e u r e n t o u r n é e , e t s e r v a n t à l ' o c c a s i o n , à l ' h é b e r g eme n t p r o v i -

s oir e des réfugiés qui n'exc è de généra l ement pas trois mois" (l); 

1 ' accès à l ' en se i g n eme nt second a i r e et su p é r i eu r notarrment en 

ce qui concerne l'accès aux études , la r econ nais sa nc e de certi

ficat s d'études , de dip l ômes et titres univ e r s it aires délivrés à 

( l ) " S ém i na i r e s u r 1 a s i t u a t i on d e s r é f u g i é s e n A f r i q u e Ce n t r a 1 e " 
op. cit., page 51. 
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l'étranger, la remise des droits et ta xes et 1 'attribution de 

bour ses d'étud es (Article 22). 

En ce domaine, le HCR et l 'OJA ont con se nti d'énormes efforts 

surtout au x niv e au x primair e et seconda ir e , sauf au niveau supé

rieur où 'acc è s es t tr ès sé l ectif surt out en matière d'octroi 

de bourse. 

Quant à la g r a t uit é d e l' e n se i gn eme nt, bea ucoup d e pay s africains 

resp e ct en t c e tt e d i s position aux n iv e au x pr imai re et sec ondair e . 

Cep e ndant au niv e au s up é ri e ur, i 1 se p o se d es problèmes dans cer

tai n s pay s t e ll e qu e l a RCA où l es univ e rsi tair e s ne b é néf icient 

pa s de mêmes trait e me nt s q ue l es nationau x . Il s s ont soumis à des 

t au x impo sés au x é trang e r s o rdin a ir es . 

Le Zaîr e a con s tru i t d es é col es prima ir es pour l e s e nfant s des 

r é fu g i és , d ' autr es fr é qu e nt e nt l es éco l es pr imair e s avec l e s 

Zaîroi s s an s d i scr iminati o n. P o u r l e u r f ormat i on, l e s r é fugiés 

s ont admi s da n s l es é tabli sseme nt s seco nd a ir es e t univ e rsitair es 

au même tit re '.1ue les Za ï· ro i s e t r eç o i ven t aes b·o.ur ses d' é tude s 

e t par l e HCR et p ar l e Con se il Ex é cu ti f co nforméme nt à l a l é gis

l ati o n za îr o i se e n la mati è r e . 

Au Ga bon , d e s b o u r s e s l e u r s o n t a t t r i b u é e s p a r 1 e HCR e t 1 ' E g 1 i s e 

Ev ang é liqu e g r ace a u x fond s a nnu e ll eme nt v e rsés par la Conférence 

d e s E g 1 i s e s d e T o u t e 1 ' A f r i q u e ( CET A ) a u morne n t d e s u i v r e 1 e u r s 

étud e s su p é ri e ure s . 

En Ré pub l iqu e P o p u lair e d u Co n go , l es r é fug i és b é néficient* da n s 

l e s domain es d e 1 ' é ducati o n e t d e l a s ant é , des mêmes tr ai t ements 

qu e l es nationau x . Tout e f o i s , i 1 faut s igna l er que pour l es étu- · 

diants non bo ur s i e r s , l e ur s frai s d 'in scrip tion s ont pris en charge 

par l e Com i t é National d ' Ass i s tanc e au x Réf ugi és (CNAR) . Avant 

1990 , l es r é fugié s so nt dir e ct eme nt adm i s s ur titr e à 1 'Ecol e 

Nati o nal e d 'Adm ini s tration s 'il s e n ex prime nt l e beso in. C'est ainsi 

q u e b e aucoup d e Tch adi e n s o nt pu ob t e nir d es in s cr i pt ion s à l adite 

école . Mai s d e pui s 1 9 90, l es candidat s s ont d éso rmais so um is aux 

mêmes condition s q u e l es n a ti o n a u x ... ; · 
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la liberté de circulation (Article 26) comporte pour les réfu

giés le libre choix du lieu de sa résidence et le droit de 

circuler librement sous les réserves instituées par la régle

mentation applicable aux étrangers dans le s mêmes circonstances; 

la dispense de réciprocité la Conv e ntion de Ge n è ve de 1951 

pose le principe de la di s p e ns e d e r é ciprocit é à s on Articl e 7; 

apr ès un délai de résidenc e d e troi s ans, tou s l es r é fugi és b é né

ficient s ur le territoir e d es Etat s contractant s , d e la di s p e n se 

d e r é ciprocité l é gislativ e ; c e tt e di s p e n se s 'appl iq u e au ss i bi e n 

au x droit s e t au x avantag es qui n e s ont pa s pr é vu s . 

Si en th é ori e du moin s l es in s trume nt s acc ord e nt des d r o it s exorb i 

tant s au x r é fu g i és dan s la p ra ti q u e d es Et a t s , l' effect i v it é de ces 

droit s es t s ou ve nt e ntra vée par p lu s i e u rs éc u e il s . 

Paragraphe 2 Limites des dro i t s de ré f ug i é 

Ce s l i mi t e s p e u v e n t ê t r e s o i t l e f r u i t d e ' i g n o r a n c e d e s d i t s d r o i t s 

p a r l es int é r essés , soi t d e l a vo l o nt é po li t iqu e des E t at.s . 

S 'agi ss a n t d e l'ign or an ce o u enco r e limi ta ti o n s in ternes , l es r éfu

gi és africain s dont près d e 80 % so nt d es r ur a u x , c ' es t -à-d ir e des 

analphab è t es , partant in c apabl es de r evend i q u e r l e bénéf i ce de l e u rs 

droit s : o n n e p e ut r e v e ndi q uer qu e ce don t o n a connaissa n ce . A i ns i 

donc, c e rt a in s r é fugi és p é ri sse nt f a ut e de co nnai ssa n ce à c e t 

é g a r d , l ' i mp o r t a n c e q u e l e s r é f u g i é s s o i e n t -d Ûme n t i n f o r mé s d e 

mani è r e appro p ri ée de l e ur s d r o it s e t d evo i rs s 'a vère indi spe n sab l e . 
) 

Ce tt e i g nor a nce es t p arfoi s savamne nt e ntr e t e nu e pa r l es respo n sa-

bl es . A titr e d'il l u s trati o n au Co n go ju s qu' à la cr éa ti o n du Ce nt re 

d' Information d e s Nation s Uni es o ù ce rtain s r é fugi és ur b a i ns vo nt 

s ' é d i f i e r t o u t e s t t a b o u , même d e s r e v u e s , t e l q u e Ma g a z i n e " Ré f u -

g i é s " , q u i d e va i e n t ê t r e d i s t r i bu ée s g r a t u i t eme n t . Gr â ce , t ou j o u r s 

au Centr e d' Information d es Nation s Uni es au Congo, po ur la p remi è r e 

foi s , le 20 juin 1990, la Journ ée du Ré fu g i é Afric a i n a été o r gan i sée , 

mais s an s asso ci e r l es r é fu g i és . Ma i s nou s pe n s on s q ue c ' es t dé j à u n 

p a s imp or tant p o ur l a se n s i b ili sa ti o n d u p u b ! i c s u r le f l é a u qu i le 

h ant e to us l es jo u r s . 
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Cette information pluridimensionnelle s'impose également au per

sonnel, car il nous a été donné lors de nos recherches à la Délé

gation Régional e du HCR à Kinshasa (Zaîre), au Ministère des 

Affair es Etrang ères du Congo, Section ONU, Section aJA, au HCR de 

Brazza vi lle, d'Abidjan, et enfin, au Comité National d'Assistance 

aux Réfug i és (CNAR)/Congo, de constater que la plupart du personnel, 

non seulement n 'a aucune connaissance du Droit Int er national, Huma

nitaire, mais plus grave e ncor e , ignor e les princip es sac ro- sain t s 

du HCR. Le mangu e parfois du personnel qualifié es t 1 'un e d es so urc es 

d ' aggravatio n des viola tion s ignobles des droit s du ré fugi é (*). Par

fo i s l es réfug i és urbains, habitué~ à des j e u x démocratiques, s ont 

1 'obj et de menac es d ' ex pulsion d es auto rités de pays d'asile. Ce qu i 

l es réduit au ss i à 1' impu i ssance réelle. 

"Les s t ru c tu r es e f· 1 es p r i n c i p es i nt e r na t i on aux, é ta b l i s i l y a 40 ans 

pour s auvegard e r l es dro it s fondamentau x des r éfugiés, so nt actu e ll e

me nt sous l e coup des attaques l es plus dures qu ' elles aien t subies 

ce s de r n i è r e s a n née s " . Te l l e e s f· l ' op i n i on p e r s on ne I l e de Den n i s 

·McNAMA.RA , Dir ec teur Adjo int d e _la Qivi s ion de la Prot ec tion Inter-

n ·a t i on a l e d u HCR ( l ) . Ma l g r é 1 e s a p p e l s i n c e s s a n t s d e 1 a D i r e c t i o n d e 

l a Prot ec t i on au HCR, choq u e année à l' endr oit des Etats, la vio la 

tion ou l es limit es des droits du réfugié devient la règ l e e t leur 

respec t l ' excep tion. 

S'adre ssa nt e n 1989 à la Comni ss ion des Droits de 1 'Homne des 

Nation s Unie s , l e D i rec t eur chargé du Droit des Réfugiés et de la 

Doc trin e au HCR rappe lait aux E tat s que "les droits des réfugi és ne 

s ' arrêt e nt pa s à la déterm in ation de s t atut ni à l'o ctro i du, droit 

d ' a s i l e . Da n s d e n omb r e u x p a y s , de s r é f u g i é s a y an t à e x e r ce r l e u r 

dro it au t rava il se so nt heurt és à de sé ri e u x obstacl es . D'aut res se 

so nt vu refus e r l' accès a u x tribunaux, confiner dans des camp s , 

interdir e de posséder o u gérer un comnerce e t d'achet e r des terr es . 

(*) Ces point s sont sou li gnés par nous. 

( l ) "Ré f u g i é " , j u i 1 1 et - août l 9 90 , page 2 8 . 
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Chaque année, des milliers d~ réfugiés sont renvoy é s contre leur 

gré dans leur pays d'origine. Ces réfugiés risquen t de se retrou

ver exposés aux mêmes abus .· et violations qui avaient précisément 

mo t i v é l e u r f u i t e 11 
( 1 ) . 

Sur plusieurs continents, des réfugiés vivant dans des camps ou 

de s zones d'installation ont été victimes de violences e t d' atta

que s, ferrmes et e nfants é tant particulièrement vulnérables. Dans 

c e rtain s cas, l es réfugiés ont é t é maltrait és avec le so uti en 

dir ect ou tacite du gouv er neme nt hôt e , parf oi s en co lla boration 

av ec le g ouv e rnemen t du pays d' il s ont fui . Dans d'autr es ca s , l e s 

réfugiés ont é t é contraints de prendr e parti e dan s un e gu e rr e 

civile entra inan t des attaqu e s m ilitai re s d e 1 ' autr e bord contr e 

1 eu r f ami 1 1 e e t 1 e s c i v i 1 s r e'g r ou p é s dan s 1 e s camp s . 

A j o u t e R o be r t a COHEN, '' t r o p s o u v e n t , 1 e s r é f u g i é s q u i v e u 1 e n t 

dénoncer ces violations s ' ex po se nt à de s s a n c ti o n s . Be au c oup p ré

f è rent donc s e taire. Qua nt au x organi s ai-i o ns d ' a id e , e ll es h és i 

tent parfois à intervenir d e c r ai nt e d ' êtr e ex pu l sées " (2 ). 

En définitiv e , l e non-r es p e ct d é c e s dr o it s a d es c o n sé qu e nc es 

peut - ê t r e moi n s tragiques mai s d ir e ct eme nt r esse nti es s ur l a vi e 

e t l e bi e n-être des réfugi és . 

Ces droit s n e vont pa s so n s impose r d e co ntr ep art i e. 

Section II Les obligations du réfugié 

Nous verrons successiveme nt, l e s obligation s nationale s impo sées 

par l a pratique e t l es obligation s conventionn e ll es . 

( l ) Ci té par Rober ta COHEN dans "Réf u g i é s ," N ° 7 7 , j u i 1 1 et -
août 198 9, page 26. 

(2) Pour d es informations comp l émen t air es , lir e 1 'art icl e d e 
Robe r ta COHEN ( Conse i 1 ! èr e Prin cipa l e chargée d es Droit s de 1 'Horrme 
aup r ès du Re fug e e Policy Group). "Ré fu gi és " N° 7 7 , op. ci t . , pa ges 
2 5 - 2 7 , i nt i ut I é "Le s r é f u g i é s a u s s i ... " . 

CODESRIA
 - B

IB
LIO

THEQUE



- 48 -

Paragraphe 1 : Les obligations nationales 

Les obligations imposées par les pays d'asile sont parfois plus· 

nombreu ses ou plus larges que celles prévues par les pertinents 

instruments internationaux, dans la mesure où elles comportent 

un e obligation de réserve ou de neutralité politique qui fait 

p eser sur les r éf ugiés une perpétuelle menace d'expulsion. Sans 

aller ju s qu'à cette limite, des assignations à résidence sont par

foi s prononc ées pour des périodes plu s ou moins longue s . De telles 

mesures ont é t é prises en Franc e , au printemps 1976, à 'égard de 

d i x - h u i t ré f u g i é-s b a:; que s q u i av a i en t été as s i g n és à rés i d e n ce à 

1 'il e d'Yeu . Il s ne furent li bérés que l e 18 février 1977 après 

e ngag és à ne 

1 'E s pagne à 

d 'a ctivités 

pas résider dan s l es départements limitro phes de 

l' exce ption d es Land es et du Gers , à ne pas exercer 

politiques s ur l e territoire français (1). 

Qu an t à 1 ' A f r i q u e , à c ha que con f é r e n ce. a u s omne t de 1 ' OUA, 1 e s 

che f s d'Etat e t de gouve rn ement ex ig ent toujours que la ville où 

se t i en t l a Conférence soi t c omp 1 è t eme nt "net t o y é e " , c ' es t - à - d i r e 

débarrassée de tous l es opposants à l e ur régime. Alors l es services 

de sécu rité du pays hôte arr êtent l es réfugiés, en expu l se nt cer

t ains , parq u en t l es autres dans d es camps de concentration p endant 

tou t e 1 a durée de l a Conférence . Cependant , de pu i s 1 ' éc hec du s om

me t de T r i p o 1 i e n l 9 8 2, c omne 1 e so u 1 i g ne M. S EKOU TRAORE, " 1 e 

pr in cipe de la rotatio n a é té abandonné et tous l es sorrme t s de 

1 'aJA ont li eu désormais au siège à Addis-Ab éb a. Cela constitue un 

sou l agement certain po ur l es réfugié s politiques africains" (2) . 

L' i nt ra n s i g e an ce des go u ver n eme nt s à 1 ' égard de cet te o b 1 i g a t i on de 

rése r ve varie s uivant les p ér iod es , l es pay s d'origin e des r é fugiés 

et la nature des activités que ces derniers prétendent exe rc er . 

( 1 ) Ch . ROUSSEAU, RGDIP, 1977 , pages 532-533. 

( 2 ) S é k ou TRAORE "Que s t i on s a fr i c a i ne s , 
n a t i o n a 1 e s , p r i x 1 i t t é r a i r e s , OUA , Po i n t s d e 
1989, page 69. 

Franco phon i e , 1 angue s 
vue l 'Ha rma t tan, Par i s , 
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Paragraphe 2 Les obligations institutionnelles 

M~me si les instruments juridiques internationaux ne dressent pas 

explicitement une liste exhaustive des obligations incombant aux 

réfugiés, !'Article 2 de la Convention de Genève stipule que "Tout 

réfugié a, à 1 'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui com

portent notamnent de se conformer aux lois et réglements, ainsi 

q u I a u x me s u r e s p r i s e s p o u r 1 e ma i n t i e n d e 1 1 o r d r e p u b 1 i c 11 
• 

Ce t te o b 1 i g a t i on e s t é g a 1 eme n t p r é vu e p a r 1 ' Ar t i c 1 e I I I de 1 a Con -

vent ion de 1 'a.JA qui ajoute par ai li e urs e n so n Paragraphe l · que. 

l e réfugi é "doit en outre s 'ab s t e nir de tous agi sseme nt s subversifs 

d i r i g é s con t r e un Et a t memb r e de 1 ' a.JA" . La t ra n s gr e s s i on de ce t te 

règle entraîne la possibilit é pour l'Et at d'accueil d ' ex puls e r le 

réfugié conformément aux dispo s ition s de 1 'Articl e 32-1 d e la Con 

vention d e Genève qui s tipul e . "l es Etats contractants n' ex puls e ront 

un réfugié se trouvant 

de s rai s ons de sécurité 

r é g u 1 i è r eme n t 

national e ou 

sur leur t err itoir e que pour 

d'ordr e public". 

la notion de séc urit é natianal e et ce ll e d'ord r e public pose s ou

v e nt probl ème en Afrique. 

L ' o r d r e p u b I i c , d é f i n i p a r 1 e I e x i q u e d e t e r me s j u r i d i q u e s c orrme 

" v a s t e c on c e p t i on d ' e n s emb 1 e d e 1 a v i e e n c omnu n s u r I e p 1 a n p o 1 i -

t i q u e e t a dm i n i s t r a t i f .- S o n c o n t e n u v a r i e é v i d errrne n t d u t o u t a u 

tout selon le s régimes . A l'ordr e public s 'oppos e nt, d'un point d e 

vue dialectiqu-e , les lib ertés individuell es dit es publiques et spé

c i a 1 eme n t 1 a 1 i b e r t é d e s e d é p I a c e r , 1 ' i n v i o 1 a b i 1 i t é d u d om · c i 1 e , 

la libert é de pensée, la 1 iberté d'exprimer sa p ensée . L'un des 

points les plus délicats est celui de 1 'affrontemen t de 1 'ordre 

pub I i c e t de 1 a mo ra I e" . Ce t te no t i on es t souvent i nt e r pré té e d ' une 

manière exte nsiv e. En son nom, beaucoup d'âmes innocentes ont été 

sàcrifiées sans rémission dans un continent corrme celui d'Afrique 

où il y a plus de droits du régime que ceux véritableme nt de 1 'Hom

me. 

Cet te exp u I s i on n ' o b é i t j orna i s à 1 a procédure prévue à 1 ' a I i né a 2 

de !'Arti c l e 32 qui st ipul e "l' exp ul sion de ce r é fugi é n'aura li e u 

qu'en exécut ion d 'u ne déci s ion rendue, confo rmément à l a procédure 
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prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf les raisons impérieuses 

de s éc urité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preu

ves t en dant à l e disculper, à présenter un recours et à se faire 

représenter à cet ef f e t devant une autorité compétente ou devant 

un e ou plus i eurs personnes spé cialement désignées par 1 'auto rité 

compétente". 

L'alin é a 3 ajout e "les Etat s contracta nt s accorderont à un t e l réfu

gié un d é lai ra i sonn abl e pour lui p e rmettre de chercher à se faire 

admettr e r é gu l i è r ement dan s un autre pay s . Les Etats contractants 

peuvent appliqu er , pendant ce d é l a i, t elle mes ur e d'ordr e int erne 

q u ' i 1 ·s j u g e r o n t o p p o r t u n e " . . . 

Le s princip es g é n é raux de droit n e son t pas aussi muet s s ur 1' int e r

d icti on .d 'utili se r l e t e rritoir e d 'un Etat comne base d e subversion 

à 1 'encont re d'un autre Etat donc c ' est une obligation interna t ional e 

à l a q u e l l e l ' a.JA s ' e s t i n s p i r é e . 

Il r essor t de t o ut c e qui précède qu e l es r é fugi és n e cons titu e nt pas 

~ne cat égo ri e privil é gi ée d e perso nn es pouvant 

aux l o i s e t r èg l eme nts de l e ur pays d'accu e il; 

impunément contreveni r 

autant q ue l es na -

t i onau x ou é trange r s ord inair es , ils sont justifiable s d es in s tanc es 

judiciair es e t doiv e nt p ers onn e ll eme nt assumer l es r es ponsabilit és 

c ivil es ou p é na l es e ncouru es d e l e ur fait. Il est enfin import ant d e 

r e l ever l es d e voirs d es Etats e n l a mati ère. 

Section III Les devoirs des Etats 

Ce tte Section sera consacrée , d'une part, à 1 'ana ly se de qu i l ques 

devo i rs fondamen tau x ( Paragraph e 1 ) et, d'autre part , à ! 'appr écia

tio n de l e ur port ée (Paragraphe 2) . 

Paragraphe 1 : Analyse des devo ir s des Etats 

Le s devoi rs de s Etat s s ont en princ i p e ceux découlant des droits des 

réfug i és. 
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Les pro b i ème s des réf u g i é s , · énonce l e p r. é amb u l e "do i vent ê t r e 

abordés d'une manière essentiellement humanitaires". Une série 

d e d e v o i r s e n d é c ou l e n t • I l s t o u c h e n t 1 e s E t a t s Memb r e s d e l ' a.JA, 

les réfugiés, les Etats d'accueil et les pays d'orig i ne. 

Les premiers doiv ent "faire tout ce qui 

accueillir les r éfugiés et leur assurer 

est d e leur p ouvoir" pour 

leur établissement. Ils 

doivent normalement leur accord er asil e ... Nul n e p eut, e n outr e, 

" ê t r e s o um i s p a r un Et a t Memb r e à de s me s u r e s t e l s que l e r e f u s 

d 'adm ission à la frontière, le re foul ement ou l' ex pu lsion , qui 

l'obligerai e n t à r e tourner ou à d emeurer da n s un territoire où sa 

v i e , s o n i n t é g r i t é c o r p o r e l l e o u s a l i b e r t é s e r a i e n t me n a c é e s " . A 

ce la s ' ajoute une clause de non-discriminatio~. Se lo n l 'Arti cle IV 

de la Con ve nt i on de l 'a.JA de l 9 6 9 " l es Et a t s Memb res s ' e ngagent à 

app l iquer l es dispositions d e la présente Convention à tous le s 

réfugiés, s an s disti-;iction de race , de religion, . de nationa li té, 

d'appartenance à un certain groupe soc i al ou d ' opinions po l itiques ". 

Cepe ndant, la pratique en es t une autre. Les Etat s Membres doiv en t 

c o. l l a b o r e r a v e c I e HCR . I l s s ' e n g a g e n t à f o u r n i r a u S e c r é t a r i a t 

"d ans la forme appropr i ée , l es informations et l es donn ées s tati s

tiques relatives au sta tut de s réfug i és e t -à l' application de la 

Con v en t i on ( Ar t i c 1 e V I I ) " . 

L'E tat d'asi l e s ' engage à int e rdire aux r éf ugi és établis s ur son 

territoire d ' attaquer un Etat que l co n que, membre de l 'OUA , par 

toutes activités qui soien t d e nature à fair e nait re un e tension 

en t r e l es Et a t s Membres e t n o t arrme nt par l es armes , 1 a v o i e de la 

presse écr it e ou radiodiff u sée ( Article III-2). En contrepartie, 

les Etat s Membres délivreront aux réfugiés rés idant r égu li èrement 

su r l eur terri t oire des tit res de voyag e conformes à la Con J ention 

des Nation s Uni es relative au sta tut d e réfugié et à ses annexes en 

v ue de l eur permet tre de voyager hors de ces t err itoi res , à moins 

des raison s impérieuses de sécur it é national e ou d'ordr e public s' y 

opposent (Artic l e VI - 1 ). 

Après ce catalogue de devoirs, inte rr ogeons-nous s ur l eur eff i ca

cité. 
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Paragraphe 2 Portée des devoirs de l'Etat 

Les sacro-saints principes le non-refoulement, la non-discrimi-

nation, la protection, l 'assistqnce à des fins multiples ... , con

sacrés par les instruments internationaux qui constituent en fait 

les devoirs, les plus absolus des Etats demeurent un leurre dans 

la pratique. 

Sou l i gnons avec l e Professeur BETTA TI que 11 1 e s or t des réf u g i é s 

politiques a pu paraître précair e en Europe, en Asie, en J.mérique 

Latin e . Il est alarmant aujourd'hui en Afrique où l e nombre 

d'exilés n'inquiète pas autant que le véritable troc dont ils font 

1 'obj et en tr e gouvernants davantage soucieux d'échanges d e bons 

procéd és que de r es pect des engagemen ts humanitaires" (l ) . 

Le 7 no vemb r e 1 984 , e n prélude au Somnet d'Ar usha entre l e Ken_ya , 

la Tanzani e et l'Ouganda, Nairobi et Dar Es-Salaam échangea i ent 

se cr è t ement plusi e urs Tan zan i e ns d'~n côt é et dix-hu ·it Kenya n s de 

1 'autr e , tous r é fugiés politiques, soustraits ain si à un e protec

tion qui d e vrait être la règle de s gouvernants e t des Etats d émo

cratiques. De la meme manière, à la demande du Goùv ernement de 

Luanda, la Zambie a renvoyé chez eux , en janvier 1°984, 1300 r éf u

gié s angolais, homnes, femne s et e nfants qui avaient fui l e ur pays , 

mais tou s réfugi és politiques (2) . 

Le 1 2 j u i l l e t 1 9 8 5, l e HCR annonça i t que I es 3 7 r é f u g i é s v i et -

namien s r ec u e i I li s e n mer d e Chine un mois plus tôt par un na vire 

s o v i é t i q u e , 1 e Po i s k , a v a i e n t é t é r a p a t r i é s , c ' e s t - à - d i r e r em i s 

aux auto r i tés d e Han o î , a 1 or s que l a Su ède e t l es Et a t s - Un i s l e ur 

avai e nt pourtant accordé l'a sile ... Il est vra i qu'en d é pit ~de s 

disposition s judici euses des conventions, accorder 1 'a si l e politi

que à un dissid e nt, c'est toujour s prendre le ri s que de comnettre 

un ge ste inamical au x yeux du pays conc e rné. Mai s ne pas 1 'accorder 

c'est se rendre coup abl e de non-assistance à un e personne e n danger 

de mort ou au p e uple en danger de génocide dans certain s cas par

fois. Il es t de s inamicalit és qui honorent. La transgr ess ion des 

(1 ) Mario BETTATI, op. cit., pag es 204-205. 

(2) Voir l'impressionn ant inventaire que dresse , pour d e nom
b r e u x p a y s d ' A f r i q u e , J a c q u e s d e BARR I N, da n s " l e Mon de " d u 1 7 
avr il 1984 . 
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principes comnuns du droit international débute toujours à 1 'inté-

r i eu r des f r on t i ère s . Le go u ver n eme nt q u i v i o 1 e 1 es d r o i t s de 1 ' h omne 

chez lui aujourd'hui sera demain porté à 1 'irrespect du droit ail

leurs. L'Etat de droit se mérite et non se déclare. La confiance 

aussi. L'amitié davantage. Qu'il soit du domaine de 1 'éthique ou de 

celui du droit, 1 'asile ne saurait être trahi qu'au prix d'une infa

mie. 

CON::LUSION Du G--1APITRE 

Comne tout autr e système juridique, l e droit des r é fugiés est dyna

m i q u e . I l n e p e u t p a s ê t r e s t a t i .q u e e n r a i s o n de l ' é v o l u t i on d e s 

besoins d e ceux qui fuient ou des chang ements de politique qui ser 

v e nt l es int é r êts d es Etat s . 

Les obj e ctif s inh ére nt s à la promotion du droit d es r é fugiés sont 

-fo ndamen t a l eme nt conditionnés par l es id éa ux de l a dign it é et de 

l ' i n t é g r i té h urna i n e . De no u v e l l e s qu e s 1· i on s do i v en t ê t r e sou 1 e v é e s , 

l es lacun es du s yst è me ju~dique doivent être combl ée s, l es causes 

doiv en t ê tr e appr é hendé~s , disséqu ées e t la protection doit ê tre 

p lu s é troit e me nt li ée à la r e cherch e de so lution s idoines. 

Be au coup contestent aujourd'hui l e pr in cipe de l'a s il e , auquel por

t e nt atteinte l es cas de refouleme nt et d'e x pulsion. La promotion 

du dro it d es r éfug i és doit contribuer à s on propr e d é veloppement en 

conciliant l es int é r ê t s de chaçun de s membr e s d'un e société d'Etats 

ind épendan t s e t l e respect d es droits fondamentaux dont l e déni ne 

p e u t ab o u t i r à l ' e mp 1 o i de 1 a f o r ce e t à 1 a mo r t . 

Qu e pr é coni se nt 1 'OUA surtout et l e HCR pour endiguer ce fléau ? 
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. a-;APITRE IV 

DES SOLUTIQ\IS ~LES ETEN:X.JE ET LIMITES 

I NTRCD..CT I Q\I aJ a-;AP I TRE 

Ces solutions dites durables ou permanentes, contraires aux solu

tions définitives seront appr éhe ndé es esse ntiellement dans 1 'opti

que du HCR et de l 'a.JA, avant de tirer des so lutio ns critique s . 

Pendant un temps, les pays d'asi l e , d es organ i s ation s ex t é rieures 

c omne 1 e HCR et di f f é r e n t s or g an i sme s b é névole s , p r i r en t s oin des 

r é f u g i é s . Av e c l a c r é a t i on d e l ' a.JA e n l 9 6 3 , d e n o u v e l 1 e s p o s s i b i -

lités allaie nt s'offrir . Regroupant d es Etat s nouv e aux pour faire 

face b des t6che s au ss i d i fficil es qu e la déco l oni s ation, l e r è gle

ment pacifique des diff é r e n ds et le d é velopp eme nt é conomiqu e e t 

soc i a l , l 'a.JA n e pou va i t pas se t e n i r b l ' é ·ca r t d ' un pro b l ème é p i -

n eux corrme celui d es r éf ug i és qui avait t a nt d ' application s po liti

ques et soc ial es . Quand l 'OUA fut cr éée il y avait presq u e un d emi-

mi l li on de réfugi és , mais aucun organi sme , 

é t é créé ( l ). C ' est pour r eméd i e r 6 cette 

pour s ' occ up e r d ' eux , n' a•ta i t 

s ituati on q ue vc s ' inscri re 

1 a créa t ion par l ' OUA d u Bu r ea u pou r l e Pl a r; e, ne n t e t l ' Ed u c a t i on des 

Ré fugi és A fr i c ai n s ( BPERA) , b ' in t é r i e u r du Se cr é ta r i a t Général de 

1 ' a.JA a u l e n d ema i n de l a Con f é r e n ce i n t e r na t i on a l e d e l 9 6 7 s u r l e s 

aspects jurid i qu es , éco nomiqu es et so ciaux du probl ème d es r éf ugiés 

africains b Addi s -Abéba. Ce l ui-ci devai t "promouvoir l' e mp l oi des 

réfugiés africains, rassembler e t fournir de s info rmatio n s concer

nant l ' éd u c a t i on , l a format i on e t 1 es of fr es d ' emp l o i s e n A fr i que 11 
• 

Il devait ê tr e b la fois d i rig é par un comit é p erma nent e t u~ comité 

co n cu lt atif . En s omne , la t6c he esse nti e ll e du Bur e au est de favori

ser l a réinstallation des r é fugié s e t l e ur procurer un emp loi, de 

rass embler e t de fournir de s rense i gnement s s ur l e s poss ibilit és 

d'enseignement, de formation profes s ionn e ll e e t d ' emplo i e n Afrique 

et d ' as sure r 1 e Secr é ta r i a t du Corn i t é de Co or d i na t i on, no t amne nt au 

( l ) Vo i r l ' a r t i c 1 e d e J on WORONOF F "L 'OUA e t l e p r o b l ème d es 
réfugi és " 1n Re vu e Françai se d ' E tud es Politiques Afri c ain es , 1973, 
page s 86-87. 
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cours de sessions de celui-ci. Pendant les intercessions, il en 

devient l'appareil exécutif. Quelques années plus tard, le BPERA 

d e v i e n d r a 1 e Bu r e a u d e l ' ().JA p o u r l e s Ré f u g i é s ( l ) . 

Ces solutions durables seront traitées successivement le rapa-

triement volontaire (Section I), l'intégration sur place (Sec

tion II) et enfin la réinstallation (Section III), pour rendre 

compte de ce qui a é té fait jusqu e- là et ce qui n'a pas é t é fait. 

Section I Le rapatriement librement consenti 

Nous allons trait e r dans un pr emi e r paragraphe le principe de rapa

trieme nt volontair ement con se nti, e t dan s un d e u xième , qu e lqu es cas 

pratiqu es pour en tirer quelques l eç on s . 

Parag.raphe 1 Le pr incipe de rapatriement volontair eme nt consenti 

La prot e ction de s r éf ugiés e t l a recherche d e s olution s durable s à 

l e urs probl èmes constitue nt l es d e u x prin c ipal es fonction s du HCR. 

C'esf ce ~-ui r ess ort très clair eme nt de la premi è re phra se du para

graphe 1 du Sta tut du HCR :"Le Haut Comni ss air e d es Nations Uni es 

pour l es Ré fugi és , agissant sou s l'autorit é d e l'As semb l ée Générale, 

assume l es fonction s de protection int ernat ional e , sous l es auspices 

d e 1 'Org anisat ion des Nations Unies, e n c e qui concerne l es réfugi és 

qui e ntr ent dan s l e cadre du pr ése nt Statut, et de r e cherche de 

s olution s perman e nt es au probl ème d es r éf ugiés". 

Le Paragraph e 2 ajoute "L'activit é du Haut Comnissaire ne comporte 

aucun caract è re politique; e ll e es t humanitaire et socia l e e~ con

cerne en principe d es group es et catégories de réfugiés". 

La Convention de l '().JA de 1969 n' es t pas aussi e n rest e en ce 

d orna i ne . C ' e s t a i n s i q u e da n s s on Ar t i c l e V - 1 , i l d i s p o se " Le c a r ac -

tère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respect é 

dans tous les cas et aucun réfu g i é n e peut êt re rapatri é contre so n 

gré". 

(l) Pour tou s ceux qui veul e nt avoir des informations 
tant sur l '().JA, l e problème d es réfugié s que sur l e BPERA, 
con s ul ter u t i I e me nt l ' art i c I e de J on WORONOFF pr é ci t é . 

d é taill ées , 
il s peuve nt 
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Selon le HCR, le rapatriement librement consenti intervient géné

ralêment lorsque les causes de la fuite ont été à ce point modi 

fiées dans le pays d'origine que le réfugié ne se sent plus menacé 

p-ar un retour, ni dans sa vie ni dans ses droits" (1). Le rapatrie

ment librement consenti est considéré comne la solution idéale ou 

la panac é e aux problèmes de s réfugiés. 

Une exig e nc e pr é alabl e à ce rapatri eme nt consiste à fournir aux 

réfugi é s les information s n é c ess aire s s ur l e ur pays d'origine, afin 

de faciliter l e ur c h oi x d e r e t o urn e r o u d e rester dans le pays 

d'asil e . Le Comit é Exé cutif a notamne nt r e connu dans sa conclusion 

N° 18 ( XXX I) qu e l es vi s it es des r é fugi és à titre ind .ividùel ou de 

repr ése nt a nt s de ces derni e r s d an s l e ur pay s d'origine pour s' infor

me r d e l a s ituati o n qui y r èg n e pourrai e nt ê tr e util es à cet é gard, 

s an s qu e ces vi s i tes e ntrain ent a utomati q u eme nt la pert e du statut 

d e r é f ug i é . Da n s l e même es prit, l es go u ve rn eme nt s d es pays d'origin e 

ont é t é in v it és à fo u ~nir· des ga ranti es f o rme ll e s en ce qui conc e rne 

la sé cur ité des pe r so nn es qui re t o urn e nt e t qui n e doiv e nt pas êtr e 

p é n a li sées p o ur avoi r quitt é l e ur pay s . Tout es ces dispositions é lo

qu e nt es n e so nt so uv e nt qu e th éo riqu es . En th é ori e du .moins une fois 

qu e l e ra p a t r i e me n t ·.l i b r e me n t co n s e n t i a é t é ac cep t é , 1 e HCR do i t 

fournir, a u titr e de r é adapt a ti on e t de r é int é gration grâce à la 

fournitur e d e seme nc es , d'outil s a g ri c ol es , d'ustensil e s mé nagers ou 

d'autr es a rti c l es in d i s p e n s a b l es à la vi e d e tous le s jour s . 

Ces programnes c ontri b u e nt d o n c à la c r é ation des conditions mat é 

riell es qui s ont so uv e nt un fa c t e ur d é t e rminant de la décision 

d 'autr es ré fugi és d e r e ntr e r à l eu r t o ur. 

Le rap a tri eme nt v ol o ntaire, l orsq u'il es t pos s ible, 

so lution pr é f é rabl e à chaqu e probl ème d e r é fugiés. 

e st toujours la 

Il perme t au réfu-

gié de r e tourn e r ch ez lui e t d e se r é in s ére r parmi la comnunauté 

d'origin e . Mai s ce tt e s olution es t s ouv e nt difficile et délicate à 

me ttr e e n o e uvr e . C' es t pourquoi d es princip es int e rnationaux ont été 

é labor és t a nt p our p r ot ég er l es r é fugi é s qu e pour aider à la mise en 

o e uvr e de c e tt e s oluti o n. 

( 1 ) In l e HCR au se r v i ce des r é f ug i és . 
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M. Ricka STAINSBY les a résumés dansons article intitulé "Les 

sept principes du rapatriement volontaire" (1). 

Selon le premier principe, les réfugiés ont le droit de retourner 

volontairement dans leur pays. 

Ce droit, reconnu par les normes internationales, est normalement 

resp ec té par l es pays d'origine. Tout efois, les ré f ugiés s ouhai

tant regagner leu r pays font parfois 1 'objet d e harcèlement s , eu 

sont victime s d'entraves visant à le s empêcher de partir. Se lon 

div e r ses s ou rces , des raison s politique s sont bi e n s ouvent à 1 'ori

gine d e t e ll es e ntraves. Le s exemples le s plus i ll us tratif s s ont 

ceux que nou s avons connu s de décembre 1990 à jan vie r 1991 avec l e 

Rwanda du Gé n ér al HABYARIMANA, de Soma li e e n jan v i er- f évr i er , où 

c e s r é f u g i é· s , q u a 1 i f i é s p a r 1 e s r é g i me s r e s p e c t i f s d e r e b e 1 1 e s , s e 

son t vu e mp êche r de r en t r e r au ber c a i 1 , sans ou b 1 i e r I e cas de 

M. Ange PATASSE, oppos ant au régime du Gén é ra l An dré KOLI NGB'A de 

Centrafr iqu e e n avr il 1990 ... 

Il ex i s t e un autr e princip e fo ndame nt al l e rapatri eme n t des r é fu 

g i é s ne do i t se r é a 1 i se r que s i I es r éf u g i é s e u x -meme s en ·exp r i men t 

libremen t l e s ouhait. P e rsonn e en principe ne doi t ê tr e contrainte 

à rentrer ou pay s . Il es t du devoir du HCR de s 'a ssu r er q ue le carac

t ère volontaire du rapatrieme nt es t toujour s r especté. Ce qui es t 

parfoi s plu s foci l e à dir e qu' à foir e , cor le s pr ess ion s exe rc ées s ur 

l es réfugié s afin qu'ils prennent ce tt e décision peuvent ê tr e tr ès 

fortes, e t pr e ndr e diverses formes parfois tr ès subti l es . 

Le troi sième principe es t que l e ra patri eme nt volontair e do it ê tre 

organi sé dans des conditions de sécurité et d e dignit é e t qu e l es 

r é fugi és puissent retourner d e préférence ver s l e ur s li e u x ori g in e l s 

de résidence. La sé cur it é phy s iqu e d es réfugiés es t diffici l e à 

assur e r, e n parti c ulier lorsque l e ur retour n'a pa s é t é précédé par 

un changement fondamental des circonstanc es qui avaient é t é à 1 ' or i

gine de l e ur fuit e . De fausses a ss urances s ont parfois donn ées aux 

( l ) M. Ricka STAINSBY "Les sep t principes de rapatri eme nt 
vo l ontair e " in "Réf u g i és ", N° 57, o cto bre 1988, pag es 33-34 . 
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iéfugiés par les autorités de leur pays d'origine pour apaiser 

leurs craintes, en particulier leurs inquiétudes au sujet de 

mesures éventuelles de représailles ou autres mesures punitives 

qu'ils pourraient risquer pour avoir quitté leur terroir national. 

Le HCR a un int é r ê t l é gitime à vérifier que ces assurances sont 

b i e n r emp l i e s . 

Ce la fait e n r é ali té p arti e du quatri ème principe qui concerne la 

pr é occupation du HCR q uant au x c ons é qu e nc es du retou r d e s r é fugi é s 

vers l e ur pay s d' or i g in e . Le pe r s onn e l du HCR dans l e s pays d'ori 

gin e d o i t a v o i r été e n mes ur e de v é rifier la situation d e s rapatri é s 

po ur s 'a ss u rer q u e l es c o n d i t ion s fondame ntal e s d e sé curit é e t d e 

d i g n i t é on t é t é r e mp l i e s . 

To ut e action int e rnat i ona l e en f a ve ur d e rapatri eme n t vol o nta i r e 

de vrait rece~o i r l e p l e i n app ui e t la cocip é ration d e tou s le s Etat s 

co ~ce r nés . Ce pr i nc ip e est li é au s i x i ème e t d e rni e r princip e , selon 

l eq u e l, lor s que ce l a est n écess air e e t poss ibl e , l e HCR de vrait é ta

b l i r e t me t t r e e n o e u v r e d e s p r o g r arrrne s d ' a s s i s t a n c e p o u r I e s r a p a -

tr i és . L ' é vo l ut i on qui 

désorma i s fa i t naîtr e 

reto ur ner chez eux de 

s ' amorce au jourd'hui d an s p lu s i e ur s pay s a 

1 'espo i ; q u ~ ·des millions d e r éf u g i és p ourr o nt 

l e ur prop r e gré . 

2 Quelq u e s cas p ratiques 

A t i t r e d' i I l ustration , nous pr ése nt e ron s qu e lqu es c as se lon l es 

pays sur l esque l s nous d i sposo n s d e qu e lqu es informat i on s 

- Angola 

Pe nd a nt l e prem i e r semest r e 198 9 , on e s time qu'il y avait e n Angola 

e n v iron 9 1 150 r é fug i és d o nt appro x imativ eme nt 69 000 Namibi e n s , 

1 2 150 Zaî ro i s et 10 000 S ud - Afri c ains. 

Le s ucc ès des n égoc i at i ons e ntr e 1 'Afriqu e du Sud, Cu b a e t 1 'Angola 

q ui a bouti t à la sig n a t u r e de l 'Acc ord du 22 déc embr e 1988 à New Yor k 

a o u ve rt l a vo i e à l a m i se e n oe u v r e de la r és olution 435/78 du 

Conse il de Séc urit é , ce qu i a e u po ur con sé qu e nc e 1 'ind épe ndanc e de 

l a Nam i bie e n 1 989 . 
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Anticipant une "solution politique" du problème namibien, le pro-

g r arrme de r a p a t r i eme n t l i h r eme n t c on s e n t i , mi s s u r p i e d p a r l e HCR 

en coopération avec les autorités compétentes, y compris les insti

tutions des Nations Unies, a permis à 33 000 Namibiens en Angola de 

retourner chez eux, avec l'aide du HCR jusqu'à la m i -août 1989. De 

septembre à décembre 1989, on prévoit de rapatrier 2500 Zaîrois (1). 

- Botswana 

Fin juill et , il y avait au Botswana 2092 ré fugié s irrma tri c ul és . 

Pr ès de la moitié vient de la zone d'installation de Dukwe et env i 

ron 620 originaires du Zimbabwe. Un grand nombre de Zimbabwée n s ont 

é t é rapatri és e n 1988 e t 1989, mais l e chiffre n' est pas d é t ermin é 

avec exac titude. 

- Burundi 

Selon l es statistiques du Gouverneme nt, il y a e nvir o n 267 500 réfu

giés au Burund i dont que lqu e 80 000 bénéficient d e l'a ss i stance du 

HCR. La majorité des ré fugi és so nt des Rwandais. Environ 40 000 

Burundai s ont bén é ficié du programne du ~CR en fav e ur des rapatriés. 

- Cameroun 

Se l o n l es estima ti ons du Gouverneme nt, il y a e n viron 51 000 r é fu

gi és au Cameroun dont la majorité sont des Tchadi e n s . Au début de 

1989, l e HCR venait e n aide à environ 6500 réfugi és tchadiens qui 

vivaient dans la zone d'insfallation rurale de Poli - Faro. 

Entre jan vier et juin 1989, environ 2500 Tchadiens, install és sur

tout dans l e camp de Poli-Faro ont été rapatriés sur leur demande . 

- Lesotho 

D'après l es récentes est imation s du Gouvernement, il y a au Lesotho 

4000 personnes dans des situations assimilables des réfugiés. Si la 

majorité sont originaire s d'Afriqu e du Sud, se uf s 267 d'entre eux 

sont irrmatriculés auprès du HCR. 

(1) ln HCR , 
octobre 1989, Vol 

I n f o r ma t i o n 

3, N° 2 . 
An go la, Botswana, Leso t ho , Swaz i land, 
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Fin août 1989, 700- rapatriés ont été accueillis et ont reçu de 

1 'aide pour se réinstaller dans leur région d'origine. 

Centrafrique 

Au début de 1 'année 1989, le nombre de réfugiés en République 

Centrafricaine était d'environ 3100 dont 2900 Tchadiens et 200 

d'origines diver ses . 

En 1988 et d éb ut 1989 (janvier e t mai), 1326 Tchadiens ont été 

rapatriés de leur propre gré au Tchad. Environ 900 Tchadi e n s 

vivent dans la zone d'installation rural e de Boubou où d es acti 

vités agricoles l eur permettent d'atteindre 1 'autosu ffis anc e . Le 

HCR continue à encourager l e rapatrieme nt libr ement consenti des 

Tchadien s . 

- Rwanda 

Au Rwanda, la s ituation a chang é du tout au tout à la mi-août 1988. 

Avant cette date, on es timait à 2 1 511 l e nombre d e réfugiés au 

Rwanda , tous d'o~igi~~ burundais e qui é tai en t pour la p lupart arri

vés au début des années 70. 

A l a mi-août 1988, un nouvel afflux important de réfugiés du 

Burund i a comnencé . On recensait 60 000 réfugi és . Sur 60 000 nou

veaux réfugiés, plus de 40 000 son t r e ntrés spontanément au Burundi. 

Depuis novembre 1988, plus de 9000 réfugiés ont é t é rapatriés sous 

les auspices du HCR. Au 1er août 1989, i I reste 1000 réfugiés dans 

un des camps de la province de Buta r é pour lesquels i I faut trouv er 

une so luti on durable. 

- Tchad 

Confo rmément à la Résolution 41/140 du 4 décembre 1986, aux termes 

de laque! le 1 'Assemblée Générale demandait aux organisations int er

gouvernementales et non-gouvernementales de soute nir les efforts de 

secours et de r éi n s tallation du Gouvernement Tchadien e n faveur des 
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rapatriés volontaires et des personnes d é placées, le HCR a mis 

s u r p i e d u n p r o g' r arrrne s p é c i a 1 d ' a s s i s t a n ce a u x r é f u g i é s a u Tc h a d 

pour la période allant d u 1er janvier au 30 septembr e 1987. Ini

t i a 1 eme n t p r é ·v u p o u r 9 mo i s , i 1 a é t é p r o l on g é p 1 u s i e u r s f o i s 

j u s q u ' a u 3 l ma r s l 9 8 9 ( l ) . 

Depuis le d é but d e 1989, un grand nomb re de réfugié s au Cameroun, 

au · Ni g é r i a , e n Ce n t r a f r i que e t au So u dan on t demand é l e u r r a p a t r i e -

ment vol ont a i r e au Tchad . En t r e l e 1 e r janv i e r et l e 30 j u i n, 800 

personnes réfugiées en Afri que d e l ' Ou es t don t 336 au Nigéria, 2552 

réfug i ées au Cameroun, 343 e n Ce ntrafriqu e ont é t é ra patri ée s s ous 

les auspices du HCR. 

De s n égociat i ons s ont en cour s e n ce qui c o nc e r n e l es r é fugi és 

accu e illi s ciu Soudan. 

D~ puis l a c hut e du s an g uinair e Hi ~sen HABRE e n d éc emb r e 19 90 ,· l es 

donn ées o n t s ub s ta n ti e ll ement cha n gé au p r of it d u r apa t r i ement 

volontair eme nt c on se nti pa r tout où se tr o u ve nt l es Tch a d i e n s . 

- Zaîr e 

D'apr ès l es s tati s ti q ue s du Gouverneme n t, il y au ra i t 344 909 réf u 

gi és a u Zaîr e . Le HCR apport e so n a i de à 40 0 00 r éf u g i és a u Sh aba, 

7000 ou Bas -Za îr e , 2000 au Ba n d un du e t 3000 qui viv ement dan s l es 

centres ur ba in s s urtout à K in s h as a. La maj o rit é d e ces r é fu g i é s 

s ont des Ango l a i s. Le Zaîr e h ébe r ge e n o utr e d es réfug i és du Burund i, 

d e l' Ouganda, du Rwanda e t d'aut res pay s (2 ) . 

) 

En rai s on d es con s ultation s e n co ur s ent r e l'Ang o l a e t l e Za î re con-

cer nant le rapatri e ment I i br eme nt con se nti d e qu e lqu e 3000 Angolais 

au Shaba et de 11 500 Zaîroi s e n Angol a dont 2000 s ont d é jà e nregis

trés, le HCR prépare l e d é part l é ga l e t la r é int ég ration de c e s r é fu

giés a u cours du pr emier semes t re d e 198 9 , un certai n nombr e de r é fu

giés ang o lai s s on t retourn és s p o ntan éme nt dans l e ur p ay s d'origine. 

( 1 ) I n HCR II Ac t i v i t é s d u HCR f i na n c é e s p a r l e s f on d s con s t i t u é s 
au moyen d e s contri b ution s volo n t a ir es : Rap port po ur , 988-8 9 e t 
p r o j e t d e b u dg e t s - p r o g r amne s pou r 1 9 9 0 11 

, Pa r t i e I : A f r i qu e , pag e 1 2 1 

( 2 ) l n HCR I nfo rmati on : Burund i, Came r o un, RCA, Rwanda, Tc ha d , 
Zaîr e , oc t ob r e 1989 , Vo l. 3 , N° 2 . 
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Dfibouti 

Au 30 juin 1989, d'après les estimations du Gouvernement et du 

HCR' i l y a V a i t en V i r On l 5 50 réf u g i é s à D j i b Out i ' p r e.s que t Ou s 

des Ethiopiens dont le cas n'a pas encore été régl é , tandis qu'au 

début de 1988, on év aluait à qu e lqu e 13 500 réfugiés qui b é n é fi

ciaient de l'aid e du HŒ. 

L'o rga nisation d'u n pr ogramne de rapat rieme nt libr eme nt c on se n ti en 

19 83-1984 a permis à d e nombr eux r éf ugi és de retourn e r au Ha r ar ghe 

e n Ethiopi e ; l e rapatriement vo lontair e continue d'être la solution 

durable l q p lu s appropriée pour l es réfugiés à Djibouti. La de u xième 

phase du programne de rapa tri ement a corrrnencé à l a fin de 19 86. Fin 

1987 , 3591 Ethiopi ens é t a i e nt r en t rés d e Djibo uti. P e ndant l a troi

s i ème pha se de rapatri e me nt li bremen~ consen t i qui s ' es t d érou l ée de 

sep tembre 1988 à févrie r 1989, un total d e 567 1 Ethiopiens sont ren

tré s dan s fa r ég ion de Harar ghe e n Ethiopie, ce qui metta it fin à 

u ne g r and e c.1 p é r a t i on de r a p a t r i eme n t d e D j i b ou t i v e r s i ' E t h i op i e . 

- Ethi o pie 

D ' ap r ès l es r e nseignements donné s par l e Gouver n ement Et hi opien , on 

es timait q u'il y avait à la fin de 1988, plus d e 679 000 réfugiés e n 

Eth i opie. Ce chiffre compre nait deux grands groupes de r éf ugi és 

l es Soudana i s au sud- ouest e t l es Soma l iens au s ud- est. F in juin 198 9 , 

env iron 8200 Ethiopien s avai e nt é t é rapatriés. En outr e , e ntr e octo 

bre 1988 e t janvi er 1989 , 5700 Et hio p i e n s on t é t é rapatri és de Djibou

t i • 

- Soma! ie 

Fin 1988, on es timait à 834 000 le ch i ffre des réfugi és qui vivent 

dans l es région s de Hir an , de Gédo , du Nord-Ou est et du Bas-Shebel l e. 

Ce nombr e é tait composé de 700 000 r é fugi és qui sont arrivés en Somo-

1 i e de pu i s 1 a r é g i on de l 'Ogad en , e n Et h i op i e , à 1 a su i te des é v é n e -

men t s q u i on t l i e u dan s 1 a Co r n e de 1 ' A f r i que e n l 9 7 7 - 7 8 . ( Ce ch i f f r e 

de 700 000 es t un e est imation concertée du Gouv er n ement Soma li e n et 

de l'ONU ) au xquel s il fau t a j outer 140 000 personne s qu i so nt arrivées 

de l a fin 1984 à la mi-1986 . 
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Depuis 1983, le Gouvernement a confirmé à plusieurs reprises sa 

politique, à savoir que le rapatriement librement consenti est la 

meilleure solution, mais l'intégration s ur place serait autorisée 

pour ceux qui souhaiteraient r e ster en Somalie. Cela dit, et compte 

tenu de l'évolution po s itive dan s la région, des pourparlers ont eu 

lieu à un échelon é l e v é av e c l e Gouv e rnement en mai et juin 1989 pour 

élaborer u n e app r och e comnun e . 

Le r és ult a t a é t é l a te nu e à Genè ve , d u 31 juillet au 2 août 1989, de 

la pr emi è r e r é u n i on de la Corrmis s i o n tripartit e pour le rapatriement 

volontai re de l a Soma li e v e r s 1 'E t hi o pi e compos é e d es gouvern eme nts 

é t h i o p i e n e t s orna l i e n e t d u HCR , a v e c 1 e P NA c omne o b ~ e r v a t e u r . La 

r é uni on a déc i d é d ' e n v i s a ger de u x ty pes de rapatri eme nt l e rapatri e -

me nt aut on ome , c ' est-à-d ir e que l es r é fug i és r e ntr e n t p ar leur s pro 

pres mo y e ns · e n Ethi o pi e e t se pr ése nt ent a u x autori tés local es dès 

l e ur r e t ou r, et l e rapa tri ement organ i sé . Da n s l es d e u x ca s , il faudra 

o bt e nir 1 ' accord pr éa-l ab l e du Go u v e r n emen t Ethiopi e n ; la cr é ati o n 

d 'un e in s tanc e d ' appel pour l es cas q u i se rai en t re j e t és a é t é app rou 

v é e , c e q u i e s t u n e me s u r e e s s e n t i e l l e d e g a r a n t i e p a r r a p p o r t à 

d ' au t res pays . · · 

Tou t en accepta n t q u e l e r apatr i eme n t au t o n ome é tait la me ill e u re ma 

n i è r e de rentr e r et qu e l es rapa tri és a ut o nomes aurai e nt droit à d es 

i n d emn i t é s d ' a s s i s t an ce d i r e c ;-e , l a Comn i s s i o n a en t r e p r i s LJ n ex orne n 

d é taill é d e l a l ogis tiqu e néce ss air e au r a p at r i eme nt o r gani sé . 

Le p r og r arrme de rapatr i ement li br eme nt conse nti d es r é fugi és se t ro u 

va n t da n s 1 a r é g i on de Gé do , q u i a va i t é t é e n t r e p r i s e n d éc "" 'Tlb r e 1 9 8 6 , 

s ' e s t p o u r s •J i v i e t 

d e r é fu g i és q ui se 

3C iuin 19 8 9 , 8838 

E t h io p i e . Fc,·orisé 

l 'on o o6 ser vé un e a ugme ntation se n s ib le ~ u n ombr e 

f ais ai e nt enreg i s tr e r e n vu e d'un r ap a trieme nt. Au 

r é f u g i é s o · · o i e r I t r e g o g n é l ,1 r r o v i n c e de S i C1mo e n 

par évo l u ti on d e s r ela tion s bil até ral e s e nt re 

l ' E t h i op : e e t l a S orna 1 i e , l e r a p a t r i eme n t l i b r eme n t con s en t i s ' e s t 

dor é navan t ac cé l é r é d an s tout es l es r ég ion s de Somali e héberg e ant le s 

r é fugié s ( l ) . 

( 1 ) In II Ac t i v i t és d u HCR 11 
, op . c i t . , pa g e 6 4. 
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- Soudan 

A la fin de 1988, le Soudan abritait environ 745 000 réfugiés. 

Sur ce nombre, 379 000 bénéficiaient d'une assistance dans les 

zones d ' i n s ta 1 1 a t i on et 1 es centres d ' accu e i 1 , soi t 3 50 000 Eth i o -

piens, 24 000 Tchadiens et 5000 Ougandais. On estimait à 366 000 

le nombre de réfugiés qui s' é taient in sta llés spontanément et ne 

bénéficiaient d'aucune assi s tanc e , soit enviro n 310 000 Ethiopiens, 

46 000 Tchadien s , 5000 Ougandais e t 5000 Zaîrois. 

En 1988 et ju squ'à fin mars 1989, pr ès de 85 000 Ougandais sont 

retournés d e l eur propre initi ative dans 

d'entre eux av e c 1 'aide du HCR. De plu s, 

di e ns s ont rentr és ch ez e u x en 1988 . 

- Mal owi 

l e u r s f o y e r s , 1 a ma j o r i t é 

de petits groupes d e Tcha -

Fin juill et 1989, se l o n l es es timation s du Gouvern eme nt, e nviron 

7 2 0 000 Mo z amb i c a i n s a v a i e n t t r o u v é a s i I e s u r l e t e r r i t o i r e d u 

Maiawi, dont 693 021. On a assis t é à un e augmentation de ··56 000 

p ar rapport à janvi er 1989. 

Au l e r janvi er 19 90 , se lon toujours l e Gouvernement Il • e nviron 

822 500 Mozambi ca in s ava i e nt trouvé a s il e sur l e t e rritoire du 

Ma lawi, so it un e augmentation de 194 000 per s onnes par rapport à 

j an v i e r 1 9 8 9 '' ( l ) . Le s Mo z amb i c a i n s s e c on c en t r en t dan s n e u f d i s -

trict s au centre et au sud du Malawi; la majorit é d'entre eux 

v ivent parmi l es Malawien s l e long de la frontière avec le Mozam

biqu e ou à proximité de cell e-c i; ce qui est contraire aux princi

pe s du HCR e t d e l 'WA, se I on I es que I s i l faut i n s ta 1 1 e r 1 es r éf u -

giés en dehors des zone s 1 imitrophe s . 

Il est mis sur pied une comnission tripartite compos ée des repré

sentants du Gouv er neme nt Malawi e n, du Gouvernement Mozambicain et 

du HCR qui a pour mi ss ion d e facilit e r l e rapatriemen t volontaire

ment consenti des réfugiés mozambicains. 

( 1 ) HCR I n f o r ma t i o n Malawi, Mozambique, Zambie, Zimbobwé, 
ma i 1 9 90 , V o 1 . 4 , N ° 1 . 
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En 1988, 4000 réfugiés environ s ont retourn é s de leu r plein gré 

au Mozambiqu e dan s le cadre de mouvements de rapatriement orga 

nisés. Les retours se sont pour sui vis; le Gouvernement Mozambi

cain a en regi s tr é un nombr e important d e personnes revenues spon

tanément dans certains des village s e t villages fron tiers . 

- Zambie 

La Zambie abr it e 140 000 r é fugi é s dont 55 000 bén é fici e nt de l' aide 

du HCR . Ce chiffre comprend 98 000 Angolais, 22 000 Mozambicains, 

9000 Za î roi s , 5000 Namibi e ns, 3000 Sud-· A fr i.e ai n s e t e n v i r on l l 000 

r é fugi és de di ve r ses autre s n a ti o na lit és ( l ) . A l a fin d e mars 1989, 

i l n e s ' é tait p as pr od uit de c h ang eme nt notab l e. Le rapatr i eme nt 

1 i b r eme n t c o n s e n t i de s Mo z amb i c a i n s e t d e s An go l a i s s e pou r s u i t s u r 

un e p e t i t e é c h e 1 1 e . E n l 9 8 9 , qu e l q u e 3 400 Nam i b i en s o n t é t é r a p a -

t r i é s de Z cmb i e . 

- Zimbabwé 

Se lon·. l es s tati s ti q u es gouv er n eme nta l es ; fin 1 98 9 , e nviron 8 3 6 60 

r é fugi és é t a i e nt i n-ma tri c u l és au Zimbabwé , la grand e majorit é é tant 

compo sée d e r é fu g i és d ' o ri g i ne ru r al e e n pr o v e na n ce du Moz ambi q u e ; 

c e qui n 'exc l u t pas un pe tit n omb r e d e r é fugi é s urbain s es timés à 

qu e lq ue 3 70 - On es ti me e n o u t r e qu ' e nviron 90 000 r é f u gi és mo zam

bic a ins d'ori g in e ru r a l e se s o n t install és s po ntan éme nt dans l e pays. 

En 1988, a l o r s q u e l' o n e n re gi s trait e nviron 12 000 nouvea u x a r ri

vant s , 10 000 r é fu g i és r egag nai e n t l e ur pay s d 'ori gin e do nt un mil -

1 i e r e n v i r o n d a n s 1 e c a d r e d u mo u v eme n t o r g a n i s é . En l 9 8 9 , d ~ u x mi 1 -

li e r s d e Mozamb ic ai n s se so nt i ns crit s pour êtr e rapatri és e t des 

dispos i ti o n s ont é t é pri ses à ce tt e fin. 

- Bé nin 

A l a fin d e 1 9 89 , i I y avait au Bé ni n 858 r é fugié s , notamnent de s 

Tchadien s . Il s s ont arriv és e n 1 9 85 v i a l e Nigér i a e t la p lu part 

d 'e ntre e u x viv e n t à Coton o u, la capi t a l e. Seuls 140 réfugi é s vivent 

ma i nt e nant d an s l a z on e d e r é in s ta l lotion rura l e de Ké tou à l a s uite 

d es rapatr ieme nt s vo l o ntair es e t d es d é part s spontané s . 

( l ) Hc:R I n f o r m a t i o n , V o 1 . 4 , N ° op . C i t. 
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- Burkina Faso 

A la fin de 1989, la majorité de 357 réfugiés urbains au Burkina 

Faso recevait une aide réguli è re du HCR; presque tous étaient ori

ginaires du Tchad. Par contre, aucune information n'est donnée sur 

le rapatrieme nt. 

- Côte d'Ivoire 

On es time à e nviron 480 l e nombre total de réfugi és avant 1 'arriv ée 

ma ss ive d es r éfug i és du Libér ia e n janvier dont l e nombre est es timé 

à 60 000. Au c un e préc i s i o n sur l e rap atr i eme nt volontaire con se nti. 

- Nigéri o 

A l a fin d e 1989, on es tima it l e nombr e de réfugiés au Nig é ria à 

3 7 80 dont 3 3 1 l Tchad i e n s , 1 90 Ghan ée n s et d ' un ce r ta i n nombr e de 

r éf ugi és e n provenance d'autr es pays afri c ain s qui vive nt sur tout 

à La g o s . La q u a s i - t o t a l i t é d e s Tc h a d i e n s ( 3 000 ) s o n t d ' o r i g i n e 

rura l e et vivent dans l' Etat du Bornou où il s r e çoiv e nt de 1 ' a i de 

du HCR e n vu e de l e u r ra pat r i eme n 1· v o Io n ta i r e ·: C ' es t a i n s i q u ' e n 

1989 , que l q u e 974 ont été rapatriés d e leur plein gré . 

- Sénégal 

A l a suite des événements qui ont e u li eu au Sénégal et en Ma urita

ni e e n av r i 1 1 9 8 9 , 1 e Sén é g a 1 a accu e i 1 1 i , ho rm i s 1 es 5000 réfugiés 

déjà in s t al l és , 48 000 nouv eaux réf ugi és en prov ena nc e de Mauri ta

ni e . Un e cen taine d'e ntr e e u x so nt d es étud iant s qui reçoivent de 

1 ' a i de du HCR e t 3 6 on t é t é envo yé s par l e s p a y s d ' a s i l e d ,iA f r i que 

Centrale où l es é t ab li sseme n ts d'enseignement so nt peu nombr e u x . 

La délégation r ég ional e du HCR à Dakar, outre qu'elle coordonne l es 

a c t i v i t é s d u HCR d a n s l e s l 5 p a y s d e l a S o u s - Ré g i o n , s ' o c c u p e d i r e c -

t eme nt de l a réinstallation et de l'aid e au rapatriement volontaire 

e t coo r donne 1 'aid e fournie aux r éf ugi és ha ndica pés dans tous l es 

pays . 

CODESRIA
 - B

IB
LIO

THEQUE



- 67 -

- Sierra Léone 

Il n'y a qu'un petit nombreux de réfugiés qui ont trouvé asil e en 

Sierra Léone. Au déb ut de l'année scolaire 1989-90, 21 réfugiés 

namibiens envoyés par leur premier pays d'asi le étudiant dans les 

éco l es secondaires, la plupart grâce à une bourse du HCR. Lamajo

rité d' é tudiants namibiens (69 en tout) sont ret ou rnés en Namibie 

pour participer au x é lections de novembre 1989 (1). 

Il e s t à not e r, s 'a g issant de l'Afrique Occidentale, que toutes 

ces d o n née s s ta t i s 1- i qu e s on t é t é b ou l e ver s é es par l e con f l i t a rmé 

e t l es t rou bl es civ i l s int e rv e nus depuis le 24 décembre au Lib é ria 

q u i on t p r o v o qu é l ' ex i l d e qu e l que 1 50 000 p e r sonn es ver s l e s pays 

v oi s in s p r incip a l eme nt la Côt e d 'I voir e (80 000), la Guinée (70 000), 

_c om11e l ' a t t es t e nt l es i n format i on s du Ma gaz i ne "Réfu g i é s " de j u i n 

l 9 90 ( 2 ) . 

En dé finiti ve , e n 1988 , in dé pen darrme nt d e l ' intégration s ur plac e , 

des efforts o nt é t é c_on se nti s tant sur l e p l a n mat é ri e l que fin a n

c i e r pour p e rme tt re l e. rap a tri eme nt d es r é fugié s . Il s 'agit princi 

p a l eme nt d es r é fu g i és t chadi e n s au Bé nin et au Nig é ri o . Ce s e f forts 

so nt ju st i f i és p ar c e tabl e au c i-contr e . 

(1 ) HCR Information, 
N° l, pa ge 4 . 

A fr i que Occident a I e, mai l 9 90, Vo 1 . 4, 

(2 ) " Rê fugi és " N° 76, juin 1990, pa ges 6-7. 
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J.988 1989 

DEPENSES OU !!CR EN AFRIQUE OCCIDENTALE 

(En milliere de dollars des Etats-Unis) 

1990 
~~~-~-~~~--~-~~~--~--------~-~--~-~------~----~-~-~-~---~--~--~-------------

: .ALLOCATION 
MONTAN'? . . -APPROOVEE/ 
ENGAGE BSTI1'IATI0N 

133.5 
63.5 

200.0 
52.3 

197.7 
126 .1. 
36.?.5 y 
100.2 

6 7.8-
1 108.5 

0.6 y 

45. 0 

75.0 
o.3 E!.I 

69.l 
4J.. 4 'i/ 

H9.2 9./ 

so. 1 y 
8.8 

74. 7 

1.9 y 
0.8 f!./ 
0.4 È_/ 
4.4 y 
0.9 y 

235 .0 !/ 
0.7 f!./ 

14.9 È_/ 

14. 4 
648.0 

3 878.J 

INITIALE 

469. 0 
166.0 
348.0 
144.0 
327 .o 

'276.0 
650.0 
123.0 
445 .0 

50 .0 

20.0 

100.0 

100.0 
40.0 
89.0 

85. 0 
29.0 

288.0 

15.0 

17.0 
638.0 

4 419, 0 

ALLOCATION 
REVISEE/ 

ESTIAATION 

256.0 
14 4. 0 
276.0 
132.0 
339.0 
202.0 
714. 0 
134. 0 
34.8.0 
50.0 

112.0 

7.l. 0 

90. 0 
21.0 
61.0 
78. 0 
61. 0 
9.0 

341. 0 

15.0 

SOURCE DES FONDS 
.ET TYPE 

D'ASSISTANCE 
OESCRIPTIOO SCWIAIRE 

PROGRAl\"IES GENERAUX (l) 

SOINS ET ENTRETIEN 

Bénin 
Burkina' Faso 
côte d'Ivoire 
Ghana 
Libéria 
Nigéria 
Sénégal 
Sierra Leone 
Togo 

Afrique occidentale 
Autres pays 

RI\.PATRIEMENT LI BREZ1ENT 
CONSENTI 

~t rique occidentale 

INSTALI.l\'l'lôtl S lJR PL.ACE 

Bénin 
côte d'Ivoire 
Ghana 
Libéria 
Nigér ia 
Sénégal 
Si erra Leone 
Togo 

Afrique occidentale 

REINSTALLATION 

Tchad 
côte d'Ivo ire 
Gambie 
G-nana 
Sao Tomé 
Sénégal 
Togo 

Atrique occidentale 

FONDS EXTRAORDINAIRE 

Assistance à des petits projets p:iur 
la pr01Dotion de solutions durables 
au Royen d'un fonds autorenouvelable, 
intégration sur place par le biais 
dé la for mation, aide d'appoint à des 
réfugiés isolés. Assistance à des 
réfugiés phys!.quement , psychologiquement 
ou soc ialement band icapés, dépe nse s 
de fonctionnement des services 
d ' orientation sociale et coordination 
de l' ass istance i l'enseignement 

l\ap3t.r iernent librement consenti de 
réfugiés isolés 

Assis tance à une centaine de 
Tchad i ens i Kétou au Bénin et 
promot ion d'activités d'auto
assistance au Nigé riai aide i 
l' éducation au niveau de 
l'enseignement secondaire 
(premier et deuxième cycles) 

Frais de transp:>rt et dépenses 
connexes intéressant surtout 
des réfugiés tchadiens 

25.0 Afrique occidentale 

u.o 
710.0 

, 230.0 

APPUI AO PROGRl>J,fil 
ET ADMINISTRAl'ICtl 

Nigér ia 
Sénégal 

Total partiel tll 

Voir An~xes I et II 
voir Annexes I et II 

68 

ALLOCATION 
DEMANDEE/ 
PROJF.CTION 

203.0 
126.0 
289.0 
103.0 
280.0 
326.0 
772.0 
106 .0 
305.0 

44.0 

SS. 0 

28.G

SS.4 
11.0 
57.4 
78.0 
43.6 
9.0 

25i. o 

15.0 

112.0 
666.0 

3 936.4 
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DEPENSES DU HCR EN AFRIQUE OCCIDENTALE (suite) 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

69 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1988 

JolONTANT 
ENGAGE 

120.9 
227.0 

74.2 
31.2 

119.l 
43.3 
33. 6 

268 . 9 

0.7 
52. 3 

119. 7 

l 090.9 

409. 3 

ALLOCATIOO 
APPROUVEE/ 
ESTIMTIOO 

INITIALE 

130.3 
229.0 
103.2 

32.0 
78.8 
44 , 0 
33. 6 

310. 0 
8.6 

52.3 

62 . 0 

l 083.8 

40s.O 

1989 

ALLOCA1'ION 
REVISEE/ 

ES TIJo!Al' ION 

95,5 
96.2 
66.5 
26.0 
70.2 
41.0 
23.3 

233 . 0 

52.0 

u.o 
91.0 

835. 7 

40 2. 0 

SOURCE DES FONDS 
ET TïPB 

D'ASSISTANCE 

1990 

DESCRIPTION S(»,!MAIRE 

PROGRAM-!ES SPD:IAOX (2) 

CŒtPTE D'EDUCATION 

Bénin 28 bourses d'études 
Burkina rase 35 bourses d'études 
côte d'Ivoire 18 bourses d'études 
GMna 6 bourses d'études 
Libéria 15 bourses d'études 
Niger 10 bourses d'études 
lü géria 18 bourses d'études 
Sénégal 70 bourses d'étude s 
Sierra Leone 
Togo 10 bourse s d'études 

AUTRES FONDS FIDUCIAIRES 
App.li au progralllllle et 

administration 
Administrateurs auxili aices 
Nigé ria 
Sénéga l 

Total partiel (2) 

BUDGET ORDINAIRE (3) 

· ALLOCATIOO 
DEMANDEE/ 
PROJECTION 

76.S 
96.2 
66. 5 
26.0 
70.2 
41.0 
23.3 

233.0 

37.2 

41.0 
91.0 

801.9 

------------ ~------ ----------------------~----~----~--------------------------------------------------------~------
5 378 .5 5 905 . 8 5 '467. 7 'l'O'l'AL GENERAL (1-3) 

2/ Y compris 4 124 doll ars prélevés sur l'allocation globale. 
~ Engagement imputé sur l'allocation globale. 
~ Y compris l 144 dollars prélevés sur l'allocation globale. 
~ Y compris S 714 dollars prélevés sur l'allocation globale. 
!/ Y compris 14 673 dollars prélevés sur l'allocation globale. 
!/ Y compris 4 366 dollars prélevés sur l'allocation globale. 

4 738. 3 

.· #.. 
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- Congo 

La population réfugiée au Congo était estimée à 2141 personnes 

à la fin de 1988 dont la majorité était de s Tchadiens (1414), 

des Zaîrois (366), des Centrafricains (166), des Rwandais (109), 

le reste étant constitué des réfugiés de nationalité s div e rses. 

Les premiers réfugiés qui foul è rent l e sol congolai s f u re nt l es 

militants du Mouv eme nt National Lumumbi ste du "Congo K insha s a", 

a c t u e l l eme n t Z a î r e , e t c e , e n l 9 6 2 . 

Des recensements ont é t é organis és e n 198 9, e u égard à 'octroi 

i !l éga l du statut de réfug i é à c er tain es personnes 

age nts du Comi t é National d'As s i s ta~c e au Réf ugiés 

j u s q u e - l à 1 e s r é s u l t a t s n e s o n t p a s · c orrrnu n i q u é s . 

par cer tain s 

( CNAR ) , ma i s 

Durant l'ann ée 1988, 52 réf ugiés ont é té rapatriés . Depuis la 

ch ut e de Hissen HABRE, beaucoup de Tchadi ens s ont rentrés , mais 

es 1- d i f fic i l e , à l 'h e u_r e actuel l e , de ma î t r i se r l es s ta t i-s t i que s , 

d ' abord e t s u r t ou t , l e r e f u s d e s au t o r i té s t an t du HCR q u·e· du CNAR 

de nou s donner l es informati ons app r opr i ées , e n fin des départs 

spo ntan és . 

I l co n vient éga l ement de c it er l es Namibi ens à cause de l'or ganisa

tion mieux s t ructurée m i se à l e ur disposition , e ntr e autres 

- e n cadremen t et f ormation d e 20 r é fugiés dans l e doma in e d e la 

broderie , la coutur e e t l' artisa nat; 

- ém i ssion radiodiffusé e tou s l es jour s , tranch e de 30 mn, relative 

aux ac t i v i t és de l a SWAPO. 

- Gabon 

En 1988, le Gouvernemen t Gabon ais a reconnu la qua lit é de r éfugié à 

180 adultes e t 129 e nfant s . Un réfugié d'or i gine tchadienne et un 

au tr e d'origine rwandai se ont é t é rapatriés en 1 988 . 
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- Namibie 

Une composante importante du Plan de 1 'ONu pour l 'Indépendanc e de 

la Namibie était le rapatrieme~t volontaire de tous les exilés na 

mibiens où qu'ils fussent et sans tenir compte de leur appart en ance 

politiqu e ou ethnique, afin qu'ils puiss e nt participer au proc ess us 

électoral qui aboutira à l'ind épe ndanc e de la Namibi e . Sous l'auto

rité gén é ral e du représentant Spécial du Secrétaire Général, le 

Haut Comnissaire des Nations Unie s pour l es Réfugié s s'est confi é 

la responsabilit é d'aider au rapatriemen t volontaire des ex il és nami

·b i e n.s . 

Imnéd iat eme nt aprè s l'adopti on de la Résolut ion 6 3 2 par l e Consei l 

de Sé curit é , l e 16 f év rier 1989, l e HCR a pr i s l es premi è re s d i spo

s ition s prat iqu es pour comnencer 1 ' opération d e rapatriement des 

Namibi e n s ont é t é créées au Haut Comn i ssar iat, à Génève , afin de 

coo rdonn e r tout es l es act ivit és li ées au personnel sur l e t e rr a in. 

En Namibie, l e Bur ea u du Char gé d e Mi ss ion e t tr o i s autres bureaux 

secondaires ont é t é é tablis; d e p lu s , l e perso nn e l nécessaire a é t é 

e nvoyé dans la r ég ion, tant par le Haut Comn i ss ariat que par d iv erses 

dé l ég ati ons régional es . 

La présence d' ex il és namibi e n s dans maints pay s d'Afr iqu e , des 

Amér iqu es, d'Australi e e t d'Eur ope a n écess it é un e coord inati on 

é t roi t e e ntre I es r e prése nt an t s du HCR dans ces pay s, 1 e Haut Com

missariat e t l es divers bur e au x du HCR en Namibie. Les de u x délé

g a t ions e n Angol a e t e n Zambi e , l es deux p r in c i p au x pays d ' as i 1 e 

pour l es ex il és namibi e ns ont auss i reçu du per s onn e l s uppl éme n 

tair e de soutie n. Des cent r es d'accue il ont é t é établis dans ces 

deux pay s pour rec ev oir l es r é fu g i és avant l e ur rapatri eme nt vers 

la Namibie . 

Au d ébu t de l'op érat i on , qu e l que 41 OCX) Namibi e n s dans ci nq conti -

ne n t s s ' é t a i en t i n s c r i t s po u r 1 e r a p a t r i eme nt . Le p r em i e r av i on 

t ran s portant 147 rapatri€ s venant d e Lu sak a a att e rri à 'a é rop ort 
1 

d e W i n d h o c k d a n s 1 a ma t i n é e d u 1 2 

t roi s moi s , p l u s de 40 OCX) h omne s , 

j u i n l 9 8 9 . De p u i s I o r s , 

femnes e t en fant s don t 

et en 

ce rt ains 

ava i e nt vécu pendant près de 30 ans e n exil , so nt retournés dons 

leur pays . 
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Cette opération de rapatriement est unique dans l'histoire des 

Nations Unies. 

Quelques remarques s'imposent après cet abondant développement. 

D'abord sur le caractère volontaire de rapatriement. Si 1 'Article V 

de la Convention de l 'CXJA est é loquerrrnent rédigé e n la matière, dans 

la pratique, ce caractère est démesurément violé d e plus i e ur s ma

nières 

so it en exerçant des tortures o u pressions : moral e, psychologique, 

matérielle, finan ciè r e s ur le s réfugiés ' (manq u e d'assistance mu l

tiforme) , les contraignant ainsi d e rentrer chez eux; 

- s oit par des accords bi l a t éraux e ntr e les ~o uv e rn ements o u en 

bradant l es réfugi és c l a n des ti nemen t même par foi s sans acco r d ; à 

cet égard , on peut ci t e r l e dern i e r exemple e n d a t e d ' avr il 1990 

entre l es gouvern eme nts c e ntrafricain et b é ninois au su j e t du 

Général de Brigad e BOZEZE et ses onze compagnons , ex il és au Bénin, 

qu i étaient ex tra dés voire enlevés -du Bénin où certains é l éme nts 

malgr é les appe l s inc essa nt s de la Li gue Internationale des . Droits 

de l 'Horrrne en septemb r e 1989; se ul, l e resc ap é BOZEZE sera traduit 

e n j u s t i ce 1 e 2 8 f é v r i e r 1 9 9 1 , s u i t e à p 1 u s i e u r s mo u v eme n t s d e 

protes t ation en Centrafr i que; cet t e date es t encore hypothé tiqu e 

parce que l ed it procès a é t é déjà r e port é p lu s i eurs fois. 

En s u i t e , c e q u ' i 1 y a 1 i e u d e r e g r e t t e r é g a 1 eme n t , c ' e s t 1 e " p o n c e -

p i 1 a t i sme " ( * ) ( 1 a p o 1 i t i que de Po n ce - Pi 1 a te ) de ces i n s t i t u t i on s 

(HCR /CXJA) qui n'as sume nt pas véritab l emen t la séc urit é de ces rapa

triés qui e ncourent sa ns ce sse des sa nction s qui l es con dui se nt par

fois à de s exéc uti ons extra- j udicia ir es ,ni l e ur réinstallation pleine. 

En République Ce nt rafrica in e , les rapatriés volontair es so nt d'abord 

soum i s pendant quelques moi s à des tortures avant d'être relâchés 

pour compt e . Nous pouvons citer, à titre d'exmple, l es cas de BENGUE 

BOS S I N, d u F r o n t Ou b a n g u i e n /Pa r t i d u T r a v a i 1 , q u i f i n i r a p a r t r a h i r 

( * ) L e p o n c e - p i 1 a t i s me . : r e 1 o t i f à P o n c e - P i 1 a t e , c ' e s t 1 a d o c -
t r i n e o u 1 ' a t t i t u d e d ' i r r e s p o n s a b i 1 i t é o u d e d ém i s s i o n . 
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d'autres réfugiés centrafricains contr e sa propre lib é ration, 

KOSSI BELA, du Mouv ement de Libération du P e upl e Ce n trafricain 

(MLPC) . . . 

Toutes ces pratiqu es s anguina i r es , s adiqu es e t imp é nit e nt es dé co u

rag e nt tr è s souv e nt l e s r é fugi és qui s on t a nimés de bo nne s int e n 

tions d e re ntrer ch ez e u x. 

En somne re n tre nt parfo i s 

- s oit l es v i c t i mes d e ca l am i t és n a tu r e ll es ou d e r é c ess ion é c ono

miqu e qu i n'on t r i e n de corrmun av ec l es r é fug i és p ol it i qu es ; 

s o i t c e ux qu i ont d es at t ach es p a r t i c u l i ères av e c l e r é gime ou 

a v e c un me mb r e i nf l u e n t d u r ég ime ; 

s o i t e n f i n t o u s c e u x q u i , l a s s é s d e v i v r e d é s e s p é r érne n t à l ' é t r a n -

ger, pr é f è r e n t a l ler se j e t e r dans l a g ue u l e d u l oup , t o ut e n s a 

c h a n t b i en q u e l' av e n t u r e pouvai t b i e n o u mo 1 s e t erm i n e r; l 'imp or

t a n t e s t d e r e n t r e r dan s l a pa t r i e e t s e f a i r· -== en se v e l i r a u p r ès d es 

l e u r s , c omme c e r n i e r s a c r i f i ce à l a n a t i o n a u n om d e l a q u e l l e i l s 

s e s ont ex il és ; c' es t l a d éma rch e adopt ée pa r un g r a n d n ombre de 

r apatri és s pontan és e n d e hor s d e q u elq ues c a s i so l é s de : Nami b i e 

a v a n t 1 ' i n d é p e n d a n c e , T c h a d , Mo z a_mb i q u e e t b i e n t ô t A f r i q u e d u S u d . 

Au r egard d e tout c e qu i pr é c è d e , l ' on es t e n d roi t d e se po se r l a 

qu es ti on d e s a voir s i l e r a pa tri eme nt l i breme nt con se n t i tant da n s 

s o n e x p r es s i on q u e dan s sa pra t iqu e con s t i tu e r ée l l eme n t un e , so lu 

tio n i d é a l e? 

Da n s l a ma j e ur e p a r ti e , i I con v i e n t d ' e n v i sa g e r un e i ns ta llat io n 

q u as i -d é fi nit iv e d a ns l e pay s d 'a ccu e i 1. 

Section II L'intégration sur place 

De u x p a ragraph e s s ous c e tt e Sec t i o n l e pr emi er se r a co n s acr é au d i t 

pr i nc i p e ( Paragra p h e 1) e t l e de u x i ème à so n app r éc i at i o n (Paraqra 

p h e 2). 
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Paragraphe Le principe de l'intégration sur place 

L'intégration sur place, selon le HŒ, "consiste lorsque le rapa

triement se fait attendre, à assister les gouvernements hôtes dans 

la mise en place de programnes permettant aux réfugi é s d'atteindre 

r a p i d eme n t l ' a u t o s u f f i s a n c e " ( l ) . 

En d'autr e s t e rme s, les activit é s du HCR dan s c e domain e consi s t e nt, 

l e cas éch é ant, à aider les r é fugi é s à devenir autonomes , auto s uffi

s ants ou e ncor e ind é p e ndant s é conomiqu eme nt dans l e pays d'accu e il. 

C ' e s t à c e d e r n i e r q u '_ i n c omb e t o u t e f o i s a u p r em i e r c h e f l a r e s p o n -

s abilit é de ce tt e ai de . p e ndant l a p é riod e initial e , e n e ff e t, 

l'aid e du HCR co n s i st ait e n un e g rand e parti e à oc t royer d es sub v e n

ti o n s aux réfug i és pou r l e ur perme ttr e d e s ' é t a blir, o u l es a i der , 

par la f o rma ti o n pr o f ess i o nn e ll e o u d'aut res moy e n s , à appr e ndr e un 

mé ti e r e t, d 'un e ma ni è r e gé n é r a l e , à exe rc e r un empl oi r émun é r é . La 

co nt r i b uti on l a pl us u r ge nt e et l a p lu s i mporta nt e cons i s t a it à l es 

loger , mais auss i à p l acer da n s des in s tit ut i o n s compéten t es , l es 

ré fu g i és Sgés o u ma l ades , e t à mett r e en oeuvre d es p ro j e t s de ré adap

t a t i on d esti nés a0x r € fug i és hand i ca pés . 

L'int é gr at i o n s ur pl ace c onti e nt nécess air eme nt d es aspe ct s qui so nt 

1 i é s a u d é v e 1 o p p eme n t , d a n s l a me s u r e o ù 1 ' o n s ' e f f o r c e d ' orné 1 i o r e r 

1 a s i t u a t i o n ma t é r i e 1 l e d e s r é f u g i é s p o u r l ' a 1 i g n e r s u r c e 1 1 e d e s 

hab itant s de l a r égio n. Ces a c t i v it és vi se nt à r é i ns t al l e r l es réf u 

g i és de faço n à c hange r l e mo in s p o ss ibl e l es s tyl es de vie locau x e t 

à p romo uv oir l ' auto s u ff i s an ce des r éf ugi és a f in d e r édu i re la charg e 

q u'il s r eprése nt e nt pou r la c omnun a ut é l o cal e . En fa it, l es pro g ramne s 

de ce typ e v i se nt dé l i b é r éme nt à é I i mi n e r pr o g r es s i v eme nt l ' a i d e 

int e rnati o nal e e t à e ncourag e r la comnunaut é d es r é fug iés à pr e ndr e 

e n ma i n s a d e s t i n é e ma t é r i e 1 1 e d è s q u ' e 1 l e e n a 1 a p o s s i b i I i t é . Te 1 1 e 

es t e n th é ori e du moin s l e prin c ip e d e l'int ég rati o n s u r plac e . 

Paragraphe 2 Portée 

L ' i n t é g r a t i on o u l a r é i n s t a l l a t i on s u r p l ac e c ornne I e f a i t r ema r que r 

ave c é loqu e n ce l e Pro fe sseur BETTATl " p r ése nt e aujour d 'hui un asp ec t 

do u b l emen t d 'rama tiqu e po u r l e pays e n déve l oppeme nt dans la mes ur e 

( l ) "Le HCR au service de s r éfug i és ", op . c i t . 
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où elle se trouve au coeur d'une contradiction entre la nécessité 

de retenir certains réf u giés et celle de laisser partir certains 

autres. 

En effet, pour un continent comne l'Afrique, la réinstallation des 

dizaines de milliers de personnes démuni es , peu productives et de 

santé précaire pèse d'un poid s difficilement supportab l e pour l es 

modestes budgets e t l es faibl es moyens d'acc u e il de l a ma j e ur e par-

t i e d es pays q u i f i g u r en t parmi l es mo i n s av anc és du monde 11 
( 1 ) . 

Le pro b l ème de l ' emp l o i é ta i t encore p l u s d i f f i c i 1 e pour 1 es réf u -

g i é s hautement qua l i f i é s . En e f f e t , é tant donné l ' i mp or tance du 

chômage dans presque tous les Etats africains, ceuxi-ci ne dési

raie nt pas confier même quelq1i es postes, dans ! 'a dministration comne 

da n s l e p r i v é , à de s é t rang er s q u ' i l s v i en ne il t d ' une au t r e r é g i on d u 

co ntin ent africain ou d ' ail l eurs . ~ u e ~quefo i s , il s préféra i e n t mfme 

l a i sser un pos t e , un an ou deux , ù un Européen ju squ 'à ce qu'un res

sor tis sa nt du pays pu i sse l' occuper , p l utôt qu e d ' y insta ll er un 

réfug i é , à moins que ce d ern i e~ so it vraiment un bouche-trou, cas . 

rég uli er dans le s ense i gnements sec ondaire e t/ou universitairë ou · 

da n s la san t é . 

Cet t e attitude anti-int é grationni ste va condu ir e la plupart de s pa y s 

d'acc ue il à prendr e des mesures tr ès sé l ect iv es à l 'encontre des 

réfug i és 

- s o i t e n i n t é g r a n t - q u u n e é I i t e c a p a b 1 e d e c omb 1 e r 1 e u r c r i s e e n 

matière du personnel q u a i i fié; 

- so it en int égrant des r éfug i és 

pastora l e , capables de re l ever 

t a i r e d ' i c i à 1 ' a n 2 000" . 

ruraux s urtout de tradition agro-

1 e u r d é f i " Au t o s u f f i s a n c e a I i me n -

Enfin, l' intégration des réfugi és n'est poss i b l e que si ce ll e-ci 

prend en compte l e développement réel en premier I i eu du pays 

d'accue il. C'est cette attit ude que va déplorer dans son rapport 

( 1 ) BETT AT I Mor i o, op . . ~ 

C 1 , . 1 pa ge 164. 
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introductif devant la 40ème Session du Conseil des Ministres de 

l 1 0.JA de février 1984, le Secrétaire Général par intérim, le 

Docteur Peter ON-J, a longuement traité du problème des réfugiés 

en Afrique, ainsi que la deuxième Conférence Internationale sur 

l 'Assistance aux Réfugiés Africains (CIARA II). Concernant cette 

deuxième Conférence, i l sou l i g ne que II CI ARA I I ne do i t pas ê t r e 

perçue seulement corrme une conf ére nce d'annonces de contributions, 

car l es pays donateurs non seulement di scu t ero nt d e la situation 

des réfugiés africains d'une façon générale, mais exami neront aussi, 

et d'une mani ère critique, l es projet s qui l e ur sero n t présenté s 

pour décider soit à la Conférence, soi t à une date ult ér ieure du 

type d'assistance qu'ils peuv e nt accorder. Lor s de no s première s 

r e ncontres avec le s pays donateur s traditionnels, nou s avon s cons

tat é un e certaine rétic e nce de l eur part quant à l e u r part i cipation 

à la CIARA II. Leur attitud e ti e nt probabl eme nt à troi s rai s on s 

essen ti e lles 

la premi è r e , c'est qu e bon nombr e d e pays donateur s pen se nt que 

ce r· t a i n s p a y s a f r i c a i n s v o i e n 1- l e p r o b l ème d e s r é f u g i é s , c omne 

une sorte d'industri e par ce qu e c e rtain s pays d'asil e ont t e n 

dance à gonfler le nombr e d e réf ugi és dans 1 'e sp oi r d'obtenir un e 

assistance accrue aupr ès d es dona t eurs; 

la deuxième, c'est qu e l es donateur s s ont s ceptiqu es devant c e r

t ains projets e n fav e ur d es r é fugi és , projets qu'il s cons id è r e nt 

peu réaliste s ; 

la troi s ième rai son, c' es t que l es donat e urs es timen t que \es pays 

africains font peu, ou ri e n pour e ndigu e r l e flu x des r é fugi és ; 

i l s souhaiteraient q u e l 'Ol.JA é tudie le s causes profonde s du pro

blème des réfugié s e n Afriqu e et fasse quelque cho se pour l e 

résoudre ... " (1). 

Si l I int égr ation a permis l'auto suffisance alimentair e dans certain s 

pays comne le Cameroun, le Zaîr e , 

naturalisation de 36 000 réfugi és 

encore un plac e bo. 

l e Bé nin, l e Sén é gal. 

rwandais en Tanzani e , 

Qu'en est- il d onc de la r é installati on? 

• • I ou la 

e l l e d eme u r e 

( 1 ) JI Le s r é f u g i é s a f r i c a i n s JI , l e t t r e d ' i n f o r ma t i on p u b 1 i é e Pa r 
' C"'A JA _ N ° 5 . 1 u 1 n 1 9 8 4 . 
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Section III La réinstallation 

La réinstallation des r é fugi és qui, corrme solution durable, ne se 

place qu'en troisième position, au cas où aucune des deux premières 

so lution s ne peut être réali s abl e . La r é installation peut interve

nir soit en Afrique (Paragraphe l) ou e n d e hors de 1 'Afrique (Para

graph e 2) . 

Paragrap he Lo réinstalla t ion des réfugiés en Afrique 

La coopérat ion r égionale e n mat i è re de protect i o n du r é fugié est 

co n sac r ée par l 'A r t i c l e I I - 4 de l a Con vent i on de 1 'WA. 11 Lor s q u ' un 

Etat Membre éprouve des difficult és à contin uer à accorder l e droit 

d ' a s i l e aux r é f u g i é s , cet Et a t /v\e rnb r e pou r ra l an ce r un a p. p e I au x 

autres Etat s Membres , tant direc t eme nt que par 1 'int ermé diair e de 

1 ' a.JA ; e t I e s a u .t r e s E 1" a t s , d a n s u n e s p r i t de s o l i d a r i t é a f r i c a i ne 

et de coopérat ion in ternat i ona l e prendront des mesures appropr i ées 

pou r a l l é g e r l e f a r de a u d u d i t Et a t Memb r e a cc o r da 11 t l e d r o i t d ' a s i l e 11 
• 

La coopérat i on·.régionale , ainsi organisée , s ' ou vr e e t s ' é largit su r 

une coopération int erna 1· i ona l e par la collabora ti on qui s ' est étab lie 

e n t r e l ' a.JA e t l e HCR . 

Le HCR apprécie à leur ju s t e valeur l es eff orts des pays qui conti-

11 u e n t à a c c u e i I l i r d e s r é f u g i é s e n a p p I i q u a n t d e s p r o g r arrme s e t d e s 

po litiqu es b i e n étab li s d' i rrmigrat i o n. Toutef ois, se lon ces poli

tî q ues , l es candidats so nt généralement cho i s is e n fo nc tion de leur 

capac ité d 'i ntégration dans l a soc i été et de la contr ibut ion . qu'ils 

p e u v e n t a p p o r t e r à l ' é c o n om i e d u p a y s d ' a c c u e i l ; e l l e n e p r e n n e n t 

donc pa s forcéme nt en cons id érat i on l es prob lèmes qui se posent au 

p r em i e r p a y s d ' a s i l e o u a u r é f u g i é à r é i n s t a 1 1 e r . 

La coopération r ég i onale devra it en êt r e un moyen de d éc onge st ionner 

ce rtain es é conomi es nationales corrme l e so ulign e le Professeur 

Franc i s VANGAH WOO IE. "Les Etat s afr icain s so nt des Et ats sou s

déve l o pp és confrontés à la pauvre t é e t à la famine. Le ur capacité 

d ' accueil sur l e p l an économique et financier es t limi tée ; la charge 
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occasionnée par la pr é sence massive des réfugiés p e ut être insup 

portable pour l'Etat d'asile. La coopération régionale peut ê tr e 

u n mo y e n d ' a t t é n u e r l e f a r d e a u e n r é p a r .t i s s a n t l e p o i d s 11 
( l ) , p o u r 

certain s Etats qui considèrent le s réfugiés comne d e s marchandi ses 

à v e ndre à la comnunauté internationale, quell e qu e soit la s i t ua 

tion socio- é conomique des r é fugiés, ils l es astrai g n e nt à r es t e r. 

Les di f fi c ult és a u x qu e ll es l e s r éf ugi és af ri c ai ns e n Afr i q u e s e 

co n fr ont e nt tou s l es jours é tant pr e squ e l es mêmes d an s p resque 

t ou s l es p ay s , l es ré fugi és rurau x e t l es moins qua lifi és , en 

d e h o rs de rapa tri eme nt vo l o ntai re e t l ' i n tég rat io n s u r p l ac e s ont 

mo in s mot i v és pour l a r é in s t a lla t i o n, sauf q u e l qu es rar es cas d e 

r e group eme nt d e f am i l l es dont i l faut pré s er v e r l ' un i t é . Tout e f o i s , 

il s i ed d e s i g na l e r q u e l q u es ~ xemp l es . 

Au Congo , à par t i r d e 1 9 8 3, 1 e CNAR a or g an i s é l a r é in s t a 1 1 a t i o n d e 

58 ré fugi és d ' o ri g in es zaîroi se e t tchadi e nn e do n t 53 Tchad i e n s e n 

L>rbi e ( 2) . 

Le Leso t ho a , e n 1988 , ré i n s tall é p l usi e urs r é f u gi és dont 47 S u d

Africains , s u r tout v e r s l a Tanzan i e et la Zamb i e . 

La S orna 1 i e , q u a n t à e l 1 e , a r é i n s t a l l é 1 2 8 r é f u g i é s ma i s a u c u n e 

p r é cisio n s ur l a d es t in at i on (3) . 

L'une des d i ff i cult é s d e r é i nsta ll a ti on e n Afr i q u e r e l è v e d'u n 

phé n omène soc i o-p s ych ol og i qu e . C ' e s t ce que ~es r é fug i és afr i c ain s 

rura u x s urtout pr é f è re n t s e r é insta l ler dans d es pay s av ec le sq u e l s 

i I s o n t d e s a t t a c h e s n a t u r e l l e s . Ma i s l e HCR s ' e f f o r c e , d a n s l a 

mes ur e du poss ibl e , de r é in s t a ll e r l es r éf ugi és afr i cain s e n Afriqu e . 

Le Haut Comn i ss a r i a t c onti nue de co op é r e r é troit emen t à c e tt e fin 

a vec l es go u ver n eme nt s e t avec l 'WA. C ' es t a i n s i q u ' u n a t e l i e r s ur 

la réins t a ll at io n s ' es t te n u à Add i s- Abéba e n mars 1984 . 

( 1 ) F r an c i s V ANGAH WOO I E II L'A f r i q ue e t l e d ro i t huma ni ta i r e " 
1n Re vu e in ter nat io nal e d e la Cr oi x- Roug e , se pt embre-oc t obre 1986, 
N° 76 1 , pag es 265-266 . 

(2 ) In Séminair e s u r l a s ituat i on d es r é f u gi és e n Afr i qu e Ce n 
trale , op. c it . pag e 47 . 

( 3 ) I n Ac t i v i t é s d u HCR l 9 8 8 - 8 9 , o p . c i t . , p a g e 7 1 . 
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Paragraphe 2 La réinstallation des réfugiés africains hors 
d'Afrique 

Plusieurs facteurs justifient la réinstallation des réfugiés 

africain s surtout urbains hors de l'Afrique sécurité, dignité, 

emp l o i , e t c . 

Po ur beaucoup de r éf ugiés afr icain s, la réinstallation hors de 

l'Afriqu e peut repr ése nter l'unique solution possible et dura ble 

pour l eur sécur i t é et pour l eur ave ni r. 

Des attaques m ili ta ir es contre l es réfugiés et d es camps des réfu

g i és se sont produite s à maintes reprises . P lu s i eurs pays , surtout 

sca ndina ves , me tt e nt à exécutio n des prograrrmes dont le s r éfugiés 

africain s p e uv e nt b é n é fic i e r . Mais b i e n so uvent ce sont l es plus 

qualifi és parmi l es r é fugi és qui s ont favorisés dan s cette imnigra 

t i o n . tr c n sco ntin e ntal e . Ce s ont ·des médec in s, des juristes, des 

a r c h i t e c t e s , d e s t e c h n i c i e n s q u i p a r t e n t v e r s l ' Eu r o p e o u ' Amé r i q u e 

du Nor d o D l s s ont a cc u e illi s p lu s facilement qu e d'au t res . A t itr e 

d ' exemp l es 

- e n 1985 , au Congo , l Zaîrois es t r é install é e n France, 2 autres en 

I t ali e , 6 cer tain s au tre s eu Canada ; 

- e n 1990 , un Cen trafricain au Canada ; 

- en 1988, l e Leso tho a réinstallé 30 Sud-Afr icain s pour la plupart 

e n Au s tra li e , au Canada e t aux Etats - Uni s d'Amérique ( l ) ; 

- e n 1 989, l e Kenya a réi n s tall é dans des pays ti ers, 363 réfugié s 

dont 294 aux Etat s- Unis , 68 au Canada et aux Pay s- Bas (2) ... 

Exode politiqu e certes , mais exo de des compéte nc es auss i qui accroît 

le déficit technologique de l'Afrique et qui c r e u se dava nta ge encore 

l ' é cart du dé v e I op p eme nt e nt re l e Nord et le Sud. 

( l ) 

( 2 ) 

In "Act i v i t és du HCR l 9 8 8- 8 9" , op. c i t . , 

Il 11 

pag e 47. 

pag e 43. 
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CXN:1..US I O\I CU Cl-iAP I lRE 

Sorrme toute, la solution idéale serait le rapatriement volontaire. 

Mais le retour au pays ne peut· être envisagé tant que les causes 

qui s ont à l'origine du drame ne s ont pas éradiquées totalement. 

Pour que la réinstallation o ffre un e solution human it air e viable 

aux problèmes des réfugiés, il faudrait que de s dispositions soient 

prises en vue d ' englober dans les prograrrmes d'admission des réfu

giés qui n'ont pas de qualifications professionnell e s ou qui ne sont 

pas e n parfaite santé, e t s ' effor c er aussi de faciliter l e regroupe 

ment de famille s des réfugiés. 

Forc e es t d e constater que l e s popu lati ons réfugi ées s ont par f oi s 

victime s d e l'hostilit é , soit, t e nues à l' é cart e t so umi ses à d es 

di s criminat ·ion s . A c e t é gard, bornon s -nou s à la plume d e G. W. KAN 

YEIHNv\BA, Min i s tr e Ougandai s d e la Ju s tic e et Pro c u re ur Gê n é.rai , 

"Dan s ce r ta i n s pay s , d e s l o i s ont é té conçu e s dan s . un . b u t d é 1 i b é r é 

d e d és avant a g e r l e s r é fugi é s pa r rapport a u x natio na u x . Mi ses e n 

a p p 1 i c a t i on , e l l e s con du i se n t à i n f 1 i g e r au x r é f u g i é s u n t r a i t e me n t 

q u ' o n pou r r a i t q u a l i f i e r d ' i n d i g è n e e t d é g r ad an t . Corrme t ou s l e s 

ê tr es humain s , l es r é fugi és ont l e urs r eves , levrs es p o ir s , l eurs 

arnb i t i on s e t l e u r s a p t i t u d e s , t ou t c orrme i l s s on t co n s c i e n t s a u s s i 

d e 1 e u r s l i mi t e s . I 1 s n e d e v r o i e n t p a s ê t r e p e r ç u s n i c omne d e s 

"intru s " ou d es para s ites ni corrme des citoyens d e troi s i ème o r d r e 

o u d e s é 1 éme n t s d ' u n p h é n omè n e s o c i a l f o r t u i t , ma i s p l u t ô t c or,me 

r ep r ése ntant un pot e ntiel humain g é néraleme nt non uti ti sé d a n s l e 

cadr e du proc ess u s g é n é ral du d é v e loppement de no s n a tion s " ( l). 

Les é tud e s consacrée s à ce sujet s e concentrent d a vantag e s ur 
' l' aspect th é oriqu e du problème qu e sur s on a s pect p r atiqu e e t se 

cont e ntent de d é finitions jurid iqu e s plutôt que d' ex aminer l e c om

por t ement d e s E tat s à l'égard de s réf ugi é s . Or c e s ont b e l e t b i e n 

l'attitude de s pouvoirs publics e t l e traiteme nt qu'ils l e ur r ése r

ven t qui déterm in ent leur bonheur ou l eur infortun e . 

( l ) G. W. KANEYE I H.À/v\BA "Not i on a u x et r é f u g i é s " , 1 n "Ré f u g i é s " , 
ma i l 9 8 9 , p a g e 3 2 . 
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Il arrive fr é querrment que les réfugiés deviennent la cible facile 

de critiques dont certains horrmes politiques se servent pour se 

faire de la publicité à bon marché, en attaquant ceux qui habitent 

sur l eur territoire, faisant croire que tous les malheurs que tra

verse le pays s ont à mettre sur le compte d'une poignée de réfugiés. 

C'est ainsi qu'on en fait des coupables, des indésirables, voire des 

gens qui, dans leurs pays d'origine respectifs, ont comnis des mé

faits et des infractions. Les réfugiés se trouvent donc exposés à un 

double péril ce lui d'être persécutés dans leur propre pays et, en 

même temps, rejet é s par le pays où ils ont cherché 1 'asile. 

Voilà p o urquoi l e pay s hôte d e vrait, chaque fois que possible, et 

s urtout apr ès un sé jour prolong é , octroyer la nationalité au x réfu

g i é s ou du moin s l e s e ncourager à chercher à 1 'obtenir. Quant aux 

pay s qui r e fu se nt d e r é admettre l eurs nationaux, ils devraient être 

co ntraint s par un e d i s position de droit international à le faire. 

C ' est à ce pri x se ul eme nt qu'on é vit e rait la crise de droit d ' asi l e. 
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G-1APITRE V 

LES CCNSEQJEN:ES DE MJJVEMENT DES RER.X;IES EN AFRIQJE 

INTRCD.X:TION DU Q;APJTRE 

Ce vast e mouv e me nt de s r é fu giés e n Afr i que n e pe u t deme u re r sans 

provoqu er d es c on séque n ces . P l ur alit é des ca u ses , plura lit é d es 

c on séq uences . 

Cepe n dant, n o u s n'ana ly se ro ns q ue l es p l us pa t e n t es. 

D'abord les con sé qu en ces humaines (Section I). Ensuit e l es cons é 

quences éco l ogico-économ i que s (Section I I) avant de tirer une 

conc l usion partiell e. 

Section ! Les conséquen c es humai nes 

Les conséqu e nc es humaine s p e uv e nt prendre p lu sie ur s forn1es sociale, 

psycho l o g i que, d é rno gr a ph i que, c u l tu r e 1 l e , e tc . Tou te fo i s , nou s i nt é -

grons dans deux conséquences principales p e r so nn e l l es (Paragra-

p h e l ) , d émo g r ù p h i q u e s ( Pa r a g r a p h e 2 ) . 

Paragraphe l Les conséq uenc ~ s person nelles 

Le s problèmes i nhérents à l a condition de réfug i é sont d ' ordre phys i 

q u e a u t a n t q u e mo r a 1 . A 1 ' i n c e r t i t u de q u i p l a n e sur s o n a v e n i r , v i e n -

nent s ' ajouter affronts et humuliations . Ces conséquences ne sont pas 

ressenties de l a même ma ni è1e ch ez l e r é fugié urbain que chez le 

réfugié rura l. 

Le réfugié urba i n , chômeu r, ma l logé da n s l es quartiers les p l us 

pauvres de vi l l es, sans moyens d'existence régulier s et suffisants , 

est donc en proie à des prob l èmes matér i els et psychologiques graves. 

S i dé r acinement, solitude et incert i tude sont que l ques-uns des senti

me nt s ressentis par tout ex il é , i ls l e sont plus durement encore chez 

l e réfugié urba i n . Sa sit u ation est doubleme nt fragi l e. 

D' un au t r e côté , i l a t ou j ou r s t end ance à a g i r pour o b é i r à sa con -

v i c t i on et d ' un au t r e, i l es t con fron t é au " f orne u x d r o i t de réserve" . 

Tout ceci l e conduit tout l e temp s à chercher à contourner la diffi

culté, ce qui abou tit parfoi s à un d ép lac ement d'un pays à un autre 
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et même parfois à l'éloignement du réfugié du continent, contraire 

ment aux dispositions de l 'OUA en vigueur. 

Quant aux ruraux, c'est la nostalgie permanente d'avoir quitté leurs 

terres, bétails ... Comne les Israéliens dans le dése r t ou lors de 

1 eu r pas sage de l a mer quand l es Eg y pt i en s les pour su i v i r en t . "Les 

e nfants d'Israël lev è rent les y e u x , et voici les Egyptiens étaient 

en march e derrièr e e ux. Et l es enfants d'Israël e ure n t un e grande 

frayeur, e t cri ère nt à l'Etern e l. 

i I s d i r e n t à Mo î s e " N ' y a v a i t - i I p a s d e s é p u I c r e s e n E g y p t e , s a n s 

q u ' i I f û t b e ·s o i n · d e n o u s me ne r mo u r i r a u d é s e r t ? " ( C f . Ex o d e , c h a -

pitre 14 , verset s 10 et 11 ) . 

Il convi e nt ég al eme nt de not er l es con séque nc es matrimoniales, sépa

ration des fomil l es , c e qui cr ée so u ve nt de chocs pysc h ologiqu es . 

Ce rtain s , par con tr e , pre sc riv e nt de n e pas se mari e r à ca u se de la 

fr ag ili sa tion de l eur si tu a ti o n. Ce r tains ou tr es ne peuvent pousser 

l eu r s études tr ès loin fout e de bourse , soit de second cycle ou de 

t r o i s i ème c y ç _l e , ma I g r é I eu r s a p t i t u d e s i n ~ e I l e c t u e 1 1 e s . Tou s ce s 

fac t eurs cr ée nt continGment un traumati sme incurable chez l es réfu

g i é s • 

Paragraphe 2 Les conséquences démographiques 

Non se ul eme nt l e guerres col oniales e t esc lavagi s t es me n ées av ec 

féroci t é, l a famine , l es calamit és natur e ll es , l es é p idém i es 

von t provoquer d es so i gnées d émo graph iqu es e n Afri que; mo i s l e 

ph é nomè n e réf u gié va aggraver l a s ituation e n d éc imant des mili e r s 

des population s e n Afriqu e . Portout des pop ulati o n s vont ê tr e rel é 

guées d'une r é gion à un e outre à l a me r ci de tou s l es a l é as d e la 

na t u r e ( é p i d é m i e s , ma 1 n u t r i t i on , dé n u t r i t i on , f ami ne , e t c . ) , ex emp I e s 

Sud- Sou dan, Tchad, Angola e t r e c e nceme nt Lib é rio et Rwanda, e tc. 

S i 1 ' on v e ut un t émo i g nage encor e f i ab 1 e , on peu t s ' ad r es se r au x 

mé d e c i n s f r a n ç a i s d e 1 ' é q u i p e d e s "Mé d e c i n s s a n s f= r o n t i è r e s " q u i 

ont é t é d é pêchés au Rwanda dans l es camps d es r éfu gié s improvi sés ou 

la Sect i on be lg e de l 'Aid e au x Person n es Déplacé es (APD) . 

CODESRIA
 - B

IB
LIO

THEQUE



- 84 -

Dans une- lettre adressée à ses sympathisants, le Conseil d'Adminis

tration de l 'APD rapporte ainsi l'impres s ion d'un membre de la Sec

tion dépêchée en Ouganda pour porter le secours du HCR à ces réfu -

giés "C'est un grand travail s uppl émentaire mais très important 

pour aider c es pauvres réfugiés qui logent à la - belle ét oile, sous 

les arbres, dans la pluie, et qui viv ent dans des conditions lamen

tables. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu tant de misère 

et tout cela a été instig u é pour la bêtise humaine, la hai n e raciale 

et l'inju stice" ( l ). 

Cette expérience rwandaise, avant meme le s événements actue l (octo

bre 1 990), se vit dons presque tous l es camps des réfugi és , lesqu e ls 

camps n'ont jamais été é pargn és par l es ratis s ages militaires . C'est 

avec beaucoyp d ' amertume au coeu r qu'on peut constater qu'au moment 

où nos ami s occidentaux s ont e n q uête de sci e nce e t de technolog·ie 

de pointe, condition esse nti e l l e de mieux-êtr e , beaucoup d'Africains , 

v i c t i me s de s r é g i me s r é p r e s s i f s e r r e n 1· con s J· amne n t e n v u e d ' é ch a pp e r 

aux hécatombe s . 

Vo i I à q u i nt es se n c i é es l es con sé quences h umo i n e s , pour ab o· r·d e r ce 1 1 es 

r e l a t i v e s à 1 1 é c o l o g i e e t à I é c o n om i e . 

Section II Les conséque nc es écologiques et écon omiques 

D'emblée , il peut paraître sons int é r ê t d' é tablir l e lien entre 

1 ' é c o I o g i q u e , 1 ' é c o n om i q u e e t I e s u j e t q u i n o u s p r é o c c u p e . Ma i s i 1 

va sons dife que tout es ces manif es tations puissent avoir des retom

bées sur 1 ' envi ronn ement (Paragraph e l ) que s ur l es é conomies afri

caines déjà très précaires (Paragraph e 2). 

Paragraphe Les conséquenc es écologiq ue s 

L ' i mp a c t é c o I o g i q u e d e s p o p u I a t i o n s r é f u g i é e s n e f a i t 1 ' o b j e t q u e 

depuis peu d'une véritable att e ntion . Dons l es pays moins avancés, 

c omne I e Ma 1 a w i , 1 e Pa k i s t a n , 1 a S orna I i e e t I e S o u d a n p a r e x emp I e , 

les arrivée s massive s de s réfugiés ou cours de la derni ère décennie 

ont entrainé une désertificati o n rapid e . 

( l ) Re p r i s d a n s " L ' A f r i q u e Te r r e d e Ré f u g i é s 11 
, o p . c i t . , p a g e l 40 . 
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La dégradation du milieu naturel due à la sécherEsse, à la déserti

fication - elle-même due à l'agriculture sur brûlis, à la culture 

s ur terrains en pente, à la pâture excessive, ·au déboisement dû à 

l'abattage des arbres pour la prod uction de bois de chauffage - n'a 

pas laissé indiff é r e nt e 1 'a.JA. C'est ainsi qu e plusieurs mesures 

vont être prises à cet effet. 

L'une des premières a é t é pri se par l e Conseil d es Ministres de 

1 'CJ..JA, réuni e n sa neuvième sess ion ordinair e à Kinshasa , du 4 au 

10 se pt embre 1967 . 

Un e convention africaine s ur la con se rvation de la natur e et des 

resso urc es natur e ll es a été adoptée en 1968 . Au cours de sa r é union 

à Lagos , du 28 ju il l et au 6 août 1964 , la Conf é r ence Int e rnational e 

CEA/UNE SCO ava it r éc l amé la r év i s i o n de la Co nv e ntion de 1933 su r la 

F l ore et l a Faun e e n Afr i que. 

Des r e comna ndation s pour promo uvoir un d é veloppement s ocio- éc ono

mique ne portant pas atte i nt e à l' e nvironn eme nt figurent da n s l e 

· P l an d 'Action de La gos . Un e réso luti on r e lative à la Charte Mon dja l e 

de 1 a Nature , adoptée pa r l e Co ns e i 1 des Mi n i s t r e s d e 1 'OUA, r éuni 

l e 26 j uin 198 1, affirme que la des t ruc tion des é co s y s t èmes et 

l' ex ploitati o n abusiv e des r esso urces conduis e nt à l' e ffondr eme nt des 

struc tu res éco nomique , socia l e e t politique. 

Le préambule d e "la Co nvention Afr i ca in e sur 1 'Int erdict ion e n 

Afriq ue des d échets dangereux sous toutes l e urs formes e t l e Cont rô l e 

des Mouvements tr ansfronta li ères d e pareil s d é chets produits en 
' 

A f r i que 11 
, Ad d i s - Ab é b a , 3 - 7 j u i 1 1 e t l 9 90 e n s e s p o i n t s l , 2 , 3 e t 5 

es t encore p lu s é difiant e n l a ma ti è r e (l ) . 

Les parties à la pr ése nt e Convent i on 

l ) ayant prése nt à l' es prit la menace croi ss ante qu e représentent 

l a sa nt é humain e e t 1 ' env i ronnement la complexit é grand i ss ante 

e t le dév e lopp emen t de l a product ion de déchet s danger e u x ; 

( l ) a.A/ l 6 2 l / L l l ) . 
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2 ) a y an t en o u t r e p r é s en t à ·1 ' e s p r i t 1 e f.a i t que l a man i è r e 1 a 

plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement 

des dangers que peuvent repr ése nter ces déchets consiste à 

réduire leur production au ma x imum du point de vue de la quan

tité et/ou du danger potentiel ... 

Malgré toutes ces déclarations de bonnes intentions, le phénomène 

r éf ugié en dispo sera autrement. Le déplacement ma ssif des popula

tions de traditi on nomade ou agro-pastorale dan s une lo ca lit é va 

en traîner des con séq uence s e n ca s cade. Tout es ces conséquences 

é cologiqu es peuv e nt éga l ement avoir des répercus s ions sur le plan 

de la sant é humaine , animale e t v égé tal e , paralysant ainsi le pote n

ti e l huma in s u scep ti b l e d' e n ge ndr e r l e déve lopp ement é conomiqu e du 

cont in ent afr i ca i n . 

Paragraphe 2 Les con séq uences é conomi q ues 

Le prob l ème des réf u giés , s ' i 1 es t esse ntie ll eme nt po litiqu e , il n e 

p e ut être d i ssoc i é d e la dime n s ion é conomique . Ce s co n sé qu e nc es 

éco nomi ques é t ant cernées dans des développeme nt s précédents , il n e 

s e r a q u e s.: i on i c i d ' ê t r e mo i n s l o qua ce ; ma î s r e l e v e r dan s q u e l 1 e 

me s u r e , e 1 1 e s p e u v e n t ê t r e p o s i t i v e s o u n é g a t i v e s , s o i t p o u r l e p a y s 

d ' origine, so it pour l e pays d ' acc ue il ou po ur l e contin e nt dan s s on 

e nti è ret é . 

Au niv eau du pays d ' orig i ne où l es so li des bras pour l' ag ricultu re , 

l'industri e , l' é l evage sans oublier l es cerveaux qui s ' ex patri en t 

cor, dan s cette fui t e des Africain s à destinat ion de l'Europe, on n e 

trouve pas se ulemen t l' él it e africai n e , mais ég al ement to ut e un e 
) 

j e un esse qui fu it no n seu l ement la rigi d it é d es ré gimes afr i cains , 

ma i s a u s s i l e d é s o r d r e é c o n om i q u e , s o c i a 1 e t a dm i n i s t r a t i f q u i l e s 

caractérise. 

Au niveau d u pays d'a c c u e il, dès l e ur arrivée , l es r éfu giés con cu r

r e ncent parfois la population l oca l e pour les rar es re sso urces. Av e c 

l e t emps, l e ur prése nc e conduit à un e d eman d e accrue e n mati è r e des 

r es sou rc es na tu r e 1 l es , d ' é q u i p eme nt s éd u c a t i f s , d e santé, de t ra n s -

port e t des se r v ices soc iau x . Un aff lu x de r éf ugi és a au ss i s ouv e nt 

de s e f f e t s i n f l a t i on n i s t e s s u r l e · s p r i x . I l fa u t au s s i t e n i r c omp te 
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des facteurs politiques. Un certain nombre de pays accueillant de 

n omb r e u x r é f u g i é s s on t e n pro i e à de s g u e r r e s c i v i l e s , t e r r i b l eme n t 

coûteuses s ur le plan humain et financier. La crise dans le Golfe, 

qui a provoqu é un e x od e mas sf f de travailleurs migrants et une 

hausse vertigineuse des pri x p é troli e rs, aggravera indubitablement 

la s ituation. A un e é poqu e o ù be aucoup d'individus dans le tiers

monde ont du mal à joindre les d e u x bouts, il n' e st pas étonnant 

qu'un nomb r e toujou rs plus grand d e r é fu g i és d é pendent de 1 'a s si s

t an c e int er nati o nal e , s an s rée ll e p e r s p ect i ve d'auto s uffisan ce . 

Ce r 1· a i n s p a y s , f a ce à l a r é c e s s i o n é c on om i q u e q u ' i I s c o n n a i s s e n t , s e 

so n t sen ti s ob li gés de I imit e r l e sé j o u r o u l es droit s à 1 ' emp loi 

des r éfugiés e n zo nes urbai nes , l es é l o i gnant e nc o r e d a v anta ge de 

1 ' autos u ff i sance t an t proc l amée . 

En sorrme , a u plan inter n a ti onal, l es réfug i és en tr a î ne nt d' -é n ormes 

dépe n ses , ce qu i fa i t di r e à certa i ns observate u rs qu'i l s sont des 

budg é tivor es . 

Le s r é fug i és n e pèsent pas t oujours s ur l es écp n om i es na ti ona l es 

ma i s y contr i b ueront é ga l e me n t s' il s sont rat i on nellemen t uti -

1 i s é s . Pou r é t a y e r t ou s ces p r op o s , n o u s po u vo n s c i te r u t i l eme n t I e 

l e Doc t eur C . J. BAKWESEGHA, D i rec t e ur du Bure au de l ' W A po u r l es 

Réfug i és " Un r é fu g i é es t un e perso nn e qui n' es t pl us ma îtr e d e so n 

p r op r e m i I i e u n a t u r e 1 . Ma i s d a n s I a q u ê t e d ' u n a s i I e , c e n ' e s t p a s 

l e r é fug i é se ul q u i souf fr e , c'es t au ss i l e pa y s d ' o ri g in e q ui perd 

sa ma i n-d ' oeuvre et l e pays hôte q u i n' a r r i ve pa s à ut ili ser pl e in e

men t 1 es r é f u g i é s . Ce q u i a p a r a i-1 1 e u r s p ré c i p i t é 1 ' A f r i q u e d ans I a 

pauvreté , 1 e so u s - d é v e I op p eme nt e t I a d é p e n da nc e 11 
• I I es t d ' au t r e 

t 

part vra i, a j oute- il, que " tou s l es réfug i és s on t en réa lit é des 

v i ct imes des ca l amit és du fait de 1 'homme o u des phénomè nes nat ure l s; 

ma i s l es ap tit udes et les compé t e nces d e ces r éf ugi és n e s ' é vanou is

se nt p a s une fo i s qu'i l s fr anch i ssent l a f r ont i è r e et se r e tr o u vent 

s u r u n e t erre é tran gère ", toujo u r s ajout e- t- i l. 

11 p e n d a n t q u e n o u s c o n 1· i n u o n s d e ma r c h e r s u r n o s p r o p r e s r e s s o u r c e s 

huma i ne s que s on t les réf u g i és , l es p a ys dév e l op p és n'a tt e nd e nt, eux , 

que de tirer avan t age de cet t e s ituat i on " (l ) . 

( l ) C . J . BAKWESEGHA "Options de d év e I oppemen t e t p rob I ème d es 
r é f u g i é s e n A f r i q u e II 

i n I e s Ré f u g i é s A f r i c a i n s - L e t t r e d ' I n f o r ma t i o n 
pub I i é e p a t 1 ' WA , N ° 4 , j u i n l 913 4 . 
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cn-ct..USIO'J DJ G-iAPITRE 

Avant de conclure, il est nécessaire de relever les grandes confé

rences africaines sur les réfugiés et quel est l'impact de toutes 

ces conférences. 

1. La Conférence d'Addis-Abéba de 1967 

Cette Conf é r e nc e avait comne objectif d' é tudi e r les a s p e ct s juri 

diqu e s, é conomiqu e s e t s ociau x du probl ème d es r é fugi é s. 

Parmi l es re comnandation s ado'pt ées par l a Conf é r e nc e , o n p e ut c it e r 

l a d é f i n i t i o n du t e rme II r é f u g i é " d a n s l e c o nt ex t e par t· i c u l i e r de 

l ~A f ri q u e ; 

l 'a s i 1 e; 

l e rapatrieme n t vo l o n ta ir e ; 

l es d r oit s socia u x ; 

l e secours d'ur ge nc e , e t s urt o u t 

la cr é ati on d 'un Bur ea u d e P l aceme nt e t d'Educ a tion po ur l es 

Ré f u g i é s ( BP ERA ) . 

2. La Conférence d'Arusha I (Tanzanie) 1979 

Ce tt e Con fé r e nc e , à laqu e ll e a va i e nt pri s part trent e - h uit Etat s 

Membre s d e 1 'WA, av a i t pour but l' é tud e d es conditi o n s s p é cifi -

q ues po sée s par l es nombre u x e t in ce s s ant s mo uvement s des r é fu g i és 

e n Afrique. 

Les recomnandations le s plu s important e s d e l a Conf é r e n ce furent 

la Réso l u tion r e lati ve à l a cr é ation d 'un e Comnis si on e t d'u n 

Ce ntr e Afr ic a ·in de s Dr o it s de l 'Homne ; 
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la Résolution i~vitant les Etats africains à intégrer dans leurs 

législations nationales les droits reconnus aux réfugiés. 

Enfin, la Conférence demandait aux Etat Membres et aux organisations 

internationales une assistanc e accrue pour renforcer le système de 

protection et d'assistance au x réfugiés mis en place par l 'OJA. 

3. Lo Conférence de Genève de 1981 

Ce t te Con f é r e n ce , o r g an i s é e con j o i n t eme n t p a r 1 ' OUA, l ' ONU e t 1 e 

HCR, malgré la participation de pr ès de 99 pays et plus de 120 

o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a 1 e s s o u s l e v o c a b l e d e " Co n f é r e n c e I n t e r -

n a t i on a l e d ' As s i s t a n c e a u x Ré f u g i é s ( C I ARA ) " , n ' a p a s a t t e i n t l e s 

bu t s pour s uivis. Dé çus, l es Etats afr i cains d éc i dèrent la convoca

tion d'un e autre co nf érence e n 1983 e n Tanza~i e . 

4. La Conférence d'Arusha II de 1983 

Cette Conf é r e nc e, après avoir regretté la non-ratification de la 

Co nvention s ur l a protection des r éf ugi és par p lu s i eu rs Etats cfri 

cains , avait examiné l es points su ivant s 

la d éte rmination des be so in s accrus d'ass i s tanc e au x r é fugiés e n 

Afriqu e e n vue de mettr e en oeuvre d es programnes de seco ur s , de 

réadaptation et de réin s tallation; 

l es cons é quenc es d_u problème des réfugiés sur l es économies 

n at ional es des pays membres et la pr ép aration d'une conférence 

internationale sur les r é fugi és . 

Toutes ces conférences , pour la plupart consacrées à la recherche 

de 1 'appo rt ex t érieur , n'ont pas atteint les buts escomptés , sinon 

que d'accoucher d'une augmentation inquiétante du nombre de réfugiés 

afr icain s . 

Quan t à l a Co nv ention de 1 'OJA rég i ssant les aspects propres du 

mou v eme n t de s r é f u g i é s e n A f r i q u e , s i e l l e a a t t é n u é l e p r o b l ème à 

u n morne n t , e l 1 e n ' a p a s p u l e r é s ') u d r e e t s e t r o u v e ê t r e · d é r a s s é e 

aujourd'hui dans une Afri que où l es cau ses se t é l escopent . D'où 

nécessit é de sa r év ision . 
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En ce qui concerne le travail du HCR, il est tellement connu 

qu'il est inutile de s'y étendre. Disons tout simplement qüe, 

dans le cas d'espèce, les réfugiés africains sont plus aidés par 

le HCR que par les pays africains eux-mêmes. Pire encore, cer

tains gouvernements irresponsables ne font que détourner ces 

as s istances à des fins personnelles. 

Nous regrettons aussi que le HCR n'aborde le problème que de 

mani è r e as s istanci el le. Pour ce fait, il est imp érieux d e r é vi se r 

ses statuts pour l es adapter e t s urtout e n intégrant la dimen sio n 

politique du ph énomène . 

Pour c e qui est de 1 'incrimination de s r éf ugi és , un e arriv ée ma s

s i ve d es ge n s quell es qu e s oi e nt l e ur s c omp é t e nces po se t ou jo urs 

des pr o bl èmes à des é conomi es fraig il es corrrne le s nôtr es . Dé jà 

sans réfugiés, l e pr obl ème pos é par l' emp loi d es j e u nes diplômés 

ou n6n est in so lu b l e dan s la qua s i-totalit é d es pay s africains. 

Dans l es 1 imites des po ss ibili tés économ i ques d 'in sertion , l es réf u 

giés doivent s ' en pren dr e avant tout à l e urs autorit és n a ti o nal es 

avant d e s ' e n pr e n dre au x autorit és nati o nales d es pay s qui n e s ont . . 
p as toujour s pr ép ar ées à l es accuei llir. 

Apr ès tout es ce s imp e rf ec tion s constatée s 1c1 e t là dans la r eche r

che de s s olutions au fl é au qui inqui è t e plus q u e l e canc e r e t l e 

s ida, nou s nous proposon s un e autre voi e c e ll e de démo crati sa tion 

du s yst ème po litiq ue et la promotion des Droits d e l 'Horrrne , obj e t d e 

la Deu x i è me Parti e . 
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68.JXIEME PARTIE 

LNE TENTATIVE DE SOLUTICN: DEMJCRATISATICN DES SYSTEMES 
POLITIQJES AFRICAINS ET PRO\OTICN DES ~ITS DEL'~ 

. ~ MJYEN DE REDJIRE LE FLUX DES REFU;IES 

Le problème des réfugiés étant esse ntielleme nt politique, la 

s olution est incont es tablement politique. Comne nou s l'avons 

démontré, le flux des réfugiés en Afr ique es t dû à la nature 

dictatoriale des régimes politiqu es. Pour Y remédier, la démo

cratisation desdits systèmes se rait la voie inco ntou rn abl e 

(Chapitre I), ce qui sa uv egardera it l es droits fondamentaux de 

l ' Hom-ne , l on g t emp s r e l é g u é a u r u n g d e s ch o s e s e t d ' a n i rna u x , p a r -

ta nt déshumanisé totalement. Cet horrme , une fois li béré du j oug 

d e l a tyranni e , comnent fair e la promotion de ses droits ? 

(Cha p i t r e· I I ) . 
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O;APITRE I 

DEMXRATISATION DES SYSTEMES POL.ITia.JES AFRICAINS 

I Nrn<X.'U:T I a\J CU Q;AP I TRE 

L'Afriqu e , qui, pour c ertai ns Europ éens , es t un continent de 

prédil ect ion d e barbares e t d'incultes, n e p e ut s'o uvrir au plu

ralisme pl itiqu e , moin s enc or e à la démocra tie qui est le propre 

des nations civilisées et développées. C'est aus si 1 'opinion de 

M. Ja cques CHIRAC. I 1 1 ' a d éc l a rée I or s d e 1 ' i na u g u rat i on du Trans -

gabonais e t l ors d'une visite à Ab idj an en ma r s 1990. 

Pour l es Européens, ce qui correspondrait aux Africains, c'est la 

d i c t atur e d u monopar ti sme . 

Loin d e nous, 1' intent i on de tra it er de la démocratie en tant que 

t e l I e, ma i s sou l -i g ne r , c om11e nt , e 1 1 e pour ra i t con t r i bue r à 1 a 

rés orpti o n de s flux de s r é fugi és e t des mouvements m i gratoires 

e n Afri que . Au de là de t o ut es po l ém iqu es id é o l ogiques et doctri

nales y r e lati ves , l a d émoc rati e pr ése nt e deux asp e cts cruciaux 

- son aspec t po litico-in st ituti o nn e l éSec tion I ) , et 

s on a s pect e n tant que comport eme nt (Sect ion II). 

Sect io n I La démocral· ie dans son as pect politico -instit utionnel 

Pour ce qu i es t de l a d émocrati e , sa défin ition fondamentale ~a ~été 

donnée par Ari s t ote e t e n s uit e , accept ée par d'autre s te l s que 

Mon s te q u i e u e t J ef f e r son c om11e "un système de go u ver n eme nt où le 

po u v o i r s u p r ême r é s i d e da n s l e p e u p 1 e " . C ' e s t l a v é r i t a b l e d émo -, 
crati e qu i e s t imposs i b l e pour M. J ean-Jacq ues RŒ.JSSEAU " à prendre 

l e t e r me d a n s l a r i g u e u r d e l ' a c c e p t i o n , l n ' a j orna i s e x i s t é d e 

d ém::> cr a t i e , et i l n ' en ex i s t er a j orna i s . I I es t con t r e l ' ordre 

natur e l q ue l e grand nombre gouver n e et que l e p et it soi t gouverné. 

On ne p e ut ima gi n e r que l e peup l e reste incessarrrnen t assemblé po ur 

v a q u e r a u x a f f a i r e s p u b 1 i q u e s , e t 1 ' o n v o i t a i s éme n t q u ' i l n e s a u -

ra i t é ta b l i r pour ce 1 a de s c om11 i s s i ons sa ns que 1 a fo rme de 1 ' a dm i -

nistration change" (1 ) . Il ajout e " s 'il y a un peuple de di eux, il 

( 1) J . J . RJJSSE/lU "Du con trat soc ia l", Ed. Gorn ier-Flanmrion, Paris , 
1966, page 107 . 
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se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernemen~ si parfait 

n e c on v i e n t p a s à d e s h omne s " ( 1 ~ . En d ' a u t r e s t e r me s , 1 a d émo -

cratie est un systèm= politique où les citoyens partagent le pou

voir, choisissent le gouvernement, leurs gouvernants et en conser

vent un contrôle permanent de leur gouvernement. En termes de poli

tique et d ' institution, elle a au moins cinq principes essentiels, 

lesquels constitueront nos cinq paragraphes successifs 

1 ' e xist e nc e de 1 'opposition l é gale (Para g raph e 1 ); 

1 'organisation d' é lections libr es et réguli è re s d es r e présentant s 

(Paragraph e 2); 

1' ind é p end an ce d e mag i s tratur e ( P a ragra phe 4 ); 

- un e ré e l l e p o s s i b i l i t é de chan geme nt p ac i f i qu e du g o u ve r n em e n t 

(Paragr a ph e 5). 

Pai:- a g ra phe l L' ex istence d'un e opposition l éo a le 

Sans é pil og u e r s ur l es t héo ri es r e l a tiv es à l' ex i s t e n ce d ' u n e opp o

s ition l éga l e , la plupart d es Etat s afric a in s a bo rd è r e nt 1' ind é

p e ndanc e av e c un s y s t è me plurip a rti s an. Ce p e ndant, p e u de t emp s 

a pr ès l es ind é p e ndance s nominal es s oient- e ll es pr es qu e tou s l es 

Etat s francophon es e t anglophon es vont adopt e r un s y s t ème de parti 

u niqu e , ou de parti unifi é , v é rit a bl e "cr e u se t d 'uni té national e " 

se lon e u x ma i s q u i d e vi e ndra un e vé ritabl e mac hin e d e prod u c ti o n 

d es r é fu g i és e t d ' a utr es mau x . 

Si l e XX e s i è cl e fini ss ant a connu plu s i e ~ rs mutation s , il y a au 

m::, i n s une , d ' i mp o r t an c e no t o i r e : c ' e s t l e v e n t d e 1 a d émo cr a t i e . 

En e f f et , d e pu i s 1 a s econde g u e r r e rno n d i a l e , 1 e v e nt d e 1 ' h i s t o i r e 

~ balayé d a ns un e dial e ctique implacabl e le flu x e t l e r e flux, l es 

dictature s totalitaires nazi e ou fasciste. Ce s r é gimes prédateur s , 

qui se refu s aient à tout e alternative d émo cratiqu e parf o i s avec l a 

c omp l i c i t é d e s p u i s s a n ce s i mp é r i a 1 i s t e s e u r o p é e n n e s , s o n t e n t r a i n , 

( l ) J. J. RJJSSEPU, op . c it., page 108 . 
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aujourd'hui, de péricliter sous les regards impuissants de leurs 

aut e ur s . Cette logique s'impose également aux régimes autocra

tiques et caporalistes africains sclérosés. En somne, le bilan de 

trente années de manque d'alternative démocratique est amer, acca

blant et n é g a tif. C'est pourquoi, auj o urd'hui en Afr iq ue, le s 

~ a n g u e s s e d é l i e n t , l e s y e u :< s ' o u v r e n t p o u r r é c i orne r l ' a l t e r n a t i v e 

d émocratique ou oppositicn i é gaie comne solution à t o us ces fléaux 

qu i ont ende uill é l'Af r ique et continuent encore à l e ferre. 

Comne i 'in d iqu e a ve c p e rtinen =e 1e Manifeste du Ce ntr e d'Etudes et 

d e Rech e rch e s s ur la Démo crati e Pluraliste dans l e Tiers-Monde 

( CEROE T ) d a n s s on p o i n t 8 , " l ' e x ï s t e n c e d e p 1 u s i e u r s p a r t i s p o l i t i -

ques véh i cu l ant des id é o l ogies différ e ntes dont l'un ou certain s 

e x e r ce n t l e pou v o i r , d ' a u t r e s f o r man t l ' op p o s i t i on l é g a l e . L e s rroe u r s 

démocra ti ques i mposen t 

l e d r o i t de contester 

l e r espect d.e l'opposition, lui r e con naissent 

lui imp ose nt e n même 

l e pouvoir, d e critiquer 

t emps l'o b ligation, e ntr e 

l e gouv e rn ement, mais 

a utr es , de r especter 

l es règles d u j e u démocra tiqu e et d e pr ése nte r un e vér itabl e alt e rna 

tive po lit ique au pouvo ir e~ é l aborant des ob j ec tif s c l a ir s , crédib l es 

e 1· p rat i q u eme nt ré a 1 i sa b 1 es ·~ . ( 1 ) . 

Dans cette perspective , l es c andida t s à l'émigration po ur des rai

so n s po li t i q ues po urront d éso rmais choisir l e parti de l e u r choi x . 

D i so n s avec l e Di r e c t· eu r du CERDET , J . M. NZOJANKEU que " l ' op p os i -

t i on l é g a l e j o u e u n r ô l e c a p i t a 1 e n d émo c r a t i e : e l l e é c l a i r e l a 

ma j o r i t é , i n f o r me l ' o p i n i o n , c o n t r 1 b u e à l ' é d u c a t i o n c i v i q u e d e s 

c it oyens . Ma i s e l l e n' es t pa s s eu l em=nt app e l ée à jou e r un rôl e 

d ' a pp o i nt ; e 1 1 e do i t préparer 1 a r e 1 è v e du go u v e r n eme nt 1 or s cfu e I a 

ma j or it é de s c itoy e n s es timeront q u e s on proj e t d e s oci é t é est c e lui 

qu i do it ê tr e mi s e n oe uvr e . Le renforcement de la démocrati e sup 

pose donc que l' oppos ition s 'organi s e e t qu'on l'ai de à s 'organi ser" (2) . 

Il convient de r e l ever qu'il s 'agit ici d'une oppos ition l égal e e t responsable, 

co r toute opposition l é gale n 'es t pas toujour s respon s able. Pour 

év it e r l' ex ist e nc e d'oppos ition s l é gal es mois irr esp onsables dons 

une démocrat i e africaine nai ssa nte (ou e n voie d ' ex i ste nce), il fout 

des mesures co ntrai g nante s . 

( 1) l n /V'ünife s i' e du Cenrre d'Etu des et de Reche rches s ur l a Dé-rocro ti e p lura 
li s te dans '.e ; (e r s-~·onr'.c , 1'1-=- i , janvier-juin 19S'O, poçe ?. l. 

(2) J. M. NZCJ.J6N<BJ: Rerrurque s théor ique s sur la tran s iti on vers la dérrocra
tie pluralis t e dan s l e Ti ers -M}nde , i - ", ,_, :·:::: i·,_ G.:roc rotique, op . cit., page 45 . 
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En définitive, .l' ex istence d'un e opposition l é g a le peut être 

po s sib le et réelle que si tous les partis en lice pour la con

quête du pouvoir s'engagent sans hypocrisie dan s la course contr e 

l e régime qu'il soit défaillant ou non. 

Paragraphe 2 L~organisation d'élections libres et régulières 
des représentants 

Cette préoccupation est consacrée s an s é quivoqu e par 

a lin éa de la Déc la ra tion univ e rs e ll e des Droit s d e 

'Art i cle 21, 

'Homne 

"Tout e pers onn e a le droit d e prendre part à la dir ect ion d es 

affa i res pol iti ques de so n pays, soit dir ec t ement, soit par 

l'int erméd i a i re des repr ése ntants libr eme nt cho i sis ", et 1 'l in éa 3 

a j o u t e " 1 a v o 1 o n t é d u p e u p 1 e e s t 1 e f o n d eme n t d e 1 ' a u t o r i t é d e s 

pou voir s p ubli cs; cette volonté doit s ' expr i mer par des é l ections 

hon nêtes qu i doivent avoir li eu périodiquement , _au suff rage uni

verse l éga l e t au vote secret ou su i vant une proc é dur e é quivalente 

assurant la liberté du vote". 

Le s Et a 1 s a f r i c a i n s , pou r 1 a p 1 u p a r t dans 1 e p ré amb u 1 e de 1 e u r s 

constitutions respectives , proclam~n t so l enne ll ement l eur attache

ment à 1 a Déc 1 ara t i on Un i ver se l 1 e de· s Dro i t s de 'Horrrne , c e q u i 

e ntraîne ip so facto l e respect de cet Artic l e 2 1, mai s dans la 

pratique , presque tous viol e nt rég uli èreme nt l edi t art icl e . Si 

1 'Arti cle met 1 ' accent sur l e caractère honnête e t pér i od i q u e d es 

é l ect ion s , on a ss iste i mpu ni ment à des élections truqué es ou des 

façades des é l ections avec un se u l candidat pompeusement appel é 

président fondateur ... 

Il n'y a que dans l es pays du Tiers-M~nde qu ' on p e ut trouvêr 

fac i 1 eme nt des prés i dents de 1 a Ré pub 1 i que q u i br i g u e n t p 1 u s i eu r s 

mandats te l s que F é l ix HOUPHOUET - BOIGNY de la Côte d 'Ivoir e , 

Dawda JAWARA de la Gamb i e , Kenneth KAU'JDA de la Zambi e , Sese Seko 

MOBUTU du Zaîre, Gnassibé EYADEM4 du Togo, Onar BONGO du Gabon, 

Math i e L! KEREKOU du Bénin, etc. Toute foi s, i 1 faut s i g na 1er que 

tou; ces présidents so nt é bra nlés depuis 1990 avec la première 

v i ctime Mathieu KEREKOU, battu par so n Premier Mini s tr e d e transi

t i o n, M. Nicép h ore SOGLO , au x prés id e nt i e 1 1 es de mars l 9 9 l . Ai n s i 

ce s p r é s i den t s à v i e se ch o i s i s se n t , ch 0 i s i s se n t 1 eu r s é I u s . en 

lieu et place du souvera i n (peup l e) pui s font semblant de s ' en 

remettr e aux procédés démoc r atiques pour l ég itimer ce cho i x tronqu é 

comne étan t celui d e ces peupl es sou "C: .-. s . Le p e u p l e n ' a jamai s 
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inopérante la norme 

le respect. 

Paragraphe 3 Liberté de la presse et de l'information 

L'existence d'une presse libre et le droit à 1 'information dans 

un continent dominé par des régimes despotiques, omnipotents, omni

présents et surtout policiers est un leurre. 

Cette liberté est consacrée é loqu emne nt par 1 'Article 19 de la 

Dé claration Univ e rsel le des Droits de l 'Horrrne en ces termes: "Tout 

individu a droît à·la liberté d'opinion et d'expression, ce qui 

impliqu e l e droit de ne peas être inquiété pour ses opinions et 

celui d e ch e rch e r, d e r e cevoir e t de répandr e sa ns considérations 

de fro nti ères , l es information s et l es i dées par qu e lqu e moyen 

d' ex pr ess ion qu e ce so it". 

Ce tt e li berté se trou v e ê tr e alt é r ée dans certains pays africain s 

à d e ux niv ea u x 

- manqu e d es moy e n s financ i e rs permettant à c e s pays de se doter 

d es t echn iqu es modernes d e corrrnunication; 

volont é du pouvoir po litiqu e de confisquer à so n seu l profit 

ce droit. 

Ce tt e pr éocc upation est aus s i celle d e M. HOCINE Aît Ah11ed, l'un 

d e s I e ad e r s de l ' op p o s i t i on a 1 g é r i e n n e " Le pou v o i r mono p o l i s t i que 

utilise la puissance des mass-média ainsi que les t echniques som

mair e s du vio l d es foule s pour dés informe r et manipuler l'opinion, 

dér aciner l'esprit de justice et faire perdre aux citoyens jusqu' à 

la conscience de l e urs droits élémen tair es" ( l ). 

Les peuple s africains so nt contraints d'ignorer la vérité sur l eur 

prop re de s tin dan s une acception plus larg e, vivant ain s i dons un 

vaste d ése rt d'inculture. Aujourd'hui avec 'évolution des t ech-

n i q u e s d e l ' i n f o r ma t i o n , 1 e c o n c e p t rrême d e p r e s s e c h a n g e ( p r E! s s e 

(l) H:X:IN: Aît Af-rred "L'Afro-fa sc isme", éd . L'H:rnrottan, Pari s , 1980, 
p a~ e 313. 
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é·c r i te , p r es se au d i o v i sue l l e, sa te l l i te .. ·. ) . La mu l t i p l i c a t i on 

des canaux d'information, les câbles, les images par satellites 

ne peuvent qu'insérer ce droit parfois dans les antogonisrne~ cuitu

rels. Cet antago~isme culturel peut être le risque d'un déferle-

;-r;e nt de pro gr amne s é t ranger s ou de qua 1 i té mé d i ocre . C' es t i à tout 

1 e d é b a t s u r l e n o u ·/ e i o r d r e m) n d i a i d e 1 ' i n f o r ma t i o n e t d e i a 

.::::Oï :mun i ca ·.- ion. 

En 1979, est défini un pool des agences de presse des pays non

alignés. En 1933, canrP.r.c '." à fonctionner une agence panafricaine de 

1 'information dont le s ièg e e st à Dakar. Mais la qualité réelle d e 

s a pr es tation r e st e à amé lior e r. Av e c 1 'avèneme nt d u mo~veme nt de 

démo crati s ation d e ce rtain s r é gimes m)nopolistiqu es e n Afrique t e l s 

qu e : Bé nin, Came rou n , Con g o, Cô t e- d'I voir e , Togo, Zaîr e ... proli -

f è r e nt s u~ l e mar c h é ,d e s j o urnau x nation aux , mai s 'on p e ut s ' int e r-

rog e r util e me nt s ur l e ur qualit é e-t l e ur l e nd emain. Au ss i, il n e 

s uffit pa s d e 1 ib é rali se r la p res s e , mai s il es t au s s i important de 

l a p a r t d e s p ou vo i rs p u b li c s d e pr op o se r u ne s ub ve n t ion à l a p resse . 

Concluon s av ec l e Cen.tr e d 'E t u des e t de Recher ch es s u r ·l a Démocra 

ti sa ti o n Plurali s t e do n s l e Ti ers-Mo n de ( CERDET) q ue l e p rincip e 

d e 1 i b e r t é d e p r e s s e e t d e 1 ' i n f o r ma t i o n s u p p o s e q u ' " i 1 n e d o i t p a s 

ê tr e ex i gé d e c auti o nn eme nt à c e u x qui ve ul e nt cr éer d es journau x , 

qu'il n e doit pa s y avoir d e ce n s ur es e t qu e le s journaux doiv e nt 

pouvoir d é nonc e r t o u s l es abu s c orrrni s par ce u x qui g ouvernent s an s 

qu e ce ux-c i pui ss e nt l e s emp ê ch e r" (l ). 

Paragraph2 4 L'indépendance de la magistrature 

) 

L'un e d es me ill e u res r ec ett es q ue Mont es q u i e u ait d o nn ée à l ' h uma-

nit é es t s a s yst émati s ati o n d e l a th é ori e d e la sé p a ration d es 

pouvoir s con s id é r ée comne un e d es b é quille s d e la d émocrati e . 

- L'hi s toir e d e troi s décennie s d e pouvoir j udiciaire dans la quasi 

totalit é de s pay s africain s d o t és d e r é gime monoparti s te av e c un 

exé cutif omnipr ése nt e t omni pote n t s 'av ère é vane s c e nt e . Ain s i 

l'in s tituti o n judi c iai re e ll e-même es t r é du it e d'aill e ur s au rang 

( l ) Alt e rnati ve [)é-rocrati que da ns l e Ti e r s -tvbnde , op . c it., page 11. 
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de simple service public qui doit recevoir des injonctions 

comTie toute autre administration ordinaire. Au régime de droit 

comTiun légal s'est souvent substitué le régime d'exception avec 

la création des tribunaux révolutionnaires dont la mission princi

pale est de juger les opposant s ou présumés opposant s politiques 

avilissant ainsi 1 'indépendance de la magistrature. 

Co:-rme le souligne M. Placid e LEN~A, Procureur Général près la 

Cour Suprême du Congo " le pou v o i r j u di c i ai r e es t la c l é de voût e 

de toute constitution respectueu se d es droits des citoyen s . La 

séparation fonctionnelle du pouvoir judici aire et des deu x autres 

p o· u v o i r s e s t i n t i meme n t l i é e à l a q u e s t i on d e s d r o i t s i n d i v i d u e 1 s 

et des libertés publiques. Dan s tou s l es pays , l es lib e rt és in di

v iduelles n'exist e nt pa s quand il n'y a pa s un organ e charg é d e 

l es faire respect er envers e t contr e tou s , e t spécial ement contr e 

l es atteintes du pouvoir. Cet organ e ne peut ê tr e qu e le pouvoir 

judiciaire, fort, ind é pendant e t ég a l au x autres e t l e ur arbitre 

e ntre eux e t le s citoyens . 

De là, l es gara nt ies n é c essa ir es p ou r a ss ur er l'ind é p e ndan ce d e 

l a ma g i s t r a t u r e " ( l ) 

Les r è gl es applicables au x magistr a t s dan s l' ex ercic e de l e ur s 

fonction s doivent v i se r à l eu r perme ttr e d'ag ir conforméme nt à c es 

principes. 

L'indépendance de la magi s tratur e doit ê tr e garant Je et é noncé e 

dan s la const itu tion et l a l ég i s lation con sé quent e . Il incombera 

à toute s le s in stitut ion s gouv erneme ntal es e t autr es de respecter 

scrup ul eusemen t l'in dépe ndanc e de la magi s trature. 

L'indépendance suppose éga l ement qu e l es magistrat s d e vraient 

régler l es affaire s dont ils sont s aisis impartialement d'apr è s 

l es faits et conformément à la loi, s an s restr iction s sauf c e ! l es 

prévues par la loi et s an s être l'objet .d'inf luen ces , d' incita-

t i o n s , p r e s s i o n s , me n a c e s o u i n t e r v e n t i o n s i n d u e s , d i r e c t e s o u 

indirecte s de la part de qui que ce s oit ou pour que l que rai s on 

qu e ce soi t. 

( 1) Pl ac ide LB\Gt\, Procur e ur Gé né ral p r ès l a Cour Suprêrre du Congo : "Tr ente 
an s de ju s ti ce nationa le : que l avenir?"; Réf lexion des tinée à la Confére nce 

National e , du 25 f év r ,i e r au 10 juin 1991, page 7 . 
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Une réelle possibilité de changement pacifique 
du gouvernement à la suite d'élections libres et 
régulières 

On ne saurait s'appesantir sur cette partie car elle a été déjà 

effleurée dans l e premier paragraphe d~ la première section. 

L'Afrique est un continent qui bat le triste et négatif record 

dans presque tou s les domaines, mai s plus encore, en matière de 

coups d'Etat ayant corrrne corollaire la succession des gou ver ne

m=nts illégaux. Au moment où nous rédigeons cet travail, on se 

souviendra encore de s événemen t s du Tchad e n déc embr e 1990, en trai

nant la chute d'Hi sse n HABRE, c e ll e de M. Siyad BAREE de la Soma li e 

e n févri e r 1991, s ans oublier l es sa nilant ~s jou rnées de s 2 1; 22 e t 

23 mar s 19 9 1 au Ma li où l e Gouvernement du Général Mous sa TRAORE 

a ouvert l e feu su r l es é l èves e t é tudiant s q ui réc lamai en t la 

d émocrati s ati o n çle so n r ég ime s anguinair e . 

S i l e dro it int er national pos iti f co n sac r e l e prin c i pe de n on -in gé 

rence d 'un E t at ti e rs dans "l es affaires inté ri e ur es d'un a utr e 

Etat", nou s espéro n s n écessa ir e pour l'Afriq u e l e dev oir d' ingé 

r e nce ou ver t e d ' un Et a t t i e r s dans.. l es. '' a f fa i r es i n t é r i e u r es '' d ' un 

autre Etat en cas de v i o l a~ions f l agrantes des droits d e 1 'hom~e . 

C'est à ce pri x que l'huma nit é tout en ti è r e combattrait l es régimes 

e t l es go u ver n eme nt s i mp op u l a i r es e t c r i mi n e l s e nn emi s d e tout 

t emps des peupl es . 

Corrrne l e d i t à j u s t e t i t r e Sa i n t J u s t " u n p e u p l e n ' a q u ' u n e n n em i 

redouta b l e , c ' e s t so n go u ver n eme nt " . 

Tou s ces é l éme nt s c on s tituti fs d e la d émo cratie qu e nou s vênons 

d'analy ser dont la li s t e n' es t pas ex hau s tive doiv e nt être cumu

latif s e t n o n a lt er natif s po ur qu'il y oit d émocrati e . 

Section II Démocratie en tant que comportement 

La démocratie n' es t pas se uleme nt une th éo rie, mai s une é thique 

(Paragraphe l ) . S'ag is sant d'une é thiq ue pluridimens ionnelle, 

l es in tellectuels africain s ont un rôl e d é terminant à jou er pen

dant sa phase d'in s taurati on et d e consolida tion (Paragraph e 2) . 
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Paragraphe 1 : Démocratie ~n tant qu'une éthique pluridimension

ne l le 

La d émo cr a t i e , d i sa i t Wood r ow · WILSON, e s t II l a forme du gouv erne -

ment l a p l us d i f f i c i l e 11 
• Cet te préoccupa t ion peut ê t r e partagée, 

surtout en ce qui concerne nos Etats africains. Difficile non pas 

dans sa théorie, mais dans sa mise en application dans un conti

nent où pendant près de trente ans, les régimes monopartiste s ont 

créé et inculqu é chez les citoy e n s des habitudes et des comport e

ments antidémocratiques. Il n'est pa s étonna nt d e constater une 

certaine dichotomie entre le s discours prêchant la liberté, 

l'égalité, la ju st ic e et autres concepts démocratiques, mai s les 

mettr e en pratique par d es mé thodes sainemen t démocratiques est 

une autre affaire. 

Pour des j e un es Etats africains longt emps mou l és dans l es r ég imes 

sa n s partage de pouvoir, l'expérience de la d émocratie qui r eq ui e rt 

tol érance, respect ... e nv ers le fanatique et qui, basée s ur la 

persuasion et le droit plutôt que l e recour s aux armes, à l a déte n

tion arbitraire comTie à des exé cutions somna ir es et ext rajudiciair es 

contre son propre peup l e comne c ' est l e cas dans de nombr e u x pays 

africains es t d'une complexité ex tr ême . En somne, l' é thique dé~o

cratique suppose 

l e sens de dialogue e t de concertation; 

l e respect de l'autre; 

l e sens de ju stice; 

l'honnêtet é sous toutes ses form_es ; 

le sens de responsabilité et de dignit é; 

la prohibité morale e t intellectuelle; 

l e nationalisme ... 

Il faut faire remarquer que ces valeurs se converg en t et s ' imbri

quent. C'est pourquoi John DEWEY soulignait qu'à ce niveau la 

démocratie apparaît fondamentalement comTie "un mode d e vie " (l) 

(l) John CBIEY', cité par Saul K. PJ'l[X)VER in "Pourquoi la dérmcratie 
f\buveaux Horizons, 1967, page 26. 

?" 
• I 
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c'est-à-dire une manière d'envisager les choses, de les sentir 

humainement et socialement, de se comporter politiquement, d'agir 

avec son prochain, et même avec sa propre comnunauté. ConsciemTient 

ou incon s ciemTient la foi e n la démocratie influence 'individu 

jusqu'à ses a s pirations vitales. 

La tran s ition d émocratiqu e a besoin des homnes de référence pour 

s on a ss i s e r ée ll e . 

Paragraphe 2 Le rôle des intellectuels africains dans le processus 
d émocratique en Afrique 

Dé fini ss o n s d' ab or d l e con c ept int e ll e ctu e l avant d' ex amin e r s on 

r ô 1 e . 

I L n ' y a p a s d e mo t p 1 u s a tt roc t if qu e c e 1 u i d ' i nt e l 1 e c tue 1 , c omne 

l' a é crit l e Gu i née n Demba DIALLO dan s s on ouvrag e intitul é 

" L ' Afriq ue e n q u es tion " e n c e s t e rme s :"J ama i s sa n s d o u t e co n cep t 

n ' a ur a é t é p lu s f l o u, p lu s i mp r é ci s ; jamai s vocabl e n'aura fait 

cou l e r p l u s d ' encr e ". 

Re t e non s av e c M. He n ri BARBUSSE , ce tt e d é finition pl us r é volutio 11-

nair e e t p l us l o n g u e qui s y s t émati s e e n meme t emp s l e rôl e d' int e l -

l e c t u e l "Les int e ll e c t u e l s j e parl e d e c e u x qui p e n s en1· e t non 

amus e ur s e t d es char l at an s , paras it es e t p r ofit e ur s de 1 ' esp rit 

s o nt d es t r a du c t e ur s d e 1' id ée d an s l e ch a o s de la v i e . Qu ' il s 

s o i e nt s avant s , ph ilo sop h es , c ritiqu es , pr ê tr e s, l eu r mé ti e r é t e rn e l 

es t d e fi xe r e t d e me tt re e n ordr e la vér it é . pa r des formule s , 

d es l o i s e t d es oe u v r es . Il s e n d é gag e nt d es ign es e t l es dir e c-
, 

t ian s . Il s o n t l e do n qua s i - di v in d' a pp e l e r l es ch oses par l e u r 

n o:-n . P our eux , 1 a v é r i t é s ' a v ou e , s ' ordonn e e t s ' augme nt e e t l a 

pe n s ée organ i sée s o nt d ' e ux p our r e cti f i er et diri ger le s c r oyanc es 

e t l es fa it s . Pour utilit é s ublime , le s ouvri e rs d e la p e n sé e sont 

toujou r s au c omme nc ement du drame interminable qu' es t 1 'hi s toire d es 

homme s ". 

D ' a u c u n s n ' i g no r e n t 1 e . r ô 1 e i mp o r t a n t j ou é p a r 1 e s é 1 i t e s a fr i ca i ne s 

d ' ava nt l es i n d é p e n d anc es dan s l e proc essus d e déco loni s ation d u 

c o n t i n e nt . Ce p·e n d an t , o n a s s i s t e d e pu i s l e s i n d é p enda n ces à 1 e u r 

s omn o l e n ce , vo i r e l e ur r é c up é rati o n par l e s r é g ime s s p oli a t e u rs . 
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Cette inertie est également d é noncée par M. Timothée NGAKO'JTOU en 

ces termes " S '·a g i s s a n t d e s é 1 i t e s , 1 e u r i n e r t i e e s t r ema r q u a b 1 e . 

Certes, quelques-unes participent isolément au comba t , mais il 

faut reconnaitre que la tension moral e , la belle et viv ifiante 

tension qui animait et exaltait les énergies à l'heu re du combat 

pour l'indépendanc e a terribl eme nt bai ssé. Dans main tes conscience s 

même, e lle a di s paru pour fair e place à l ' égo î sme ac ca par e ur, à une 

co llu sion monstru euse av e c l es tenants du pouv oir, bea ucoup d' élites 

se pr é la sse nt vo luptueu seme nt dans l es "d é lices d e capoue " (1 ). 

Cette compromi ss io n a facilit é à certain éga rd la production des 

ré fugi és en Afriqu e . Les démocratie s dans l esq u e ll es nous a ll ons 

v ivr e n e cesseron t de nou s fair e de s promesses mi e ll euses qu'elles 

n e ti endront jama i s. C ' es t au nom de ces promesses non t e nu es qu'i l 

faut l es crit i quer, l es d émy stifie r et démyth ifi er , s i l' on veut 

e nfin s'affranchir de l a do u b l e i ll usion qui a domin é l 'int e lli gen-

t s ia africaine depuis trois décennies. 

comTie l 'espo i r d'un avenir radi e ux. 

nosta l gie d'un passé révolu, 

S 'adr essant à ses discip l es , ceux qu ' on pourra it app e l er "l es inl.e l-

1 e c tu e l s de l ' époque " , J és u s Ch r. i s t ( l u i -même i n t e l l e c tu e l ) d i sa i t 

" V o u s ê t e s l e s e l d e l a t e r r e . ma i s s i l e s e l p e r d s a s a v e u r , a v e c 

quoi l a lui rendra-t-on? Il ne se rt p l us qu 'à être jeté dehors, e t 

foulé au x p i eds par l es horrrnes . Vous ê t es la lumi è r e . Un e v ill e 

s i tu ée s u r u ne mon ta g ne n e peu t ê t r e cachée " c f Sa i n t !\Ao t ·;· h i e u , ch a -

p i t r e 5 , v e r s e t s 1 3 à 1 4 . Ce p e n dan t , l ' on c on s t a t e t r è s s ou v e n t q u e 

ce tt e l umière est mise sous l e bo i sseau et non sur l e chande l ier. 

L ' Ap Ô t r e Pa u l , g r and i n t e l l e c t u e l ( r a b b i n ) de l ' é p o q u e g r é c q - r orna i ne , 

s 'est toujours l evé contre l'i njustice, l 'imTiora li té, la corruption , 

la compromission, l a discrimination raciale, l e vol, l e crime , 

1 'h y poc ris i e , l a cupidit é ... des phari s i ens et autr es . 

Soc rat e, avant J és u s-Christ , se comparait au taon qui es t 1 à pour 

réveiller 1 e grand cheval de 1 a cité . Notons que l a piqû re de taon 

fait mal. Le grand cheval d e l a c it é n e peut ê tre, autre que l e 

( 1) Tirmthée N:;DKOJTQ.J "Dnucratie, libe rté s , droits de l'haure " : Exposé 
présent é l ors de l a Deuxième Conférence de s Assoc iation s e t l n s t i tut ions des 
Sc ie nces Socia les e t Humaines de l'Afrique Centrale" en 1990 à Ki nsha sa sur le 
thèrre "Quel l e d&mcratie pour l' Afriqu e ", page 9. L'auteur est expert à l'UtSCD. 
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chef de 1 'Et a t ou de 1 a c i té . De meme que 1 e se 1 empêche 1 a déco n -

fiture, alors que 1 'Afrique est en d é confiture au su et au vu de 

ses intellectuels. De même qu'il faut dénoncer la chute énorme 

de la qualité, d e rigueur dans tou s les domaines. 1.1 faut créer 

des ilôts de résistance tant sur le plan national qu ' international 

contre la corruption sous tout e s s e s forme s, la lâch e té, contr e 

1 'erreur qu'on donn e pour v é rit é d e venu s d e s trait s s truc t urau x d e 

s oci é t é contemporaine. 

(X)l',O_USION DU G-IAPITRE 

Au x t ermes d e c e tt e analy se , n ou s n e p r é t e n d on s pas q u'il suff i t 

q ue c es ·cr it è r es d é crit s d a n s l a p r emi è r e se ction d u p r emi e r 

chapitre so i e n t réu n is pour qu' il y ait démoc ra t i e ef f ective . 

To ut efo i s , no us osons cro i re qu 'il s constituent l a pierre angu l aire 

de l a démoc rati e . No u s somnes fe r meme nt conva in c u q u'au de l à de ces 

bé quill es q u e nous p ouv ons q u a li f i er de cep , les outres ve r tus sacra

me n ta l es (d i a l ogue, t o l érance , t empéranc e , amo u r po u r sa patrie , 

amo u r pour s o n procha in, déve l oppemen t écono~ i que , 1 ' esprit criti

que , l e co u r a ge ... ) co n s tit uen t qua n t à e ll es l es s arme n ts e n vue 

. de p r oduire de bons fr ui ts de l a d émocrati e contraires aux fruits 

amers (massa c res , oppressions , assass i nat s , vio l ations des droits 

d e 1 ' h omne , g a b é g i e , g é n o c i d e , p r omo t i on d e 1 ' i n c omp é t e n c e . . . ) d u 

mo n opa rti sme p roduc t e ur d es réf u g i és en Afr i que . 
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OiAPITRE II 

LA PRCM::>TI~ DES [R()ITS DEL'~ 

Le s n o r me s à a p p l i q u e r d a n s l e d orna i n e d e s d r o i t s d e l ' h orrme 

sont énoncées dans un certain nombre d'instruments internationaux 

de portée universelle ou régionale. Le plus connu et le plus géné

ralement accept é est la Déc laration Univ erse lle d es Droits de 

' Horrme d u 1 O déc e mb r e l 9 4 8 . I l s ' a g i t d ' u ne d a t e déc i s i v e dan s 

'histoire de l'humanité et d'un événement capital po ur l'av enir 

du mond e . 

En effet , pour I a première f o i s dans ' h i s t o i r e de l ' huma n i té, 

des peuples et des horrmes de tout es l es races , de toutes l es cul

tures e t de tout es les croyances se son t e ngag és ·à promouvoir et 

à resp ec t e~ l es droits fondame ntaux de tout e personne humaine. 

Par là -même , il s ont reconnu que tout homne , quel qu'il soit , a 

de s droit s inali é nables qui doiv e nt ê tr e respe ct és par 1-ous. 

Cette Dé~ l aration est s i import ante qC'on · peu1- dire qu 'un e nouvelle 

è r e s ' ou v r a i t à 1 ' h uma n i t é ce j ou r - 1 à . 

La Déclaration Universe l l e des Droits de l 'Horrme s'ad r esse aussi 

à la consc i ence de chaque horrme; c'est donc un app e l aux horrmes du 

monde e ntier pour l eur s ignal er ce à quoi il s doivent aspirer e t 

ce qu'il s doiv ent défendre et ex iger des autres. Il s 'a g it donc 

d'un id éa l corrmun à atteindre pour tous l es homnes e t pour tous 

l es peuples. 

Ma I h e u r e u s eme n t , s i e n t h é o r i e I e s n a t i o n s d u mo n d e s e s o n t e n g a -

gées à respecter et à promouvoir le s droits fondamentau x de la 

personn e humain e , la réa lit é concrète que nous vivons es t tout 

autre. Pa rtout, o n continue à baf ou e r e t à mépr i ser ces droit s 

fondamentaux des personnes , partou t l es horrmes et les peuples sont 

e x p I o i t é s e t o p p r i mé s j u s q u ' à s ' e x i l e r . 

Pour promouvoir le re spect des dro it s de l 'homne, les Nations Un i es 

et d'autres i nstances int e rnationale s ont é labor é des instruments 

intern ationa u x y relatifs qui impo sen t aux Etat s qui l es ont rati -

fiées d es ob li g ation s conventionne ll es . Il faut citer à cet égard 
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le Pacte international relat'if au x droit s ci v il s et pol i t i que s, l e 

Protocole additionnel à cet acte • et l e Pacte int e rnational au x 

droit s é conomiques, sociau x et culturel s qui daten t tous d e u x 

du 16 d é cembre 1966 et entré s -en vigueu r e n 1976 . 

Outr e c es i nstruments important s de s accord s r é gionau x ont é t é 

conclu s en v e rtu d e squ e l s le s Etats d'un e ré gion g é o g ra p h i qu e 

donn ée se sont e n g a gées à r emp li r c e rt a in es o b li gat i o n s juri d i q ues. 

On p e u t c it e r en t re autr es 

la Con ve ntion Eu r op ée nn e des D r oit s de l 'Hom~e s i g n ée l e 

4 n ovemb r e 1 950 et ses p r ot oco l es e t l es doc uments de la Confé 

r e nce s ur la Sé cu r it é e t l a Co nf ére n ce e n Eur ope (CSCE) en part i 

c u lier l e d ocumen t de c l ô t ure de la Réunion de Vi e nne s ur le s 

s u i te s de l adite Co n fér e nc e Ge 1989; 

- un e Déc la ra t io n .Amér i c ai ne des Dr oits et des De vo i rs de 'Hon-me 

es t adoptée en 1 9 4 8 e t l a Corrrn i s s i on I n 1- e r orné r i c a i n e des Dro i t s 

de l ' Horrrne i n s t i tué e e n 1 9 60 ; 

la Charte Africaine des Dro it s de l'Horrrne et des P e up l es s ign ée 

à Ban j ul l e 27 j ui n 198 1 et en tr ée e n v i gueur e n 1986. 

Cepe ndant , ma l gré ce tt e panop l ie de t extes , i 1 suff it d ' ouvrir 

l es yeux , d e parcourir l es page s d' un j ourna l, d e r ega r der autour 

de s o i , pour c o n s t a ter q ue 1 1 e es t ' amp 1 eu r e f fr ayant e d e l '. inju s t i ce 

da n s no t r e mo n de - I l n e s ' a g i r a i c i d ' a n a l y s e r l es d r o i t s d e l ' hcrnrre, 

ma i s p 1 u t ô t de ch e r c h er c orrrne n t fa i-r e l eu r p r om::i t i on e n m i I i e u de 

c i v il isat ion écrite (Sect i on I ) 

spécifique ( Section II ) , caron 

e t en m ili eu de culture orale e t 
~ 

ne peut défendre ef fi cacement ses 

d r o it s q u'ap rès l es avo ir con n us e t j augés . 

Section I En milieu de civi l isation é c r ite 

Il s 'a gi t ici esse nti e ll eme nt du mili eu sco la ire et uni versitai r e 

( Par ag r a ph e 1 ) , d e c e ntr es de for m8tion socio-p r ofessio n ne l l e et 

m i li ta i re ( P a r agraphe 2) et mi li e u I i t téraire (Paragraphe 3). 
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Paragraphe 1 Milieu scolaire et universitaire 

a) Milieu scolaire 

Forc e es t de constater que certains d e nos systèmes scolaires 

actuels sont dénués de certaine s valeurs éthiques, avec la sup-

pres s io n des cours de morale, 

C'est pourq uoi nous plaidons, 

de ces cours et , d'autre part, 

tifs au x dro it s de l 'homne et 

d'instruction civiqu e e t religieus e . 

d'une pa rt , pour la réinstauration 

l'in sert i o n des enseig n ements r e la 

i es princi pes fondamentaux du droit 

int ernationa l humanitaire. Que les e nfa nts , d ep uis l'éco l e mater

n e ll e jusqu'a u seconda i re , appr e nnent l eurs droits et devoirs, et 

sachent s ' e n se rvir da n s l e temps e t contre-temps comne il en est 

des cui l ! è r es e t fourch e tt es . 

Af in de donner à la forma tio n c i v iqu e et po liti que toute l a portée 

so uhaita b le, il est n écessa ir e d'élabor er des manuel s , des guides 

pra ti ques et outres ouvrages permettant de d i vu l guer l es principes 

essen ti e l s . Pour que ces manuels so i en t opérationnels , il s devront 

ê tr e rédigé; ou-tradui t s dan s l es l angues na ti onales et par l ées 

par l a ma jorit é des pop ulati ons . 

b} Les universités 

L ' un i v e r s i t é , d i s a i t l e P r o f e s s e u r Er i c DAV ID, " e s t non s e u l e -

men t un " 1- emp l e " de s c i e n ce , ma i s au s s i une é c o l e d ' huma n i sme . Sa 

mission consiste à former des homnes et non seu l ement des athlètes 

du savoir . E l l e doit rappe l er aux générations d ' étudiants gui se 
t 

s ucc èdent sur ces bancs que même dan s ces s ituations de guerre où 

tout e règle sembl e ê t re abolie , il subsis t e un dro i t m inimal à 

respecter . S i comne M~LRAUX, l 'huma ni sme, c ' est refuser ce que 

ve ut e n no u s la bête e t retrouver l ' homne partout où l'on trouve 

ce q u i l ' écrase , observer f i d è l em= nt l e d roi t i nt e r n a t ion a l huma n i -

taire est un e manière de r é alis e r cet objec tif e t d e retrouver 

l ' h omne , même s ou s l e f e r e t s ou s l e f e u . 

La formation des individus à un te l humanisme é tant un devoir de 

ch ac u n · e n v e r s s on s emb l ab l e , e l l e e s t a f o r t i o r i u ne o b l i g a t i on 
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é l émeme nt a i r e à charge de toute i n s t i tut ion d ' en se i g n eme nt" ( l ) • 

L'~niversité doit êt~e la référence, voire le miroi r de la 

s o c i é t é • Po u r j ou e r e f f i c a c eme n t c e r ô l e , l e s p r o g r amne s d e s 

e n s e i g n eme n t s d o i v e n t ê t r e ad ':1. p. t é s e t o r i e n t é s n on · s e u l eme n t v e r s 

la recherche, la science et la technologie, sa première missi~n, 

ma i s é g a l eme n t v e r s 1 e s b e s o i n s e s s e n t i e l s d e 1 ' h omne e t d e s o n 

destin. Les milieux académiques nous parai s sent le cadre privi

légié de 'action de vulgarisation, à caus e des effe ts d'entraîne-

me nt que 'instruction sr.c lair e se doit de réaliser sur la s oci é t é . 

A cet ef fet, il faudrait in sérer dans les programnes d'enseigne 

ments relatifs au droit int ernational des droits de 1 'hom~e, au 

droit international humanitair e , à la démocratie pl~raljste; orga

nis er des colloques, des sémina ir es , des jou rnées juridiques, scie n 

tique s , des symposiums, dans l'ultime but de connaître et promouvoir 

tou s ces id é au x 

- créer des centres -d' é ·changes nati onaux , rég io haux et sous

régionaux, etc.; 

- avoir des revu~s p é riodiques y relative s ; 

- traduire ces travaux dans l es lan gues par l ées par la majorité 

des populations; 

- encourager les chercheur s et financ e r les t ravaux (articles, 

mémo i r e s , t h è s e s . . . c on s a c r é s en 1 a ma t i è r e ) ; 

- accord er d es bourses de s tag es e t d'études en la matière. 

Nous s aluons et encou rag eons l es e fforts de la Faculté de Droit 

d e l'Université Marien NGOUABI de Brazzaville qui consacre 

plusieur s enseignements à tous l es niveaux avec des volumes 

horaires raisonnable s , et éga l eme nt des journées juridiques chaque 

année à cet effet. Que puisse cette initiati v e être prise en compte 

également par d'autres Facultés. 

(1) Dàvid ffiIC "Diffu s ion du droit int erna tional hUTOnitaire à l'lhive rsité' 
in R.I.C.R, N° 764, rrors - avril 1987, page 158. 
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En somne, l'Université af .ricoine a des défis énormes à relever 

dans ce domaine vital. 

Paragraphe 2 : Centres de fo-rmation socio-professionnelle 

S'il est important que les acteurs de la vie politique ou appelés 

à 1 'être soient compétents et utilisent les progrès scientifiques 

et technologiques pour faire avancer le débat d'idées; la nécessité 

de leur inculquer le sens d'humanismes' impose aussi car la viola

tion des droits se pose à double niveau 

1 'ignorance desdits droits par les intér essés ou gouver nés , et 

1' ignoranc e , également, par les gouvernants ou administrateurs. 

Le s techniques de vulgarisation doiv e nt être enseignées dans tous 

l es centre s d e formation professionnelle, notarrment 

médecine, l'agriculture, le transport ... 

l 'armée , la 

Dan s 1 a mé d è c i n e , i l s ' a g i r a de r e c u e i l 1 i r , r e s p e c:: t e r , p r o t é g e r , 

s o i g ne r d u mi eux p o s s i b l e l e s ma l ad e s , o b s e r v e·, l e de v o i r de non -

d i s c r i mi n a t i on e n t o u t e t e n t o u t l i e u . Qu e l e s e r me n t d ' H i p p oc r a t e 

s oit s crupul e usement respecté par les intére ssés . 

Paragraphe 3 Littérature et moyens de comnunication de masse 

Comne l'a é crit le Professeur Philippe MOREAU DEFARGE S "du point 

de vue des relations internationa1es, la question d es droits de 

1 'hom~e est d'abord celle de leurs capacités d'e xpression . ~a 

puissanc e d'un droit dépend des moyens dont il di s pose pour se 

faire connaitre. Débats sur l es droits de l 'hom~e et débats sur 

l ' i n forma t i on s ont i mb r i q u é s , t ou t s i mp 1 eme nt parc e que l ' u l t i me 

protection de ces droits se trouve dans la possibilit é de faire 

connaitre les atteintes qu'ils subissent" . (1). 

( 1) Philippe~ CEF.tifŒS : "Les relations internationale s dan s l e 
rronde d'aujourd'hui", éd. S.T.H., Paris, 1987, page 399. 
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Le s Etats africains doivent s 'appuyer sur l es moyens d e comnuni

cation éc rit e comne ceux de caract è re audio-visue l pour a ssurer 

u ne p o l i t i ·q u e c o n s é q u e n t e d e d i f f u s i o n d e s d r o i t s d e l ' h omne . 

Da n s I a p r em i è r e c a t égo r i e d ' i n s t r urne n t s , i 1 y a 1 i e u d e c i t e r , 

6 titre · pr in cipal , les te xtes de base que constituent l a Déclara

tion Universelle de 1 948 et ses deux Pactes de 19 66 , sans oublier 

l a Charte Africaine des Droits de l 'Hom~e e t des Peup l es de 1981. 

Ces documents devraient être tra du it s en l ang u es loca l es pour l e ur 

assurer une larg e diffusion parm i les ma sses sans doute ciphcb é

ti sées, mai s moin s aptes 6 comprendre l eur essence dans l es langues 

(frança i s et/o u anglais) don t il s n ' ont pas l a maîtrise . 

Dans les mi l i eux s c o l a i r es et un i ver s i ta i r es , l es b i b l i o th è.q u es 

doivent également ê tre dot ées e n conséquence . 

Ensuite, il n'est guère d e promo ti on qui pu i sse atte in dre ce s buts 

e n Afrique sans que l es moyens d e comn1nicat ion de mJsse ne so ient 

m i s 6 contribution. 

Secti on II En milieu de culture orale et spécifi~ 

Il s 'agit 1c1 d ' ana ly ser ~n milieu de culture orale (Paragra~h e 1 ), 

dans le cadre des orga ni sat ions non-gouvernementales (Paragraphe 2) 

et en mili e u religieu x (Paragraphe 3). 

Paragraphe 1 En milieu d e culture orale 

Dans le cas d'esp èce , di sons avec Me MUTOY MUBIALA "i 1 s ' agira de 

mettre 6 profit le t a l ent des gri ots dans l es loc a lit és où i I en 

existe, l es ressources du fol k l ore traditionnel, sans oub li er 

l'o rganisa tion des réunions popu l a i res avec l' appui des chefs 

lo caux , des émissio n s radiophoniqu es et des séances cin ématogra

phi ques en langues nati onales ; explo i ter 6 bon esc i ent la 1 i tté

rature populaire (contes et récit s) , recourir au x oeuvres d'art 

naîfs" ( 1). 

( l) tvVrOY MBl/iLA : "Le s Etats africains et la prcrmtion des principes 
hurronitair es ", article publi é 6 la Re vue C.I.R.C., rmrs-avril 1989, N° 776 , 
page 112. 
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vocation de travaill er dans le mi li eu rural, meme si el le s ne 

peuvent agir en juriste qualifié, doivent insérer ces préoccupa

tions dans l e ur s programnes respectifs. 

Paragraphe 3 En milieu religie ux 

La religion a plusieurs acceptions. Mai s se lon l e dictionnaire 

mé thodiqu e LE ROBERT, c' est 

l ) " r e c o n n a i s s a n c e p o u r 1 ' h orrme d ' u n p r i n c i p e s u p é r i e u r d e q u i 

d é p e n d s a d e s t i n é e ; a t t i t u d e i n t e 1 1 e c t u e 1 1 e e t mo r a 1 e q u i e n 

r é s u l t e ; 

2) sys t ème de c royanc es d e pri ères , de rit es et d e pratiqu es 

impliqu6nt des relation s av e c un principe sup é rieur e t propr e 

à un groupe soc ial (re li gions r évé l ées , r e ligion s a nimi stes , 

religions chr é ti e nn es , e tc.). 

Il faut noter qu' i 1 y a des int e raction s très complexe s e ntr e l e s 

· c o u r a n t s r e 1 i g i e u x e t 1 e s d r o i t s d e 1 ' h omne . Du f a i t , n o t arrme n t , 

de 1 a cr i se des i dé o l o g i es , l ' Eg l i se Cath o l i que s ' impose c om-ne 

un pôle esse nti el dans la question des droits de l 'hom-ne . I ci 

aussi d'un côt é , sa position en Pologn e ou en Amé rique Latine fait 

d'elle un point d'appui, de r e p è re consolidé par une longue hi s -

t o i r e ; d e l ' a u t r e c ô t é , a 1 n s 1 q u e l ' i n c a r ne l a p e r s on na 1 i t é f 1 om 

b oyant e du Pap e Jean-Paul II "l'Egli se doit à la foi s être pré

sente et rester ailleurs , à la fronti ère de 1 'auj ourd'hui et de 

l ' é te r n e l " ( 1 ) . Ce t te pensée a t r ou v é s a r é a l i sa t i on e n Amé r i que 

Latine avec la manifestation d e tension permanente entre valeur s 

religieuses et engagements politiqu es (c ontroverses autour de la 

Théologie de Libération née à la suite à 1 'aggiornamento de Vati

can II dans les années 60}. Toute activité r e ligi euse qui n'e st pas 

fondée sur la tolérance, ni sur l'altrui sme n'e st que du fanati sme. 

L'on · conviendrait aisément avec M. SJ::,.MBA MADEMBA SY que "dans leur 

réflexion sur la condition humaine, toutes les religions conti enne nt 

(1) Cité par M. Philippe~ CEF~S, op. cit., page 403. 
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CON'.:LUSICJ\I GENERALE 

On ne cessera de parler des réfugiés. Moi s avec 1 'évolution 

actuel le de la s ituation intern e e t international e des Etat s , 

plusieurs remorques et int errogat ion s s' imposent. 

Le s r é f u g i é s e t 1 e s d emo n d e u r s d ' a s i i e o n t - i 1 s d e s r a i s o n s d e 

s 'in quiéter ? E st-on ma int e nant sur la bonne voi e ? 

Que ll es répercussions l es changements qui peuvent encore avoir 

li eu auron t sur le s réfugiés ? Que ll es me s ures le s gouvernements 

e t 1 e s p a r l eme n t s von t - i l s p r e nd r e ? Corrrne n t l e s i n s t i t u t i on s 

européennes vont-e ll es réagir face à la .sit uation nouvelle? 

En f i n , c om11e n t 1 ' A f r i q u e d émo c r a J- i que de d ema i n v a r é s ou d r e l e 

probl ème des réfugi és ? 

Voilà autan t de que s tion s où il es t tr op tô t pour l eur donn er d es 

r é p o·n ses dé f in i t i v es , mai s i I es i· quand -même t emps d e fa i r e part 

de quelques r éf lexions, pour que ce vent de démocratie puisse 

avoir une incidenc e positive réelle s ur l es r éfugiés et demandeurs 

d 'a s il e . 

Le processus démocratique est irr évers ibl e . Il est au-delà de la 

v o 1 ont é h umo i ne . Com11e d éc 1 ara i J- 1 e Généra I MOBUTU Ses e Se k o à I a 

tribun e des Notion s Uni es l e 4 octobre 1973 "Un f r u i t n e t omb e 

qu e quan d i 1 est mOr. Moi s devant 1 ' ouragan de 1 'histoire, mur ou 

p a s mur , un f ru i t f i n i t qua nd -même par tomber " . Cet te r é a 1 i té se 

concrétise aujourd'hui en Afrique où nou s assistons à la chute et 

à l a désacralisation de certains t yrans , ce qui va motiver le 

retour ou bercail de beaucoup de réfugiés, et r éd uire se nsibleme nt 

l eur flu x. 

Lo démocratie naissante, espoir de 1 'Afrique et des réfugiés est 

s i f r a g i I e q u ' i l f a u t s ' o r g a n i s e r c o 1 1 e c t i v eme n t d a n s u n c a d r e 

national et international pour s on enracineme nt et surtout pour 

lutter contre tous les ilots des dictatures où gu' ils se trouvent 

p o u r g u e 1 ' h omne s o i t r é e 1 1 eme n t a f f r a n c h i . 

1 
~ ; 
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.MNEXE 

CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉ FUG IÉS 

En date à Genève du 28 juillet 19 51 1 

Entrée en vigueur : 22 avril 1954, conformément à l'article 43 
Texte: Nat ions Unies, Recue il des Traités N° 2545, Vol. 189, p . 137 

PRÉAMBULE 

. Les Hautes Par!ies contrac/antes, 

Considérant que la Charte des Na ti ons Un ies et la Décla:·a ti on uni
verselle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'As
semblée générale ont affirmé ce principe que les êtres hum ain s, sans dis
tinction, doi_veot joui r des dro its de l'homme et des li bertés fondamen 
tales, 

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plu sieurs 
reprises, manifesté la profonde sol licitude q u'elle éprouve pour les -. 
réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'as_surer à ceux-ci l'exercice le plu s 
large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ------Considérant qu'il est désirable de reviser et de codifier les a,~cords 
internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendre 
l'application de ces instruments et la protect ion qu ' il s constituent pour 

· les réfugiés au moyen d'un nouvel accord, 

Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges 
exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solu ti.on sat is
faisante des problèmes dont l'Organisation des Nat ions Un ies a recon nu 
la-portée et Je caractère interna tionaux , ne saurai t, dans cette hypothèse, 
être obtenue sans une sol idarité internat ionale, 

Exprimant Je vœu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social 
et humanitaire du problème des réfugiés, fass~n t tout ce qui es t en leur 
pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension 
entre Etats, 

Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés a pour tâche de veiller à l'a ppli cat io n des conventions inter
nationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant q ue la 

1 La Convention a été adoptée par la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies 
sur le statut des réfugiés e: des apa trides, qui s'est tenue à Genève du 2 au 25 j uillet 1951 . 
La Conférence a été réunie conformément à la résolution 429 (Y), adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies le 14 décembre 1950. Pour le texte de cette résolu tion, vo ir Docu
ments officiels de l'Assem blée générale , cinquième session, supplément N° 20 (A/177 5) , 
p. 53 . Le texte de !'Acte fina l de la Conférence figure en appendice. 
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Considéran t qu e la Charte des N ati ons Un ies e t la Décl::i:·ati on uni
ve rselle des d roits de l' homme approuvée le 10 décemb re 1948 pa r l'As
semblée générale ont affirmé ce principe q ue les êtres huma in s, sa ns di s
tinction , do i_vent j ouir des dro its de l' homme et des li ber tés fonda men
tales, 

Considérant que l'Organisati on des Na ti ons Uni es a, ù plusieurs 
reprises, manifesté la pro fo nde sol licitu de q u' elle ép rouve pour les -
réfugiés et qu'ell e s'est préoccupée d 'as_su rer à ceux-ci l'exercice le plus 
large p ossible des droi ts de l'homme et des libertés fonü amen tales , --Considérant qu'il est dés irable de reviser et de cod ifr.~r les accord s 
internationaux a ntér ieurs rela tifs a u sta tut des réfugiés et d'étend re 
l'applica tion de ces ins truments et la protection qu' ils co nst it uent pour 

· les réfugiés au moyen d ' un nouvel acco rd, 

Considérant qu'il peut résulter de l' octroi du droit d'as ile des cha rges 
exceptionnellement lourdes pour certa ins pays et q ue la soluti.on sat is
faisante des problèmes dont !'Organ isa ti on des N a tio ns U ni e~ a reconn u 
la·portée et le ca ractère interna ti o nau x, ne sau rait , dans cette hypothèse, 
être obtenue sans une solidarité internat iona le, 

Exprimant le vœu que tou s les Eta ts, recon naissan t le caractère soci a l 
et humanitaire du problème des réfugiés, fasse nt tou t ce q ui es t en leu r 
pouvoir pour éviter que ce p roblème ne devienne u ne cause de tension 
entre Eta ts, 

Prenant acte de ce que le H a ut Com missa ire des N a tions Unies pour 
les réfugiés a pour tâche de veiller à l'application des co nven tions inter
nationales qu i assurent la protection des réfugiés , et reco nna issant qu e la 

1 La Convention a été adoptée par la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies 
sur le statut des réfugiés e: des apatrides, qui s'est tenue à Genève du 2 au 25 juillet 195 1. 
La Conférence a été réunie conformément à la résolution 429 (V), adoptée par l'A ssembl ée 
générale des Nations U nies le 14 décembre 1950. Pour le texte de ce tte réso lutio n, voir D ocu
ments officiels de l' Assem blée générale, cinquième session , su pplément N° 20 (A/1 775). 
p. 53. Le texte de I' Acte fi nal de la Conférence figure en appendice. 
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coord i n~H ion effccti ve des mesures pr ises po ur résoudre ce prob lème 
dépendra de la coopéra ti on des Etats avec le Haut Commissaire, 

Sont convenues des dispositions ci-après: 

CHAP ITRE l 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier 

Définition du terme« réfugié » 

A. Aux fins de la présente Co nvention, le terme «réfugié» s'appli
quera ù toute pe rso nne : 

( 1) Q ui a été cons idérée co mm e réfugiée en application des Arran
ge ments du l 2 ma i 1926 et du JO ju in 1928 , ou en a pplica tion des Conven
tions du 28 oc tobre 19 33 et du 10 fév ri e r 1938 et du Protocole du 14 sep
tembre 1939 , o u encore en :i.pp lieation de la Constitution de l'Orga
ni sation Interna ti o nal e pour les Réfugiés; 

Les déci s ions de non:élig ibili té prises par l'Orga nisation Interna
ti o na le pour les Réfu giés pc ,·1d ant la durée .de son m andat n e font pas 
obs tacle ;'t ce qu e la qualité de réfu gié soit accordée à des personnes 
qui rempli sse nt les cond it ions prévues au paragraphe 2 de la présente 
sec ti o n; 

(2) Qui, par su ite d'événements survenus ava nt le J cr j anvie r 1951 
et cra ignant avec rai so n d 'être persécutée du fait de sa race, de sa reli
gio n, de sa n a tionalité, de son appartenance à un certain groupe · social 
ou de ses opin ion s polit iques, se trouve hors du pays dont elle a la natio
na lité et q ui ne peut ou , du fait de cette crainte, ne veut se réclamer ,1 
de la prot ectio n de cc pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se · 
trouve hors d u pays dans lequel elle avait sa résidence habitueile à la 
suite de te ls évé nements, ne peu t o u, en ra ison de ladite crainte, ne 
veut y re to urner. 

Dans le cas d' u ne personne qui a plus d ' une nationalité, l'expression · 
« du pa ys dont e ll e a la national ité» vise chacun des pays dont cette 
p erso nne a la nationalité . Ne sera pas considérée comme privée de la 
protect ion du p ays d o nt e lle a la nationalité , toute personne qui, sans 
raison valable fon dée sur une crainte justifiée, ne s'est pas rédamée 
de la pro tectio n de l'un des pays dont elle a la nationalité. 

B. (1) Aux fins de la p résente Convention les mots « événements 
surve nus avan t le 1er ja nvier 1951 » figurant à l'article !, section A, 
pou rront être compris dan s le sens de soit 
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a) «événem ents surven us avanl le 1er janvier 1951 en Europe»; 

soit 
b) « événements surve nu s avant le l cr janvie r 1951 en Eu rope ou 
ailleurs»; 

et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratifi
cation ou de l'adhésion , une déclaration précisa nt la portée qu'il entend 
donner à cette exp ression a u point de vue des obl iga tions :1ssumées p::H 
lui en vertu de la présente Co nvention. 

(2) T o ut Etat contractan t qui a adopté la formule a) pourra à tout 
moment étendre ses obligatio ns en adoptant la formule b) par notin
cation adressée au Secréta ire gé néral des Na ti ons Unies. 

C . Cette Con ve ntion cessera, dans les ca s ci -après, d' êt re applic;-1b le 
à toute personne vi sée par les d isposit ions de la sec ti on A ci-dessus: 

(1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouvea u de la protection 
du pays dont elle a la nationalité; ou 

(2) Si, ayant perdu sa nationalité, el!e l' a volonta iremen t recou
vrée; ou 

(3) Si elle a acqu is une nou velle na ti o nalité et jouit de la protect ion 
du pays dont ell e a acquis la nati ona lité; o u 

. (4) Si elle es t retournée volontairement s'é tablir dans le pays qu'elle 
a quitté o u hors duquel elle es t ·deme urée de crainte d'être persécutée; 
ou 

(5) Si, les circonsta nces à la suite desquell es e lle a été reconn ue 
comm.e réfugiée ayant cessé d'exister, ell e ne peu t plus continuer à refuser 
de se réclamer de la protection du pa ys dont e lle a la national ité; 

Etant entendu, toutefo is, qt1e les dispos iti o ns du présen t para
graphe ne s'appliqueront pas à tout réfu gié visé au paragrap he I de la 
section A du présent a rt icle qu i peut invoquer, pour refu ser de se réclamer 
de la protectio n d u pays dont il a la natio11:liité , cles rai so ns impérie uses 
tenant à des persécutions a ntér ieures; 

(6) S'agissant d ' une perso nne qui n'a pas de nati onalité, s i, les cir
constances à la sui te desq ue lles e ll e a été reconn ue comme réfugiée 
ayant cessé d'exi ster, ell e es t en mesure de retourner da ns le p ays dans 
lequel elle ava it sa résidence habituel le; 

Etant entendu, toutefoi s, que les dispos itions du présent paragraphe 
ne s'appliqueront pas à tout réfu gié visé au pa ragraphe I de la section A 
du présent article qui p eut invoquer, pour refuser de retourner d a ns 
le pays dans lequel il avait sa résidence habi tuelle , des raisons im pé
rieuses tenant à des persécutions antérieures. 

D . Cette Convention ne sera pas app licable aux personnes qui 
bénéficient actuellem ent d'une protection ou d'une assistance de la part 
d'un organisme ou d'une institution des Na tions Unies aut re que le 
Haut Commissaire des Nation s Unies pou r les réfugiés. 
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Lorsque cette protection ou cet te assistance aura cessé pour une raison 
que lconque, sans que le so rt de ces personnes ait été défin itivement 
réglé, conformémen t aux résolu t ions y relatives adoptées par l'Assem
blée générale des· Nations Unies, ces personnes bénéfic ieront de ple in 
droit du régime de cette Convention . 

E . Cette Convention ne se ra pas applicable à u ne personne consi
dérée par les a uto rités compéten tes du pays dans lequel cette personne 
a établi sa résidence comn,e ayan t les droits et les obligations a ttachés à 
la possèssion de la nationalité de ce pays . 

F. Les dispos iti ons clc cette Conve ntion ne sero nt pas applica bles 
aux personnes dont 011 aura des raisons sé rieuses de penser: 

a ) qu'e lles ont commis un c rime contre la pa ix, un cr im e àe guerre 
ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments interna tio
nau x é laborés pour r,ré voir des disposi tions re latives à ces crimes; 

b) qu 'elles on t commis un c rime grave de droit commun en dehors 
du pays d'accue il avant d'y être admises comme réfugiées; 

c) q u'el les se sont rendues coupabl es d'ag issements contraires aux 
buts et aux principes des Na tions Unies. 

Article 2 

Obligations générales 

Tout réfugié a, à l 'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui com
po rtent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements 
ains i qu'aux mesures pri ses pour le mainti en de l'ordre public. 

Ar t icle 3 

No n-discrimination 

Les Etats con tractants applique ront les d ispos itions de cette Conven
tion aux réfugiés sans di scrnnination quant à la race, la religion o u le 
pays d'origine. 

Ar tic le 4 

Religion 

Les Elats contractants accordero nt aux réfugiés sur leur territoire 
un trait ement au m o ins auss i favorable que celui accordé aux nationaux 
en ce qui co ncerne la libe rté de pratiquer leu r religion et en ce qui con
ce rne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants . 

4 
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Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres 
droits et avantages accordés, indépendamment de cette Co nven tio n, 
aux réfugiés . 

Article 6 

~ .'expression « dans les mi:m cs circonsta 11ccs » 

Aux fins de cette Convent ion, les termes « dans les mêmes circons
tances» impliquent que toutes les conditions (e t notamrn ..: nt ce lles qui 
ont trait à la durée et aux co nditions de séjo ur ou de résidence) que 
l'intéressé devrait remplir ,- pou r pouvo ir exercer le droi t en ques ti on, 
s'il n'é tai t pas un réfugié, doivent être re mplies par lui à l'excep tion 
des conditions qu i, en raison de leur nature, ne peuvent être remp li es 
par un réfu gié . 

Art icle 7 

Dispense de réciprocité 

l. Sous réserve des dispositions plus favorab les prévues par cette 
Convention, tout Etat contractant accordera aux réfu giés le régime 
qu'il accorde aux étrangers en gé néral. 

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéfi
cieront, sur le territoire des Eta ts contractants, de la dispense de réci
procité légi slative. --~··- ·-. 

3. Tout Etat contractant continuera ù accorder aux réfugiés les 
droits et avantages auxquel s ils pouva ient déjà prétendre, en l'absence 
de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour 
ledit Etat. 

4. Les Etats contractants envisagero nt avec bienveillance la possi
bilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réc iprocité, des droits et 
des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des 
paragraphes 2 et J ainsi que la poss ibilité de faire bénéficier de la dis
pense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions 
visées aux paragraphes 2 et 3. 

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent 
aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 
de cette Convention qu 'aux droi ts et avantages qui ne sont pas prévus 
par elle. \ 
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Article 8 

Dispense de mesu res exceptionnelles 

E n ce qui conce rne les mesures excep ti o nnelles qui peuvent être prises 
contre la perso nne, les biens o u les intérêts des ressortissants d'un Etat 
déterm iné , ks Etats contracta nts n'appl iq ueront pas ces mesures à un 
réfugié ressortissa nt form ellement dud it Etat uniquement en raison de sa 
nationali té. Les Etats contractants qu i, de par leur législation , ne peuvent 
ap pliquer le principe général consacré dans cet artic le accordero nt dans 
des cas appr opr iés des di spenses en faveur de tels réfugiés. 

Article 9 

Mesures proviso ires 

Aucu ne des disposi tion s de la présente Conventio n n'a pour effet 
d' empêcher un Eta t co ntractant , en temps de guerre ou dans d'autres 
circons tances graves et except ionnell es , de prendre provisoirement, à 
l'égard d'une person ne déterminée, les mesures que cet Eta t estime indi s
pens:-iblcs ù la sécu rité n:1ti onc1 le, en attenda nt q u'il so it éta bli par led it 
Etat con t rac tant q ue cette personne est effect iveme nt un réfugié et que 
le maintien <lesdites mesures est nécessa ire à son éga rd dans l' intérê t de 
s:-i sécurité nationale. 

Art icle 10 

Continuité <l e rés idence 

1. Lorsqu' un réfugié a été déporté au cours de la deu xième guerre 
mond iale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et 
y réside , la durée de ce séjour forcé comp tera comme résidrnce régulière 
sur ce territoire. 

2. L orsqu'un réfugié a été déporté du territoire d 'un Etat contractant 
au co urs de la deuxi ème gu erre mo nctiale et y est retourné avant l'entrée 
en vigueur de cette Convention pour y établir sa résid.encl!, la période qui 
rrécède et ce lle qui su it cette dépo rtation seront considérées, à toutes les 
fins pour lesquelles une résidence in interrompue est nécessai re, comme 
ne co nstituant qu 'une seule période ininterrompue. 

Article 11 

Gens de mer réfugiés 

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de 
l'équipage à bord d'un navire batta nt pavi llon d'un Etat contractant, 
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cet Etat examinera avec bienveillance la possi bilité d 'auto riser lesdi ts 
réfugiés à s'établir sur so n territoire et de leur dél ivre r des titres de vo yage 
ou de les admettre à titre tempo raire sur son territoire, afin, notamment , 
de facilit er leur é tabl issement dans un autre pays. 

C HAPITRE Il 

COND1TION J U IU DlQUE 

Ar ticle 12 

Sta tut personne l 

1. Le sta tut perso nnel de tout réfugié sera régi par la lo i d u pays de 
son domicile ou , à défaut àe domicile, par la lo i du pays de sa rés iden ce. 

2. Les droits, précédemment acqui s par le réfugié et décou lan t du 
sta:ut perso nnel , et nota mment ceux qu i rés ul te nt du mariage, seront res
pectés par tout Etat con tractant, sous réserve, le cas échéa nt , de l'accom
plissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant 
entendu, toutefo is, que le drb it en cause do it être de ceu x qu i aurai ent 
été reconnus par la lég i-s lal io r, d udit Etat s i lï n téressé n'était devenu un · 
réfugié . 

Article 13 

Propriété mobili ère e t immobilière 

Les Etats contractan ts accorderont à tout réfug ié un tr;1iternent aussi 
favora ble que possi ble et de toute faç on un t r:i.i tcrncn t qui ne so it p;1s 
moins favorable que celu i qui est accordé , dans les mêmes c irconsta nces, 
aux étrangers en général en ce qui concerne l' acqui si ti o n de la propriété 
mobilière et immobilièr t e t autres droits s'y rapportant, le louage el les 
autres cont ra ts relatifs à la propr iété mobilière et imm obiliè re . 

Article 14 

Propriété intellectuelle et industrielle 

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'in
ventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en 
matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique , 
tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la 
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protection qu i est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire 
de l'un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la 
protection qu i es t accordée dans ledit territoi re aux nati onaux du pays 
da ns lequel il a sa rési dence habituelle . 

Article 15 

Droits d'associat ion 

Les Etats contractants accorde ront aux réfugiés qu i résident régu lière
ment sur leur terr it oire, en ce qui concerne les associations à bu t non 
politique et non lucra tif et !es synd icat s professionnels, le traitement le 
plus fa vor:1ble acco rJ~ :iux resso rti ssants d'un pays ét range r, dans les 
mêmes ci rconstanccs. 

Art icl e 16 · 

Droit d'ester en justice 

l. Tout réfug ié aura, sur le terr itoi re des Etats contractants, libre et 
faci le accès devant les tri bunau:,;. 

2. Dans l'Etat co_nt ractant O LI il a sa résidence habituelle, tout 
réfugi é jouira du même· traitement qu'u n ressorti ssant en ce qui concer.!1e 
l'accès au x tr ibunaux, y compris l'ass istance judiciaire et l' exemption 
de la ca uti on j11rlicat 11m sofri. 

J. Dan s les Eta ts contracta nts autres que celui où il a sa résidence 
hab ituelle, et en ce qui concerne les ques tions visées au paragraphe 2, 
tout réfugié jouira du même traitemen t qu 'u n national du pays dans lequel 
il a sa résidence hab ituelle . 

CHAP ITRE Ill 

EMPLO IS LUCRATIFS 

Art icle 17 

Profess ions salariées 

1. Les Etats contractan ts acco rderont à tout réfugi é résidant régu
lièrement su r leur territ oire le trai tement le plus favorable accordé, dans 
les mêm es ci rconstances , aux resso rt issants d'un pays étranger en ce qui 
co ncerne l'exercice d'une act ivité professio nnel le sala riée. 
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2. En tout cas, les mesures restrictives im posées aux étrangers ou à 
l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national d u t ravail ne 
seront pas applicables aux réfugiés qui en éta ient déjà dispensés à la da te 
de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat cont racta n t in té
ressé, ou qui remplissent l'une des conditi o ns suivantes: 

a) compter trois ans de résidence dans le pays, 

b) avoir pour conjoint une perso nne possédan t la nati o nali té d u pays 
de résidence . Un réfugié ne pourra it invoquer le bénéfice de ce tte d is
position au cas où il aurait abandon né son co njoi n t, 

c) avoir un ou plusie urs enfants p ossédant la nat io nal ité du pays de 
résidence. 

3. Les Etats co ntractants envisageront avec bienveillance \'a dopt1011 
de mesures tend a nt à ass im ile r les d roi ts de tous les réfu giés en cc qu i 
concerne l'exercice des p rofess io ns salari ées à ceux de leurs na ti o naux 
et ce, notamment pour les réfugiés q ui so nt ent rés sur leu r terri to ire en 
application d'un programme de rec ru tement de la m a in-d' œuvre ou d'un 
plan d'immigration. 

Articl e 18 

Professions non salariées 

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trou va nt régul iè
rement sur leur territoire le traitement aussi favorabl e que poss ib le et en 
tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les 
mêmes circonstances aux étrangers en général , en ce qui concerne l'exer
cice d'une profession non salariée dans l' agriculture, l'indust rie, l'arti
sanat et le commerce, ainsi que la création de socié tés com merciales et 
industrielles. 

Article 19 

Professions libérales 

· 1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidan t régulière
ment sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les 
autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exe rcer une pro
fession libérale, un traitement aussi favorable que possibl e et en tout 
cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes 
circonstances, aux étrangers en général. 

2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, 
conformément à leurs lois et constitutions , polir assurer l'installation cle 
tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, 
dont ils assument la responsabilité des relations internationales . 
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C HAPITRE IV 

BIEN-ÊTRE 

Art icle 20 

Rationnement 

D:rns le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise 
la populat ion dans so n ensemble et qui réglemente la répartition générale 
de produ its dont il y a pé nu rie , les _réfugiés seront traités comme les 
na ti on aux. 

-\rticle 21 

Logement 

En-cc q ui co 11 cernc le logement, les Eta ts con"tractants accordero nt, 
d,1ns la mesme où ce tte question to mbe sous le cou p des lois et règlements 
o u est soumi se a u co ntrô le des au torités publiques, aux réfugiés résida nt 
régu liè rement su r leur territoire un traitement auss i favorable que pos
sible ; ce tra ite ment ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui 
q ui es t accordé, dans les mêmes circo nsta nces, aux étrangers en général. 

Article 22 

Education publique 

1. Les Et ats cont ractants accorderont aux réfugiés le même traite
ment qu 'aux nation aux en ce qui concerne l'enseignement primaire: 

2. Les Etats cont rac ta nts accordero nt aux refugi és un traitement aussi 
l"avorab k q ue poss ible, et en to ut cas non moins favorable que celui qui 
es t accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant 
a u.x catégori es d 'enseignement aut re que l'enseignement primaire et 
notamment en ce qu i concern e l'accès aux études, la reconnaissance de 
ce rtificat s d' éc udes, de dipl ô me s et de titres univer~itaires délivrés à 
l' étran ger, la remi se des droit s et ta xes et l' at tribution de bourses d'études. 

Article 23 

Assistance publique 

Les Etats co ntractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement 
sur leur territo ire le même traitement en matière d'assistance et dé secours 
rrnbl ics q u'à leurs natio naux. 

10 

CODESRIA
 - B

IB
LIO

THEQUE



Article 24 

Législation du tr;.J\ ;1i l et sécurité sociale 

- J 32 -

Annexe 1 

11 

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidan t réguliè
rement sur leur territoire le même traitemen t qu'a ux nation aux en cc qui 
concerne les mati ères su ivantes: 

a ) Dans la mesure où ces questions sont réglemen tées par la légisbtion 
ou dépe ndent des autorités adminisl!"ativcs, l:1 rém u11é1·;11io11. y co111p1,s 
les allocat ions familiale s lorsq ue ces all ocations fon t p;1nic de l,1 rérnu
néra tion, la durée du travail, les heures su pplément:i. ires, les co ngés 
payés, les restr-ictions au trav:i. il à domicile, l'âge d 'ad mi ssio n à l'emplo i, 
l'apprentissage et la form ation professionnel le, le tra vail des femm es 
et des adolescen ts et la joui ssa nce des avantages offerts par les conven
tions collecti ves; 

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relati ves aux accidents 
du travail, aux maladies professionnelles, à la matcrnit ;!, à la mal adi e, 
à l'invalidité, 2 la vie ill esse et au décès, au chômage, aux charges clc 
famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation 
nationale, est couvert par un système de sécurïté sociale), sous réserve : 

i) Des arrangemen ts appropriés visan t le maint ien des dro it s 
acquis et des droits en cours d' acq ui sition; 

ii) Des dispositi ons particulières prescr ites par la législa ti on natio 
nale du pays de résidence et visa nt les presta ti ons ou fracti ons 
de prestations payables exclusivement sur les fonds pu blics, 
ainsi que les alloca ti ons versées aux personnes qu i ne réunissent 
pas les condit ions de cot isation ex igées pour l' att ribution d 'une 
pension norm ale. 

2. Les droits à prestation ouve rts par le décès d 'un réfug ié survenu 
du fait d'un accident du tra va il ou d'une 111:i.l:icli c pr t"11çssi.0 11ncllc 11c 
seron t pas affectés par le 1ait que l' ayant droit rés ide en dl'.!1ors clu \L'.rri
toi re de l'Etat contrac tant. 

3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice cles 
accords qu'ils ont con~lus ou viend ront à conclure entre eux , conccrna11L 
Je maintien des dro its acquis ou en cours d 'acqui si ti on en ma tière de 
sécurité" socia le, pour au ta nt q ue les réfugiés réuni ssent les condit ions 
prévues pour les nation aux des Pays signata ires des accords en question. 

4. Les Etats contractants examinero nt avec bi enveillance la possi
bilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés , le béné
fice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueu r en tre ces Eta ts 
contractants et des Etats non contractants. 
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CHAPITRE Y 

MESURES ADMINISTRATIVES 

t\ nicle 25 

Aid e administrative 

1. Lorsque l'exercice d'un droi t par un réfugié n écessi terait norma
lemcnl le concours d 'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, 
les Etats contr ;_ic tants sur le territo ire desquels il réside veil leront à ·ce 
que ce concours lui ·soit fourni soit pa r leurs propres autorités, soit 
par une autorité internationale . 

2. Là OLI les auto rités visées au paragraphe 1 dé li vreront ou feront 
d~l ivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés , les docume nts ou certifica ts 
qu i normalemen t sera ient délivrés à un étranger par ses auto rités natio
nales ou par leur in termédiaire. 

3. Les documents ou certificats ai nsi délivrés remplaceront les actes 
of'n ciel s déli vrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par 
leur in termédia ire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire. 

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être a dmise_s en faveur 
des indigents, "ies services mentionnés dans Je présent article p ourront 
être rétribués ; inR. is ces rétributions seront modérées e t en r apport avec 
les perceptions opérées sur les nationa ux à l'occasion de services 
analogues. 

5. Les disposit ions de cet article n'affectent en rien les articles 27 
et 28 . 

Ar ticle 26 

Liberté de circulation 

Tout Eta t contractant accordera aux réfugiés se tro uvant régulière
ment su r son territoire le droit d'y chq_~ir leur lieu de résidence et d' y 
ci rcu Ier I i bremen t sous les réserves inst ituées par la réglementation 
app licable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances . 

A rticle 27 

Pièces d'identité 

Les Etats co ntractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié 
se tro uvant sur leur terri toire et qui ne possède pas un titre de voyage 
va lable. 
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l. Les Etats contractants délivreront a ux réfugiés résidan t réguliè
rement sur leur territoire, des titres de voyage des tinés à leur permet tre 
de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impé rieu ses d e 
sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ; les disposi ti ons 
de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces docume nts. Les 
Etats contractants pourront dél ivrer un tel titre de voyage à tout autre 
réfu gié se trouvant sur leur Lcri-itoi1·c; ils acco rderont une attcnlion 
particulière aux cas de réfu giés se Lrouvant sur leur terr ito ire e t qui ne 
sont pas en mesure d'obtenir un tiLrc cle voyage du pa ys de leu r rés idence 
régu li ère. ' 

2. Les documents de vo yage déliv rés aux termes d'.tcco1·ds inLcrna
tionaux antérieurs par les Parti es ù ces accords seront reconnus par les 
Etats contractants, et traités comme s' il s·ava ient été délivrés a ux réfu giés 
en vertu du présent article. 

Article 29 

C harges fiscales 

1. Les Etats co ntractants n' assujett ir ont pa s les réfugiés à. des 
droits, taxes, im pôts .. so us que lque dénom ination qu e ce soit, autres 
ou plus élevés que ceux qui son t ou qui seront perçus su r leurs nationaux 
dans des situations analogues. 

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s ' opposent pas ù 
l'application aux réfu giés des di spos it ions des lois et règ leme nts concer
nant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de document s 
administratifs, pièces d' id entité y comp ri ses. 

Article 30 

Transfert des :-ivoirs 

1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément 
aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont 
fait entrer sur son territoire, dans le territoire d ' un autre pays où il s 
ont été admis -afin de s'y réinstaller. 

2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante at tention aux 
demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autor isation 
de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinsta ll at ion dans 
un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstall er. 
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Art icle 3 l 

Réfu giés en situation irrégulière 
dans le pa ys d'accueil 

l . Les Eta ts co ntractant s n' appliqueron t pas de sanctions p énales, 
d u fait de leur en trée o u de leur séjo ur irréguliers, aux réfugiés qui , 
ar rivant directeme nt d u territo ire o ù leu r vie ou leur liberté était menacée 
a u sens pré vu par l' articl e p remi er, entren t o u se trouvent sur leur terri
to ire sa ns :1utorisati on, sous la réserve q u' ils se présenten t sans délai 
:1ux auto ri tés et leur exposent des raiso ns reco nnu es valables de leur 
ent rée ou présence irrégu lières. 

2. Les Eta ts contractants n' appl iq ueront aux déplacements de ces 
réfugié s d' a ut res restri cti ons q ue ce ll es qui so nt nécessa ires; ces restric-
tions se ront apµ liq uées seule ment en attendant que le sta tut des réfu giés 
da ns le pa ys d 'accue il a it été régul a risé ou qu'ils aient réussi à se fa ire 
admettre dans un autre pays. En vue de celte de rnière admi ss ion les 
Eta ls co ntract,111ts acco rdero nt ù ces réfug iés un déla i ra isonnable a ins i 
que to ut es fa cilités nécessair·cs. 

Art ic le 32 

Expu lsion 

l. Les Eta ts co11tract:111Ls n \~ xpulscront un réfu gié se trouvant 
régulièremen L sur leur ter rito ire que po ur des ra isons de sécuri té natio nale 
ou d'o rd re publ ic. 

2. L'expul sio n de ce réfu gié n' au ra li eu qu'e n exécution d 'une déci
sion rendue confo rm ément à la procéd ure prév ue par la loi. Le réfugié 
devra, sau f si des ra isons impérieuses de sécur ité na tionale s'y opposent, 
être àdmi s à fou rn ir des preu ves tendan t à le disculper, à présenter un 
reco urs et à se fa ire rep résenter à cet effe t devant une autorité compé
ten te o u devant une o u p lusie urs pe rsonnes spécialement désignées 
par l'autori té co mpé tente. 

3. Les Eta ts contractan ts accorde ront à un tel réfugi é un délai 
ra isonnable pour lu i pe rmettre de chercher à se faire admettre rézuliè
rement dans un autre pays . Les Eta ts contractants peuvent appliquer, 
penda nt ce dél ai , te ll e mesu re d'ordre interne qu ' il s jugeront opportune. 

Arti cle 33 

Défense d'expulsion et de refoulement 

J. Aucun des Eta ts co ntractan ts n'expul sera ou ne refoulera, de 
que lq ue maniè re q ue cc soi t, un réfugi é sur les frontières des territoires 
où sa vie ou sa li bert é sera it menacée en rai son de sa race, de sa religion, 
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de sa nationalité, de son appa rten ance à un certain gro upe social ou 
de ses opinions politiques . 

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être 
invoqué par un réfugié qu ' il y au ra des raiso ns sér ieuses d e considérer 
comme un d a nger pour la sécurité du pays où il se trouve ou q ui, ayant 
été l'objet d'une condamnation définitive pour un crim e ou déli t parti 
culi èreme nt g rave , constitue une me nace pour la co111111u11 :1ulé Judit pays. 

Article 34 

Natur alisat.ion 

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du po ss ibl e , 
l'é1 ssimi lation e t la natural isation des réfug iés . l is s 'effo rcer o nt notam
ment d'accélére r la procédure de naturalisation e t de réduire, dan s 
toute la mesure du possible, les ta xes et les frais de ce tte procédure. 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES 
ET TRANSITO_IRES 

Article 35 

Coopération des autorités nationales avec les Nati ons Unies 

1. Les Eta ts contractants s'e ngagent à coopérer avec le "Haut Com
missar iat des N a tions Un ies pour les réfugiés , ou to ute a utre institut io n 
des Nations Uni es qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonction s e t 
en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'app li ca tion des dis
positions de ce tte Co nventio n. 

2. Afin d e permettre au Haut Commissariat ou à toute autre inst itu
tion des Nations Uni es qui lui succéderait de présenter d es rapports aux 
organes compétents des Nations Unies , les Etats contractants s 'e ngagent 
à leur fournir dans la forme appropriée les info rmatio ns et les données 
statistiques dema ndées relatives : 

a) au statut des réfugiés, 

b) à la mise en œuvre de cette Convention, et 

c) aux lois, règl ements et décrets, qui son t ou entreront en vigueur en 
ce qui concerne les réfug iés. 
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.A rticle 36 

Renseignements portant su r les lois et règlements nationaux 

Les Etats contractants commu niqueront au Sec rétaire généra l des 
Nations Unies le texte des lois et des règl ements qu'ils pourront pro
mulguer pour assurer l'applica[ion de cette Convention. 

A rtic le 37 

Rela tions avec les conv enti ons anté ri eures 

Sa ns préjud ice des di spositions du paragraphe 2 de l'article 28, ce tte 
Convention remplace, entre les Parties à la Co nventi on , les accords des 
5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 ma i 1926, 30 juin 1928 el 30 juillet 1935, 
ains i que les Co nventions des 28 oc tobre 19 33, 10 février 1938, Je Pro to
co le du 14 se ptembre 1939 et l'/\ccorcl du 15 octobre 1946 . 

CHA PITRE VII 

CLAUSES FINALES 

Article 38 

Règl ement des différends 

Tout différe nd entre les Parti es à celte Convention rela tif à so n inter
prétation ou à son application, qu i n' aura pu être réglé par d'autres 
moyens , se ra soumis ù la Cour In te rn at ionale de Ju stice à la demande 
de l'une des Parti es au différend. 

Article 39 

Signatu re, rat ification et ad hésion 

1. Cette Convention sera ouverte ù la signa ture à G enève le 28 juillet 
l 951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations 
U nies . Elle se ra ou verte à la signa ture à l'Offi ce européen des Nations 
Unies du 28 jui lle t au 3 l août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature 
au Siège de l'Organisation des Na tions Unies du 17 septembre 1951 au 
31 décembre 19 52. 
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2. Cette Convention sera ouverte ù la signature de tous les Etats 
Membres de l'Organisation des Nations Unies ain s i que de tout aut re 
Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires su r le statut 
des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale 
aura adressé u ne invi tatio n à s igner. Elle dev ra être rat ifiée et les instru
ments de ratification seront déposés a uprès du Secrétaire gé nér:.l des 
Nations Unies. 

3. Les E ta ts visés a u paragraphe 2 du prése nt article pourron t adhérer 
à ce tte Conventio n à dater du 28 juillet 195 1. L'adhésio n se fera par le 
dépôt d'un instrumej1 t d'adhésion a uprès du Secrétaire général des 
Natio ns Unies. -

Article 40 

C lause d 'a ppli cat ion territori a le 

1. Tout Etat pourra, au moment de la s ignature, ratification ou 
adhésion, d écla rer que cette Conventi o n s'étendra à l'ense mble des 
ter ritoires qu'il représente su r le plan international, ou à l'u n ou plusieurs 
d'entre eux. Une telle déc la rati on produira ses effe ts au moment de 
l' entrée en vigueu r de la Convention pouï ledit Etat. 

2. A tout moment ultérieur ce tte extension se fera pa r no t ificati o n 
adressée au -Secré tai re général d es Nations Unies et produi ra ses effets à 
partir du q uatre-vi ngt-di xième jou r qui suivr:1 la date à laquelle le Secré
taire général d es. Nati ons Unies aura reçu la not ificat ion ou à la date 
d'entrée en vi gueur de la Convention pour ledit Etat si cette derni ère 
date est postérieure. 

3. En ce qui concerne les territoires auxq ue ls cette Co nve ntion ne 
s'appliquerait pas à la da te de la s igna ture, ratifi cati o n ou adhésion, 
chaque E tat intéressé exa mine ra la possibi lité de prendre au ss it ô t que 
possible toutes mesures nécessa ires afin d'aboutir à l'application de ce tt e 
Convent ion auxdits ter ritoires so us réserve, le cas échéant , de l'assenti 
m ent des g ;:mvernements de ces territoires q ui se ra it req ui s pour des 
raisons constitutionnelles . 

A rt icle 41 

Clause fédérale 

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les d ispos it io ns ci- a près 
s'appliqueront : 

a) En ce qui concerne les articles de cette Conven ti on dont la mise en 
œuvre relève de l'action lég islative du pouvoir législatif fé déra l, les 
obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les 
mêmes que cell es des Parties qu i ne sont pas des Etats fédérat ifs; 
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b) En ce qui concerne les articles de cette Convent ion dont l'applica
tion relève de l'actio n législative de chacun des états, provinces ou 
canto ns constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitu
tionne l de la fédération, tenus de p rendre des mesures législatives, le 
Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis 
favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes 
des états, provinces ou cantons. 

c) Un Etat fédé ratif Partie à cette Convention communiquera, à la 
demande de tout autre E tat co ntrac tant qui lui au ra été transmise par 
le Secrétaire général des . ations Unies, un expo sé de la législation et 
des p ra tiques en. vigueur dans la Fédératio n et ses unités const ituantes 
en. ce qui conce rne telle ou telle d ispos ition de la Conventio n, indiquant 
la mesure dans laquelle effet a été donné, par une ac tion lég is lative ou 
aut re, à ladite dispositi on. 

Art icl e 42 

Réserves 

l. Au moment de la signat ure, de la ra ti fication ou de l' adhésion, 
to ut Etat po urra formul er des réserves atix articles de la Conventio n 
au tres que les articles l, 3, 4, 16 (!), 33, 36 à 46 inclus. 

2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément 
au paragraphe I de cet arti cle pourra_ à tout m oment la retirer par une 
commu nicati on à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations 
Unies. 

Article 43 

Entrée en vigueur 

1. Cette Convention entrera en vigueu r le quatre-vingt-dixième jour 
qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou 
d'adhésion. 

2. Pour chacun des Etat s qui ratifie ro nt la Conventio n. ou y adhére
ront ap rès le dépô t du sixième inst rument de rat ifica tion ou d 'adhésion, 
elle entrera en viguêur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du 
dépôt par cet Etat de son in strument de ratification ou d'adhésion. 

Article 44 

Dén.oncia tion 

J. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout 
moment par notification adressée au Secrétaire général des -Nations 
Unies. 
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2. La dénoncia ti on p re ndra effe t pour l'Eta t inté ressé un an :i.près la 
date à laquelle ell e au ra été reçue par le Secrétai re général des Nations 
Unies. 

3. To ut Etat qui a r;ti t une tkcL1r;t ti o n ou une 11o t i!'1 c1tio11 co11 fo rrn..:
ment à l'article 40 pou rr a 11oti:;er uitér ;curement au Secré ta ire gé11é~al 
des Nat ions Unies que la Co11 vc,1tio11 cessera de s'applique r à tout terri 
toire dés igné dans la not ificati on. La Co11vention cessera alo rs de s·:i.ppli 
quer au ter ri toi re en q ues t ion u11 an après la date à laq uelle le Secrétai re 
générn l aura reç u cet te notiRc1tio11 

.!\ rticle 45 

Révision 

1. Tout Etat con tracta nt pou rra en tou t temps , péu- voie de notifica
tion adressée au Secréta ire généra l des Nations Unies, demander la rév i
sion de cette Convention . 

2. L 'Assembl ée gé néral e des Nations Uni es recomma ndera les mesures 
à prendre, Je cas échéa nt , au sujet de ce tte demande . 

Ar ticle 46 

Notifications par le Secrétaire général des Nations U ni es 

Le Secrétaire général des Nations Uni es notifiera à tous les Eta ts 
Memb res des Natio ns Unies et aux Eta ts non membres vi sés à l' article 39 : 

a) les déclarations et les no ti fica ti o ns visées à la sectio n B de l' a r
ticle premier; 

b) les signatures, ra tiRca ti o11 s et ;1dhés io ns visées à l' arti c le 39; 

c) les déclarati o ns et les notificati o ns vi sées ù l'a rt ic le 40 ; 
d) les réserves fo rm ulées o u re ti rées visées ,\ l'article 42 ; 

e) la date à laquelle cette Co nve ntion entrera en vigueur, en aprilica 
ti on de l'a rticle 43 ; 

f) les dénonciations et les notifi ca tions visées à l' a rticl e 44; 

g) les demandes de révision visées à l'article 45 . 

EN l'OI DE QUOI , les soussignés, dûment autor isés , ont signé, au 11 0 111 de 
leurs Gouvernements respecti rs, la p résen te Conventi o n. 

FAIT à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul 
exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui 
sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et 
dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats 
Membres des Nations Unies et a ux Eta ts non membres visés à l'article 39. 
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Ai'NEXE 2 

PROTOCOLE RELATlF AU STATUT DES RÉFUGIÉS 
En date à New Yo rk du 31 janvier 1967 1 

Entrée en vigue ur : 4 oc tobre 1967 , confo rmément à !'Article VIII 
Texte : Nati o ns Unies, Recueil des Tra ités, N° 8791, Vol. 606, p. 267 

Les Etais parlies au présent Protocole, 

Considéran l que la Conventio n relative au statut des réfugiés signée 
."t Ge nève le 28 juill e t 195 1 (c i-ap rès dénommée la Convention) ne s'ap
p liqu e qu'au x person nes qui son t devenues réfugiés par suite d 'événe
ments su rvenus avant le t er j a nvier 1951, 

Considér.0111 que de nouvelles catégo ries de réfugiés sont apparues 
depuis que la Conventi o n a été adoptée e t que, de ce fait, lesdits réfugiés 
peuvent ne pas êt re admis au bé néfice de la Convention, · 

Considéranr q l1'il est souhaita ble que le même statut s'applique à tous 
les réfugiés couve rts par la défin iti on donnée dans la Convention sans 
qu'il so it tenu compte de la da te limite du 1er janvier 1951, 

S ont convenus de ce qui suit: 

A rticle premier 

Disposition générale 

1. Les Eta ts parties a u présent Protocole s'engagent à appl iquer aux 
réfugiés, tels q u'ils so n t définis ci-ap rès, les articles 2 à 34 Ïnclus de la 
Co n vention . 

2 . Aux lins du présent Protoco le, le terme « réfugié», sauf en ce qui 
co ncerne l' application du paragraphe 3 du présent article, s'entend de 
toute personne répo ndant à la définition donnée à l'article premier de la 
Convention com m e si les mots « par suite d'événements survenus avant 
le 1er janvier 195 1 et. .. « et les mots» ... à la suite de-tels événements» 
ne figura ient pas au paragraphe 2 de la section A de l'article premier. 

3. Le prése nt Protocole se ra a ppliqué par les Etats qui y sont parties 
sa ns a ucune limitation géographique; toutefois, les déclarat ions déjà 

' Le Protocole a été signé par Je Président de l'Assemblée générale et par le Secrétaire 
général en date du 31 janvier 1967. Le texte de la résolution 2198 (XXI) de l'Assemblée géné
ra le du 16 décembre 1966 sur l'adhésion au protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, 
figure en appendice . 
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faites, en ve rtu de l'alinéa a) du paragraphe I de la sect ion O de l'article 
pre mier de la Convention par des Etats déjà parties à celle-ci, s'applique
ront aussi sous Je régime du présent Protocole, à moins que les obliga 
tions de l'Etat déclarant n'a ient été étendues conforméme nt au pa ra
graphe 2 de la section B de l'article premier de la Conven tion . 

A rti cle Il 

Coopération des autorités nationales avec les Nati ons Unies 

1. Les Etatrparties au présent Protocole s' engagent à coopérer avec le 
Haut Commissariat des Nations Unies pou r les réfugi és ou to ute autre 
institution des N ati ons Unies qui lui succéderai t, dans l'exercice de ses 
fonctions et, en particul ie r, ~\ facilite 1· sa t:1 che de survciilance de l'aprli
cat ion des dispositions du présent Protocole. 

2. Afin de permett re au Haut Commissari a t ou à toute autre in sti tu
tion des Nations Uni es qui lui succéderait de présenter des rapports 
aux organes compétents des Nations Un ies, les E tats parties au présent 
Protocole s'engagent à leur fournir, dan·s la forme appr opriée . les infor
mations et les don nées sta tistiqu es demand ées relatives: 

a) au statut des réfu giés; 

b) a la mise en œuvre du prése nt Protoco le; 

c) aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur 
en ce qui concerne les réfugiés . 

Art icle III 

Renseignements portant sur les lois et règ lements nat ion aux 

Les Etats parties au prése nt Pro tocole communiqueront au Secré
taire général de l'O rganisation des Nations Uni es le tex te des lois et 
des règlements qu' il s pourront pro mul guer pour assu rer l'appli ca tion 
du présent Protocole. 

Article LV 

Règlements ùes différends 

Tout . différend entre les parties au présent Protocole re la tif à son 
interprétation et à son application, qui n'aurait pu être réglé pa r d' autres 
moyens , sera soumis à la Cour Internationale de Ju stice à la demande 
de l'une des parties au diffé rend. 
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Le présent Pro tocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats parties 
a la Conve nt io n el de tout aut re Etat Membre de l'Organisation des 
Nations Unies ou membre de l'une des institutions spécialisées ou de 
tout Etat auque l l'Assemblée géné ra le aura ad ressé une invitation à adhé
rer au Protoco le. L'adhés ion se fera par le dépôt d' u n instrument 
d·:1dhés io n aup rès du Secrétaire géné ra l de l'Organisation des N ati ons 
Unies. 

A rt icle V I 

Clause fédérale 

Dans Je ets d'un E tal féd é ratif o u 11 0 11 u,1itaire, les d ispositions 
ci -après s'app liqueron t : 

u) En cc q ui · co ncerne le s a1·ticles de la Convention à appliquer 
conformémen t au paragr:ip!te I cl c l'article pre mie r d u présen t Protocole 

.et do nt la mise en œuvrc relève de l'action .lég islative du p ouvoir légis
l:1tif fédéra l, les obli ga t io ns du go uve rnement fédéra l seront, da ns cette 
mesu re , ies m êmes que cel les des Et a ts pa rties qui ne so nt · pas des 
Etats fédératifs; 

b) En cc qui concerne les a rticl es de la Con·1ention à appliquer confor
mémen t au paragraphe 1 de l'ar ti cle pr~mier dµ présent Protocole 
et do nt l'app lication relève de l' action législative de chacun des états, 
provi nces o u cantons cons titu a nts, qui ne sont pas, en vertu du 
sys tème const itutionnel de la fédérat ion, tenus de prendre des 
mesures législati ves, le gouvernement fédéral portera le plus tôt pos
s ible, et avec so n avis favorable, lesdits articles à la connaissance 
des auto rit és compétentes des états, provinces ou cantons_; 

c) Un état fé déra ti f partie au présent Protocole communiquera, 
à la demande d e tout aut re Etat partie au présent Protocole qui lui 
a ura été transm ise pa r le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies , un exposé de la législation et d es pratiques en vigueur 
da ns la fédération et ses uni tés constituantes en ce qui concerne telle 
ou telle d ispositi o n de la Co nve ntion à a ppliquer confo rmément au 
paragraphe 1 de l'arti cle p rem ier du prése nt Prqtocole, indiquant la 
mesu re dans laq ue ll e effe t a été donné, par son action législative ou 
aut re , ;1 la clite di spo siti o n. 

A rt icle Vff 

Hésc rv cs et déclarations 

1. Au moment de son adhésion , to ut Etat pourra formuler des réserves 
sur l'a rticle lV du r,résent Protocole, et au sujet de l'application, en vertu 
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de l'article premie r du p résen t Pro tocol e, de toutes d ispos itions de la 
Convention autres que celles d es a rti cles prem ier , J, 4, 16 (!) et JJ , à 
condition que , dans le cas d'un Eta t part ie à la Conve nti o n , les réserves 
faites en vertu d u présent art icle ne s·12 tend ent pas a ux réfug iés a uxq uels 
s'appli q ue la Co nvention . 

2. Les réserves fa ites par d es E ta ts pa rties à la Co nve nti o n co nfo r
mément à l'article 42 de lad ite Co nven tio n s 'app liqueront, à moi ns qu'elles 
ne soi ent retirées , à leu rs obl iga tions déco ul a nt du p résen t Protoco le. 

3. Tout Eta t fo rmu lan t u ne rése rve en vertu du para graphe I du 
p résent a rti c le peut la ret irer à tou t mom ent pa r u ne commu ni ca tion 
adressée à cet effet ·au Secréta ire gé né ra l d e "l'Orga ;i isa ti o n des N a ti o ns 
Unies. 

t:.. Les décla rations fai tes en ve rlu des paragraphes 1 et 2 de l'art icle 
40 de la Conventi o n, par un E ta t partie à cell e-ci, qu i adhèr·e a u p résent 
Protocole,· seront censées s 'appli q ue r so us le régime d u prése nt Protocole, 
à moins qui;, au moment d e l' adhésio n, un av is contraire 11 'a it été no t ifié 
par la partie intéressée au Secrétaire gé néra l de l'Organ isa tion des Nat ions 
Unies. Les di spos itions des parag rap hes 2 et 3 d e l'arti cle 40 e t du para
graphe 3 d e l' a rti cle 44 de la Convent io n seront censées s ' appl ique r , 
mutatis mutandis, au présen t P rotoco le. 

Article v III 

E ntrée en vi gueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du d épôt du 
sixième instrument d'adhésion. 

2. Pour chacun des E tats adhérant au Protocole a près Je dépôt du 
sixième instrument d'adhés io n, le P ro tocol e entrera en vigueur ù la 
date· où cet Etat a ura déposé son instrument d'adhésion. 

Article IX 

Dénonciation 

1. . Tout Etat p artie au présent Protoco le pourra le dénoncer ù tout 
moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organ isa ti o n 
des Nations Unies. 

2. La dénonciat ion p rend ra effet, pour l'Etat intéressé, un an après 
la date à laquelle elle aura été reçue par Je Secrétaire général de l'Orga
nisation des Nations Unies . 
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Article X 

Notifications par le Secrétaire Général 
de l'Organisation des Nations Unies 
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Le Secrétaire géné ral de l'O rganisation des Natio ns Unies notifiera à 
tous les Etats visés à l'a rti cle V, en ce q ui concerne le présent Protocole, 
les da tes d' rn trée en vigueur, d 'adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, 
de dénonciation et de déclarat ions et notificatio ns s'y rapportant. 

Article X [ 

Dépôt du P rotocole aux archives du Secrétariat 
de l' Orgun isat ion des Nations Uni es 

Un exem p la ire du présent Protoco le, dont les textes anglais , chinois, 
espagnol, frança is et russe font également foi, signé par le Président de 
l'/\sscrnbléc gé né;·alc cl par le Secrétaire généra l de l'Organisation des 
Nat io ns Unies, sera déposé aux a rchives du Secréta riat de l'Organisation. 
Le Secrétaire général en transme ttra · copi e certifiée conforme à tous les 
E tats Memb res de l'Orga ni sa ti o n des Nations Un ies et aux autres Etats 
vi sés à l'arti cle Y. 

1 

~:-. , . 
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CONVENTION DE L'OUA RÉG ISSANT LES ASPECTS 
PROPRES AUX PROBLÈMES DES RÉFUGIÉS EN AFRIQUE 

A do p tée par la Conférence des Che fs d'Etat et de Gouvernement 
lors de sa Sixième Session OrdinJire (1\ clclis - i\ béba, 10 septem bre 1969) 

E nt rée en vigueur: 20 juin 197-1, conformémen t à l' article X I 
Tex te: Nations Unies , Rec ueil des T raités N ° 1,169! 

PRÉAMBULE 

Nous, Chefs d'Etat et de Gouverne111 en1 , réunis à Ad d is-!\béba, du 
6 au 10 septembre 1969, 

1. Notant avec inquiétude l'exi stence d'un nombre sans cesse croissant 
de réfugiés en Afrique, et d~sireux de trou ver les moyens d'alléger leur 
misère et leu rs souffrances et ·de leur assurer une vie et un aveni r meil
leurs; 

2. Reconnaissant que les problèmes des réfugiés doivent être abordés 
d'une manière essentiellement hum anita ire pour leur trou ve r une so lu 
tion; 

3. Conscients, néanmoins , d e ce que les problèmes des réfugiés cons
tituent une source de friction entre de nombreux Etats membres, et d ési~ 
reux d'enrayer à la source de telles di scordes; 

4. Désireux d'établir une distincti on entre un réfu gié qui cherche à 
se faire une vie normale et pai sible et une pers onne qui fuit son pays à 
seule fin d'y fomenter la subvers ion à partir de l' ex térieur; 

5. Décidés à faire en sor te que les activités de tel s éléments subversifs 
soient découragés, confo rmément à la déclarat io n sur Je problème de la 
subversion et à la résolution sur le problème des réfugiés, adop tées à 
Accra, en 1965; 

6. Conscients que la Charte des Nations Unies et la Déclaration uni
verselle des Droits d e l'Homme ont affirmé le principe que les êtres 
humains doivent jouir sans di scri m ination des liber tés et dro its fonda
mentaux; 

- '.l.4R 
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7. Rappelant la résolution de l'Assemblée générale des Nations 
Unies 2612 (XX II) du 14 décembre 1967 relative à la D éclaration .sur 
l'as ile territorial; 

. ..,.<' · 8. Convaincus que tous les problèmes de not re continent doivent être 
· . résolus dans l'esprit de la Charte de l'Organisation de !'Unité Africaine 

et dans le cadre de l'Afrique; 

9. Reconnaissant que la Convention des Nations Unies du 28 juillet 
1951 modifiée par Je Protocole du 31 janvier 1967, constitue l'instrument 
fondamental et universel relati f au statut des réfugiés et traduit la pro
fonde sollicitude des Etats envers les réfugiés, ainsi que leur désir 
d'établir des norm es commu nes de trai tement des réfugiés; 

10. Rappelan t les résolutions 26 et 104 des conférences des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement de !'OUA dans lesquelles il est demandé aux 
Et a ts membres de l'O rgan isation qui ne l'ont pas encore fait, d'adhérer 
à la Convention de 1951 des Nat ions Unies relative au statut des réfu
giés et au Protocole de 1967 et, en attendant, d'en appliquer les disposi
t io ns aux réfugiés en Afrique; 

11 . Convaincus que l'efficacité des mesures préconisées par la pré
sente Convention en vue de réso udre Je problème des réfugiés en Afrique 
~xige une co lbbo ration étroi te et continue entre l'Organisation de !'Unité 
Africaine et le Haut Commissar ia t des Nations Unies pour les Réfugiés; 

Sommes convenus des dispositions ci-après: 

Article 1 

Définition du terme «Réfugié » 

1. Aux fins de la présente Conventi on, Je terme« réfugié» s'applique 
à toute personne qui, craignan t avec raison, d'être persécutée du fait de 
sa race, de sa religion , de sa nat ionalité, de son appartenance à un certain 
groupe social et de ses opinio ns politiques, se trouve hors du pays dont 
elle a la nationalité et qui ne peu t, ou, du fait de cette crainte, ne veut se 
réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité 
et se trouve hors du pays dans lequel elle ava it sa résidence habituelle à 
la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite cra inte, ne 
veut y retourner . 

2. Le terme « réfug ié l> s'app lique également à toute personne qui, 
du fait d'une agression, d'une occupati on extérieure,· d'une domination 
étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une 
partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la 
nationalité, est obligée de quitte r sa résidence habituelle pour chercher 
refuge dans u n autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine oµ du 
pays dont elle a la national ité. 
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3. Dans le cas d ' une persor,ne qui a plusieurs nationali tés, l'expres
sio n « du pays dont e lle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette 
personne a la nati ona lité; on ne considère pas qu'une personne ne jouit 
pas de la protection du pays dont elle a la national ité si, sans raisons 
valables , fondées sur une crainte justinée, elle ne se récla me pas de la 
protection de l'un des pays dont elle a la na ti ona lité . 

4. La p résen te Convention cesse de s'appl iquer dans les cas suivan ts 
à toute personne jouissa nt du s tatut de réfug ié : 

a) si ce tte perS'Qn ne s'est volontairement réclamée à nouveau de la 
p rotectio11 du pays do nt elle a la nationalité ; ou 

b) si, ayant perdu sa n a tionalité, elle l'a volontaire.ment n::couvrée; ou 

c ) si e ll e a acqui s une nouvelle nationa lité et s i elle joui t de la pro tec
ti o n du pays dont elle a la nationalité; ou 

cl ) s i elle est re tournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle 
a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crain te d'ê tre persécu tée ; 

e) si, les circonsta nces à la sui te desquel les elle a été reconnue comme 
ré fu giée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de 
se récl2.mer de la protection du pays dont elle a la natio nalité; 

f) s i ell e a commis un crime grnve de caractère no n politi que en 
deho rs du pays d'accue il après y avo ir été admise comme réfugiée; 

g) si elle a enfreint g ravement les buts poursuivis par la présen te Con
vent ion. 

" . 
5. Les d ispositions de la prése nte Convention ne so'n t pas applicables 

â tou te perso nne dont l'Etat d'asile a des rai so ns sérieuses de pense r: 

a) q u 'elle a commis un crime contre la pai x, u n crime de guerre ou 
un crime contre l'huma nité, au sens des instruments internationa ux 
éla borés pour prévo ir des dispositions rel a tives à ces crimes; 

b) qu'elle a commis un crime g rave de caractè re non politique en 
dehors du pays d'accue il ava nt d' être admise dom rne réfug iée; · 

c) qu'e lle s'est rendue coupable d'agissements contra ires aux objectifs 
e t aux principes de l'Organisat ion de !'Unité Africaine; 

d) qu'elle s'est rendue coupab le d'agisseme nts contraires aux buts et 
aux principes des Na ti ons Unies. 

6. Aux termes de la présen te Conventio n, il appar tient à l'Etat con
tracta nt d 'as il e de déterminer le statut de réfug ié du postu lant. 

Article II 

Asile 

1. Les Etats membres de !'OUA s'engagent à faire tout ce qui est en · 
leu r pouvoir, dans le cadre de Jeurs législations respectives, pour accueillir 
les réfugiés, et assure r l'établ issement de ceux d'ent re eux qui , pour des ,< 

o. 
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raisons sé rieuses, ne peu vent ou ne veulent pas retourner dans leurs 
pays d'origine ou dans celui dont ils ont la nationalité. 

2. L'octro i du droit d'asile aux réfugiés constitue un acte pacifique 
et humanitaire et ne peut être considéré par aucun Eta t comme un acte 
de nature inamicale. · 

3. Nul ne peut être soumis pa r un Eta t membre à des m esures telles 
que le re fus d 'admiss ion à la fron tiè re, le refoulement ou l'expulsion qui 
l'obligeraient à retourner o u ù demeurer da ns un territoire où sa vie, 
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons 
énumérées à l'articl e l, pa ragraphes 1 et 2. 

4. Lorsqu'un Etat membre éprouve des difficultés à continuer d'accor
der le droit d'asile aux réfugiés, cet Etat membre pourra lancer un appel 
aux a u tres Etats m embres , ta n t d irecteme nt q ue pa r l' inte rm édiaire de 
l'OUA; e t les autres Etats membres, dans un esprit de soliduité africaine 
et de coopération internationale, prendront les mesures appropriées 
pour all éger le ·fardeau dudit Etat membre accordant Je droit d'asile. 

5. Tout réfugié qui n'a pas reçu le droit de résider dans un quelconque 
pays d'asile pourra être admi s temporairement dans le p·remier pays d'asile 
où il s' est présenté comme réfugié en attendant que les dispositions soient 
prises pour sa réinstallation conformément à l'alinéa précédent. 

-' 

6. Pour des raisons de sécurité, les Etats d'asile devront, dans toute · 
la mesure du possible, installer les réfugiés à une distance raisonnable 
de la frontière de leur pays d'origine. 

Article III 

Interdiction de toute activité subversive 

1. Tout réfugié a, à l' égard du pays où il se trouve, des devoirs qui 
comporten t no tam ment l'ob liga tio n de se co nformer aux lois et règle
ments en vigueur et au x mes ures visant au maintien de l'ordre p ublic·. 
Il doit en outre s'abstenir de Lous agissements subversifs dirigés contre 
un Etat membre de l'OUA. 

2. Les Etats signataires s'engagent à interdire aux réfugiés établis sur 
leur territoire respectif d'attaquer un quelco nque Etat membre de l'OUA 
par to11tes activités qui soient de nature à faire n~ît_re une tension entre 
les Etats membres, et notamment par les armes, la voie de la presse écrite 
et radiodill'uséc . ' 

Article IV 

Non discrimination 

Les Etats membres s'engagent à appliquer les dispositions de la pré-: 
sente Convention à tous les réfugiés, sans distinction de race, de reli-
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gion, de nationalité , d'appartenance à un certain groupe soc ial ou d'opi
nions politiques. 

Article V 

·· Rapatrié.ment volontaire 

1. Le caractère essentiellement vo loncairc du rapatriement doit être 
respecté d ans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre 
son gré. 

2. En collaboration avec Je pays d' o ri gine, le pays d'asile doit prendre 
les mesures approp·riées pour Je retour sai n et sauf d es réfugi és qui 
demandent leur rapatriement. 

3. Le pays d'origine qui accueill e k s ré fugiés qui y re to urn e nt do iL 
faciliter leur réinsta llation, leur accorder tous les droits et privilèges 
accordés à ses nationaux et les assujettir aux mêmes obligations. 

4. Les réfugiés qui rentrent volontairement dan s leur pays ne doivent 
encourir aucune sanction pour l' avoir qui tté pour l'une quelconque des 
raisons donnant naissance à la situation de réfu gié. Toutes les foi s que 
cela se ra nécessaire, des appels devront êt re lanc~s par l'entremise des 
moyens nationaux d'information ou du Secrétaire géné ral de l'O UA, 

. pour inviter les refugiés à rent rer dan s leur pays et leur donner des assu 
rance:; que Ies nouve ll es situat io ns qui règnent dans leur pays d' origine 
leu r p'ermett;;;nt d 'y retourner sans aucun risque et d'y reprendre un e 
vie normale et paisible, sans crainte d'ê tre inquiétés o u punis. Le pays 
d'asile devra remettre aux réfugiés le texte qe ces appels et les leur expli 
quer clairement. 

5. Les réfugiés qui décident librement de rentrer dans leur patrie à 
la suite de ces assurances ou de leur propre initiative , doivent recevo ir 
de la part du pays d'asile, du pays d'origine ainsi que des institutions 
bénévo les, des organisa tio ns i11 tc rna tio 11 u les et intergo uvernementales , 
toute l'assistance possible susceptibil: de Caciliter leur retour. 

Article VI 

Titre de voyage 

1. Sous r éserve des dispositions de l'articl e III, les Etats membres 
délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des 
titres de voyage conformes à la Convention des Nations Unies relative 

. au statut des réfugiés et à ses annexes en vue de leur permettre de 
voyager hors de ces territoires, à moins que des raisons impérieuses de 
sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. Les Etats membres 
pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trou vant 
sur leur territoire. 
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2. Lorsqu ' un pays africain de deuxième asile accepte un réfugié 
provenant d ' un pays de premier ,,sile , le pays de premier asile pourra 
êt re dispensé de délivrer un titre de voyage avec clause de retour. 

3. Les documents de voyage dél iv rés à des réfugiés aux termes d'ac
co rds internatio nau x a ntérieurs pa r les Etats parties à ces accords sont 
reconnus pa r les Etats membres, e t tr a ités comme s'ils avaient été délivrés 
a ux réfugiés en vertu du présent artic le . 

Article VII 

Col laboration des pouvo irs publics nat ionaux avec 
l'Orga nisa t! on cle l'lJnité Africaine 

Afin de permettre au Secrétaire généra l administratif de l'O rganisation 
cle !'Unité Africaine de présentu des_ rapports a ux o rganes compéten ts 
de l'Organisation de l'Un ité Af'ricaine, les Etats membres s'e ngage nt à 
fo urnir au Secréta riat, dans la forn1c appropriée, les informations et les 
données statistiques démandécs, relat ives : 

o) au statu t des réCugiés; 

b) à l'applicat ion de la présente Conve nti on ; e t 

c) aux lo is , règlements et décrets qui sont ou entreront en v1gue:.ir 
e t qui co ncerne nt les ré fu giés. 

Article VIII 

Collaboration avec Je Haut Commissariat des 
Nations Un ies pour les Réfugiés 

1. Les Etats membres collabo rero nt avec le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés . 

2. La p rése nte C onventi o n consti tuera pour l'Afrique, le complément 
régiona l efficace de la Convention de 1951 des Nations Unies sur le statut 
des réfugiés. 

Ar ticle IX 

Règlement des différends. 

Tout différend ent re Etats signataires de la présente Convention qui 
porte sur l'interprétation ou l' app lication de cette Convention et qui ne 
peut être réglé par d'autres moyens doit être soumis à la Commission 
de médiation, de conciliation et d' arbitrage de l'Organisation de l'Unité 
Africaine , à la demande de l' une quelconque des parties au différend. 
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1. La présente Convention est ouverte ~t la signature et à l'adhésion 
de tous les Etats membres de l'Organisation de !'Unité Africaine, et se ra 
ratifiée par les Etats signataires confo rm ément à leurs règles co nstitu 
tio nnell es respectives. L es instruments de r.:itiJication sont lkposés au près 
du Secrétaire général admini stratif de l'Orga nisatio n de l'L nité Africaine. 

2. L'in strumen t ori~ina l, réd igé, si possible, dans des langues afri
caines ainsi qu'en fran çais et en anglais, tous les textes faisant éga le ment 
foi, est dépo sé auprès du Secrétaire géné ral administratif de l'Organisation 
de l' Unité Africaine. 

3. T out Etat africain indépendant, membre de l'Organ isa tion de 
!'Unité Africaine, peut à tout moment notifier so n accession à la Con ven 
tion au Secrétaire généra l adrninistr:11it' de l' Organisation de !' Unité 

· Africaine. 

Article XI 

E ntrée en vigueur 

La présente Conventio n entrera en vigueur dès qu'un tie rs des Etats 
membres de l'Organi satio n de !'Unité Africaine aura d éposé ses in st ru
ments de ratification. 

Articl e XII 

Amendement 

La présente Convention peut être m od ifiée ou révisée si un Etat membre 
adresse au Secrétaire général administratif une demand e écrite à cet 
effet, sous réserve, toutefois, que l'amendement proposé ne sera présent é 
à l'examen de la Conférence des Chefs d 'Etat et de Gouvernement .qu e 
lorsque tous les Etats membres en a uron t été d Oment avisés et qu 'une 
année se sera écoulée. Les amendemen ts n'entrent en vigueur qu'a p rès 
leur approbation par les deux ti ers au moins des Etats m em bres parties 
à la présente Convention. 

Article XIII 

Dénonciation 

L Tout Etat membre partie à cette Co nvention pourra en dénoncer 
les dispositions par notification écrite adressée au Secrétaire général 
administra tif. 

2. Un an après la date de cette notification, si celle-ci n' es t pas ret irée, 
la Convention cessera de s'appliquer à l'Etat en question. 
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Article XIV 

Dt':s l'entrée en vigueur de la p résente Con ven tion, le Secrétaire général 
administratif de l'OUA la déposera auprès du Secrétaire général des 
Nat io ns Unies , aux termes de l'article l02 de la Charte des Nations Unies. 

Article XV 

Not ifi ca tion par le Secrétaire généra l administratif 
de l' Organisation de !'Unité Africaine 

Le Secrétai re généra l administra tif de l'Organisa tion de !'Unité Afri-
caine notifie à tous les membres de l'Organisation: 

a ) k s signature s, rat ift car.i ons et adhésions conformément à l'article X; 
b) l'entrée en vigueur telle q ue p révue i l'article XI; 
c) les de mandes d 'amendement présentées aux termes de l' article XII; 

d) les déno nci ations conformément à l'article XIII. 

EN ror DE ouor, Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement africains, 
a'.' 011S sig11é la prése:1te Convention . 

Algérie 
Botswa na 
Burund i 
Camerou n 
Congo-B razza ville 
Congo-Kinshasa 
Cô te d 'Ivoire 
Haute Volta 
Ile Maurice 
Ken ya 
Lesotho 
Libéria 
Libye 
Madagascar 
Malawi 
M ali 
Maroc 
Ma urita nie 
Niger 
Nigéria 
Ré publiqu e Centrafricaine 

Dahomey 
Ethiopie 
Gabori 
Gambië: . 
Ghana 
G uinée Equatoriale 
G uinée 
Rwand a 
Sénéga l 
Sierra Leone 
Somalie 
So udan 
Swaziland 
Tchad 
Togo 
Tu nisie 
Ouganda 
République' Àrabe Unie 
République Unie de Tanzanie 
Zambie 

FAIT en la ville d' Addis-Abéba, ce dixième jour de septembre 1969. 
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DÉCLARATION SUR L'ASILE TERRITORL\L 

Adoptée par l' Assemblée générale des Natio ns Unies 
le 14 décembre 1967 [résolution 2312 (XXII)] 

L'Assemblée gé11érale, 

- J S7 -

~ EXE 4 

Rappelant ses résolutions 1839 (XV If) du 19 décembre 1962, 2100 (XX) 
du 20 décembre 1965 et 2203 (XXI) du 16 décembre 1966, relatives à 
une décl aration sur le dro it d'asile, 

Te11a11 1 comp le des travaux de codi fi cation qu'entreprendra la Com
mission du droit internat iona l co nforméme nt à la résoluti on 1400 (XIV) 
cle l'A ssemblée générale, en date du 21 novembre 1959, 

Adopre la Décl a ration suiva nte : 

DÉCLARATION SUR L'ASIL E TERRITORIAL 

/_' ,./.1·se111hl,:,. g('nàole, 

Nv 1011 1 que les buts énonc(;s dans la Char te des Nations Unies sont 
de maintenir la pa ix et b sécu ri té internationales, de développer des 
re lations amica les entre toutes les nations et de réaliser la coopération 
internationale en résolvant les prob lèmes iriternatio naux d'ordre écono
mique, social, intellectuel ou hu manita ire et en .. déve loppant et en encou
ragea nt le respect des droits de l'homme e t des libertés fondamen tales 
pour tou s sans d istinction de race, de sexe, de langue ou de rel igion , 

Te11a111 compte du fait que Ja D éclarati o n universelle des· dro its de 
l'homme di spose, en son artic le 14 : 

« 1. Devant la persécution, to ute personne a le droit de chercher 
as il e et de bénéficier de l'asile e n d ' autres p ays» . 

« 2. Ce droit ne peut être invoqué da ns le cas de poursu ites réelle
ment fondées sur un crime de d roit commun ou sur des agissements 
contraires aux buts et aux principes des Na ti o ns U nies», 

Rappelanl d 'ou lre part -qu 'il es t dit a u p a ragrap he 2 de l' a rticle 13 
de la Déclara tio n u niversel le des droits de l' homme: 

« Toute perso nne a le droit de q u itte r tou t p ays, y compris Je sien , 
et de reven ir dans son pays», 

Reconnaissant que l'octroi pa r un Etat de l'~sile à · des personnes 
fo ndées à invoqu er l'art icl e 14 de la D écl a rat ion Universelle des droits 
de l'homme es t un acte pac inq ue et huma nitaire, et qui , en tant que tel, 
ne saurait être co nsidéré comme ina mical à l'égard d'll'n a u tre Etat, 

R ecommande que, sans p1·éjuci ice des ins truments existants ayant 
t rait à l'as ile et au s tatut des rérugiés et des apatrides, les Eta ts s'inspirent, 
dans Jeurs prati q ues relatives ~t l'as il e terr ito ri a l, des principes ci-après: 
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Arti cle premier 

1. L'asile accordé par un Etat , dans l'exercice de sa souveraineté, 
à des personnes fondées à invoquer l'aniclc 14 de la Oécl:lratio11 un i
verselle des droits de l'hom me, y compris celles qui luttent con tre le 
colonialisme, doit être respec té par tous les autres Etat s. 

2. Le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile ne peut C: tn.: 
invoqué par des personnes dont on aura des rai sons sérieuses de penser 
qu'elles ont sommis un crime contre la paix, un crime de gue rre ou un 
crime contre l'humanité, au sens des instruments internat ion aux éla borés 
p our prévoir des dispositions relatives it ces crim es . 

3. li appa rtiêrÙ à l' Etat qu i ,,ccorde asile de q ualifier les causes qui 
Je motivent. 

Article 2 

1. La communauté internati o nale doit se préoccuper Je la s it uation 
des personnes visées au paragraphe l de l'artic le premier, sous réser ve 
de la souveraineté d es Etats et des buts et principes des Nations Unies. 

2. L orsqu' un Eta t éprouve des difficu ltés à donner o u à continuer 
de donner as ile, les Etats doi ven t , indi viduellement ou en commun, 
ou par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, envi sager 
les mesures qu'il y aurait lieu de prendre, dans un esprit de sol ida rité 
internationale, pour soulager le fardeau de cet Etat. 

Article 3 

L A ucune personne visée au paragraphe 1 de l'article premie r ne sera 
soumise à des mesures tell es que le refus d'admission à la fron tière ou , s i 
ell e est déjà entrée dans Je territoire où elle cherchait as ile , l'expul s ion ou 
le refoulement vers tout Eta t où elle risque d'être victime de persécutions. 

2. Il ne pourra être dérogé au principe énoncé ci-dess us que po ur 
des raisons majeures de sécurilé nationale ou pour protéger la pop~ila

. tion, comme dans le cas d'un afflux en masse de personnes . 

.3. Si un Etat décide en tout état de cause qu'une dérogation au 
principe énoncé au paragraphe l du présent article sera it justi11ée , il 
envisagera la possibi lité de donner à l'intéressé, dan s les co nditions qui 
lui paraîtront appropriées, la faculté de se rendre dans un autre Etat, 
soit en lui accord ant un asi le prov1so1re , soit au trement. 

Article 4 

Les Etats qui accordent l'asile ne doivent pas permet tre que les per
sonnes auxquelles l'asile a été accordé se livrent à des activités contraires 

· aux buts et aux principes des Nations Unies . 

1 

- 15.R -

CODESRIA
 - B

IB
LIO

THEQUE



PRINCIPES RELATIFS AU TRAlTEi'YlENT 
DES RÉFUGLÉS 1 

Adoptés pa r le 
COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF AFRIQUE/ASIE 

lors de sa Huitième Sessio n 

Bangkok 1966 

Article premier 

Défini tion du terme « réfugié » 

- 1 fi() -

.AN"-IEXE 5 

Le réfugié est une personne qui, par su ite de persécutio ns ou de la 
crainte justifiée d'être persécutée du fait de sa race, de sa cou leur, de sa 
religion, de ses convictions pol itiques ou de son appartenance à un 
groupe social donné: 

a) quitte le territoire de l'Eta t don t ell e a la nationali té ou le pays de 
sa nationalité ou, au cas o ù elle es t sans national ité , le terr itoi re de 
l'Etat ou du pays dans lequel elle ava it sa résidence habituelle; ou 

b) se trouvant hors du terri toire de cet Etat ou de ce pays, ne peut ou 
ne veut y reveni r ou se prévaloir de sa pro tection. 

Exceptions: 

(1) N'est pas un réfugié la personne q ui a plus d'une nationalité si 
elle est en mesure de se réclamer de la protection de l' un des Etats ou 

. des pays dont elle a la nationalité. 
(2) N'est pas un réfugié la personne qui, avant d 'être admise dans le 

pays de refuge, a commis un crime contre la pa ix, un crime de guerre, 
un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit comm un ou qui 
s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et principes des 
Nations Unies . 

Explication 

Les personnes qui sont à la charge d'un réfug ié seront réputées « réfu
giés ». 

Explicati'on 

L'expression «quitte » englobe le départ vo lontaire aussi bien qu'in
volontaire. 

1 Traduction Nations Unies 1982; pour le texte original en anglais, voir le Rapport de 
la Huitième Session du Comité juridique consultatif Afrique/Asie tenue à Bangkok du 8 au 
17 aoOt 1966, page 335. 
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Remarques 

i) La délégatio n du Ghana a réservé sa position au sujet de cet article. 
ii) Les délégations de l' Irak, du Pakis tan et de la République arabe 

unie o nt exp ri mé l'avis que la définitio n du mot« réfugié» englobe 
une person ne q ui est obl igée de quitter le territoire de l'Etat dont 
ell e a la nationalité so us la co ntrai nte d'un acte illégal ou lors
qu'un Etat étranger envahi t ledit Eta t en totalité ou en partie 
afin d' occ uper le pays. 

iii ) Les déléga tions de Ceylan et du Japon on t exprimé l'avis que le 
mot « persécutio ns» signi.fie quelque chose de plus que la discri
mina tion o u le mauvais traitement et qu'i l englobe une conduite 
qu i heurt e la co nscience des natio ns civilisées . 

iv) Les délégat ions du Japon et de la Thaïlande ·ont exprimé l'avis 
qu'à !a de rni ère li gne de l' alinéa a, le mot «ou » doit être rem
pl acé par« et ». 

v) D a ns la de uxième exceptio n, l'adjo nction au texte original des 
mots « ava nt d 'être admise dans le pays de refuge» résulte d'un 
amcn déme nt proposé par la délégation de Ceylan et accepté par 
les dé!ég:.itio ns de l'Inde, à c l'Indonésie, du Japon et du Pa kistan. 
Les d(légatio ns de !'I raq et de la Thaïlande n'ont pas accepté cet 
a me 11 demcn t. 

vi) Au sujet de la proposition mentionnée so us iv) , la dé légation du 
J apon a proposé d 'ajouter à l'article le nouvel alinéa dont le texte 
suit : 
« Est considérée comme réfugié 12. perso nne qui se trouve hors de 
l'Etat do nt elle a la na tiona lité ou du pay·s d e sa nationalité ou, si 
elle est sans natio nalité, hors du pays où elle avait s~ résidence 
habi tuelle, au moment où se so nt produits les événements qui ont 

. causé sa crainte justi.fiée des persécutions mentionnées plus haut, 
et qui ne peut ou ne veut y revenir ou se prévaloir de sa protec
ti o n. » 

Les délég:i ti o ns de Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie, de !'Iraq et du 
Pakistan on t es timé que ce nouvel alinéa était inutile. La, délégation de 
la Thaïlande a réservé sa posi ti on au sujet de cet alinéa. 

Article II 

Perte du s tatut de réfugié 

l. Un rdugié perd son statut de réfugié: 

i) s' il rrntre volontai reme nt à titre permanent sur le terri toire de · 
!' Etal dont il avait la nationalité ou dans le pays de sa nationalité 
ou sur le territoire de l'Etat ou du pays où il avait _sa résidence 
habituelle; ou 
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ü) s'il s' es t, de so n plein gré, prévalu à nouveau de la pro tection de 
l'Etat ou du pays de sa nationalité; ou 

üi) s'il acquiert volontairement la natio na lité d' un aut re Eta t ou pays 
et s'il a droit à la pro tectio n de ce t Eta t ou de ce pays. 

2. Un réfugié perd son statut de réfu gié s'il ne rentre pas dans l'Etat 
dont il a fa na tio na lité, ou da ns le pays de sa nationalit é o u, au cas o ù 
il est sans na tionalité, sur le terr ito ire de l'E ta t ou dans le pays où il avait 
sa résidence habi tuelle, ou s' il ne se p révaut pas de la pro tecti on de l' E ta t 
ou du pays dont il s'agit ·ap rès que les ci1·co 11stances dans lesquelles il a 
acquis ]a qual ité de ré fu gié Ont cessé d °C .\ !~ lCI. 

Explica tion 

C'est à l' Etat d 'as ile du réfugié qu' il appa n icndra il de dS::cidcr si les 
conditions dans lesquelles l'in téressé a acquis la qu a lité de réfu gié onl 
cessé d'ex iste r. 

Remarques 

i) Les dé légati ons de l'I raq et de la République arabe unie ont 
réservé leur position au sujet de l' a linfa iii du paragraphe 1. 

ii) La délégation de la Thaïland.e a demandé qu'il soit no té que la 
perte du statut de réfugié en application de l'alinéa ii du para
graphe 1 ne .. se prc.d.uit que lorsque Je réfugié qui s'est réclamé de 
la protection de l'Etat de sa nationalité l' a obtenue, parce que Je 
droit de protection appartient à ce pays et non à l'individu. 

Article III 

Octroi de l'asile à un réfugié 

l. Les Etats ont le droit souverain d'accorder ou de refuser l'asile à 
un réfugié sur leur territoire. · 

2. · L'exercice par un Etat du droit d 'accorder l'asile à un réfugié est 
respecté par les autres Etats et n 'est pas considéré comme un acte inamical . 

3 . . Aucune personne demandant asile dans les conditions prévues 
par les présents principes ne fera, sauf raison impérieuse de sécurité 
nationale ou de sauvegarde de la popula tion, l'objet de mesures telles 
que le refoulement ou l'expulsion, qui auraient pour effet de la con
traindre à revenir ou à demeurer sur un territoire où elle aurait lieu de 
craindre des persécutions mettant en danger sa vie, son intégrité corpo
relle ou sa liberté. 

4. Lorsqu'un Etat décide d'appliquer à une personne qui demande 
l'asile l'une des mesures énumérées ci-dessus, il doit accorder l'asile à 
titre . provisoire dans les conditions qu'il juge appropriées, pour per
mettre à la personne qui se trouve en danger du fait <lesdites mesures de 
demander asile à un autre pays. 

- 3 -
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Article lY 

Droit d'un réfugié de rentrer dans son pays 

Un réfugié a le droit de rentrer, s'il le veut , dans le territoire de l'Etat 
dont il a la nationalité ou dans le pàys de sa nationalité et dans ce cas 
ledit Etat ou pays a l' obligatio n de le recevo ir. 

Article Y 

Droit à indemnité 

1. Le réfu gié a le droit de recevoir une indemnité de l'Etat ou du 
pays qu'il a qu itt ·~ ou st:r le territo ire duquel il ne peut reveni r. 

2. L'indemnit é visée au paragraphe 1 sera fondée sur un préjudice 
tel que le dommage corpo rel, la privation de la liberté de la personne au · 
mé pris des drnits de l'h omme, la mort des personnes qui étaient à la 
charge du réfugié ou de la personn e qui ava it le réfu gié. à sa charge et la 
destruction Du Je· dommage subi pa r des biens et avoirs, causés par les 
autor it és de l'E t:,t ou du pays, par ses agents ou par des émeutiers. 

Remarques 

i) I~es délégations du Pakistan et de la Républi q ue arabe unie étaient 
d'avis qu 'il fallai t in sére r le mot «également»· devaut. les mots 
« s":..1r un préjudice» , dans le paragraphe 2. 

ü) Les déléga ti o ns de l'Inde et du Japon ont été d'avis de supprimer 
les mot s « privation de la liberté de la personne au mépris des 
droi ts de l'homme ». . 

iii) Les délégations de Ceylan, du J apo n et de la Thaïlande ont pro
posé d'aj outer à la fin du paragraphe 2 le membre de phrase sui
vant: « dans les circons tances dans lesquelles pareil traitement 
appliqué à des étrangers mettrait en jeu la resp.onsabilité de l'Etat 
en droit in ternational». 

iv) Les délégations de Ceylan , du Japon, du Pakistan et de la Thaïlande 
ont exprimé l'avis q ue l'indemnité devrait être due également 
pour le déni au réfugié du dro it de reven ir dans le pays dont il a 
la natio nalité . ; · 

v) La déléga tion de Ceyla n s'est opposée à l'emploi des mots« où du 
pays » dans cet artic le. 

vi) Les déléga tions de Ceylan, du Ghana, de l'Inde, de l'Indonésie 
ont exprimé l'avis que, pour plus de précision, il conviendrait 
d'ajouter dans le paragraphe 2 après le mot« émeutiers», les mots 
« et ayant pour origine les événements qui ont amené -le réfugié 
ù quiller cet Etat ou cc pays» . 

. •i 
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1. Les Etats accorden t aux réfugi és un traitement no n moins fa vo 
rable à tous égards que le traitement généra lement accordé au x ét ra ngers 
dans d es circonstances semblables . 

2. La norme de tra itement prévue da ns le pa ragraphe précéd en t 
englobe les droits relatifs aux étrangers énoncés d a ns le rappo rt fi nal d u 
Comité sur la condition des étrangers , joint en annexe aux présents pri n
cipes, dans la mesure o ù ils so nt suscep tib les d' ap plica t io n a ux ré fu giés . 

3. Un réfugié ne se voit refuser aucun droi t pour le motif qu'il ne 
remplit pas des conditions qui, en raison de leur na tu re, ne peuve nt êt re 
rem plies par un réfu gié. 

4. U n réfugié ne se voit refuser aucun droit po u r Je mo tif qu'il n 'y 
a pas réciprocité, quant à la jouissance de ce droit, entre l'Etat d'asile 

· et l'Etat ou le pays dont le réfugié a la nati o nalité ou, s 'il est ap atride, 
l'Etat ou le pays où il avait aupa ravan t sa rés idence habi tuell e. 

Remarques 

i) Les délégations d e !'Iraq et du Pakistan on t est imé que, d'une 
manière générale, un régugié do it bénéfic ier du traitement d o nt 
jouissent les nationaux du p ays d'asile. 

ii) · La délégation de l'Indo nés ie a rése rvé sa pos it io n au suje t du 
paragraphe 3 de l'article. 

· iii) Les délégatio ns de l'Ind o nés ie et de la Thaïlande o nt rése rvé leur 
position au sujet du pa ragra ph e 4 de l'articl e. 

Art icle VII 

Obligations 

· Un réfugié est tenu de ne pas s'engager dans des acti vités subversives 
de nature à compromettre la sécurité na tionale du pays de refuge, ni 
dans des activités incompatibles avec les bu ts et principes des Natio_ns 
Unies. 

Remarques 

i) Les délégations de l'Inde, du Japo n et d e la Thail a nde estimaient 
qu'il convenait d'ajouter, d ans cet article, les mots « ou de tout 
autre pays » après les mots « du pays de refuge ». Les autres délé
gations ont été d 'avis que cette adjonction n'était pas nécessaire. 

ii) La délégation de l'Iraq a ém is l'opinion que l'insertion des mots 
« ni dans des activités incompatibles avec les buts et principes des 
Nations Unies» n'était pas indiquée dans cet article, qui traite des 
droits et obligations du réfugié et non de ceux de l'Etat. 
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1. L'Etat n'expulse pas un réfugié, sauf pour raison d 'in térêt national 
ou d'ordre public o u pour cause de violation des conditions de l'asile. 

2. Avant d'expul ser un réfugié, l'Etat lui accorde un délai raisonnable 
po ur lui permettre de chercher i se faire admettre dans un autre Etat. 
Toutefois, l' E tat est en droit d'appliquer durant ce délai telles mesures 
d'ord re interne qu'il jugera opportunes. 

3. Un réfugié ne peut être expu lsé ou refoulé vers un Etat ou un pays 
où sa vie et sa liberté sera ient mrnc1cées c;lu fait de sa race, de sa couleur, 
de sa religion, de ses convictions poli tiques ou de son appartenance à 
un groupe socia l don né. 

Remarques 

i) Les délégations de Ceylan, du Ghana et du Japon n'ont pas accepté 
le texte du paragraphe 1. De l'avis de ces délégations, ce paragraphe 
devrait être libellé comme suit: 
« Un Etat n'expulse pas ou ne déporte pas un réfugié, sauf pour rai
so n de sécurité nationale ou d'ordre public ou pour violation de l'une 
des conditions essentielles ou fondamentales de l'asile». 

ii) Les délégations de Ceylan et du Ghana ont exprimé l'opinion qu'au 
paragraphe 2 il conviendrait d'ajouter, après le mot« opportunes», 
les mots « et générale!Jlent applicables aux étrangers en pareil cas ». 

Article IX 

Aucune disposition des présents articles ne porte atteinte aux droits 
et avantages plus étendus qu'un Etat aurait accordés ou pourrait ulté
rieurement accorder aux réfugiés. 
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AN'JEXE 6 

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME 

Adop tée et proclamée pa r l'Assem blée gé nérale des N a ti o ns Uni es 
da ns-sa résolution 2 17 A (lll ) du 10 décembre 1948 

PRÉAMBULE 

Considérant que la reconnaissa nce de la d igni té inhéren te à tous les 
membres de la famille humaine et de leurs dro its égaux et in a li én:ib les 
constitue Je fo ndement de la libe rté , de la justice et de la pé:ix dans le 
monde, 

Considérant q ue la méconna issa nce et le mépri s des dro its de l'hom me 
ont conduit à des actes de barba ri e qui révoltent la co nsc ience de l' h uma
nité et que l'avènement d'un monde où les êt res h uma ins sero nt li bres 
de parler et de croire, libérés de la terreur et de _la mi sère, a été proclamé 
comme la plus haute aspiration de l'homme, · 

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme so ient pro
tégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas con tra int , en 
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression , 

Considérant qu' il est essenti el d'e nco urager Je développement de re la
tions amical es entre nations, 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nati o ns U nies O!lt 
proclamé à nouveau leur foi dans les dro its fond amentaux de l'homme, 
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'éga lité des 
droits des hommes et des femmes, et qu' ils se sont déclarés résolus à 
favor iser Je progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie 
dans une liberté plus grande,-

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopé
ration avec l'Organisation des Nations Unies, Je respect universel et 
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est 
de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, 

L'Assemblée générale 

Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l' homme 
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les 
na_tions afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant 
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cette Déclaration constamment à l'esprit, s' efforcent, par l'enseignement 
et l'éducation, cle développer le respect de ces droits et libertés et d'en 
assu rer, pa r de s mesures progressives d'ordre n ational et inte rnational, 
la reco nnaissan ce et l' ap plication universelles et effectives, tant parmi 
les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des 
territoires placés sous leur juri diction . 

Article premier 

Tous les êtres humains na issen t libres et égaux en d ignité et en droits. 
Ils so nt doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un es prit de fraternité . 

Article 2 

1. Chacu n peut se p révalo ir de tous les droits et de toutes les libertés 
proclilmés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notam
ment de race, de couleur, de sexe, de lan gue , de religion, d'opinion poli
ti que o u de toute autre op ini on, d'origine na tionale ou socia le, de for
t une. de naissance ou de toute autre situ ation. 

2 . De plus, il ne sera fait a ucune distinction fondée sur le sta,tut poli
tique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une per
sonne est ressortissante, que ce pays ou territoi re soit indépendant, sous 
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de sou
veraine té. 

Ar ticle 3 

Tout indiv idu a droit à la vie , à la liberté e t à la sûreté de sa personne. 

Article 4 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite 
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. 

Article 5 

Nul ne sera so umis à la torture, ni à des peines ou trai tements cruels, 
inhumains ou dégradants. · 

Article 6 

Chacun a le droit à la reconnaissance en tou s lieux de sa personnalité 
juridique. 

Article 7 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale 
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute 
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discrimination qui viole ra it la présente Décla rat ion et co ntre toute pro
vocation à une telle discrimination . 

Article 8 

Toute personne a droit à un recours efTectif devant !es juridictions 
nationales compétentes contre les actes violant !es droits fondamentaux 
qui lui so nt reconnus par !a constitution ou par !a loi . 

Article 9 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. 

Article 10 

Toute personne a droit, en pleine éga lité, à ce que sa cause soit enten
due équitablement et publiquemen.t par un tribunal indépendant et 
impartial, qui décidera, soit de ses dro its et obligatio ns , so it du bien
fondé de toute accus_ation. en matière pénale dirigée contre elle. · 

Article 11 

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée inno
cente jusqu 'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. au cours 
d'un procès public où toutes les garan ties nécessaires à sa défense · lui 
auront été assurées. 

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou 01111ss 1ons qui, au 
moment où elles ont été commises, ne co nstituaient pas un acte délic
tueux d'après le droit nati onal ou international. De même, il ne se ra 

· inï'ligé aucune peine plus forte que celle qui était appli cable au moment 
où l' acte délictueux a été commis. 

Article 12 

Nul ne sera l'objet d 'i mmixtions arbitraires dans sa vie privee, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur 
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la lo i contre 
de telles immixtions ou de telles atte intes. 

Article 13 

1. Toute personne a le droit de circuler libremen t et de choisir sa 
résidence à l'intérieur d'un Etat. 

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, 
et de revenir dans son pays. 

- lR9 -
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Article 14 

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile 
et de bénéncier de l'asile en d'autres pays . 

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursui tes réellement 
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires 
aux buts et aux principes des Nations Unies. 

Article 15 

1. Tout individu a dro it à une nationalité. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa natio nalité, ni d u droit 
de chai,ger de nat ionalité. 

Art icle 16 

1. A pa rtir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restric
tion quan t à la race, la national ité ou la religion, ont le droit de se marier 
et de fonder ,me famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, 
durant le mariage et lors de sa dissolution. 

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consente
ment des futurs époux. 

3. La fami lle est l'élément naturel et fondamental de la société et a 
droit à la protection de la socié té et de l'Etat. 

Article 17 

1. Toute personne, a ussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la 
propriété. 

2. Nul ne peut être arbi trairement pr ivé de sa propriété. 

Art icle 18 

Toute personne a droit à la li berté de pensée, de conscience et de reli
gion; ce droit implique la liberté de changer de reJigion ou de conviction 
ainsi que ia liberté de manifeste r sa religion ou sa conviction, seule ou 
en commu n, tant en pub lic q u' en privé, par l'enseignement, les pra
tiques, le culte et l'accomp lissement des rites. 

Art icle 19 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui 
implique Je droit de ne pas ê tre inquiété pour ses opinions et celui de 
chercher, de recevoir et de répand re, sans considérations de frontières, 
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 
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Article 20 

1. Toute personne a droit à la libe rté de réunion et d'association 
pacifiques. 

2. Nul ne peut être obligé de faire pa rtie d'une associat ion. 

Article 21 

1. Toute personne a le droit de prendre par t à la direction des affaires 
publiques de son pays, soit directement , soit par l'intermédiaire de repré
sentants librement choi sis. 

2. Toute personne a droit à accéder, dans des cond iti ons d'égalité, 
aux fonctions publiques de son pa ys. 

3. La volonté du peu p le est le fondement de l'au tor ité des pouvoirs 
publics ; ce tte volonté d o it s'exp rimer par des électi o ns honnêtes q ui 
doivent a voir lieu périodiquement, au suffnge universel égal e t au vote 
secre t ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. 

Article 22 

·Toute pers o nne, en ta nt que membre clc la société , a droit à la sécurité 
sociale ; elle est fondée à obtenir la sa ti sfa c ti o n des droits économiques, 
sociàux et culturels indispensables à sa dignité et a u libre développement 
de sa personnalité, grâce à l' effort national et à la coopération inter
nationale,· compte tenu de l'organisa tion er des ressou rces de chaque 
pays. 

Article 23 

1. Toute personne a droit au travail , au libre choix de son t ravail, à 
des conditi ons équitables et sa tisfaisantes de travail et à la protection 
contre le chômage. 

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un sa la ire égal pour 
un travai l égal. 

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équ itable et satis
faisante lui assurant ainsi qu'à sa fami ll e une existence co nforme à la 
dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de 
protection sociale. 

4. Toute personne a le droi t de fonder avec d'autres des syndicats et 
de s'affilier à d es syndicats pour la défense de ses intérêts. 

Article 24 

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une 
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés pério
diques . 
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Article 25 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer 
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimen
tation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les 
services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, 
de maladie, d'inval idité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas 
de perte de ses moyens de subsistance par sui te de circonstances indé
pendantes de sa volo nt é. 

2. La maternité et l'enfance ont droit .'1 une aide et à une assistance 
spécia les. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mari age ou hors 
mari age, jouissent de la même protection sociale. 

Article 26 

1. Toute personne a dro it à l' éducation. L'éd uca ti on doit être gra
tuit e, au moins en cc qui concerne l'ense ignement élémentaire et fonda
men tal. L'enseignement élémentaire est ob li gatoire. L'enseignement 
techn ique et prokssionn cl doit être généralisé; l'accès aux étud es supé
rieu re s do it êt re ouvert en plei ne égalité :'t tous en fo1:ction de leur mér ite . 

2. L'éd ucat ion doit viser au plein épanouissement de la personna lité 
huma ine et au renforcement du respect des dro its de l'homme et dés 
libertés fondamentales . Elle doit favo riser la compréhension, la tolérance 
et l'ami tié entre toutes les nations et tous -les groupes raciaux ou religieux, 
a insi que le dévelop pement des activités des Nations Unies pour le main-
ti en de la paix. · 

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choi sir le genre d'éduca
tion à do nner à leurs enfants . 

Article 27 

1. Toute perso nne a !e droit de prendre part librement à la vie cultu
relle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès 
scie ntifique et aux bienfaits qui en résultent. 

2. Chacun a d roit à la protection des intérêts moraux et maté riels 
décou lant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont 
il est l'auteur. 

Article 28 

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan 
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la pré
se nte Déclaration puissent y trouver plein effet. 

Article 29 

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule 
le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 
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Annexe 6 

2. D ans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, 
chacun n'est soumis qu'a ux limitations établ ies par la loi excl usivement 
en vue d'ass urer la reconn aissance et le respect des drn it s et libené s 
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, <.Je l'ordre 
public et du bien-être général dans une société démocrat ique. 

· .3 . . Ces droits et li bertés ne pourrnnt. en aucun cas, s'exe rcer contrai 
rement aux buts et aux principes d~s N:11iL)11s Unies. 

A rticle JO 

Aucune dispost-tion de la présente Déclaration ne peul être interprétée 
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un indi vidu un droit 
quelconque de se livrer à une activi té ou d'accomplir un acte visant ù la 
destruction des droits et li bertés qui y sont énoncés . 

) 

- 7 -
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