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Avant-propod

A  u n  m o m en t où  le co n tin en t a frica in  e s t ro n g é  p a r  des m au x  
endogènes tels la  fam ine, l ’ex trêm e pauv re té , le sous-développem ent 
éco n o m iq u e  e t social, la  ré p re ss io n  de  rég im es san s sc ru p u le s , la  
c o r r u p t io n ,  la  c o m m u n a u té  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  E t a t s  e t  d e s  
o rgan isa tions, g o uvernem en ta les et n o n  gouvernem en ta les, do iven t 
s ’in te rro g e r su r  leu r rôle re sp ec tif  dans l ’assistance fourn ie  au x  pays 
d é s i r e u x  d e  s ’e x t r a i r e  d e  ce  c y c le  in f e r n a l  d e  v io le n c e  e t  de  
souffrances insoutenables.

L a  R épub lique  du  C ongo, à  l’in s ta r d ’au tres pays d ’A frique, a  été 
secouée dans le passé p a r  un  flot de v iolence incon trô lé  tro u v a n t sa 
source dans les divergences e t antagonism es ethn iques e t rég ionaux . 
D e p u is  1 9 9 2 , le  p a y s  t e n t e  d e  s ’e n g a g e r  s u r  la  v o ie  d e  la  
d é m o c ra t is a t io n ;  m a is  c e lle -c i  r e s te  p a r s e m é e  d ’o b s ta c le s  q u i  
r e ta r d e n t  l ’in s ta u ra t io n  d ’u n  v é r i ta b le  É ta t  de d ro it .  C e r te s , la  
s itua tion  économ ique et sociale d u  pays ne p erm et pas d ’o p te r  p o u r 
u n  optim ism e à  to u te  épreuve. Les p rob lèm es ex isten t et l ’ensem ble 
des ac teu rs politiques, sociaux e t civils en son t conscients. Il m anque 
enco re  le consensus e t une  confiance réc ip ro q u e  en “l’a u tre ”, celui 
q u i  e s t  i s s u  d e  l ’a u t r e  t r i b u  o u  d e  l ’a u t r e  e th n ie ,  p o u r  v o i r  
défin itivem ent s 'é tab lir la  sérénité p a rm i la  popu lation . C ette  défiance 
est exacerbée p a r  le fa it que les responsab les po litiques n ’o n t pas p ris 
les m esures décisives p o u r  d ésarm er le pays e t élim iner to u te  trace  
d es  m ilices  a rm é e s . A u ssi, l ’in s é c u r i té , la  p e u r , so n t-e lle s  le lo t 
quo tid ien  d u  peup le  congolais. L a  s itua tion  po litique est p réca ire  e t le 
C h ef de l ’E ta t, Pascal L issouba, do it g o u v ern e r u n  pays en crise avec 
des m oyens lim ités. P o u rta n t, le re sp e c t des d ro its  de l’hom m e et 
l ’in s tau ra tio n  d ’u n  systèm e jud ic ia ire  in d ép en d an t ne  d ev ra ien t pas 
dép en d re  un iq u em en t de la  situa tion  économ ique d ’u n  pays. O n  ne 
p e u t justifie r une  d ic ta tu re  p a r  une  s itua tion  économ ique désastreuse. 
L e P ré s id e n t  L is so u b a  d o it p r iv ilé g ie r  u n e  p o litiq u e  a x ée  s u r  la  
p ro m o tio n  d es d ro its  e t  l ib e r té s  fo n d a m e n ta u x  e t  r e n fo rc e r  les 
institu tions dém ocratiques de son pays. C ’est su r ce d e rn ie r  p o in t que 
nous som m es le p lus critique  à  l’ég a rd  d u  g o u v ern em en t congolais 
qu i n ’a  pas su suivre les recom m andations d u  F o ru m  national su r la  
c u ltu re  de  p a ix  de 1992 q u i p ré c o n isa it u n  ensem b le  de m esu re s  
v isan t à  in s tau re r la  pa ix  et l 'É ta t de d ro it au  Congo.



L a m ission d ’experts  de la  C om m ission in ternationale  de ju ristes 
(C IJ )  s’est effectuée en R épub lique  du  C ongo d u  20 au  28 ju in  1995 
afin  d ’o p é re r u n e  so rte  d ’é ta t des lieux  d u  pay s ap rès  l’am orce  du  
p rocessus dém ocratique  en  1992.

A u jo u rd ’hui, nous pub lions le ré su lta t de nos réflexions. A u v u  
des défaillances constatées, nous avons ten té  de d resser une  série de 
recom m andations qui, si elles son t suivies en p rio rité  p a r  les au to rités 
c o n g o la ise s , p o u r r o n t  fa v o r is e r  l ’in s ta u r a t io n  d es p i l ie rs  d ’u n e  
véritab le  dém ocratie . N ou s espérons que  ce ra p p o rt a u ra  u n  im pact 
d é te rm in an t dans l’ac tion  dém ocratique  du  gouvernem en t e t que les 
a u to r ité s  co n g o la ise s  se d é c id e ro n t  en fin  à  m e tt r e ,e n  o e u v re  les 
m esu re s  a p p ro p r ié e s  p o u r  d é sa rm e r  le p ay s, r é ta b lir  u n  systèm e 
ju d ic ia ir e  in d é p e n d a n t  e t im p a r t ia l  e t  in s ta u r e r  l 'e n s e m b le  des 
in s t i tu t io n s  d é m o c ra tiq u e s  p ré v u e s  p a r  la  C o n s t i tu t io n , se u le s  
g a ra n te s  d 'u n  ré e l  E ta t  d e  d ro it .  U n e  a s s is ta n c e  a d é q u a te  a u x  
n iveaux  national e t in te rn a tio n a l d ev ra it être fourn ie  p o u r favoriser 
l e u r  r é a l i s a t i o n  e f f e c t iv e .  N o n  s e u le m e n t  la  C o m m is s io n  
i n t e r n a t i o n a l e  d e  j u r i s t e s ,  e n  s a  q u a l i t é  d ’o r g a n i s a t io n  n o n  
gouvernem entale  o eu v ran t p o u r  la  reconnaissance de la  P rim au té  du  
d ro it ,  m a is  é g a le m e n t la  c o m m u n a u té  in te r n a t io n a le  d a n s  so n  
ensem ble, do iven t se m obiliser e t in te rv en ir en  synergie p o u r  faciliter 
ces dém arches et a p p o rte r  leu r soutien  m atériel, hum ain  et techn ique  
à  ce pays en  q uête  de dém ocratie  e t de paix.

L a  C I J  tien t à  rem erc ier tou tes  les personnes qu i on t facilité le 
s é jo u r  d e s  e x p e r t s  d e  la  C I J  a u  C o n g o , o n t  a p p o r t é  le u r s  
tém oignages e t on t con tribué  à  l ’éclosion de ce rap p o rt. Sans elles, ce 
ra p p o rt n 'a u ra it p u  être  réalisé.

A  l ’issu e  de c e tte  e x p é r ie n c e  e n r ic h is sa n te  e t ré v é la tr ic e  des 
p ro b lèm es a u x q u e ls  d o it fa ire  face a u jo u rd 'h u i  la  R é p u b liq u e  du  
C ongo , la  C I J  e n te n d  c o n tin u e r  son  a c tio n  d an s  c e tte  p a r t ie  d u  
m onde et, si elle le peu t, se t ie n d ra  au x  côtés du  peu p le  congolais 
p o u r  l’a id e r à  réa lise r son p lein  ép anou issem en t et réu ss ir  à  e n tre r  
dans une  ère de liberté, de droit, de dém ocratie  e t de développem ent 
partagé.

Genève, janvier 1996



Avertissement aux Lecteurs

N o u s tenons à  in fo rm er le lec teu r que le p ré sen t ra p p o r t fa it é ta t 
de la  s itu a tio n  te lle  que  les e x p e rts  de  la  C I J  o n t p u  la  co n s ta te r  
p en d an t leu r séjour au  C ongo au  m ois de ju in  1995. P o u r des raisons 
d ’o rd re  techn ique  et tem porel, le ra p p o rt ne so rt q u e  p lusieu rs mois 
ap rès le d érou lem en t de la  m ission. C ’est p o u rq u o i nous avons estim é 
nécessaire de réaliser une  mise à  jo u r globale d u  rap p o rt, p re n a n t en 
com pte les faits m arq u an ts  in tervenus au  C ongo ju sq u 'au  31 janv ier 
1996. T o u t é v én em en t su rv e n u  d a n s  ce p a y s  a p rè s  c e tte  d a te  ne 
figure pas dans cet ouvrage.





Introduction

L a  C om m ission  in te rn a tio n a le  de ju r is te s  ( C I J ) ,  ex trêm em en t 
p r é o c c u p é e  p a r  l 'é r o s io n  d e  la  p r im a u té  d u  d r o i t  a u  C o n g o , 
n o ta m m e n t  le  d y s f o n c t io n n e m e n t  d e  l 'E t a t  e t  d e  l 'i n s t i t u t i o n  
ju d ic ia ire , a  envoyé  au  m ois de ju in  1995 u n e  m issio n  de  q u a tre  
experts  dans ce pays, avec p o u r  b u t d 'é tu d ie r e t d 'év a lu er la  situation  
des d ro its de l'hom m e, avec u n  accen t particu lie r su r l 'adm in istra tion  
de la  ju s tic e . C ’es t en  ra iso n  de la  m ise à  l ’é c a rt d u  p ay s  p a r  les 
d ifféren ts ac teu rs  in te rn a tio n au x , no tam m en t les m édias, les agents 
économ iques e t les responsab les politiques, que  la  C I J  a  décidé de 
s ’in té resse r à  ce pays su r  la  voie de la  dém ocratisa tion , qu i sem ble 
a u jo u rd ’h u i laissé p o u r  com pte et dédaigné  p a r  ses g ran d es soeurs 
libérales, to u rn ées  vers d ’au tre s  ho rizons. P o u r ta n t ce pay s m érite  
q u 'o n  e x a m in e  l 'é t a t  d e s  d ro i ts  d e  l 'h o m m e , co m m e l 'a  f a i t  la  
C o m m is s io n  a f r ic a in e  d e s  d r o i t s  d e  l 'h o m m e  e t  d e s  p e u p le s  
(C A D H P ), au  cours de sa  17e session à  Lom é en m ars 1995; à  cette 
occasion, elle a  p rié  le Congo, dans son  com m uniqué de p resse  final, 
de p ré sen te r  le p lus tô t  possible son ra p p o rt su r  la  s itua tion  des dro its 
de l'hom m e dans le p a y sJ  Le C ongo v it une  phase  c ritique  de son 
h isto ire  politique et dém ocratique pu isq u 'il ten te , ap rès la  tourm ente , 
de m ettre  su r p ied  les piliers d ’u n  v éritab le  E ta t de dro it. Y  p arv ien t- 
il v ra im e n t?  N ’es t- il p a s  d u  d e v o ir  e t de la  r e s p o n s a b ili té  de la  
c o m m u n a u té  in te rn a t io n a le  de  s ’in te r r o g e r  s u r  la  r é a l i té  de la  
d é m o c ra t ie  d a n s  ce p a y s , e n c o re  h a n té  p a r  le s  v ie u x  d é m o n s  
m onopartites ?

E n  sa  q u a lité  d ’o rg an isa tio n  o e u v ra n t p o u r  la  p ro m o tio n  e t la  
p ro tec tion  des d ro its de l’hom m e et la  reconnaissance de la  p rim au té  
d u  d ro it dans le m onde et, p o u r  avoir déjà p artic ipé  au  p rocessus de 
d ém o cra tisa tio n  am orcé  au  C ongo  en  1991 [un  a p p u i f in an c ie r et

1 Document ACHPR/COMFIN/XVII/Rev. 3.



lo g is tiq u e  a  été a p p o rté  au  m in is tè re  de  la  J u s t ic e  congolais p o u r  
l ’o rgan isa tion  d ’u n  colloque su r le pou v o ir jud ic ia ire  dans l ’É ta t de 
d ro it qu i s’est ten u  à  B razzaville d u  10 au  13 décem bre 1991], la  C I J  
a  jugé u tile  d ’envoyer u n  g roupe  d ’experts  afin  de co n sta te r su r le 
te r ra in  l 'é ta t  d 'a v a n c e m e n t des ré fo rm e s  d é m o c ra tiq u e s  a p rè s  la  
g u erre  civile e t les vagues de violences sans p récéd en t que  le pays a 
connues en  1993 et 1994.

L a  m ission a  séjourné à  Brazzaville d u  20 au  28 ju in  1995 et é ta it 
c o m p o sée  d es  m e m b re s  su iv a n ts :  M o n s ie u r  A tsu -K o ff i A m ega , 
ancien  p rés id en t de la  C o iir suprêm e d u  Togo, ac tuellem ent m em bre 
de 1a. C om m ission  a frica in e  des d ro its  de l 'h o m m e e t des p eu p le s  
(C A D H P ) e t nom m é p o u r  l ’occasion  p ré s id e n t de la  m ission C I J ,  
M adam e H a b y  D ieng, A vocat généra l à  la  C o u r suprêm e de G uinée, 
M a ître  J e a n - M a r ie  C re tta z , av o ca t, r e p ré s e n ta n t  de  l 'o rd re  des 
avocats d u  B a rreau  de G enève, e t M a ître  D o ro th ée  Le F ra p e r  du  
H ellen, avocate au  B a rreau  de M ontpellier.

L a  m ission s’est ponctuée  de ren co n tres  avec des personnalités de 
la  so c ié té  p o l i t iq u e  e t  c iv ile  a in s i  q u ’a v e c  d es  m e m b re s  d e  la  
p ro fess io n  ju r id iq u e . Les m em b res de la  m ission  o n t re n c o n tré  le 
P r é s id e n t  de  la  R é p u b liq u e , M . P a s c a l  L is so u b a , so n  P re m ie r  
m inistre, M . Y hom b y -O p an g o , le m in istre  de la  C om m unication  et 
de la: C u ltu re  dém ocratique , le m in istre  de l’In térieur, le G ard e  des 
Sceaux, divers responsab les po litiques m ais aussi des m agistra ts, des 
a v o c a ts , d e s  p r o f e s s e u r s  a in s i  q u e  d es  m il i ta n ts  d e s  d r o i ts  de  
l’hom m e. L a m ission se félicite de la  g ran d e  com préhension  d o n t elle 
a  bénéficié  au p rè s  de to u te s  les au to rités . E lle  a jo u i de to u te s  les 
facilités de con tac t; elle a  eu  l ’occasion  de se re n d re  au  P ala is  de 
ju s tic e  de  B ra z z a v ille  p o u r  a s s is te r  à  u n e  a u d ie n c e  d u  t r ib u n a l  
correctionnel.

P o u r des ra isons d 'o rd re  tem porel, il a  été im possible p o u r  no tre  
m ission de v isite r les zones “sensib les” ou  considérées com m e telles 
afin de vérifier la  réalité  des allégations re la tives à  l’insécurité  ou aux  
tensions qu i rég n en t dans certaines p a rtie s  du  pays. C 'est p o u rq u o i 
nous nous con ten terons de re tran scrire , avec la  p ru d en ce  qu i est de 
m ise  lo rs q u e  d es  fa its  s o n t r a p p o r té s  san s  a v o ir  é té  v é rifié s , les 
p ropos ten u s p a r  nos d ifféren ts in terlo cu teu rs  décrivan t la  situa tion  
dans ces d ifférentes régions.



L a  m ission  assignée  au x  ex p e rts  de la  C I J  se d éco m p o sa it en 
tro is axes :

• e n q u ê te r  su r  ré v o lu tio n  de l 'É ta t  de  d ro it  e t é v a lu e r la
situa tion  des d ro its de 1’hom m e;

• co nsta te r l ’é ta t de p rog ression  des réform es dém ocratiques
ap rès  la  ten u e  de la C o n féren ce  n a tio n a le  so u v era in e  de
1991.

• d é t e r m in e r  l ’é t a t  d e  f o n c t io n n e m e n t  o u  d e
dysfonctionnem en t de l ’in stitu tio n  jud ic ia ire , vérifie r si le 
p o u v o ir  ju d ic ia ire  e s t in d é p e n d a n t e t les av o c a ts  lib re s  
d ’exercer sereinem ent leu r profession.

L e p r é s e n t  r a p p o r t  s ’a r t ic u le r a  se lo n  le sc h é m a  s u iv a n t  : la  
p rem ière  p a rtie  d re sse ra  d ’ab o rd  un  tab leau  h is to riq u e  e t po litique 
du  pays; la  seconde p artie  d éc rira  la  situa tion  des d ro its de l ’hom m e, 
e t p lu s  p a r t ic u l iè r e m e n t  d u  sy s tè m e  ju d ic ia ire , te lle  q u ’e lle  e s t 
a p p a ru e  à  tra v e rs  les re n c o n tre s , les tém o ig n ag es recu e illis  e t les 
observations no tées p a r  les ex p erts  eux-m êm es. E nfin , en  guise de 
c o n c lu s io n , les e x p e r ts  de  la  m iss io n  fo rm u le ro n t  u n e  sé r ie  de 
recom m andations v isan t à  sou ten ir l ’in stau ra tio n  d ’u n  v éritab le  É ta t 
de d ro it au  C ongo dans le resp ec t des p rinc ipes dém ocratiques. Ces 
p ropositions o n t égalem ent p o u r  b u t de m obiliser l ’op in ion  pub lique  
in ternationale  su r la  nécessité de vo ir le pays so rtir de sa  déconfitu re  
so c ia le , é c o n o m iq u e  e t p o lit iq u e . L e  p a y s  p e u t  t r o u v e r  u n  écho  
favorable à  ses dem andes d ’assistance s ’il dém ontre  sa  bonne  foi et sa 
vo lonté de c réer u n  É ta t fondé su r la  p rim au té  d u  droit.

Le b u t d u  p ré sen t ra p p o rt n ’est pas de critiq u er la  po litique ou la  
gestion  de l ’É ta t. Il s ’ag it a v a n t to u t de p ré se n te r  la  situ a tio n  telle 
q u ’elle est ap p aru e  au x  experts  de la  m ission su r le p lan  d u  resp ec t 
des d ro its de l’hom m e et de l’adm in istra tion  de la  justice. Le ra p p o rt 
vise à  ra p p o rte r  e t analyser -les p ro p o s de nos divers in terlocu teurs, à 
rap p e le r les causes et les c irconstances qu i ont, à  un  m om ent donné, 
p longé le pays dans la  g uerre  civile. Il vise, enfin, à  tra c e r  u n  con tour 
clair du  con tex te  économ ique, social, po litique  e t ju rid ique , y  com pris 
les sources sous-jacen tes e t/ou  po ten tie lles de conflit in te re th n iq u e  
dans le pays.



Q u e l e s t l ’a v e n ir  d u  C on g o  ? L a  ré p o n se  à  c e tte  q u e s tio n  se 
tro u v e  assu rém en t dans la  vo lonté de tous les ac teurs po litiques dé 
c réer u n  É ta t de d ro it dan s lequel force sera  donnée  à  la  justice  qui, 
elle-m êm e, se ra  ind ép en d an te . C ette  questio n  est fondam enta le  car 
les au to rités que  nous avons ren co n trées  nous o n t avoué, sous form e 
d 'accusation , qu 'elles n 'o n t pas confiance en leu r justice. E n  to u t é ta t 
de cause, la  fina lité  d u  p ré se n t ra p p o r t est d ’établir, de la  façon  la  
p lus n eu tre  e t objective possible, l ’ex istence réelle ou  illusoire d ’u n  
É ta t de d ro it au  C ongo et, dans la  m esure  d u  possib le, d ’apporter, 
sinon des solutions, d u  m oins des p ropositions v isan t à  am éliorer ou 
ren fo rce r la  dém ocratie  e t l ’in stitu tion  jud ic ia ire  dans ce pays.



P artie I

L e contexte gén éra l





Le contexte général

I. L a  situ a tio n  géographique, 
dém ographique e t culturelle

L a  R ép ub lique  d u  C ongo est u n  E ta t s itué en A frique  cen tra le  
lim ité au  n o rd  p a r  la  R épublique  cen trafricaine, au  n o rd -o u est p a r  le 
C a m e ro u n , à  l ’o u e s t  p a r  le  G a b o n , a u  s u d - o u e s t  p a r  l ’O c é a n  
a tlan tique, au  sud  p a r l’A ngola e t à  l ’est p a r  le Z aïre. S a  superficie est 
de 342 '000 km ^ e t sa p o pu la tion  est estim ée, selon les N atio n s unies, 
à  2 '590 '000  h ab itan ts , ré p a r tie  p rin c ip a lem en t dan s les rég ions de 
B razzaville et de Po in te-N oire , les d eu x  pôles d ’activ ité  économ ique 
a u  C o n g o . L a  p o p u la t io n  e s t  c o m p o sé e  d e  p lu s ie u r s  g ro u p e s  
e th n iq u e s  q u i c o n s t i tu e n t  u n e  r ic h e sse  c u ltu re lle  m ais a u ss i u n e  
so u rce  de  co n flit p o te n tie l p o u r  le p ay s . L a  ré p a r t i t io n  se lo n  les 
régions m on tre  que  la  p ro p o rtio n  la  p lus im portan te  de la  p o pu la tion  
se concentre  dans les régions du  sud  (B ouenza, L ekoum ou, K ouilou, 
N iari, Pool). Le reste  de la  p o pu la tion  est ré p a rti dans les régions du  
n o rd  (P lateaux , C uvette, C uvette  occidentale, Sangha, L ikouala). Le 
d e rn ie r  re c e n se m en t officiel d a te  de  1984. L e F o n d s  des N a tio n s  
un ies  p o u r  les ac tiv ités  en  m atiè re  de p o p u la tio n  (F N U A P ) ava it 
p ro p o s é  d ’o ç t r o y e r  u n e  s u b v e n t io n  p o u r  r é a l i s e r  u n  n o u v e a u  
recensem en t m ais il sem ble que le gouvernem en t n ’a it pas accepté. Le 
g o u v e rn e m e n t a  déc id é  de ré a lise r  lu i-m êm e u n  re c e n se m e n t q u i 
s ’é c h e lo n n e r a  s u r  t r o i s  a n s  à  p a r t i r  d e  l 'a n n é e  1 9 9 5 . C ’e s t  
p rob lém atique  dans la  m esure où  la  p rochaine  échéance électorale est 
p rév u e  en  1997 e t que  le recen sem en t ne se ra  pas te rm in é  à  ce tte  
époque. C ette  situa tion  risque  de susc iter de nouvelles fric tions parm i 
la  classe po litique et d o n n era  certa inem en t lieu  à  des débats e t à  des 
c o n te s ta tio n s  c o n c e rn a n t  la  ré g u la r i té  d u  sc ru tin , n o ta m m e n t la  
référence à  des listes électorales anachron iques.



II. L ’historique
A. Le contexte économique e t social

L a  c rise  éco n o m iq u e  e t sociale  q u e  tra v e rs e  le C on g o  d ep u is  
p lu s ieu rs  an n ées m a in ten an t, n o tam m en t d u e  à  la  d é v a lu a tio n  d u  
franc  CFA, à  l'inflation, à  la  d e tte  in té rieu re  p a r  h ab itan t trè s  élevée 
e t à  la  d e tte  ex té rieu re  s 'é lev an t à  2 '700  m illiards de francs C F A ,2 
a c c e n tu e  le  m a la ise  so c ia l e t v ie n t  c o n s id é ra b le m e n t  n o i r c i r  le 
tab leau .

Les fonctionnaires, qui rep ré sen ten t 80 % de la  p o p u la tio n  active 
au  C ongo e t qu i son t rép a rtis  en  g ran d e  p artie  à  Brazzaville (70 %), 
en é ta ien t à  leu r quato rz ièm e m ois de salaires im payés au  m ois de 
ju in  1995. E n  outre , le gouvernem en t a  p ris u n  d écre t qui réd u it les 
salaires de la  fonction pub lique  de 12,5 %, dim inue les indem nités de 
30 % e t réd u it la  sem aine de travail à  35 heures. Le P rés id en t Pascal 
L issouba, lui-m êm e, au  cours de l’audience q u ’il nous a  accordée, a 
reco n n u  que  le pays allait très  mal. Le C ongo est économ iquem ent en 
tra n s itio n  p u isq u ’ap rès  30 ans de m o nopartism e e t de rég im e sans 
initiative personnelle, il ten te  d ’e n tre r  dans u n  systèm e d ’économ ie de 
m arché . L a  p riv a tisa tio n  n 'e s t pas b ien  accueillie  c a r  son p rin c ip e  
n ’est pas encore  assim ilé dans les m entalités congolaises. E n  outre, 
les s tru c tu re s  o n t vieilli, il n ’y  a p as  de ro u te s  n i d ’in fra s tru c tu re s  
p e rm e ttan t u n  développem ent p rop ice  des échanges e t une éclosion 
des m a rc h é s . L es m a u x  d u  C o n g o  so n t, p o u r  le P ré s id e n t  de la  
R é p u b l iq u e ,  le s  m a u x  d e  l ’A f r iq u e  en  g é n é r a l .  L e  t a u x  de  
séropositiv ité  e s t élevé, env iron  20/25 % de la  popu la tion  selon M . 
L isso u b a  lu i-m êm e. Les tra fics de d ro g u e  e t d ’arm es se p ro p a g e n t 
com m e la gangrène. Le P rés id en t s’est d ’ailleurs estim é p réoccupé du  
tran sfe rt p ro ch a in  du  C om ité in tern a tio n a l de lu tté  con tre  la  d rogue 
des N ations unies, installé  à  Libreville (G abon), vers le Sénégal.

Le tissu  social es t fragilisé p a r  la  d é linquance  e t le ban d itism e 
arm é qu i sévissent à B razzaville e t dans d ’au tres parties d u  pays. Le 
t a u x  de  c h ô m a g e  e s t  t r è s  é le v é  s u r t o u t  c h e z  le s  je u n e s  q u i, 
désoeuvrés, se ré fug ien t dans la  d rogue, le pillage e t le banditism e. 
L a  p o pu la tion  est, p o u r la  p lu p art, arm ée. Ces arm es son t u n  héritage

2 Voir "Jeune Afrique", n° 1820, 23-29 novembre 1995, p. 24.



de la  p é rio d e  de v io lence où ch aq u e  lead er po litiq u e  av a it créé sa  
m ilice p rivée  p o u r  se p ro téger. M alheureusem ent, l ’accalm ie revenue, 
ces m êm es le a d e rs  p o li t iq u e s  n 'o n t  p a s  c ru  b o n  d é b a r r a s s e r  la  
p o pu la tion  de ces arm es.

Les grèves se succèden t et le clim at social m et parfo is en  conflit 
des d ro its fondam en taux  reconnus au x  citoyens. Le d ro it de grève se 
re tro u v e  en concu rrence  avec d ’au tres  d ro its fo ndam en taux  tels que 
le d ro it à  la  san té . C om m ent co nc ilie r d eu x  d ro its  q u i o n t ch acu n  
leurs exigences ? A insi en  février 1995, u n e  grève généra le  dans la 
fonction  p u b lique  a  été décrétée; elle a  égalem ent tou ch é  les services 
hosp ita liers ; les m édecins et in firm iers on t suivi le m ouvem ent. Les 
m alades du  cen tre  hosp ita lier un iversita ire  (C H U ) de Brazzaville on t 
d û  so it r é in té g re r  le u r  dom icile , q u a n d  ils en  a v a ie n t u n , so it se 
ré fu g ier chez leu rs  p a re n ts  ou  am is p o u r  ê tre  p ris  en  charge , sans 
quo i ils se re tro u v a ien t dans la  rue, dém unis. Le d ro it de m o u rir  a  
p r is  le d essu s  su r  le d ro it  à  la  vie. L es co n d itio n s  so n t te lle m e n t 
p ré c a ire s  q u e  si l 'o n  ne d isp o se  p as  d ’a rg en t, il e s t im possib le  de 
p a y e r  ses o rd o n n a n c e s  e t ses m é d ic a m e n ts , c o n tre  le  p a lu d ism e  
notam m ent.

Les re tra ite s  des personnes âgées son t im payées depuis p lusieu rs 
m o is . L ’e n s e ig n e m e n t  d a n s  les  é c o le s  a  é té  in te r r o m p u  e t  le s  
un iversités son t ferm ées depuis d eux  ans. Les bourses d ’études des 
é tu d ian ts  n ’o n t p as  été d is trib u ées  d ep u is  d e u x  an s égalem ent. L a  
situation  est b loquée et l ’É ta t s ’estim e im puissan t p o u r  ju g u le r cette 
crise économ ique e t sociale qu i tou ch e  le pays. P o u rta n t les caisses de 
l ’É ta t  ne  son t pas aussi vides qu 'e lles p a ra issen t l 'ê tre  é ta n t donné 
l'a rm ad a  de vo itu res de fonction, des m odèles R en au lt Safrane, mises 
à  la  d isposition  de chaque m inistre. E n  fait, la  gestion  des finances dé 
l ’É ta t ne sem ble pas aussi b ien  adap tée  q u ’elle p o u rra it l'ê tre . P o u r 
p re u v e , la  ré a c tio n  du  g o u v e rn e m e n t q u i a  déc id é  de ré d u ire  les 
tra item en ts  e t indem nités de rep résen ta tio n  des fonctionnaires. Il est 
c la ir que le pays trav e rse  une  ph ase  c ritique  de son  h isto ire  su r le 
p lan  économ ique. Le P résid en t Pascal L issouba a  m êm e dû an n u le r 
s o n  v o y a g e  à  N e w  Y o rk  e n  o c to b r e  1 9 9 5  p o u r  a s s i s t e r  à  la  
célébration  d u  50e ann iversa ire  de l 'O N U , la  som m e nécessaire  p o u r 
couvrir ses frais de voyage n 'a y a n t p u  ê tre  réunie.^

3 Le Monde, 22-23 octobre 1995, p. 3.



L e C h e f  de l ’É ta t  a d m e t q u e  le p ro c e s su s  de d é m o c ra tisa tio n , 
risque  de p re n d re  du  tem ps com m e cela a  été le cas en  A ngola où  dix  
ans o n t été nécessaires p o u r  ab o u tir  à  la  pa ix  [1985-1995], p a ix  qui 
n 'e s t  p a s  e n c o re  fo rm a lis é e  d a n s  le s  i n s t i tu t io n s .  F a u d r a  - t - i l  
égalem ent a tten d re  d ix  ans p o u r vo ir éclore en  R épub lique  du  C ongo 
une dém ocratie  viable ?

B. Le contexte politique et juridique

A fin  de  m ie u x  c o m p re n d re  la  s i tu a t io n  a c tu e lle  d u  p a y s , il 
c o n v ie n t de  r e t r a c e r  le s  fa its  q u i o n t  m a rq u é  l ’h is to ire  r é c e n te  
congolaise :

a. L a  Conférence nationale souveraine

Le C ongo est in d ép en d an t depuis 1960. L a  période  de rég im e à  
p a r ti un iq u e  d ’in sp ira tion  m arx iste  déb u te  en  1963 avec la  révo lu tion  
sociale ay an t en tra în é  la  chu te  du  P résiden t, l'A bbé F u lb e r Y oulou, et 
v a  d u re r  ju sq u 'à  la  C onférence  na tio n a le  so u v era in e  en 1991. Pas 
m oins de c inq  constitu tions v o n t ê tre  adop tées p en d an t cette période. 
Vers 1990, en écho au x  poussées de dém ocratisa tion  ressen ties dans 
les Pays d ’E u ro p e  de l ’E st, le C ongo v a  connaître  des m ouvem ents de 
co n te s ta tio n  an im és p a r  l ’ensem ble  des p ro ta g o n is te s  de la  société 
congolaise (in tellectuels, société  civile, synd ica ts, associa tions) qu i 
v o n t am ener le C ongo à  o p te r p o u r  la  dém ocratie  e t le m ultipartism e 
en  1990. U ne C onférence  nationale  souvera ine  est o rganisée du  25 
fév rie r au  10 ju in  1991 ré u n issa n t to u s les ac teu rs  de la  vie civile, 
po litiq u e  e t  sociale congolaise  en vue  d ’u n e  co n certa tio n  natio n a le  
m a rq u a n t la  fin  d u  m o n o p artism e . C e tte  C o n fé ren ce  n a tio n a le  v a  
a d o p te r  u n  A cte  fo n d a m e n ta l p o r ta n t  o rg a n isa tio n  des p o u v o irs  
d u ra n t la  période  de tran sitio n  fixée à  douze mois. Les o rganes de la 
tran sitio n  son t le P rés id en t de la  R épublique, le C onseil su p érieu r de 
la  R épublique (P a rlem en t de transition ), e t le  pou v o ir jud icia ire . Le 
consensus p a rm i les personnalités  de la  classe po litique p a rtic ip an t à 
c e t t e  g r a n d e  m a n i f e s ta t io n  a  p e r m is  d ’a d o p te r  u n e  s é r ie  d e  
re c o m m a n d a tio n s  ax é e  s u r  la  v o lo n té  de  v o ir  le  p a y s  s o r t i r  d u  
m o n o p a r t is m e  p o u r  se  d i r ig e r  v e r s  u n e  c u l tu r e  de  p a ix  e t  de  
dém ocratie  p lu ra liste . A près une  période  de tran s itio n  de q u a to rze  
mois, le peu p le  congolais a  ap p ro u v é  p a r  ré fé ren d u m  u n e  nouvelle 
constitu tion  le 15 m ars 1992.



b. L a  C onstitution

D an s la  foulée de ce consensus, u n e  constitu tion  h y b ride  inspirée 
des C o nstitu tions française  e t nam ib ienne a  été vo tée à  l ’unan im ité  
p a r  le C onseil su p érieu r de la  R épub lique  (P arlem en t de tran sitio n ) 
et app rouvée  p a r  le peup le  congolais p a r  ré fé rendum  à  p lu s  de 95 %, 
le 15 m ars 1992.^ Elle institue  u n  régim e sem i-présidentiel avec deux  
cham bres, l ’A ssem blée nationale  et le Sénat; elle énonce des p rincipes 
fondam en taux  te ls le p rinc ipe  de la  sépara tion  des pouvoirs, définit 
les d ro its  e t d e v o irs  des c ito y en s  e t  ré a ff irm e  l ’in d é p e n d a n c e  d u  
pou v o ir jud ic ia ire . L a  C onstitu tion  congolaise est, d ’u n e  p a rt, calquée 
su r la  C o nstitu tion  française de 1958 en  ce qu i concerne  le p rincipe 
de sépara tion  des pouvoirs, l'é lection  d u  P résid en t de la  R épub lique  
au  suffrage un iversel d irec t et, d ’au tre  p art, sü r  celle de la  N am ibie 
p o u r  la  r é p a r t i t i o n  d e s  c o m p é te n c e s  e n t r e  le  P r é s id e n t  d e  la  
R épub lique  e t le P rem ier m in istre. E lle  consacre  un  certa in  nom bre  
d e  p r in c ip e s  p ro c la m é s  d a n s  les in s tru m e n ts  in te r n a t io n a u x  e t 
rég ionaux  de d ro its de l’hom m e [C h arte  des N atio n s unies de 1945, 
D é c la ra t io n  u n iv e rse lle  d e s  d ro i ts  d e  l ’h o m m e d e  1948, C h a r te  
a f r ic a in e  d es  d ro i ts  d e  l ’h o m m e e t d e s  p e u p le s  d e  1981, te x te s  
in te rn a tio n au x  en m atière de d ro its  de l'hom m e d û m en t ra tifiés p a r  la 
C ongo, etc...]. E lle  crée de n o uveaux  d ro its  e t libertés, tels la  liberté  
de circulation,® le d ro it de to u t citoyen de c rée r u n  p arti, u n  syndicat, 
d e s  a s s o c ia t io n s  e t  d ’y  a d h é re r ,^  la  l ib e r té  d e  c ro y a n c e  e t  d e  
co n sc ien ce  e t le  lib re  ex e rc ice  de c u l t e /  le  d ro it  de  to u t  c ito y en  
d ’exp rim er et de d iffuser lib rem en t son opinion,^ le d ro it de réunion ,^  
e t le d ro it d u  peup le  congolais à  la  p a ix .1®

C ependan t, encore au jo u rd ’hui, la  C onstitu tion  n ’a  pas reçu  une  
ap p lica tion  concrè te . E n  effet, l ’a rtic le  181 a linéa  2 d ispose  que  la  
C o n s ti tu t io n  “e n tre  en  v ig u e u r  a u  m o m e n t de la  m ise  en  p la c e

4 Voir Annexe 1 : Constitution du 15 mars 1992.
5 Article 22 de la Constitution.
6 Article 25 de la Constitution.
7 Article 26 de la Constitution.
8 Article 27 de la Constitution.
9 Article 29 de la Constitution.
10 Article 53 de la Constitution.



défin itive des nouvelles in stitu tio n s d ém o cra tiq u es”. O r  au cu n e  de 
ces  in s ta n c e s  n 'a  é té  in s ta u r é e  d e p u is  1992 . L es re s p o n s a b le s  
politiques en  v ien n en t dé jà  à  c ritiq u e r ce tex te  constitu tionnel dans sa 
fo rm e  e t d a n s  so n  c o n te n u . Ils  c o n s id è re n t  q u e  les d isp o s itio n s  
em prun tées à  d ’au tres  constitu tions ne son t p as  adap tées à  la  réalité 
congolaise, que le tex te  es t de m auvaise qualité, etc... Le P rés id en t de 
la  R épublique, qu i avait donné son aval lors de son adop tion , déclare 
a u jo u rd ’h u i que ce tte  co n stitu tio n  n 'e s t pas b o n n e  e t q u ’il fau d ra it 
so n g er à  la  m o d ifie r ou  à  en  a d o p te r  u n e  nouvelle . D ’a illeu rs, un  
p ro je t de constitu tion  est à  l ’é tude et sera it conçu su r le m odèle de la 
constitu tion  sud-africaine.

c. Le<t élection*) e t le contentieux 
en découlant

S u i te  à  l 'a d o p t i o n  d e  c e t t e  C o n s t i t u t i o n ,  d e s  é le c t io n s  
p résidentielles o n t été organisées v o y an t la  victoire, en  ao û t 1992, au 
s e c o n d  to u r , d e  P a s c a l  L is so u b a , c a n d id a t  d u  p a r t i  de  l ’U n io n  
p a n a f r ic a in e  p o u r  la  d é m o c ra t ie  s o c ia le  (U P A D S ) , d e v a n t  le  
can d id a t du  p a rti du  M o u v em en t congolais p o u r la  dém ocratie  e t le 
d é v e lo p p e m e n t  in t é g r a l  (M .C D D I) ,  M . B e r n a r d  K o le la s . L e  
P ré s id e n t  so r ta n t, M . D en is  S a sso u -N g u e sso , c a n d id a t  d u  P a r t i  
congolais d u  tra v a il (P C T ), a  été élim iné dès le p re m ie r to u r  des 
élections.

Le P résid en t de la  R épub lique  nouvellem ent élu n ’a  pas, selon les 
m e m b re s  d e  l ’o p p o s i t io n ,  s u iv i  à  la  l e t t r e  le s  d i s p o s i t io n s  
constitu tionnelles. II a  p rê té  serm ent dev an t la  C o u r suprêm e, alors 
que  l ’artic le  72 de la  C onstitu tio n  dispose que  “le se rm en t est reçu  
p a r  le P résid en t d u  C onseil constitu tionnel qu i p re n d  acte dev an t le 
P arlem ent, le C onseil constitu tionnel e t la  C o u r suprêm e". Le Conseil 
constitu tionnel n 'a y a n t pas été institué, l'opposition  a  considéré que 
le P résid en t L issouba ne resp ec ta it pas les exigences de l'artic le  72. Il 
fa u t c e p e n d a n t sav o ir q u e  la  C o u r su p rêm e  fa it office de  C onseil 
c o n s titu tio n n e l en  v e r tu  des d isp o sitio n s  tra n s ito ire s  p ré v u e s  p a r  
l 'a r t ic le  179 a lin é a  3 de la  C o n s titu tio n  ju s q u ’à  la  m ise  en  p lace  
d é f in i t iv e  d e s  in s t i tu t io n s  d é m o c ra t iq u e s .  M a is  l 'o p p o s i t io n  a 
in te rp ré té  ce tte  a ttitu d e  com m e u n  déni des principes dégagés p a r  la  
C onférence na tiona le  souveraine e t consacrés p a r  la  C onstitu tion , et 
u n e  rem ise  en  cau se  p a r tie lle  d u  p ro c e s su s  d é m o c ra tiq u e . C 'e s t



p o u rq u o i elle a  o rg an isé  u n e  "m arche pacifique", se lon  les te rm es 
d 'u n  lead er de l'opposition , le 30 novem bre  1992 p o u r  p ro tester. Il 
sem ble, se lon  les tém o ig n ag es recu e illis , q u e  ce tte  m a rc h e  a it é té  
rép rim ée p a r la  G arde  présidentielle .

P a r  la  suite, une m ésenten te  en tre  l ’U P A D S  de Pascal L issouba 
et le P C T  de D en is Sassou-N guesso  -les d eux  p a rtis  s’é ta ien t alliés 
p e n d a n t la  cam pagne présiden tie lle- a  engendré  une  crise po litique 
se c o u a n t d a v a n ta g e  le pays, d é jà  trè s  éb ran lé . L e d é sa c c o rd  s 'e s t 
d 'ab o rd  m atérialisé p a r  une  nouvelle alliance au  sein de l’A ssem blée 
nationale  en tre  le P C T  e t l ’U nion  p o u r  le renouveau  de la  dém ocratie  
(U R D ), p a r t i  q u i re g ro u p e  le M C D D I  de B e rn a rd  K olelas, e t le 
R assem blem ent p o u r  la  dém ocratie  e t le p ro g rès  social (R P D S ) de 
M . T h y s tè re  T ch icaya , m aire  de P o in te -N o ire . C e q u i a  eu  p o u r  
conséquence de faire bascu ler la  m ajorité  parlem enta ire . L 'article 75 
de la C onstitu tion  p rév o it que:

“ [L ]e  P ré s id e n t de  la  R é p u b liq u e  nom m e le P re m ie r  
m in istre  issu  de la  m ajorité  p arlem en ta ire  à  l ’A ssem blée 
nationale  [ ...] .”

C e ch a n g e m e n t de m a jo rité  es t à  l ’o rig in e  des in te rp ré ta tio n s  
d iv e rg en tes  de  c e t a rtic le  p u isq u e  ch acu n  a  ch e rch é  à  a ssouv ir u n  
c e r t a in  n o m b r e  d 'i n t é r ê t s  e t  d 'o b j e c t i f s  p a r t i s a n s .  S e lo n  
l'in te rp ré ta tio n  avancée p a r  l'opposition , cela au ra it d û  co ndu ire  le 
P résid en t de la  R épublique  à  nom m er u n  P rem ier m in istre  issu  de la  
nouvelle m ajorité  parlem enta ire . M ais le P résid en t de la  R épublique, 
n ’a c c e p ta n t  p a s  l ’id ée  d ’u n e  c o h a b ita tio n , re fu s a  d e  n o m m e r u n  
P re m ie r m in is tre  issu  d ’u n e  a lliance  p o litiq u e  à laq u e lle  son  p a r ti 
n ’é ta it pas associé. L e 31 décem bre 1992, l’A ssem blée nationale  v o ta  
une m otion  de censu re  con tre  le g o u v ern em en t en  p lace d irigé p a r  
M . B o ngho-N ouarra . Le C hef de l 'E ta t, co n sidéran t que  la  situation  
com porta it les germ es d ’une crise po litique aiguë et p e rs is tan te  en tre  
les institu tions de la  dém ocratie  telle qu 'énoncée  dans l ’artic le  80 de 
la  C o n s ti tu t io n , d é c id a  de  d is s o u d re  l 'A ss e m b lé e  n a tio n a le . L a  
polém ique suscitée  p a r  l ’in te rp ré ta tio n  de l'a rtic le  75 a  co n d u it à la  
saisine de la  C o u r su p rêm e  p o u r  avis. L’avis re n d u  p ro v o q u a  des 
r é a c t io n s  d 'in d ig n a t io n  d u  p o u v o ir  p u i s q u 'i l  c o n f irm e  q u e  le 
P résid en t de la  R épublique  do it nom m er son P rem ie r m in istre  parm i 
la  m ajorité  parlem en ta ire . Sans p re n d re  en  com pte l'avis re n d u  p a r  la  
C o u r suprêm e, le P résid en t Pascal L issouba a  finalem ent p rononcé  la



d isso lu tio n  de l ’A ssem blée  n a tio n a le  en  v e r tu  de l'a r tic le  80 de la  
C onstitu tion .

S e lo n  le  p r o f e s s e u r  M a k o u n d z i-W o llo ,  c o r é d a c t e u r  d e  la  
C onstitu tion , l ’ensem ble de ces articles do it ê tre  appliqué de  m anière 
responsab le , p o u r  év ite r que  le sens p rem ie r de ces d ispositions ne 
s o i t  d é n a tu r é  à  d e s  f in s  p a r t i s a n e s .  A  s o n  a v is , p r o n o n c e r  la  
d i s s o lu t io n  d e  l ’A s s e m b lé e  n a t io n a le  r e lè v e  d ’u n  p o u v o i r  
d iscré tionnaire  d u  C h e f de l ’E ta t; c ’est à  lui de jau g e r la  s itua tion  et 
de vo ir si u n e  d isso lu tion  co rresp o n d  à  la  décision la  p lus app rop riée  
p o u r  l’in té rê t de l’É ta t.

S u ite  à  la  d is so lu tio n  de  l 'A ssem b lée  n a tio n a le , des é lec tio n s 
législatives antic ipées o n t été organisées en  m ai 1993. L a  régu larité  
d u  p rem ie r to u r  a  été aussitô t contestée p a r  l’opposition  e t u n  second 
to u r  a  été organisé  en  ju in  sans la  p artic ip a tio n  de celle-ci. D ès après 
le p re m ie r  to u r, des a ffro n te m e n ts  o n t éc la té  e t le conflit, en co re , 
la ten t ju sq u ’alors, v a  exp loser en  véritab le  g u erre  civile. L’opposition  
crée alors une  v éritab le  rébellion  arm ée et organise la  désobéissance 
civile à  B razzaville. L e g o u v ern em en t décide dès la  m i-ju illet 1993 
d ’a p p l iq u e r  l ’é t a t  d ’u r g e n c e  o c t r o y a n t  d e  la r g e s  p o u v o i r s  
d ’a rre s ta tio n  a u x  au to rité s  locales. C o n sid é ran t l ’e ffervescence  qu i 
agite le pays, le P rés id en t L issouba décide de saisir la  C o u r suprêm e 
p o u r  avis su r le con ten tieux  soulevé. L a  C o u r suprêm e, fa isan t office, 
de m anière tran sito ire , de Conseil constitu tionnel ju sq u ’à  in stau ra tio n  
de celu i-c i,1* est en  charge  d u  con ten tieu x  électoral. P a r  d eu x  avis 
re n d u s  en  ju in  1993 ,12 la  C o u r  a  d éc la ré  q u e  la  p ro c lam a tio n  des 
r é s u l ta t s  d u  p re m ie r  to u r  d e s  é le c t io n s  lé g is la t iv e s  n ’é ta i t  p a s  
conform e au x  tex tes en  v igueu r e t que l’o rgan isa tion  des opérations 
de vo te  d u  second  to u r  n ’é ta it pas non  p lus conform e au x  tex tes en  la 
m atière. Ces avis on t p rovoqué l’ind ignation  au  sein  de la  m ouvance 
p ré s id e n t ie l le  e t o n t  c o n d u i t  à  la  “d is q u a l i f ic a t io n ” d e  la  C o u r  
s u p rê m e , L es  r é s u l t a t s  o n t  f in a le m e n t  é té  a n n u lé s  d a n s  n e u f  
circonscrip tions.

L 'É ta t  d ’u rg e n c e  a  é té  levé  en  a o û t 1993 a p rè s  q u e , so u s la  
m é d ia t io n  d es  a u to r i té s  g a b o n a is e s  e t  f ra n ç a is e s , la  m o u v a n c e

11 Article 179 alinéa 4 de la Constitution.
12 Avis n° 08/CS/93 du 28 juin 1993 et avis n° 09/CS/93 du 29 juin 1993.



p ré s id en tie lle  e t les p a r tis  d 'o p p o s itio n  e u re n t co n c lu  l 'A cco rd  de 
L ib re v il le  le 4 a o û t  1993 . A u x  te rm e s  de  l ’A c c o rd , les  p a r t ie s  
c o n v ie n n e n t de  r e p re n d re  le se c o n d  to u r  d u  s c ru tin  lé g is la tif  e t 
p rév o ien t que  l ’organ isation  e t la  superv ision  des élections partielles 
dans les n e u f circonscrip tions invalidées p a r  le collège a rb itra l se ron t 
p la c é e s  so u s  l ’a u to r i té  d u  C o m ité  in te r n a t io n a l  [ o b s e r v a te u r s  
in te rn a tio n au x ], d o n t le rô le est de co n sta te r la  rég u larité  du  scru tin . 
P a r  ailleurs, l ’A cco rd  proclam e officiellem ent les ré su lta ts  d u  p rem ier 
to u r. L e P re m ie r  p ré s id e n t  de  la  C o u r  su p rê m e  de  l 'é p o q u e , M . 
P lacide Lenga, s’est déclaré  choqué p a r  cette  m esure. E n  effet, cette 
d isposition  se p lace en  p o rte  à  faux  avec les avis de la  C o u r suprêm e 
q u i a v a ie n t inva lid é  le p re m ie r  to u r  des é lec tions. D a n s  u n  liv re t 
in titu lé  “le t tre s  s u r  u n  av is c o n su lta tif” q u e  le P re m ie r  p ré s id e n t 
L e n g a  a  p u b lié , c e lu i-c i  e s tim e  q u e  la  C o u r  a  é té  d e s s a is ie  d u  
con ten tieux  électoral pu isque  l’A ccord  de L ibreville lu i ôte tou tes  les 
p r é ro g a t iv e s  y  a f fé re n te s  [o rg a n is a t io n , s u p e rv is io n , c o n trô le , 
dépou illem ent e t p roclam ation  des résu lta ts].

Le second  to u r  d u  scru tin  eu t lieu en  octobre  1993. M ais une  fois 
e n c o re , d ès  l ’is su e  d u  s c ru tin , d e s  h e u r ts  v io le n ts  o p p o s a n t  les 
p a r t i s a n s  d e  B e r n a r d  K o le la s  e t  l ’a rm é e  d u  P r é s i d e n t  d e  la  
R é p u b l iq u e  o n t  é c la té  d a n s  le s  q u a r t ie r s  d e  M a k é lé k é lé  e t de  
B acongo, favorables à  B ern ard  Kolelas.

L e  26  a v r i l  1995 , d e  n o u v e lle s  é le c t io n s  c o m p lé m e n ta ir e s  
partie lles o n t été organisées dans les n e u f  c irconscrip tions invalidées, 
so u s la  s u p e rv is io n  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l  d ’o rg a n is a t io n  d es 
élections législatives; to u t s ’est co rrec tem en t dérou lé  sau f dan s deux  
circonscrip tions, M o ssak a  et D o n g o u  qu i p o sen t d ’ailleurs tou jou rs 
prob lèm e à  cette  date.

A  M ossaka, les résu lta ts  n ’on t tou jou rs pas été proclam és car, lors 
d u  d é p o u ille m e n t, a lo rs  q u ’il r e s t a i t  q u a t r e  u rn e s  à  o u v rir , les  
rep résen tan ts  du  p a r ti p e rd a n t (m ouvance p résiden tie lle) o n t qu itté  
les lieu x , ce q u i a  p a ra ly sé  l ’o p é ra tio n  de d é p o u ille m e n t. V u les 
c i r c o n s ta n c e s ,  le  p r é s id e n t  d u  c o m ité  lo c a l d ’o rg a n is a t io n  d es 
élections partie lles a  décidé de tran sfé re r  les u rnes à  Brazzaville; ce 
geste a  p rov o q u é  la  colère des no tab les locaux. Ceux-ci, se b a sa n t su r 
l ’a r t ic le  52 d e  la  lo i é le c to r a le  q u i  d is p o s e  c la i r e m e n t  q u e  le  
dépouillem ent do it se faire dans le b u re a u  de vo te  ou  au  chef-lieu de 
la  c i r c o n s c r ip t io n  a d m in is t r a t iv e ,  o n t  d e m a n d é  q u e  le s  u r n e s



re v ie n n e n t à  M o ssak a . D ep u is , les q u a tre  u rn es  so n t re to u rn ées  à 
M o ssak a  en  a tte n d a n t que  le p rocessus se débloque. Si des résu lta ts 
p a rtie ls  a v a ie n t été p u b lié s , l ’an n o n ce  officielle a u ra it  p e rm is  au x  
p e r s o n n e s  le  s o u h a i t a n t  d e  c o n te s t e r  d e v a n t  le  C o n s e i l  
co n stitu tio n n e l, en  ch a rg e  d u  c o n te n tie u x  é lec to ra l [ac tu e llem en t 
re p ré se n té  p a r  la  C o u r su p rêm e], les ré su lta ts  e t la  ré g u la r ité  du  
sc ru tin .L a  situation  est d 'a u ta n t p lus b loquée q u ’au jo u rd ’h u i encore, 
les pouvoirs publics ne sem blent pas vou lo ir réso u d re  le p rob lèm e et 
re s ten t am orphes.

A  D ongou, ce son t les listes électorales qu i p o sen t problèm e. E n  
effet, certa ins co n sid èren t que  des fraudes o n t été réalisées dans le 
recen sem en t des é lec teurs. L a  liste  é lec to ra le  de ré fé ren ce  da te  de 
1992. O r, ce choix  est con testab le  si l'on  p re n d  en com pte l’évolution 
des  p o p u la tio n s . U n e  m ise à  jo u r  d es  lis te s  é le c to ra le s  se m b la it 
o p p o rtu n e  et certa ins on t souhaité  que les au to rités  locales p ro cèd en t 
à  u n  nou v eau  recen sem en t dan s la  c irconscrip tion . A u jo u rd ’hu i en 
janv ier 1996, les élections ne son t pas encore in tervenues.

D u  coup , l ’A ssem blée n a tio n a le  n ’est to u jo u rs  pas au  com plet 
p u isq u ’il m anque deux  dépu tés p o u r u n  nom bre de sièges fixé à  125.

Il conv ien t d ’ê tre  c irco n sp ec t p o u r  re tra c e r  avec exac titu d e  les 
événem ents et su rto u t les c irconstances qu i o n t co n d u it au x  violences 
de 1993. E n  effet, d u ra n t les en tre tiens que nous avons eus ta n t avec 
les m em bres d u  gouvernem en t q u ’avec les m em bres de l ’opposition, 
les v e rs io n s  d o n n é e s  s o n t c o n tra d ic to ire s .  P o u r  les p ro c h e s  d u  
P résid en t, ce so n t les opp o san ts  qu i son t à  l’orig ine  des violences. 
C eux-ci on t com m encé à  expulser, tu e r  e t harce le r to u t p a rtisan  de la 
m o u v a n c e  p ré s id e n tie lle  d a n s  les q u a r t ie r s  a c q u is  à  la  cau se  de 
l’opposition. A  l ’inverse, q u an d  on in te rroge  les chefs d ’opposition, ils 
déc la ren t que ce son t les partisan s de l’opposition  qu i on t été tués et 
e x p u lsé s  des q u a r t ie r s  h a b ité s  p a r  les p a r t is a n s  de  la  m o u v an ce  
p résiden tie lle . L 'opposition  affirm e que  la  force a rm ée d u  C h e f de 
l 'E ta t  a  initié les violences en  a tta q u a n t à  l'a rsen a l lo u rd  le q u a rtie r  
de B e rn a rd  K olelas, B acongo, e t en  d é tru isa n t le siège de la  rad io  
lib re  de l ’opposition.

Selon to u te  v raisem blance, le 3 novem bre  1993, une em buscade a 
été ten d u e  à  la  police p a r  les N in jas, la  m ilice de B e rn a rd  Kolelas. E n  
représailles, l ’arm ée a  so rti l 'a rsena l lo u rd  e t p ilonné les q u artie rs  de



B acongo e t de M pila, où résidaien t respectivem ent B e rn a rd  Kolelas 
e t D en is Sassou-N guesso . L ors de n o tre  visite chez B e rn a rd  Kolelas, 
nous avons p u  consta te r les n o m b reu x  im pacts de balles su r les m urs 
de sa  m aiso n  e t dan s to u t le q u a r tie r  av o is in an t, tém o ig n ag es des 
violences passées.

Le fa it que, d u ra n t cette  période, chaque ch ef de p a r ti a it mis en 
p lace  et o rgan isé  sa  p ro p re  m ilice p riv ée  p o u r  se p ro té g e r  n ’a  pas 
a rran g é  les choses. M alh eu reu sem en t, ces m ilices so n t to u jo u rs  en 
activité, elles son t arm ées et ex ercen t souven t leu r au to rité  su r  des 
q u a rtie rs  en tie rs  sans q u e  la  fo rce  p u b liq u e  n ’ose in te rv en ir. C ette  
situ a tio n  p e rd u re ra  ta n t  que  les chefs p o litiques ne se conc ilie ron t 
pas p o u r lever les arm es e t désavouer pub liq u em en t ces milices. L a  
m ilice du  C h e f de l ’E ta t est connue  sous le nom  des “Z o u lo u s”, la  
milice de B e rn a rd  Kolelas, actuel m aire de B razzaville et lead er du  
p a rti M C D D I, est connue sous le nom  des “N in jas”, la  milice de l ’ex- 
P ré s id e n t D en is  S asso u -N g u esso , le a d e r  d u  p a r t i  P C T -F D U , est 
connue  sous le nom  des “C o b ra s” e t la  m ilice d u  m aire  de P oin te- 
N oire, T hystère  Tchicaya, se dénom m e les “F au co n s”.

E n  jan v ie r  1994 enfin, u n  acco rd  de cessez-le-feu  a  été conclu  
e n tre  les p a r le m e n ta ire s  des d iv e rse s  c o m m u n a u té s  e th n iq u e s , à  
savoir les élus des régions du  N ibo lek  (N iari, B ouenza  e t L ekoum ou) 
p ro ch es d u  P résid en t de la  R épub lique  e t ceux de la rég ion  d u  Pool.

d. L e Forum  n a tion a l 
<mr la  culture de p a ix

D u  19 au  24 décem bre 1994, u n  F o ru m  su r la  cu ltu re  de paix, 
o rgan isé  en  co llabo ra tion  avec l ’U N E S C O , a  m arq u é  la  tran s itio n  
e n t r e  la  v io le n c e  p a s s é e  e t  la  v o lo n té  d es  c h e fs  p o l i t iq u e s  de 
d ia loguer. P o u r  l’occasion , ceu x -c i o n t a d o p té  u n  p ro f il bas, b ien  
décidés à  e n tre r  dans l’ère de la  réconciliation  e t du  com prom is. E n  
j a n v i e r  1 9 9 5 , le  P r é s i d e n t  P a s c a l  L is s o u b a  a  in s ta l l é  u n  
g o u vernem en t d ’un io n  nationale  dirigé p a r  M . Y h o m b y -O p an g o  et 
réu n issan t ta n t des partisans de la  m ouvance présidentie lle  que  des 
partisan s du  p a r ti  de B ern ard  Kolelas, le M C D D I. Les m in istres du  
B udget, de la  D écen tralisation , des A ffaires sociales e t de l’In té rieu r 
son t issus du  M C D D I.



Le F o ru m  n a tio n a l s u r  la  c u ltu re  de  p a ix  scelle  le co n sen su s  
po litique su r la  nécessité  de ré tab lir  la  force pub lique  e t de réhab ilite r 
le systèm e judiciaire.

Les recom m andations faites lo rs d u  F o ru m  p re n n e n t acte  de la  
s itua tion  c ritique  dan s laquelle  est p longé le C ongo. Le tissu  social 
d éch iré , le d y s fo n c tio n n em en t f la g ra n t des s tru c tu re s  é ta tiq u es  et 
judiciaires, la  triba lisa tion  et la  rég ionalisation  des p a rtis  politiques, 
les tensions po litico-ethn iques, l'ex istence de m ilices privées, su r fond 
d e  c r is e  é c o n o m iq u e  g r a v e  s o n t  a u t a n t  d e  m a u x  d o n t  le s  
ré p e rc u ss io n s  se fo n t re s se n tir  a u  n iv eau  de  l ’em ploi, de  la  san té  
p u b liq u e , d u  c o û t  d e  la  v ie , d e s  p ro b lè m e s  de  d ro g u e , e tc . L es 
p ropositions faites lors d u  F o ru m  m etten t en évidence :

• la  nécessité  de consolider la  p a ix  e t la  cohésion sociale en 
associan t au  p rocessus les jeunes, les fem m es, les religieux, 
l ’arm ée, les notables, les in tellectuels, les O N G  e t les partis  
politiques;

• la  n é c e ss ité  d ’in té g re r  so c ia le m e n t e t d e  r é in s ta l le r  les 
n o m b reu x  sinistrés;

• la  nécessité  p o u r le g ouvernem en t de p ren d re  les m esures 
utiles p o u r  “g a ra n tir  la  sécurité  e t les libertés des citoyens, 
r é s o u d re  les p ro b lè m e s  so c ia u x  e t d é sa rm e r  les m ilices 
privées.

L’ensem ble des recom m andations adop tées p a r  le F o ru m  national 
vise à  c rée r les conditions ad équates p o u r  in s ta u re r  u n  v éritab le  É ta t 
de d ro it au  C ongo :

• c o n s t r u i r e  u n e  c u l tu r e  d e  p a ix  p a r  la  d if fu s io n  d e  la  
C o n stitu tion , l ’éd u ca tio n  des p o p u la tio n s et la  p rom otion  
de  l ’in s tru c tio n  c iv iq u e , a in s i q u e  p a r  l ’o rg a n isa tio n  de 
sém inaires su r  les d ro its de l ’hom m e;

• co m b a ttre  l ’im pun ité , re s ta u re r  e t h u m an ise r les p risons, 
su p p rim er les p risons privées, in te rd ire  la  to rtu re  dans les 
com m issariats de police;

• in d em n ise r les p e rso n n es  s in istrées : c ré e r  u n  o rgan ism e 
au tonom e de gestion  des sin istrés, accélérer la  p ro céd u re



d ’ad o p tion  de la  loi de so lidarité  en faveur des sin istrés e t 
p rév o ir u n e  ligne budg é ta ire  spécifique p o u r  les dépenses 
afféren tes au x  indem nités e t opéra tions de reconstruction ;

• a p p l iq u e r  d e  m a n iè re  e f fe c tiv e  le s  d is p o s i t io n s  d e  la  
C o n s t i t u t i o n ,  n o ta m m e n t  r e s p e c t e r  le  p r in c ip e  de  
sépara tion  des pouvoirs;

• r é h a b i l i te r  le p o u v o ir  ju d ic ia ir e ,  q u i  d o it  ê tre  l ib re  e t 
in d ép en d an t e t s’ex ercer en dehors de tou te  p ression , ainsi 
que  les tr ib u n a u x  coutum iers e t la  force publique;

• ram asse r les arm es illégalem ent dé tenues e t in te rd ire  aux  
h o m m es p o lit iq u e s  d ’a v o ir  d es  g a rd e s  d u  c o rp s  p r iv é s  
d ’origine é trangère.

• lever la  censure  dans les m édias d ’É ta t officiels et app liq u er 
les recom m andations faites lo rs des E ta ts  g é n é rau x  de la  
com m unication  réun is en  m arge  d u  F o ru m  national;

• d 'au tre s  recom m andations p o rta n t su r  la  décen tra lisation , 
la  jeu n esse , les p a r tis  p o litiq u es  e t la  ju s tic e  sociale  o n t 
égalem ent été form ulées.

Parallè lem ent au  F orum , les h au ts  responsab les po litiques se son t 
r é u n is  a u to u r  d u  C h e f  d e  l ’É ta t  e t  o n t  c o n c lu  u n  a c c o rd  le 20 
décem bre 1994 p o rta n t su r la  c réa tion  d ’un  com ité re s tre in t chargé 
de fa ire  des propositions su r :

• la  r é o rg a n is a t io n  de  la  fo rc e  p u b liq u e  ( fo rc e s  a rm ées , 
gendarm erie , police), en  vue  de la  m ettre  im m édia tem ent 
e n  a d é q u a t io n  a v e c  s a  m is s io n  d e  f o r c e  p u b l iq u e  
répub licaine et,

•  la  réhab ilita tion  des services judiciaires.

Il e s t c la ir  q u e  la  fo rc e  p u b liq u e  ré o rg a n is é e  e t les se rv ic e s  
jud iciaires réhab ilités son t les su p p o rts  essentiels de la  dém ocratie . Ils 
fa c ilite ro n t l ’accep ta tio n  p a r  to u s  de l ’o p é ra tio n  de ram assag e  des 
arm es. E n  fait, il avait été décidé que  lo rsque les m esures p o u r  créer 
u n e  arm ée natio n a le  rép u b lica in e  se ra ien t p rises, le ram assage  des



arm es se ra it opéré . L’ensem ble de ces reco m m an d a tio n s a u ra it dû  
ê tre  concrétisé p a r  le gouvernem en t p a r  voie de décre ts d 'application . 
O r  a u c u n e  m e su re  e ffec tiv e  n ’a  é té  p r ise  d e p u is  p o u r  m e ttre  en 
oeuvre ces réflexions.

L a  p a ix  in s ta u ré e  d e p u is  le F o ru m  re s te  u n e  p a ix  a rm é e  où  
chaque g ro u p e  politique  est sou tenu  p a r  sa  m ilice arm ée. L a  société 
po litique est divisée en tra în an t dans cette  division la  société civile. Le 
tissu  social est craquelé, déchiré  en g roupes e thn iques an tagonistes. 
C erta ins q u artie rs  son t devenus, des dom aines réservés de certaines 
m ilices e t m êm e la  fo rce  p u b liq u e  n ’y  a s su re  p a s  la  sé c u rité . L a  
l ib e r té  de  c ir c u la tio n  e s t lim itée  p u is q u e  c e r ta in e s  p a r t ie s  de  la  
popu la tion  n ’osen t p lus c ircu ler dans ces q u artie rs  sans r isq u er d ’être  
agressées. Le ram assage des arm es n 'a  pas été fait, les milices privées 
ex isten t tou jou rs. Le sen tim en t re la tif  de p a ix  est te rn i p a r  le fait que 
ces m ilices p riv ées  c o n tin u e n t de p ra tiq u e r  des exac tio n s (pillage, 
vols, a tte in te  à  la  lib e rté  de c ircu la tion , en lèvem ents...). L e com ité 
p o u r  r é o r g a n is e r  la  fo rc e  p u b l iq u e  e t  r é h a b i l i t e r  le s  s e rv ic e s  
ju d ic ia ir e s  n e  s 'e s t  p a s  e n c o re  ré u n i , le s  m é d ia s  d ’É ta t  r e s te n t  
herm étiques à  l ’opposition . Les locaux  de justice, les com m issariats 
de po lice  e t la  m aison  d ’a r rê t  de B razzav ille  so n t dans u n  é ta t de 
d é c ré p itu d e  e t de  v é tu s té  av an cé , les in s t i tu t io n s  d é m o c ra tiq u e s  
p rév u es p a r  la  C o n stitu tio n  ne son t pas installées. L a  C onstitu tio n  
n ’a, en  fait, to u jo u rs  pas été app liquée, et l'ingérence  fréq u en te  de 
l 'e x é c u tif  su r  le p o u v o ir  ju d ic ia ire  re m e t en  cau se  le p r in c ip e  de 
s é p a ra tio n  des p o u v o irs  e t l ’in d é p e n d a n c e  m êm e de l ’in s t i tu tio n  
judiciaire.

Le p rocessus am orcé en 1992 sem ble bloqué. Le C ongo v it une 
s itu a tio n  d a n s  laq u e lle  c h acu n  e s t s u r  la  d é fen siv e  et v it  d an s  la  
défiance de l’au tre . U n  m odus vivendi s ’est, certes, in stau ré  en tre  les 
d ifféren ts p ro tagon istes mais l’ap p aren te  accalm ie n ’est que  le reflet 
déform é d ’une paix  p réca ire  qu i p e u t à  to u t m om ent écla ter en conflit 
in tere thn ique .



Partie I I

L a  situ ation  de<i droite de L’homme 
e t de la  judtice





La situation des droits de l ’homme 
et de Ul justice

I. L es droits de l ’homme

A. L a configuration des droits de l ’homme 
dans le paysage politico-juridique actuel

a. L a  politique de l ’É ta t en m atière
de droits de l ’homme

L e  g o u v e r n e m e n t  a c tu e l  n o u s  a  a v o u é  s a  p r é o c c u p a t io n  
co n cern an t la  situation  des d ro its de l’hom m e au  C ongo et a  ten té  de 
ju stifie r l ’inactiv ité  ou l’inefficacité de son action  dans ce dom aine p a r  
le fait que  la  crise économ ique et sociale qu i touche le C ongo lim ite 
c o n s id é r a b le m e n t  so n  c h a m p  d ’a c t io n .  L e s  a u to r i t é s  r e s t e n t  
im puissan tes à  g a ran tir  les libertés e t p rinc ipes de base, tels que le 
d ro it à  la  san té  pub lique, le d ro it au  travail, le d ro it à la  p a ix  sociale.

U n  p o ste  de H a u t com m issa ire  au x  d ro its  de l ’hom m e e t à  la  
cu ltu re  d ém o cra tiq u e  v ien t d ’ê tre  créé  e t d ev ra it m e ttre  en  oeuvre 
rap id em en t des m esures destinées à  so rtir le C ongo de son m arasm e.

L e g o u v e rn e m e n t p r é c é d e n t  a v a it  b ie n  a m o rc é  le  p ro c e s s u s  
p u isq u ’en  ju in  1993, u n  m in istère chargé exclusivem ent des questions 
des d ro its de l’hom m e et de la  cu ltu re  dém ocratique  avait été institué. 
Ce m in istère s ’est em ployé à  éd u q u er et sensibiliser la  p o pu la tion  en 
v u lg a r is a n t les c o n cep ts  d é m o c ra tiq u e s  c o n te n u s  d a n s  les te x te s  
fondam en taux  relatifs au x  d ro its de l’hom m e. Il a  eu l ’idée de pub lier 
la  C onstitu tion  congolaise en  bandes dessinées p o u r  a ssu re r une  plus 
la rg e  d iffu s io n  e t c o m p ré h e n s io n  de  ce te x te  fo n d a m e n ta l. U n e  
ém iss io n  de  ra d io  “A g o ra ” an im é e  p a r  des fo n c tio n n a ire s  de  ce 
m in is tè re  é ta i t  d iffu sée  tro is  fo is p a r  sem ain e . E n  ja n v ie r  1995, 
c e p e n d a n t ,  lo r s q u e  le n o u v e a u  g o u v e rn e m e n t  s ’e s t  in s ta l lé , ce 
d ép artem en t m inistériel a  été supprim é.



D an s u n  env ironnem en t dévalorisé p a r  l ’existence de bandes et 
milices arm ées, l ’insécurité , la  fragm en ta tion  ethn ique  et les en traves 
à  la  libre c ircu lation  des personnes, les d ro its de l ’hom m e ne peuven t 
p ro sp é re r . L a  b r iè v e té  de n o tre  sé jo u r  ne  n o u s  a  p a s  p e rm is  de 
vérifier p a r  nous-m êm es, e t de ce fa it de confirm er ou d ’in firm er la  
réalité des diverses v iolations d o n t nous avons été saisis concernan t 
des cas d ’e x écu tio n s  e x tra ju d ic ia ire s  e t de d é te n tio n s  a rb itra ire s . 
T outefois, les a u to rité s  in te rro g ées  nous o n t a ssu ré  q u ’il n ’ex ista it 
p lus à  leu r connaissance de telles p ra tiques. Us nous on t égalem ent 
assu ré  de leu r p réo ccu p atio n  p o u r  le resp ec t des d ro its  de l’hom m e et 
des libertés fondam entales ainsi que de leu r d é term ination  à  fonder 
u n  É ta t de d ro it au  C ongo. Le m in istre  de la  C om m unication  et de la 
C u ltu re  d ém o cra tiq u e , M ad am e A lb e rtin e  L ip o u -M assa la , n o u s a 
m êm e fourn i p lu sieu rs docum ents su r les activités du  gouvernem en t 
dans ce dom aine, no tam m ent le p lan  d ’action  p o u r  p rom ouvoir une 
cu ltu re  de paix  au  C ongo qu i fa it su ite  à  la  tenue  d u  F o ru m  national 
s u r  la  c u l tu r e  d e  p a ix . E lle  n o u s  a  é g a le m e n t c o m m u n iq u é  u n  
docum ent in titu lé  "deuxièm e ra p p o rt périod ique  de la  R épub lique  du  
C ongo p résen té  en  application  de l'a rtic le  40 d u  P acte  in te rna tiona l 
re la tif au x  d ro its civils e t po litiques (P ID C P )" , P acte  que le C ongo a 
r a t i f ié  en  1984 . L e  C o n g o  d e v a i t  r e n d r e  ce d e u x iè m e  r a p p o r t  
p é rio d iq u e  au  C om ité  des d ro its  de l’hom m e des N a tio n s  un ies en 
janv ier 1990. O r, à  n o tre  re to u r  d u  C ongo, nous avons contac té  le 
r e s p o n s a b le  d u  s e c r é ta r ia t  d u  C o m ité  d e s  d ro its  de  l 'h o m m e  à  
l 'O N U , M . T is to u n e t ,  q u i n o u s  a  a s s u ré  q u e  le  C o n g o  n 'a v a i t  
tou jou rs pas ren d u  son deuxièm e ra p p o rt périod ique; le C om ité des 
dro its de l'hom m e n 'a  reçu, à  ce jour, aucun  ra p p o r t form el de la  p a r t 
d u  g o uvernem en t congolais. Le C ongo au ra it ainsi cinq  ans de re ta rd  
p o u r la  red d itio n  de son rap p o rt. Q uelle  a ttitu d e  ad o p te r face à  une 
telle  révéla tion?  N o u s nous in te rro g eo n s a u jo u rd 'h u i su r  la  v a leu r 
réelle du  docum en t qu i nous a  été com m uniqué p a r  le m in istre  de la 
C o m m u n ica tio n  e t de  la  C u ltu re  d ém o cra tiq u e . A v ons-nous eu  la  
p rim eu r de recevo ir en  exclusivité le deuxièm e ra p p o rt périod ique  du 
C ongo ou b ien  le d o cu m en t re ç u  in fo rm ellem en t n 'es t-il en  réa lité  
q u 'u n  d o c u m e n t san s v a le u r  n 'a y a n t  q u e  l 'a p p a re n c e  d u  r a p p o r t  
périod ique? E n  to u t é ta t de cause, nous exhortons v ivem ent le C ongo 
à  ren d re  au  plus tô t  son deuxièm e ra p p o rt p ériod ique  au  C om ité des 
dro its de l'hom m e en  v e rtu  de l'artic le  40 d u  P ID C P , s'il ne l 'a  déjà 
fait, et, p lu s  la rg em en t, à  re sp e c te r  les o b liga tions in te rn a tio n a le s  
auxquelles il a  souscrites en v e rtu  des tra ités  in te rn a tio n au x  ratifiés. 
Le resp ec t de ses engagem ents in te rn a tio n au x  en m atière  de d ro its de 
l'h o m m e e s t l 'u n e  des c o n d itio n s  dine qua non p o u r  q u e  le C ongo



réussisse  sa  tran s itio n  d ém o cra tiq u e  e t rép o n d e  fav o rab lem en t aux  
exigences liées à  u n  É ta t de droit.

A u jo u rd 'h u i les au to rité s  tra în e n t  les p ied s p o u r  a p p liq u e r les 
d ispositions de la  C o n stitu tio n  e t m e ttre  en p lace  les in stitu tio n s y  
p rév u es . E lles a rg u e n t d u  fa it que, fina lem en t, ce tte  C o n s titu tio n  
n ’offre pas satisfaction  q u a n t au  fond  e t q u ’elle n ’est pas adap tée  à  la  
situa tion  particu liè re  d u  C ongo. Le com ble d u  parad o x e  est q u ’avan t 
m êm e de l ’avoir expérim entée, on  p arle  déjà  de la  rem placer p a r  une 
n ouve lle  c o n s titu tio n  in sp irée  de la  c o n s titu tio n  su d -a frica in e . L a  
rév ision  de la  C o n stitu tio n  p o r te ra it  su r  l’in tro d u c tio n  du  poste  de 
v ice-président. Selon le p ro fesseu r M akoundzi-W olo , l ’un  des pères 
fo n d a te u r s  d e  la  C o n s t i tu t io n  de  1992, B e rn a rd  K o le la s  s e ra i t  
p ressen ti p o u r rem p lir cette  fonction.

L e p ro fe s se u r  M ak o u n d z i-W o lo  n o u s  a  ex p liq u é  p o u rq u o i la  
C onstitu tion  n ’est pas b ien  perçue  : la  réalité  congolaise v eu t que  to u t 
le m onde désire ê tre  au  pouvo ir en  m êm e tem ps ; la  C o nstitu tion  de 
1992 n ’est pas parfa ite , certes, m ais le p rob lèm e n ’est pas là, il est 
p lu s  p ro fo n d ; il ré s id e  d an s le re fu s  d ’a p p liq u e r  o b jec tiv em en t le 
m odèle que le C ongo s’est donné. T out le m onde v eu t le pouvo ir et, 
du  coup, la  no tio n  de m ajo rité  d ev ien t in to lé rab le  dan s la  tê te  des 
politiciens p arce  que  la  “m ajo rité” ne se conçoit pas au  C ongo com m e 
elle se conçoit dans les dém ocraties occidentales libérales. Les deux  
notions m ajorité  e t opposition  son t très  m al vécues, c a r  les politiciens 
ne c ro ie n t p as  en  l ’a lte rn a n c e . A vis q u e  p a r ta g e  B e rn a rd  K olelas 
p u isq u 'il nous a  confié que  la  g estion  de l ’É ta t  au  seu l p a r ti  de la  
m o u v a n c e  p r é s id e n t ie l le ,  l ’U P A D S , n ’é ta i t  p a s  c o n c e v a b le  e t 
co ndu ira  tô t  ou ta rd  à  la  catastrophe.

Il y  a  lieu de souligner q u 'en  A frique, les no tions de m ajorité  et 
d 'o p p o s it io n  so n t é tra n g è re s  à  la  c o n c e p tio n  tra d itio n n e lle  de  la  
c o m m u n a u té . C es n o tio n s  ne  d o iv e n t  p a s  ê tr e  c o n ç u e s  com m e 
c o n f lic tu e lle s , m a is  com m e c o m p lé m e n ta ire s , e t m ie u x , com m e 
créatrices de rassem blem ent. L a  com m unauté  africaine rassem ble ce 
qu i est épars; en d 'au tres  term es, une  m ajorité  élue p a r  exem ple avec 
u n  ta u x  de 51% ne do it pas im poser sa loi au x  100% des citoyens. 
C ela  e s t in c o m p ré h e n s ib le  à  l 'e s p r i t  eu ro p é e n , m ais a c c e p tab le  à  
l 'e s p r i t  a fr ic a in . C 'e s t a in s i q u e  p re sq u e  to u s  les g o u v e rn e m e n ts  
a fr ica in s  so n t com posés d 'in d iv id u s  a p p a r te n a n t  p o u r  p a r t ie  à  la  
m ajorité , p o u r  p a rtie  à  l'opposition ; c 'e s t ce q u 'o n  appelle  dans u n



vocable po litique nouveau  le "gouvernem ent d 'u n io n  nationale" ou le 
"g o u v e rn e m e n t d e  co a litio n " . L es e x e m p le s  fo n t  lé g io n  : T ogo, 
B u rk in a  Faso, M ali, N iger, Sénégal, etc...

D a n s  le  cas  d u  C o n g o , le  P ré s id e n t  L is s o u b a  e t le  P re m ie r  
m in istre  Y  h o m by- O p  an go on t associé des m em bres de l'opposition  à  
le u r  g o u v e rn e m e n t. Q u a n t  a u  C h e f  de  l 'o p p o s itio n , M . B e rn a rd  
Kolelas, il p rév o it déjà, s 'il é ta it élu  P ré s id en t de la  R ép ub lique  en 
a o û t  1 9 9 7 , d 'i n s t a u r e r  la  c o h a b i t a t io n  a v e c  le s  a u t r e s  p a r t i s  
politiques.

L a créa tion  d ’u n  poste  de v ice-p résiden t p eu t am ener la  pa ix  mais 
p e u t  aussi av o ir u n  effe t p e rv e rs  de  b locage. L id é e  d ’asso c ie r les 
d ifféren ts partis  po litiques à  la  tê te  de l ’É ta t est a lléchante. E n  effet, 
p o u r travaille r et faire avancer le pays, il fau t c rée r une  atm osphère  
de paix  et de sérénité , il fau t qu  'if y  a it accep tation  d u  rô le de l ’au tre . 
M ais à  l’inverse, ce m odèle p e u t ê tre  para ly san t car il im plique des 
décisions p rises p a r  consensus. A u m oind re  désaccord , la  m achine 
déraille. Q u a n d  une  m ajorité  e s t c la irem ent affirm ée, il y  a  un risque  
d ’explosion e t q u an d  l’opposition  v ien t à  s ’associer à  la  m ajorité  il y  a 
u n  risque  de para lysie . Le p ro fesseu r M akoundzi-W olo  s ’in te rroge  
car, que  cho isir en tre  le p ire  e t  le m oins m auvais, entre la  peste  et le 
c h o lé ra ?  L a  r é a l i té  c o n g o la is e  e s t  la  r é a l i té  vécue , d a n s  to u te  
l ’A frique. Le pouv o ir pa rtag é  est la  so lution la  p lus v iab le  p o u r les 
m entalités africaines m ais c’est aussi une  en trep rise  difficile à  gérer.

P o u r M . M akoundzi-W olo , la  classe po litique ne sem ble accep ter 
la  C o n stitu tio n  q u e  q u a n d  celle-ci p e u t  la  servir. A insi, il a  a ttiré  
no tre  a tten tio n  su r  la  d isposition  de la  C onstitu tion  qu i p récon ise  que 
les pro je ts de lois so ien t d ’ab o rd  transm is au  C onseil constitu tionnel 
p o u r  avis av an t leu r adop tion  p a r  le P a r le m e n t.^  L e C onseil p o u rra it 
a lo rs , s 'i l  é ta i t  in s t i tu é ,  se p r o n o n c e r  s u r  le u r  c o n fo rm ité  à  la  
C o n s titu tio n . O r  c e tte  p ro c é d u re  n ’es t jam ais  su iv ie , d 'u n e  p a r t, 
p a rc e  q u e  le C onseil c o n s titu tio n n e l n 'e s t  pas étab li, d 'a u tre  p a rt, 
p arce  que la  C o u r suprêm e qu i fait office de C onseil constitu tionnel

13 Article 146 de la Constitution.



de façon  tran s ito ire , n 'e s t  jam ais saisie p o u r  avis. L es p ro je ts  son t 
d irec tem en t transm is au  P arlem en t p o u r  exam en et adop tion . Ce qui 
supprim e to u t contrô le  de constitu tionnalité  des tex tes p résen tés p a r  
le gouvernem en t et annihile  le cham p d ’action  et la  ra ison  d ’ê tre  du  
C o n s e il  c o n s t i tu t io n n e l ,  r e p r é s e n té  a c tu e l le m e n t  p a r  la  C o u r  
suprêm e.

b. Le<f norm es in ternationales
en m atière de droits de L’homme

A u 30 ju in  1995, la  R épub lique  d u  C ongo a  ratifié les in strum en ts 
in te rn a tio n au x  en  m atière de d ro its de l’hom m e su ivants : ̂

• le P acte  in te rna tiona l re la tif  au x  d ro its  civils et po litiques et 
son P ro tocole  facultatif;

• le  P a c te  in te rn a t io n a l  r e la t i f  a u x  d ro its  é c o n o m iq u e s ,
sociaux et culturels;

• la  C o n v e n t io n  in t e r n a t io n a l e  s u r  l 'é l im in a t io n  e t  la
rép ression  du  crim e d 'apartheid ;

•  la  C o n v e n tio n  in te rn a tio n a le  su r  l ’é lim in a tio n  de  to u te s
form es de d iscrim ination  raciale;

• la  C o n v en tio n  in te rn a tio n a le  su r  l ’é lim in a tio n  de to u te s
form es de d iscrim ination  à  l 'ég ard  des femmes;

• la  C onven tion  su r les d ro its po litiques des fem m es;

• la  C onven tion  su r les d ro its de l’enfant;

• la C onven tion  relative au  s ta tu t des apatrides;

■ la  C o n v e n t io n  r e la t iv e  a u  s t a t u t  d e s  r é fu g ié s  e t  so n
Protocole;

14 Document ONU ST/HR/4/Rev. 12.



• la  C onven tion  relative à  l'esclavage de 1926;

• la  C o n v e n tio n  s u p p lé m e n ta ire  re la tiv e  à  l 'a b o li t io n  de 
l'esc lavage, de  la  tra ite  des esclaves e t les in s titu tio n s  et 
p ra tiq u es  analogues à  l'esclavage;

• la  C o n v e n tio n  p o u r  la  ré p re s s io n  de la  t r a i te  des ê tre s  
hum ains e t de  l'exp lo ita tion  de la p ro stitu tio n  d 'au tru i;

• les q u a tre  C onventions de G enève su r le d ro it in te rna tiona l 
hum an ita ire  e t leurs pro tocoles additionnels.

L’ensem ble des d ro its  proclam és dans les d ifféren ts in strum en ts 
ju r id iq u e s  in te r n a t io n a u x  r e la t i f s  a u x  d ro i ts  d e  l ’h o m m e  s o n t 
p ro tégés e t garan tis  p a r  la  C onstitu tion . E n  outre, le C ongo consacre 
la  p rim au té  d u  d ro it in tern a tio n a l su r le d ro it in terne.

c. L a  société civile, les syndicats 
e t les pa rtie  politiques

1. L es organisations non gouvernementales 
(O N G )

D u ra n t  n o tre  sé jo u r  à  B razzav ille , n o u s  av o n s re n c o n tré  des 
r e p r é s e n ta n t s  d ’o r g a n is a t io n s  n o n  g o u v e r n e m e n ta le s  ( O N G )  
oeu v ran t dans le dom aine des d ro its de l’hom m e. Ces ren co n tres  on t 
été trè s  instructives et riches en  in form ation  su r la  s itua tion  des dro its 
de  l ’ho m m e d a n s  le p ay s . T ous a g is se n t l ib re m e n t san s  su b ir  de 
pression . Ils son t p rê ts  à  s’investir corps e t âm e p o u r am élio rer les 
choses. P lusieu rs sém inaires e t débats son t planifiés p o u r  les m ois à  
ven ir su r d ivers aspects des d ro its  de l’hom m e m ais la  question  du  
f in a n c e m e n t  d e s  a c t iv i t é s  r e s te  le  p r in c ip a l  o b s ta c le  a u  
développem ent e t à  l ’épanou issem ent de ces O N G  locales. P o u rta n t 
elles son t essentielles p o u r  le travail de sensibilisation  et d ’éducation  
de la  p o p u la tio n  a u x  p rin c ip e s  d ém o cra tiq u es . Ce so n t les O N G  
locales qu i so n t le p lus à  m êm e  de d iffuser l ’in form ation  su r  les dro its 
et libertés fo n dam en taux  e t la  façon de les u tiliser à  b o n  escient. Il 
re sso rt des en tre tien s  que  nous avons eus avec p lu sieu rs  m em bres 
d 'O N G  q u e  t o u t  ( la  p e u r  d e  la  ju s t ic e ,  les  h a in e s  t r ib a le s  ou



régionales, la  sorcellerie...) est question  d ’ignorance. U ne fois que les 
p rinc ipes de base et les d ro its  son t assim ilés, il est possib le  de s 'en  
serv ir avec civilité sans en ab u ser et dans le re sp ec t d ’au tru i.

•  L ’Observatoire congolais
d u  droit) de L’homme (OCDH)

C ’est une  O N G  récen te  p u isq u ’elle a  été créée en m ars 1994 mais 
elle e x is ta it de faço n  o ffic ieuse d ep u is  q u e lq u es  an n ées. E lles es t 
p résidée  p a r  M . P a rfa it M oukoko . E lle pub lie  u n  b u lle tin  sem estriel 
d ’in form ation  in titu lé  “L u m ière” fa isan t é ta t des v iolations des d ro its 
de l ’hom m e perp é trées  au  C ongo. L’O C D H  a  égalem ent publié  p o u r 
1994 u n  ra p p o rt su r la  situa tion  des d ro its de l’hom m e au  C ongo. Ce 
r a p p o r t  a  é té  d ’u n e  g ra n d e  a id e  p o u r  n o tr e  c o m p ré h e n s io n  de 
l'a tm o sp h ère  po litique, sociale e t cu ltu relle  qu i règ n e  dans le pays. 
Les activités de l’O C D H  s ’ax en t su r la  défense e t la  p rom otion  des 
d ro its  de l ’hom m e e t no tam m en t le tra item en t infligé au x  réfugiés e t 
a u x  d é te n u s  de  la  m a iso n  d ’a r r ê t  de  B razzav ille . P a rfo is  l ’O N G  
organisé  des visites su rp rises dans les com m issariats de police. Ces 
v is ite s  n e  so n t  p a s  to u jo u rs  b ie n  p e rç u e s . P o u r  l ’O b s e rv a to ir e  
congolais des d ro its  de l’hom m e, la  com préhension  e t l ’assim ilation  
d ’une cu ltu re  dém ocratique  p assen t p a r  la  fo rm ation  e t l ’in form ation  
de  to u te s  les ca tég o rie s  so c io -p ro fe ss io n n e lle s  (m ilita ire s , po lice , 
p ro fession  ju rid ique , m ilieu ru ra l, etc.) .

•  La Ligue congolaise
dej droi.Lt de L’homme (LCDH)

L a  L C D H  a  é té  o f f ic ie l le m e n t  r e c o n n u e  e n  1 9 9 0  e t  e s t  
a c tu e lle m e n t p ré s id é e  p a r  M . B ay i S in ib a g u y -M o lle t .  L’a n c ie n  
p rés id en t de la  L C D H  est M . M a rtin  M ’Beri, actuel m in istre  de la  
D écen tra lisation . Il a  dém issionné de son poste  de p rés id en t ap rès sa 
nom ination  au  poste  de m inistre. Inactive de 1992 à  1994, la  L C D H  
sem ble v o u lo ir re fa ire  su rface  a u jo u rd ’hui. E lle  e s t en  tra in  de se 
r e s t r u c tu r e r .  E lle  s o u h a i te  o r g a n i s e r  u n  s é m in a i r e  “jo u r n é e s  
d ém o cra tiq u es” p o u r  vu lg arise r certa in s concepts dém ocra tiques e t 
c o n s t i tu t io n n e ls  a u p rè s  de  la  p o p u la t io n  a f in  d e  c o n t r ib u e r  à  
l ’éclosion  d ’u n e  cu ltu re  de paix . Les sém ina ires d ’é d u c a tio n  e t de 
sensib ilisation son t la  clé des m au x  ancrés dans la  société congolaise.



•  L ’Association des femmes avocates

L’A sso c ia tio n  d es  fem m es a v o c a te s  e s t  p ré s id é e  p a r  M a ître  
J u l ie n n e  O n d z ie l, av o ca te  au  b a r re a u  de B razzav ille . A u  d ép a rt, 
M aître  O ndzie l faisait p a rtie  de l'A ssociation des fem m es ju ristes à 
la q u e l le  p a r t i c i p a i t  é g a le m e n t  l ’a c tu e l le  m in i s t r e  d e  la  
C om m unication  e t de la  C u ltu re  dém ocratique , M ad am e A lbertine  
L ipou-M assala, m ais des d ivergences de vues en tre  les m em bres, on t 
en tra îné  l’association  des fem m es ju ristes à  la  dérive, e t au jo u rd ’hui, 
elle ne  fonctionne p lus ou p resq u e  p lus su r  le te rra in . L’A ssociation 
des fem m es av o ca te s  a  p o u r  b u t  d ’in fo rm e r  les fem m es su r  leu rs  
dro its e t su r la  façon de les utiliser. Selon M e O ndziel, l ’application 
des d ro its v a  de p a ir avec la  connaissance de ces droits. L 'éducation 
a u x  d ro its  e t l ib e r té s  d o it  ê t r e  e n tr e p r is e  de fa ç o n  c o n tin u e  e t 
app ro fond ie  au p rès  des fem m es.

•  Le Centre deformation et d ’information 
dur les droits de la femme

C ette  O N G  v ien t d ’être créée p a r  une  jeune fem m e, G isèle Yela; 
celle-ci a  travaillé  dans l’ancien  m in istère de la  cu ltu re  dém ocratique 
e t des d ro its de l ’hom m e : elle a  no tam m en t p artic ipé  à  la  pub lication  
de la  C onstitu tion  en  bandes dessinées e t a  collaboré à  la  p rép ara tio n  
d e  l ’é m is s io n  d e  r a d io  " A g o ra ” . L ’ig n o ra n c e  de  la  p o p u la t io n  
con cern an t ses d ro its e t libertés est la  cause p rem ière  des violences. 
C ’e s t p o u rq u o i  e lle  s ’e s t la n c é e  d a n s  c e tte  e n tr e p r is e  e t e sp è re  
p o u v o ir  d o n n e r  l ’in fo rm atio n  u tile  au x  fem m es su r leu rs  d ro its . Il 
fau t sensib iliser e t fo rm er les personnes p a r  le biais de sém inaires, de 
réun ions et de conférences.

•  Le Comité national des droits 
de L’homme (CONADHO)

Le C O N A D H O  a  été constitué en 1990 et est p résidée  p a r  M . 
N o r b e r t  L a m in i .  L e  C O N A D H O  a  é té  c r é é  s u i te  à  la  
re c o m m a n d a tio n  fa ite  p a r  la  C om m issio n  a fr ica in e  des d ro its  de 
l ’hom m e et des peup les qui encourageait chaque É ta t africain  à  créer 
sa  com m ission nationale  des d ro its de l’hom m e. C ette  O N G  a  été très 
po litisée  au  d é p a r t  p u isq u ’elle a  été so u ten u e  p a r  les m em bres du  
pouvo ir m onopartite . Elle a  quelque peu  p e rd u  de sa  crédibilité  p a r  
la  suite  p o u r  ce tte  raison.



Le Club “réalité et perspective/’

Ce c lub  est d irigé  p a r  M . G ab rie l L ongobé, a ss is ta n t en  d ro it 
p u b l ic  à  la  F a c u l t é  d e  d r o i t  d e  B r a z z a v i l le ;  il  s 'i n t é r e s s e  
p a rticu liè rem en t au x  dom aines d u  d ro it co n stitu tio n n e l et d u  d ro it 
in te rn a tio n a l des d ro its de l'hom m e.

M . L o n g o b é  a  p u b lié  u n  recu e il de tex te s  de lois a in si q u ’u n e  
explication  du  p rocessus d ’adop tion  des lois dev an t le P arlem ent. Il 
s’in téresse à  to u t ce qu i est re la tif  à  la  m aîtrise d u  corps électoral e t 
nous a  à  nouveau  expliqué les p rob lèm es soulevés p a r  les élections 
lég isla tives partie lles  com plém en ta ires dans les c irco n scrip tio n s de 
M o ssak a  et de D ongou. E n  outre , p o u r  M o n sieu r L ongobé, p lus de 
la  m oitié  des tex tes  de lois ad o p tés  p a r  l ’A ssem blée natio n a le  son t 
inconstitu tionnels car au cu n  contrô le  de conform ité n ’est opéré p a r  le 
C onseil constitu tionnel. C elui-ci n ’est tou jo u rs  pas in stau ré  e t la  C our 
su p rê m e , fa is a n t office de  C o n se il c o n s titu tio n n e l e t q u i d e v ra it  
exe rce r ses a ttrib u tio n s , n ’est jam ais saisie p o u r  avis. M . L ongobé 
axe ses ac tiv ité s  su r l’o rg a n isa tio n  de co n fé re n ce s-d é b a ts  su r  des 
thèm es tels que “B ilan e t perspectives de la  dém ocratie  au  C ongo”, 
“l ’O N U , p o u r  q u e l o rd re  in te rn a t io n a l”. I l e s t à  la  re c h e rc h e  de 
p a rten a ires  financiers p o u r  subv en tio n n er ses activités.

•  Le forum  dur la conciliation dej ONG

D u ra n t n o tre  b re f  séjour à  B razzaville, nous avons eu  l’occasion 
d ’assister à  u n  F o ru m  su r la  conciliation des O N G  destiné à  favoriser 
le d é b a t  e n t r e  le s  r e p r é s e n ta n ts  d e  la  s o c ié té  c iv ile  a u to u r  de  
l ’adop tion  d ’une C onven tion  de la  F éd éra tio n  congolaise des O N G , 
fondations e t associations de développem ent. C ette  C onven tion  vise à  
créer u n  dialogue et une  concerta tion  en tre  les O N G  o eu v ran t dans 
tous les dom aines d ’activité (économ ique, social, culturel, scientifique 
e t te ch n iq u e , d ro its  de l'hom m e, e tc ...) . L a  co n v en tio n  a  p o u r  b u t  
d ’in s ta u r e r  u n e  c o o p é ra t io n  é t r o i te  e n t r e  le s  O N G  e n  v u e  de  
re n fo rc e r  l ’e fficac ité  de  le u r  a c tio n  re sp e c tiv e . L e  d é b a t  p o r ta i t  
essentiellem ent su r  l’é tude détaillée du  tex te  de convention; il ne nous 
a  pas fourni, o u tre  m esure, d ’info rm ation  concrète  su r  la  s itua tion  des 
O N G  en  g é n é ra l .  Le se u l p o in t  p o s i t i f  ré s id e  d a n s  la  p r is e  de  
conscience des m em bres d ’O N G  que, p o u r  se faire en ten d re  su r  les 
p lans national et in ternational, e t acq u érir  u n e  certa ine crédibilité, il 
fau t savoir con juguer ses efforts et faire bloc.



2. L es syndicats

S e lo n  M e  J u l i e n n e  O n d z ie l ,  le s  s y n d ic a l i s t e s  e x e r c e n t  
re la tivem ent lib rem en t leu r action, b ien  qu 'ils so ient parfo is victim es 
d ’in tim idation. P lusieurs exem ples cités v o n t dans ce sens. Ainsi, le 
23 m ars 1995, le syndicaliste Louis G ondou, dép u té  d u  P C T  e t chef 
d u  synd ica t de la  C onfédération  syndicale des trava illeu rs d u  C ongo 
(C S T C ), a  été décré té  perjona non grata  e t expulsé p a r  le p ro c u re u r  de 
la  R é p u b l iq u e  d e  P o in te - N o i r e  p o u r  e x c è s  d e  z è le  s y n d ic a l .  
L’expulsion s ’accom pagne d ’une in terd ic tion  de sé jou r dans la  ville de 
Po in te-N oire .

Le C S T C  est trè s  ac tif  e t a  trè s  rap id em en t réag i en  avril 1995 
au x  m esures prises p a r  le g ouvernem en t lim itan t la  sem aine de travail 
à  35 h  et réd u isan t les salaires de 12,5 %. Il a  p ris  u n e  p a r t  active 
d a n s  la  g rèv e  g é n é ra le  d é c ré té e  en  fé v r ie r  1995 d a n s  la  fo n c tio n  
pub lique  p o u r p ro te s te r  con tre  les arrié rés de salaires qu i s'é levaient 
à  14 m ois en ju in  1995.

E n  1995, le  sy n d ic a lis te  F ra n ç o is  B o u ta n g a , d u  sy n d ic a t des 
taxis e t des b us a  été a rrê té  p o u r  en trave  à  la  liberté  de travail. Le 
synd ica t des tax is  e t des b us avait décidé un  m ouvem en t de grève 
général. O r, M . B ou tanga  a  été p ris  en flag ran t délit de destruction  
de taxi. Le jo u r  de son procès, le P rés id en t d u  trib u n a l n ’a  pas ren d u  
sa  décision à  la  fin de l ’audience. C ’est le soir, à  la  radio , que l’avocat 
de M . B ou tanga  a  app ris  la  peine e t l ’am ende qu i lu i é ta ien t infligées. 
C e tte  a t t i tu d e  n ’e s t  p a s  ju r id iq u e m e n t  a c c e p ta b le  p u is q u e  les  
jugem ents son t tou jou rs ren d u s en  audience pub lique  q u e  ce soit en 
m atière civile ou  pénale.

Le p ro cès  de q u a tre  synd ica listes pou rsu iv is  p o u r  en trav e  à  la  
lib e rté  de  tra v a il se d é ro u le  d ep u is  ja n v ie r  1996 à  B razzav ille . Il 
sem ble qu 'ils so ient accusés à  to r t  e t q u ’aucune p reu v e  tangib le  n 'a it 
été rap p o rtée  ju stifian t leu r a rresta tio n  e t leu r tra d u c tio n  en  justice. 
Ils au ra ien t m êm e été victim es, selon certa ins tém oignages, de to rtu re  
e t tra item en ts cruels, inhum ains e t d ég rad an ts  d u ra n t leu r détention.

5. Les p a r tis  politiques

Le p a rti d u  P rés id en t de  la  R épub lique  qui rep résen te  l’actuelle 
m a jo r i té  e s t  l ’U n io n  p a n a f r ic a in e  p o u r  la  d é m o c r a t ie  s o c ia le



(U P A D S ) d o n t l’actuel p ré s id en t est M . M oukouéké. R écem m ent 12 
p arlem en ta ires se son t détachés des rangs de l ’U P A D S  e t on t voulu  
créer leu r p ro p re  p a r ti politique, l ’U nion  p o u r  la  R épub lique  (U R ). 
Les in satisfaits d u  p a r ti  o n t décidé de se d ém arq u e r e t de p re n d re  
le u r  in d é p e n d a n c e  v is -à -v is  d ’u n  p a r t i  q u i  e s t  à  l ’h e u r e  d e  la  
re s tru c tu ra tio n . C e d é p a rt a  été p e rç u  com m e u n e  tra h iso n  p a r  les 
m em bres de l 'U P A D S .

Les p rin c ip au x  p artis  de l’opposition  son t rep résen tés  p a r  :

• l ’U n ion  p o u r le renouveau  de la  dém ocratie  (U R D ) qu i se 
décom pose en d eux  m ouvances:

le M o u v e m e n t con g o la is  p o u r  la  d é m o c ra tie  e t le 
d é v e lo p p e m e n t  in té g r a l  ( M C D D I )  p r é s id é  p a r  
B ern ard  K olelas et,

le R assem blem ent p o u r  la  d ém ocratie  e t le p rog rès 
social (R D P S ) p résidé  p a r le m aire dé  P oin te-N oire , 
T hystère  Tchicaya.

• L es  F o rc e s  d é m o c r a t iq u e s  u n ie s  ( F D U )  r e g r o u p e n t  
p lu s i e u r s  p a r t i s  d ’o p p o s i t io n .  L e  p r in c ip a l  p a r t i  le  
com posan t est le P a rti congolais d u  travail (P C T ) p résidé  
p a r  l ’an c ien  P ré s id e n t  de la  R é p u b liq u e  D e n is  S asso u - 
N guesso .

P lusieurs p a rtis  de l ’opposition  rep ro ch en t à  B e rn a rd  Kolelas sa 
com prom ission avec la  m ouvance présidentie lle  en accep tan t que des 
m em bres de son p a rti p a rtic ip en t au  gouvernem en t actuel. D e  l ’avis 
de  ses d é t r a c te u r s ,  B e rn a rd  K o le la s  a  t r a h i  e t  s ’e s t  a s so c ié  au  
g o u v e r n e m e n t  d e  c o a l i t io n  p a r  c a lc u l  p o l i t i q u e  e t  a m b i t io n  
personnelle . B e rn a rd  K olelas considère , q u a n t à  lui, que  le fait de 
p a r t i c ip e r  de  l ’i n té r i e u r  à  u n  g o u v e r n e m e n t  e s t  u n  m o y e n  de  
con trô ler ce qu i se fait au  pouv o ir e t de p a rtic ip e r au  p rocessus de 
déc is io n . Il ne  s ’a g it p a s  de  jo u e r  les fa n to c h e s  e t e n c o re  m oins 
d ’avaliser tou tes  les décisions prises. L’opposition  a  son m ot à  d ire  et 
a  peu t-ê tre  p lus de chance d ’être  en tendue dans ces conditions.

L e s  p a r t i s  p o l i t iq u e s  de  la  m o u v a n c e  p r é s id e n t i e l l e  e t  d e  
l’opposition  on t une  grosse p a r t  de responsab ilité  dans les ém eutes et



les v io lences qu i se so n t p ro d u ite s  en  1993 n o tam m en t ca r ils on t 
cau tionné e t arm é les m ilices privées. A u jo u rd ’hu i encore, les chefs 
de p a rtis  co n tin u en t de b lo q u er le p rocessus de ram assage des arm es 
c a r  ils  s o n t  d é f i a n t s  le s  u n s  v is - à - v is  d e s  a u t r e s .  I l s  s a v e n t  
p a r fa i te m e n t q u i  d é tie n t  les a rm e s  a u  se in  de le u rs  m ilic ien s  et 
po u rra ien t, s'ils en  avaien t la  vo lonté  politique, les récupérer. D e  son 
côté, le gouvernem en t ne fait rien  p o u r  désarm er les m ilices car, dit- 
il, il s 'ag it d 'u n e  affa ire  p o litiq u e  c o n c e rn a n t les re sp o n sab le s  des 
d ifféren ts p a rtis  politiques.

C ette  a ttitu d e  a tten tis te  de la  p a r t  des uns et des au tres  sem ble se 
m odifier au  p ro fit d 'u n e  volonté de concerta tion  certa ine  concrétisée 
p a r la  signatu re , le 24 décem bre 1995, d 'u n  P acte  politique p o u r la  
p a ix  p a r  le P re m ie r  m in is tre  Y h o m b y -O p a n g o , B e rn a rd  K olelas 
(M C D D I)  e t  les  re s p o n s a b le s  d e s  p r in c ip a u x  p a r t is  p o lit iq u e s  
(U P A D S , F D U -P C T ) v isan t à  désarm er les milices. Les signataires 
se son t engagés à  p re n d re  les m esures adéquates en  vue de désarm er 
les m ilices dans les 30 jo u rs  su ivan t la  signatu re  d u  Pacte, soit avan t 
le 24 janv ie r 1996. Il sem ble, cependant, q u 'au cu n e  m esure n 'a it été 
p r is e  d e p u is  le 24  d é c e m b re  p o u r  c o n c ré t is e r  d a n s  le s  fa its  les 
asp irations du  Pacte.

B. Les organes et institutions démocratiques 
prévus par la  Constitution

L a  C o n s t i tu t io n  p ré v o i t  l ’in s ta u r a t io n  d ’u n  c e r ta in  n o m b re  
d ’i n s t i t u t i o n s  d e s t in é e s  à  a s s u r e r  le  r e s p e c t  d e s  p r in c ip e s  
dém ocratiques et à  faciliter la  m ise en  p lace  d ’u n  v é ritab le  E ta t de 
droit.

a. Lee) organes

1. L e Présiden t de la. République

Il fa it l ’ob je t d u  titre  IV  de la  C onstitu tion . Il est le ch ef de l’É tat; 
il e st é lu  p o u r  c in q  ans au  su ffrag e  u n iv e rse l d irec t. E n  v e r tu  de 
l ’a r tic le  75 d e  la  C o n s titu tio n , “ [l]e  P ré s id e n t  de la  R é p u b liq u e  
no m m e le P re m ie r  m in is tre  is su  d e  la  m a jo r ité  p a r le m e n ta ire  à



l ’A s s e m b lé e  n a t io n a le  [ . . . ] .  I l  n o m m e  le s  a u t r e s  m e m b re s  d u  
g ouvernem en t su r  p roposition  d u  P rem ier m in istre .”

Le P rés id en t de la R épub lique  p réside  le Conseil des m in istres,15 
signe les d éc re ts  p ris  en  C onseil des m in is tre s1® e t p ro m u lg u e  les 
lo is.17

I l p e u t  d é c id e r  de  d is s o u d re  l 'A ss e m b lé e  n a tio n a le  lo rs q u e  
l'équ ilib re  des institu tions pub liques est ro m p u  no tam m en t en  cas de 
crise g rave  et pers is tan te  en tre  le pou v o ir exécu tif et le P arlem ent, ou 
si l'A ssem blée nationale  renverse  à  d eu x  reprises le gouvernem ent, en 
l'espace d 'u n  a n .1® C 'est u n  p o u v o ir qu i lui es t p ro p re . Le P résid en t 
L issouba a  d 'a illeu rs usé de cette  p ré roga tive  à  la  fin de 1992.

L e  P r é s id e n t  d e  la  R é p u b l iq u e  e s t  r e s p o n s a b le  d e s  a c te s  
accom plis dans l ’exercice de ses fonctions d ev an t la  H a u te  C o u r de 
justice ,

2. L e  P rem ier m in istre e t le gouvernem ent

Ils fon t l ’objet du  titre  V  de la  C onstitu tion . Le P rem ier m inistre 
est le ch ef du  gouvernem ent. Il d irige la  po litique du  gouvernem ent. 
Il assure  l ’exécution  des lois. Il exerce le pouvo ir rég lem en ta ire .1̂  Le 
g o u v e rn e m e n t d é te rm in e  e t c o n d u it  la  p o litiq u e  de  la  n a tio n . Il 
d ispose de l’adm in istra tion  et de la  force publique. Il est responsab le  
dev an t le P rés id en t de la  R épublique  et l ’A ssem blée na tiona le .20

3. L e P arlem en t

Il fa it l ’o b je t d u  titre  V I de la  C o n stitu tio n . Il e s t com posé de 
deux  cham bres: l ’A ssem blée nationale  e t le Sénat. Les dépu tés son t

15 Article 76 de la Constitution.
16 Article 77 de la Constitution.
17 Article 78 de la Constitution.
18 Article 80 de la Constitution.
19 Article 90 de la Constitution.
20 Article 89 de la Constitution.



élus au  suffrage un iverse l d irec t p o u r  u n  m an d a t de c in q  ans et les 
sénateurs, au  suffrage un iversel in d irec t p a r  les Conseils de d istricts, 
de régions, d ’a rrond issem en ts et de com m unes p o u r  u n  m an d a t de six 
ans.

A u c u n  m e m b re  d u  P a r l e m e n t  n e  p e u t  ê t r e  p o u r s u iv i  n i 
recherché, d é ten u  oü  jugé à  l ’occasion des opinions ou votes q u ’il a 
ém is dan s le cad re  de ses fonctions. E n  ou tre , au cu n e  m em bre  d u  
P arlem en t ne peu t, p e n d an t la  session ou hors session, ê tre  poursu iv i 
ou  a rrê té  sans l ’au to risa tion  de la  cham bre  d o n t il fa it partie , sau f cas 
de flag ran t délit.

4. L e pouvoir judicia ire

Il fa i t  l ’o b je t  d u  t i t r e  IX  de la  C o n s ti tu t io n . A u x  te rm e s  de 
l’article 129, le pouvo ir jud icia ire  est exercé p a r  la  C o u r suprêm e et 
les au tres  ju rid ic tions nationales créées p a r  la  loi. Il est in d ép en d an t 
du  pouvo ir exécu tif et du  pouvo ir législatif.

E n  v e r tu  d u  p r in c ip e  de sé p a ra tio n  des p o u v o irs , “le p o u v o ir  
législatif ne p e u t s ta tu e r su r les d ifférends, ni m odifier une  décision 
de ju stice  et  “le p o u v o ir ex écu tif  ne p e u t m  s ta tu e r  su r les
différends, n i en trav e r le cours de la  justice, m  s’opposer à  l’exécution 
d ’une décision de ju s tice”.

Q u a n t  a u  p o u v o ir  ju d ic ia ire , il “n e  p e u t  e m p ié te r  n i s u r  les 
a ttrib u tio n s d u  pou v o ir législatif ni su r celles du  pou v o ir exécutif”.

D an s les tex tes, la  rép a rtitio n  des com pétences en tre  les pouvoirs 
e s t c la ire m e n t é tab lie  e t a u c u n e  in te rfé re n c e  n e  sem b le  p o ssib le . 
P o u r ta n t  en  p ra tiq u e , les choses ne so n t p as  au ssi lim pides e t les 
ch ev au ch em en ts  e n tre  les in s titu tio n s  so n t fré q u e n ts . L e p o u v o ir  
exécu tif ou trepasse  ses com pétences et n ’hésite pas à  in te rv en ir dans 
le d o m a in e  d 'a c t iv i té  d u  p o u v o ir  ju d ic ia ir e .  L ’in d é p e n d a n c e  e t

21 Article 95 de la Constitution.
22 Article 130 de la Constitution.
23 Article 131 de la Constitution.
24 Article 132 de la Constitution.



l 'im p a r t ia l i té  de  l 'in s t i tu t io n  ju d ic ia ir e  s o n t  a lo rs  s é r ie u s e m e n t 
ébran lées [voir in fra  (II)] .

b. Les nouvelles in stitu tion s

1. L e Conseil constitutionnel

L e  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  f a i t  l ’o b je t  d u  t i t r e  X  d e  la  
C onstitu tion .-^  H n ’a  to u jo u rs  p as  été in s tau ré  e t la  C o u r suprêm e, 
ju s q u ’à  n o u v e l o rd re , fa it office de C onseil c o n s titu tio n n e l à  titre  
transito ire . E n  effet, aux  term es de l’article 179 alinéa 4,

"[L] es a ttrib u tio n s conférées au  Conseil constitu tionnel 
p a r  les d isp o s itio n s  c o n te n u e s  d a n s  le t i t r e  X  se ro n t 
exercées ju s q u ’à  la  m ise en p lace  de ce C onseil p a r  la  
C o u r sup rêm e.”

Il est com posé de n e u f m em bres rép artis  com m e suit:

• d e u x  m a g i s t r a t s  é lu s  p a r  le  C o n s e i l  s u p é r i e u r  d e  la  
m agistra ture;

• d e u x  en se ig n a n ts  de  d ro it  d e  l ’u n iv e rs ité  é lus p a r  leu rs
pairs;

• deux  avocats élus p a r  leurs pairs;

• tro is  m em bres nom m és à  ra ison  d ’u n  p a r  le P ré s id en t de la
R ép u b liq u e , le P ré s id e n t  de l ’A ssem blée  n a tio n a le  e t le 
P résid en t d u  Sénat.

L’é lec tio n  de ses m em b res é ta it in itia le m e n t fixée à  la  session  
p a r le m e n ta i r e  d é b u ta n t  en  ju i l l e t  1995 . D 'a p r è s  le s  d e r n iè r e s  
in form ations reçues (janvier 1996), il sem ble q u 'il n 'a  pas été p rocédé 
à  ce vote. Son  rô le est d ’a ssu re r le contrô le  de la  constitu tionnalité  
des lois, tra ité s  e t accords in te rn a tio n au x . Il est l ’o rgane rég u la teu r

25 Article 138 et suivants de la Constitution.



prin c ip a l des activ ités des pouvo irs pub lics.2^ E n  v e rtu  des articles 
143 e t 144 de la  C o n stitu tio n , il s ta tu e  en  m atiè re  de co n ten tieu x  
électoral.

2. L e  Conseil supérieur de la  communication  
e t de l'inform ation

Il fa it l'ob je t d u  titre  X II de la  C onstitu tion .27 A  cette heure, il n ’a 
to u jo u rs  pas été in s titu é . D ès  son in s ta u ra tio n , il d e v ra  v eille r au  
resp ec t des règles déonto logiques, g a ra n tir  la  liberté  d ’inform ation , 
de p resse  et l'exp ression  p lura liste  de l’opinion pub lique . Il rég u lera  
les rap p o rts  de com m unication  en tre  les pouvoirs publics, les organes 
d ’in fo rm a tio n  e t le  p u b lic . Il d o n n e ra  d es  av is e t fo rm u le ra  des 
r e c o m m a n d a tio n s  s u r  les q u e s t io n s  to u c h a n t  a u x  d o m a in e s  de  
l’in fo rm ation  et de la  com m unication. Il se ra  com posé de 11 m em bres 
d o n t :

• tro is  élus p a rm i les professionnels;

• deux  nom m és p a r  le P résid en t de la  R épublique;

• tro is nom m és p a r le Parlem ent;

• u n  élu p a r  les associations scientifiques e t savantes, u n  p a r 
le s  a s s o c ia t io n s  c iv ile s  e t  u n  p a r  le s  a s s o c ia t io n s  de  
consom m ateurs.

Son  o rgan isa tion  et son fonctionnem ent son t fixés p a r  la  loi n° 22- 
94  d u  10 a o û t  1 9 9 4 . I l  a u r a  p o u r  t â c h e  d e  s u r v e i l l e r  e t  de  
responsab iliser le m ilieu de l’inform ation.

3. L e  Conseil économique e t social

Il fa it l ’ob jet du  titre  X I de la  C onstitu tion .2^ Il n ’a  tou jou rs pas 
été institué . Il d ev ra  ag ir com m e u n e  assem blée consulta tive  auprès

26 Article 142 de la Constitution.
27 Article 156 et suivants de la Constitution.
28 Article 152 et suivants de la Constitution.



des pouvo irs publics. Il in terv iend ra , su r  sa  p ro p re  in itiative ou  su r 
sa is in e , s u r  d es  q u e s tio n s  à  c a ra c tè re  é c o n o m iq u e  o u  so c ia l. L a  
com position, l'o rgan isa tion  et le fonctionnem ent d u  C onseil son t fixés 
p a r  la  loi.

4. L a  H aute Cour de justice, la  Cour suprême
e t  le Conseil supérieur de la  m agistra ture

L a  H a u te  C o u r  d e  ju s t i c e  f a i t  l ’o b je t  d u  T i t r e  V I I I  d e  la  
C onstitu tion . L a  H au te  C o u r est com posée des m em bres élus en  leu r 
sein e t en  n om bre  égal p a r  le P a rlem en t e t la  C o u r suprêm e. L a  
H au te  C our a  com pétence p o u r ju g e r le P résid en t de la  R épublique, 
les  m e m b re s  d u  P a r le m e n t, le s  m e m b re s  d u  g o u v e rn e m e n t, les 
m em bres de la  C o u r suprêm e, les m em bres d u  C onseil su p érieu r de 
la  m ag is tra tu re  en  ra ison  des faits qualifiés crim es e t délits com m is 
dans l ’exercice de leu rs fo n c tio n s .^

L a  C o u r  su p rê m e  e t le C o n se il s u p é r ie u r  de la  m a g is tra tu re  
s e ro n t é tud iés d ans la  P a r tie  I I  d u  p ré se n t ra p p o r t co n sacrée  à  la  
justice  [voir in fra].

C. Le.t droite e t libertés garantie 
p ar la Constitution

L a  C o n s titu tio n  de 1992 c rée  les p ilie rs  de la  d é m o c ra tie  au  
C ongo e t m et en  p lace des garde-fous, garan ts des libertés de chacun. 
E lle érige p o u r  la  p rem ière  fois en  p rincipe  fondam enta l le p rinc ipe  
de la  sép ara tio n  des pouvoirs e t affirm e l’indép en d an ce  du  pouvo ir 
ju d ic ia ire . L a  C o n s titu tio n  p ré v o it la  m ise en  p lace  d ’in s titu tio n s  
d ém ocratiques destinées à  favoriser l’in stau ra tio n  de l’E ta t de d ro it et 
g a ran tit u n  ensem ble de d ro its e t libertés aux  citoyens congolais. L a  
C h a rte  des N a tio n s  un ies  de 1945, la  D é c la ra tio n  u n iv e rse lle  des 
d ro its de l’hom m e de 1948, la  C h arte  africaine des d ro its  de l'hom m e

29 Article 126 de la Constitution.
30 Article 128 de la Constitution.



e t des p eup les de 1981 e t les tex tes  in te rn a tio n au x  d û m en t ratifiés 
p a r  le C ongo  en  m atiè re  de d ro its  de  l'h o m m e so n t v isés  d an s  le 
p r é a m b u le  d e  la  C o n s t i tu t io n  e t, p a r  là  m êm e , e t  fo n t  p a r t ie  
in tég ran te  de l’o rd re  ju rid iq u e  in te rn e  congolais.

E n  o u tre , la  C o n s titu tio n  appe lle  le p eu p le  à  la  d ésobé issance  
c iv ile  en  cas  de  re n v e rs e m e n t  d u  ré g im e  c o n s ti tu t io n n e l . I l e s t  
in té re s s a n t  d ’a p p ro fo n d ir  la  n o tio n  de  d é so b é issan ce  civ ile  q u i a 
d o n n é  l ie u  à  d e s  i n t e r p r é t a t i o n s  d iv e r g e n te s .  L e  p r o f e s s e u r  
M akoundzi-W ollo , co fondateu r de la  C onstitu tion , n ’a  eu  de cesse de 
nous répéter, p e n d a n t l’en tre tien  q u ’il nous a  accordé, que l’ensem ble 
des d ispositions de la  C onstitu tio n  d evait ê tre  app liqué  de m anière  
responsab le  en  resp ec tan t u n  m inim um  d 'é th iq u e  politique. Ainsi, la 
désobéissance civile visée dans le p réam bu le  de la  C onstitu tion  doit 
ê tre  m aniée  avec p ru d e n c e . S ’ag it-il de la  déso b é issan ce  civile ou 
civ ique?  O rig in e llem en t, selon  le p ro fe sse u r  M ak o u n d z i-W o lo , la  
C onstitu tion  fait référence  à  la  désobéissance civique. Celle-ci ne doit 
pas im pliquer u n e  rébellion  arm ée de la  popu la tion  con tre  u n  pouvoir 
d ic tatoria l, car la  désobéissance, q u ’elle soit civile ou  civique, ne p eu t 
pas ê tre  arm ée. O r  l’opposition , en  1993, a  fondé son reco u rs  à  la  
v io le n c e  a r m é e  s u r  c e t t e  d i s p o s i t io n .  L e s  d i s p o s i t io n s  
constitu tionnelles ou légales p eu v en t serv ir un cam p com m e  un  au tre , 
selon l’angle d 'ap p réc ia tio n  et l’in te rp ré ta tio n  donnée. C ’est contre  ce 
gen re  de m an ipu la tions sém antiques que le p ro fesseu r M akoundzi- 
W olo a  vou lu  nous sensibiliser e t nous m ettre  en garde, c a r  elles son t 
fréquen tes p a rm i les acteurs politiques.

E n  p ra tiq u e , les d ro its e t libertés garan tis  au  citoyen congolais ne 
se m b le n t p a s  to u jo u rs  e ffe c tiv em e n t re sp e c té s  e t a p p liq u é s . L es 
r e s t r ic t io n s  a u x  l ib e r té s  e x is te n t . D e s  d é ro g a tio n s  lé g a le s  so n t 
p révues dans des cas spécifiques : les fouilles ne son t au torisées que 
d a n s  le s  c o n d i t io n s  f ix é e s  p a r  la  l o i ,31 le s e c r e t  d e s  l e t t r e s ,  
co rrespondances e t télécom m unications ne p e u t ê tre  violé sau f dans 
les cas p ré v u s  p a r  la  l o i .^  A u d e m e u ra n t, la  jo u issan ce  p le in e  et 
en tiè re  de l ’ensem ble de ces d ro its  e t lib e rté s  n ’es t p as  to ta lem en t 
assurée. Il conv ien t de tra c e r  le b ilan  de la  situa tion  telle q u e lle  se 
p résen te  réellem ent.

31 Article 23 de la Constitution.
32 Article 28 de la Constitution.



a . L a  Liberté d ’e x p re ss io n 33

Les m édias son t rép artis  en  m édias d ’É ta t e t m édias privés. Les 
m é d ia s  d ’É ta t  c o m p re n n e n t u n e  c h a în e  d e  té lé v is io n , l 'A g e n c e  
congolaise d 'in form ation , qui ne fonctionnait p as  d u ra n t n o tre  séjour 
en  ra is o n  de  p ro b lè m e s  te c h n iq u e s  (v é tu s té  d u  m a té r ie l  e t des 
ém etteu rs), une  rad io  e t u n  jo u rn a l quo tid ien  q u i ne p a ra ît p lus p o u r  
des ra isons financières. L’A ccord  de L ibreville  de 1993 avait p rév u  
q u ’u n  accès lib re  au x  m édias d ’É ta t se ra it assu ré  à  to u s les leaders 
p o litiq u es  d 'o p p o sitio n . O r  ceu x -c i so n t re s té s  h e rm é tiq u e s  à  ces 
personnalités ju sq u ’à  au jo u rd ’hui.

L a  p resse  p rivée a  été créée p a r  les hom m es po litiques afin  q u ’ils 
p u is s e n t  s 'e x p r im e r  l ib re m e n t san s  s u b ir  la  c e n su re  d es  m éd ia s  
d ’É ta t. Il ex iste  u n e  q u inza ine  de jo u rn a u x  p rivés financés p a r  les 
p a rtis  politiques. C haque p a r ti  po litique a  son p ro p re  jo u rn a l d ’idées. 
Le cham p  d ’action  des jo u rn a lis te s  es t te rrib lem en t lim ité pu isque, 
d ’u n e  p a r t , ils so n t p o litiq u e m e n t eng ag és et, d ’a u tre  p a r t , ils ne 
p e u v e n t  r é c o l te r  l ’in fo rm a tio n  q u e  d a n s  le  c am p  de  le u r  p a r t i  
p o litiq u e , ce q u i d o n n e  u n e  in fo rm a tio n  p a r tia le  e t sub jec tive . E t 
su rto u t, les jo u rn a lis te s , d o n t le deg ré  de fo rm atio n  est faible, on t 
ten d an ce  à  p riv ilég ier le sensationnel au  d é trim en t de la  réflexion. Le 
jeu  est d ’avance faussé e t cette  s itua tion  de confusion ne m et pas la  
p re s se  en  s itu a tio n  de  re p ré s e n te r  u n  q u a tr iè m e  p o u v o ir  fa isa n t 
con trepo ids avec les au tres  pouvo irs constitu tionnels. L a  p resse  est 
en co re  tro p  dém ag o g iq u e  a lo rs  q u ’elle d e v ra it av o ir u n e  fo n c tio n  
pédagogique. Il n ’existe pas de  code de condu ite  ou de  déontologie 
q u i  e n c a d r e  la  p r o f e s s io n  e t  q u i  p o u r r a i t  r e s p o n s a b i l i s e r  e t  
p ro fessio n n a lise r les jo u rn a lis te s . C eux-ci so n t liv rés à  eux-m êm es 
sans cad re  légal lim itan t leu r action . L’excès de zèle des journalistes 
re n d  la  p resse  p lus liberta ire  que  libérale.

Il re s s o r t  q u e  la  s itu a tio n  des jo u rn a lis te s  évolue, ce rte s , à  la  
faveu r de la  libéralisation, no tam m en t depuis la  C onférence nationale  
souveraine, m ais certa ines en traves à  la  liberté  d ’exp ression  re s te n t 
p e rcep tib les  de p a r t  et d ’au tre . A insi, to u te  ac tion  des jo u rn a lis te s  
d ’É ta t vers  les leaders de l’o pposition  n ’est p a s  b ien  appréciée. L e 
journaliste  Yves R oger Y ebeka, co rresp o n d an t de la  R adio A frica  n°
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1, a  été in te rpe llé  en  m ai 1994 p a r  la  police su r la  ro u te  d ’O yo. Il 
com ptait aller in te rv iew er l’ex -P résiden t D en is Sassou-N guesso  qui 
réside dans ce tte  région. Il a  été gardé  à  v u e  p en d an t d eux  jo u rs  sous 
p ré tex te  q u ’il n ’au ra it pas dem andé les au to risa tions nécessaires (pas 
d ’o rd re  de  re p o r ta g e  p o u r  se re n d re  à  O y o ) e t q u ’il d é te n a it  d u  
m atérie l de l ’E ta t. Il a  été su sp en d u  d 'an ten n e  p o u r  ind iscip line e t 
récidive. M . M arce l M alle t O bam ba, journaliste  à  R adio-C ongo, a  lui 
aussi été in terpellé  à  la  m êm e époque p o u r  avoir in terv iew é l’ancien 
P résid en t de  la  R épub lique. U n  au tre  journaliste , p o u r  avo ir révélé, 
a v a n t l ’a n n o n c e  officielle , le d é p a r t  de d o u ze  p a r le m e n ta ire s  des 
ran g s  de l ’U P A D S  a  é té  su sp e n d u  d ’a n te n n e  p o u r  in d isc ip lin e  et 
récid ive. U n e  affaire  ju d ic ia ire  a  d éch a în é  l’en g o u em en t p o p u la ire  
p e n d a n t n o tre  séjour. E lle concerne  u n  jou rn a lis te , M . D om in ique  
Asie de M arseille , pou rsu iv i p o u r diffam ation, fau x  e t usage de faux 
p a r le m in istre  des F inances, M . N g u ila  M oungounga-N kom bo . Ce 
journaliste  a  été a rrê té  le 22 ju in  1995. A u m otif q u ’il au ra it été pris 
en  flag ran t délit de délit de presse, ce jou rnaliste  a  fa it l 'ob je t d ’u n  
m a n d a t  de  d é p ô t e t a é té  e m p riso n n é  im m é d ia te m e n t a p rè s  son  
aud itio n  chez le p ro c u re u r  de la  R ép ub lique  e t ce, p e n d a n t q u a tre  
jou rs, en  a tte n d a n t sa  co m p aru tio n  d ev an t le juge. L e jo u r  de son 
a r re s ta t io n , n o u s  é tio n s  re ç u s  en  a u d ie n c e  p a r  le m in is tre  de  la  
C om m unication  e t  de  la  C ulture dém ocratique, M ad am e A lbertin e  
L ipou-M assala , qu i nous avait assu ré  q u ’au cu n  jou rnaliste  n ’avait été 
em prisonné depuis 1992.

M . Asie de M arseille  est accusé d ’avoir publié  dans son jo u rn a l 
“Le choc” une  le ttre  m e ttan t en cause le m in istre  des F inances et qui, 
selon le m inistre, sera it fausse. L a  p ro céd u re  suivie p o u r  le m ettre  en 
p rison  est singulière, pu isque, convoqué chez le juge p o u r  u n e  sim ple 
affa ire  d ’acc id en t de la  c ircu la tio n  dans laquelle  il é ta it c iv ilem ent 
re s p o n s a b le ,  il s 'e s t  r e t r o u v é  in te r r o g é  p a r  le  p r o c u r e u r  d e  la  
R épublique, qui, à  l ’issue de l ’in terrogato ire , lu i a  délivré un  m an d a t 
de dépôt. Il a  d irec tem en t été condu it à  la  m aison d ’a rrê t. D ’au tres 
jo u r n a l i s t e s  a v a ie n t  d é jà  p u b l ié  d a n s  d ’a u t r e s  j o u r n a u x  ( “L e 
G a rd ie n ”, “L a  R u e  m e u r t”) le m êm e e x tra i t  de  le t tr e  sans, p o u r  
au tan t, su b ir le m êm e tra item en t e t ê tre  m is en p rison . A  no tre  d ép a rt 
de Brazzaville, l’affaire é ta it tou jou rs pendan te .

M aître  A rm an d  Biaise G aliba, l 'avocat de M . A sie de M arseille, 
nous a  com m uniqué en  novem bre  1995 le p rononcé  du  jugem ent en 
date  d u  10 ju ille t co n cern an t son client. Le journalis te  a  été reconnu  
coupable des faits m is à  sa charge e t a  été condam né à  la  peine de un  
(1) m ois de p r iso n  fe rm e e t à  ÎOO’OOO fran cs  C F A  d ’am ende . Le



clien t de M a ître  G aliba  a  p u rg é  sa  peine. P a r  la  suite, il a u ra it été 
p o u rs u iv i  d a n s  u n e  a u tr e  p ro c é d u re  e t a u r a i t  fa i t  l 'o b je t  d 'u n e  
condam nation  p o u r  p ro p ag a tio n  de fausses nouvelles. M aître  G aliba 
com pte  se c o n s titu e r  d e v a n t la  C o u r d 'a p p e l de B razzav ille  p o u r  
re p re n d re  la  défense de M . A sie de M arse ille  dans ce tte  deuxièm e 
p rocédure .

P a r  ailleurs, il existe u n  cen tre  in te rna tiona l de p resse  d o n t le rôle 
est de faciliter le travail des co rresp o n d an ts  de la  p resse  é trangère  en 
leu r o ffran t la  log istique e t le m atérie l de trav a il nécessaires à  leu r 
activité (fax, téléphone, etc.). L e d irec teu r de ce cen tre  de p resse  est 
p roche  du  pouvoir. Il y  a  quelques tem ps, d 'ap rès  les journalis tes que 
nous avons rencon trés, il a  dem andé à  to u t co rresp o n d an t de presse 
é tran g ère  de lu i rem ettre  to u t artic le  ou  dépêche av an t de l ’envoyer. 
E n  fait, les co rrespondan ts do iven t ob ten ir son acco rd  p réa lab le  p o u r 
l ’envoi de leu r papier. L eu r au tonom ie est la rgem en t lim itée.

U n  p ro je t de loi su r la  liberté  de la  p resse  a  été déposé au  b u reau  
de l ’A ssem blée natio n a le  p o u r  exam en  et a  été in sc rit à  l ’o rd re  d u  
jo u r  de  la  se ss io n  p a r le m e n ta ire  q u i a  d é b u té  le  2 ju i l le t  1995. 
J u s q u ’à  p résen t, c ’est la  loi française  d u  29 ju ille t 1881 qu i régissait 
la  profession. Les d ispositions de cette  loi, in adap tées et désuètes ne 
s o n t  g u è re  p lu s  a p p l iq u é e s  e t  les  jo u r n a l i s te s  a t t e n d e n t  a v e c  
im p a tie n c e  la  p ro m u lg a tio n  de  la  n o u v e lle  loi. L es jo u rn a lis te s , 
écartés d u  p rocessus rédactionnel, o n t été incapables de nous d o n n er 
des précisions su r le con tenu  de ce p ro je t de loi. Les o rgan isations 
syndicales de jo u rn a lis tes  n ’o n t pas été associées à  la  réd ac tio n  du  
tex te  de loi, qu i a  été é laboré  p a r  le m in istère de la  C om m unication  et 
de la  C u ltu re  dém ocratique . Ils e spéra ien t cep en d an t ê tre  sollicités 
p a r  les pouvoirs publics car, au x  mois d ’avril e t de m ai 1992, ap rès la  
C onférence nationale  souveraine, des É ta ts  g én érau x  de l’in form ation  
et de la  com m unication  ava ien t été o rganisés à  l’issue desquels des 
recom m andations avaien t été form ulées et u n  p ro je t com m uniqué au 
g o u v e rn e m e n t. Q u a n d  n o u s les avons in te rro g é s , les jo u rn a lis te s  
n ’avaien t pas encore  p ris  connaissance du  con tenu  de la  nouvelle loi 
e t ne savaien t pas si ces propositions ava ien t effectivem ent été suivies 
p a r  le gouvernem ent. N ou s avons finalem ent réussi à  nous p ro c u re r  
une  copie du  p ro je t de loi su r la  liberté  de la  p resse à  n o tre  re to u r  à 
G enève, g râce à  nos co rresp o n d an ts  de l’O b serv a to ire  congolais des 
d ro its  de  l ’hom m e. L a  nouvelle  loi lib éra lise  p o u r  p a rtie  la  p resse  
audiovisuelle p u isq u ’elle au torise, en tre  au tres, la  créa tion  de rad ios 
libres. L a  nouvelle loi rég lem en tera  désorm ais:



la  p resse  écrite

• la  p resse  audiovisuelle

• l ’a ttrib u tio n  des fréquences

• la  déontologie professionnelle

• les d ro its  e t devoirs des journalistes

• les in fractions com m ises p a r  voie de p resse  e t les sanctions 
p révues

L 'artic le  4 de la  loi re s tre in t la  liberté  de créa tion  des en treprises 
de p resse  p u isqu 'e lle  subo rd o n n e  la  créa tion  de ces en treprises à  un  
d écre t p ris en  C onseil des m inistres, ap rès avis du  C onseil supérieu r 
d e  l 'in fo rm a tio n  e t  de  la  c o m m u n ic a tio n , f ix a n t  les  c o n d it io n s  
d 'au to risa tio n  e t de créa tion  des en treprises de presse.

D o rén av an t, si ce p ro je t est finalem ent adop té  p a r  le Parlem ent, 
les jo u rn a lis te s  p o u r r o n t  se r e t r a n c h e r  d e r r iè re  des d isp o s itio n s  
légales m oins anach ron iques p o u r exercer sereinem ent leu r activité, 
se  s o u m e t t r e  à  l e u r s  d e v o i r s  o u  r e v e n d iq u e r  le u r s  d r o i t s  
professionnels. L’article 66 d u  p ro je t de loi dispose que  :

“[L ]e jou rnaliste  doit d o n n er et tra ite r  l ’in form ation  avec 
le re sp ec t sc rupu leux  de l'objectiv ité  e t de l’im p artia lité”.

Le jou rn a lis te  d ev ra  exercer sa pro fession  avec loyauté  e t dignité, 
re sp ec te r la  vérité , pub lie r seu lem ent les in form ations d o n t l’origine 
est co n n u e  ou  les a cco m p ag n er des ré se rv es  q u i s ’im posen t, e t se 
g a rd e r  de to u te  a tte in te  à  la  m o ra lité  de la  p o p u la tio n . C erta in es  
ré s e rv e s  o n t  c e p e n d a n t  é té  é m ise s  p a r  d e s  jo u r n a l is te s  e t  d es  
m em bres d 'O N G  su r le d ispositif rép re ss if  tro p  lo u rd  m is en p lace à  
l 'é g a rd  des jo u rn a lis te s  en  cas de  crim es e t d é lits  de p re sse . D es 
sanctions pénales (em prisonnem ent et/ou  am endes) son t p révues en 
cas d ’in f r a c t io n  p a r  v o ie  de  p re s s e  ou  de  to u t  a u t r e  m o y e n  de 
pub lication . C erta in s co n sid è ren t q u e  la loi im pose p lus de devoirs 
que  ne proclam e de libertés p o u r les journalistes, ce qu i lui confère 
u n  carac tère  rép re ss if  tro p  accentué. Le p ro je t de loi su r  la  liberté  de 
la  p re sse  a  f in a lem en t été ad o p té  p a r  l'A ssem blée  n a tio n a le  e t est



m ain ten an t exam iné p a r  les m em bres d u  S én a t (janvier 1996). D es 
a m e n d e m e n ts  o n t é té  su g g é ré s  p a r  l 'O b s e rv a to ire  co n g o la is  des 
d ro its  de l'hom m e et certa ins journalistes. C eux-ci e sp èren t que les 
sén a teu rs  p re n d ro n t en  com pte les p ropositions v isan t à  assoup lir le 
d ispositif rép re ss if  de la  loi.

L a  p re sse  ne  d o it p lu s  ê tre  u tilisé e  com m e u n  in s tru m e n t de 
p ro p a g a n d e  p o litiq u e  ou  com m e u n e  caisse  de ré so n a n c e  p o u r  la  
p o lit iq u e  g o u v e rn e m e n ta le ; elle  d o it, au  c o n tra ire , é v o lu e r  p o u r  
d ev en ir u n  ou til d ’in stru c tio n , d ’éduca tion  e t de sensib ilisa tion  des 
c itoyens a u x  v a leu rs  e t co n cep ts  d ém o cra tiq u es . U n e  p re sse  lib re  
a ffranch it des pesan teu rs  politiques.

P a r  ailleurs, le m in istère  de la  C om m unication  et de la  C u ltu re  
d é m o c r a t iq u e  n ’a  p a s  d e  d i r e c t io n  r é g io n a le .  L ’e n s e m b le  d e s  
jo u rn a lis te s  e s t b a sé  à  B razzav ille  o u  à  P o in te -N o ire . L es a u tre s  
rég ions d u  C ongo ne so n t pas couvertes et l ’in fo rm ation  est, de ce 
fait, difficilem ent véhiculée. Il n ’y  a  aucune s tru c tu re  de relais e t les 
a f fe c ta tio n s  r e s te ro n t  im p o ss ib le s  ta n t  q u ’a u c u n e  in f r a s tru c tu re  
ad éq u a te  p o u r  recevo ir des jou rnalis tes à  l ’in té rieu r du  pays ne sera  
installée.

b. L a  Liberté d ’a l le r  e t  venir'^

D e s  e n t r a v e s  à  la  l i b e r t é  d e  c i r c u l e r  s o n t  f r é q u e m m e n t  
r é p e r to r ié e s .  L es  r e p r é s e n ta n t s  d ’O N G , le s  a v o c a ts  e t  a u t r e s  
responsab les politiques que nous avons in terview és, nous o n t d écrit 
la  s itua tion  com m e critique. N ou s n ’avons pas p u  vérifier p a r  nous- 
m êm es la  ré a l i té  d es  r e s t r ic t io n s  à  la  l ib re  c ir c u la t io n  m a is  les  
tém oignages éloquents co n co rd en t p o u r  confirm er l’é ta t d ’insécurité  
perm anen t, à  Brazzaville particu lièrem en t. C erta ines m ilices arm ées 
co n trô len t des q u artie rs  en tiers qu i co rresp o n d en t au x  fiefs de leurs 
leaders politiques et em pêchen t certa ines catégories de la  population , 
c o n s id é ré e s  com m e p ro c h e s  de  le u rs  a d v e rs a ire s  p o lit iq u e s , de  
c irc u le r .  C es b a n d e s  a rm é e s  s o n t  h o rs  d u  c o n trô le  d e  la  fo rc e  
pub lique , q u i est im pu issan te  à  pallie r ce tte  s itu a tio n  de m onopole
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su r certa ins lieux  de la  ville. Ce phénom ène dépasse le cad re  u rb a in  
pu isque la  lib erté  d ’aller e t v en ir est égalem ent com prom ise dans le 
tra f ic  fe r ro v ia ire . L es b a n d e s  a rm é e s  sé v is se n t s u r  les lig n es de 
chem ins de fe r e t la  sécu rité  des p e rso n n es  e t des b iens n ’est p lus 
g aran tie  [les voyageurs son t rançonnés et leu rs bagages p illés]. D an s 
son bu lle tin  sem estriel "L um ière”, l 'O b se rv a to ire  congolais des dro its 
de l ’hom m e rap p o rte  que le 15 m ars 1995, le tra in  en  p rovenance  de 
Po in te -N o ire  a  été a ttaq u é  p a r  des bandes arm ées de  l’U P A D S  et, le 
18 m ars 1995, les N in jas d u  M C D D I o n t rép liqué  en d é tru isan t dix 
w a g o n s  de  m a rc h a n d is e s  à  K ib o u e n d é , d a n s  la  ré g io n  d u  P oo l. 
In te r ro m p u  p e n d a n t  q u e lq u e s  te m p s , le t r a f ic  f e r ro v ia ire  a  é té  
ro u v e rt le 24 m ars 1995. Il est clair que ta n t que les bandes arm ées 
ne se ro n t pas m aîtrisées, aucune am élioration  ne se ra  constatée.

S e lo n  d es  in fo rm a tio n s  re c u e ill ie s  a u p rè s  d e  l 'O b s e rv a to ir e  
congolais des d ro its  de l'hom m e, la  p résence  des m ilitaires s 'est faite 
p lus m arq u ée  au  m ois de novem bre  1995 dans les rues, au x  poin ts 
stra tég iques et au x  carre fou rs à  B razzaville. Ce regain  de m ilitaires a 
été officiellem ent expliqué p a r  une  augm enta tion  de l'insécurité  dans 
Brazzaville, m ais il sera it p rinc ipalem en t d û  à  l'annonce  récen te  de la  
rad ia tion  de 77  m ilitaires et policiers de la  F o rce  p u b liq u e  congolaise. 
Ces officiers, considérés com m e déserteu rs, se ro n t trad u its  dev an t la 
ju s tice  congo la ise  -il e s t q u es tio n  d 'in s ta u re r  un  tr ib u n a l m ilita ire  
d 'excep tion  à  ce t effet- s'ils déciden t de refaire  surface au  Congo.

c. L ’é g a li té  en tre  le<) h o m m es e t  le** fe m m e s

L’artic le  11 dispose:

“[L J’É ta t  assu re  l’égalité de tous les c itoyens d ev an t la  
loi, sans d iscrim ination  d ’origine, de  s itua tion  sociale et 
m atérielle, d ’ap p arten an ce  raciale, e thn ique  et régionale, 
de sexe, d ’instruction , de langue, d ’a ttitu d e  vis-à-vis de 
la  relig ion [...]. Il respecte  tous les d ro its e t libertés dans 
les lim ites com patib les avec l ’o rd re  public  e t les bonnes 
m oeurs."

L’E ta t do it veiller à  l’élim ination de to u te  form e de d iscrim ination  
à  l ’égard  des fem m es. O r  il sem ble que la  situation  des fem m es q u an t 
à  la  jo u issa n c e  de  le u rs  d ro its  re s te  p ré o c c u p a n te . L es co u tu m es



ancrées dans la  cu ltu re  congolaise désav an tag en t les fem m es au  p lan  
m atrim onia l alors que le code de la  famille, lui, ap p a ra ît com m e u n  
te x te  p ro te c te u r  de  la  fem m e. M a lh e u re u se m e n t les d isp o s itio n s  
légales son t en  avance p a r  ra p p o r t au x  m oeurs e t à  l ’héritage  culturel. 
“L a  fem m e congolaise est résignée sous le po ids de la  cu ltu re”, nous a 
déclaré  G isèle Yela, m ilitante en  fav eu r des d ro its  de la  fem m e qu i 
v ien t de c réer l 'O N G  “C en tre  de fo rm ation  e t d ’info rm ation  su r les 
d ro its  de la  fem m e” d o n t la  finalité est de sensibiliser e t d ’in fo rm er les 
fem m es su r leu rs d ro its. P o u r ta n t les fem m es re p ré se n te n t p rès  de 
70%  de  la  p o p u la tio n , ce q u i les m e t en  p o s itio n  de  fo rc e  p o u r  
im p o s e r  l e u r  v o lo n té .  M a is  l 'a l i é n a t i o n  d e s  fe m m e s , n é e  d e  
l ’ignorance, favorise les v io lations e t les abus p e rp é trés  à  leu r égard . 
Il fau t a ssu re r  u n e  a lp h ab é tisa tio n  spécifique destinée  au x  fem m es 
afin q u ’elles so ient p lus à  m êm e d ’assu re r leu r existence ju rid iq u e  et 
de faire re sp ec te r leurs droits.

M a ître  Ju lie n n e  O ndziel, p résid en te  de l ’A ssociation  des fem m es 
avocates, nous a  déclaré que la  d iscrim ination  à  l’ég a rd  des fem m es 
d a n s  la  v ie  p u b l iq u e  c o n t in u a i t  d ’ê tr e  t r è s  fo r te .  L a  c o u tu m e  
l’em porte  encore  su r les lois p ro tec trices  des d ro its  de la  fem m e non  
encore assim ilées dans la  vie couran te .

Le m in istre  de la  C om m unication  et de la  C u ltu re  dém ocratique, 
M a d a m e  A lb e rtin e  L ip o u -M assa la , q u i fu t, à  son  h e u re  fe rv e n te  
m ilitante fém iniste dans l ’association  des fem m es ju ristes, a  concédé 
q ue  la  rep résen ta tiv ité  des fem m es au x  postes de d irection  é ta it très  
faible. A u Sénat, on dénom bre  d eux  fem m es, à  l’A ssem blée nationale, 
tro is, au  sem  d u  gouvernem ent, tro is et enfin  à  la  C o u r suprêm e, cinq 
(avan t les nouvelles é lec tions).

A u  d e m e u ra n t, il e x is te  u n  ré e l p ro b lè m e  de  d is c r im in a tio n  
fondée su r l’ap p arten an ce  e thn ique. E n  effet, il re sso rt de nos divers 
en tre tiens que le gouvernem en t et le P rés id en t de la  R épub lique  on t 
ten d an ce  à  nom m er plus facilem ent des personnes orig inaires de leu r 
rég ion  ou issues de leu r ethnie à  des postes de m a g is tra ts^  ou  com m e 
nouvelles recrues de l’arm ée. Ce type  de d iscrim ination  a  été dém enti 
p a r  le p o r te -p a ro le  d u  g o u v e rn e m e n t q u i n o u s  a  p ré c isé  q u e  le 
gouvernem en t actuel é ta it u n  gouvernem en t d ’ou v ertu re  com posé de

55 Voir infra: "l'élection des magistrats à la Cour suprême".



q u a t r e  p e r s o n n a l i té s  de  l ’o p p o s i t io n  e t  q u ’il n ’y  a v a i t  a u c u n e  
p réd o m in an ce  de la  m ouvance présiden tie lle  p a rm i les élus locaux. 
M ais le tr ib a lism e  ou  rég iona lism e ne  p e u t ê tre  ré fu té  de  la  so rte  
d 'a u ta n t que le C h ef de l'E ta t, lui-m êm e, considère  q u ’“il ne fau t pas 
re je te r  le tr ib a lism e  c a r  il r isq u e  de re v e n ir  sous d ’a u tre s  form es, 
telles le m onopartism e en  son tem p s.”

d. L e  d r o it  à  la  vie e t  à  la. sécu rité56

A u jo u rd ’hui, la  sécurité  n ’est pas g aran tie  en ra ison  des bandes 
arm ées qu i rô d e n t e t sévissent dans les différentes régions d u  pays. A  
B razzaville , elles c o n trô le n t des q u a rtie rs  en tie rs  e t e n fre ig n en t la  
l ib e r té  de  c ir c u la t io n  d e  c e r ta in e s  c a té g o r ie s  de  la  p o p u la t io n , 
considérées com m e proches de leurs adversaires po litiques respectifs. 
D es coups de feu  tro u b le n t l ’o rd re  public. N ou s avons eu  l'occasion 
de nous en ren d re  com pte pu isque, le 26 ju in  1995, nous étions au  
Palais de justice  en  tra in  d ’assister à  u n e  audience d u  tr ib u n a l lo rsque 
des rafales de m itraillettes o n t été tirées à  l ’ex té rieu r et o n t p e rtu rb é  
l 'a u d ie n c e . L es rém in iscen ces  d e  la  g u e rre  civ ile  o n t ra p id e m e n t 
re su rg i p a rm i la  fou le  q u i a  é té  p r ise  d ’u n e  in q u ié tu d e  so u d a in e . 
N ous avons ap p ris  p lus ta rd  q u ’il s’ag issait d ’u n  officier de l ’arm ée 
qui ava it tiré  p o u r  d isperser la  foule et faire place à  u n  h a u t g rad é  de 
l ’arm ée.

L a  force p u b liq u e  est in cap ab le  de sécu rise r la  p o p u la tio n  qu i 
reco u rt à  d ’au tres  m oyens p o u r  se pro téger. Les gens se fon t justice 
eux-m êm es ca r ils n ’on t p lus confiance en la  justice de leu r pays. Les 
règlem ents de com pte son t m onnaie cou ran te  e t des cas d ’exécutions 
e x tr a ju d ic ia ir e s  n o u s  o n t  é té  r e la té s . L es  fa its  r e s te n t  so u v e n t 
im p u n is : a u c u n e  e n q u ê te  n ’e s t  o u v e r te  c a r  il s ’a g it  s o u v e n t de  
m e u r tre s  p a r  v e n g e a n c e  com m is c o n tre  des so i-d isa n t “s o rc ie rs ” 
accusés d ’avo ir m ystiquem ent causé la  m o rt d ’une  au tre  personne.

e. L a  to r tu re

L a  C onstitu tion  dispose en son article 16:

"Tout acte  de to rtu re , to u t tra item en t cruel, inhum ain  ou 
d é g ra d a n t so n t in te rd its . Q u ico n q u e  se re n d  coupab le

36 Article 10 de la Constitution.



d e s  a c te s  é n o n c é s  a u  p r é s e n t  a r t i c l e  e s t  p u n i  
conform ém ent à  la  lo i.”

C e t te  d i s p o s i t io n  n ’é t a i t  p a s  p r é v u e  d a n s  la  p r é c é d e n te  
c o n s t i tu t io n  de  1984. C e tte  é v o lu tio n  c o n s ti tu t io n n e l le  d e v ra i t  
p e r m e t t r e  a u  C o n g o  d 'a d h é r e r  p lu s  a is é m e n t  à  la  C o n v e n tio n  
in ternationale  con tre  la  to r tu re  e t au tres  peines ou tra item en ts cruels, 
inhum ains ou dégradan ts.

f .  L e  d r o it  a u  tr a v a il ,  à  la  l ib e r té  sy n d ic a le  
e t  le  d r o it  de g rè v e 37

Le pays traverse  une  crise qu i rem et en cause l ’existence m êm e 
des d ro its  éco n o m iq u es e t so c ia u x  d u  c ito y en ; ceu x -c i d e v ra ie n t 
n o rm a lem en t ê tre  g a ran tis  p a r  l ’É ta t. O r, le  chôm age est élevé e t 
m êm e les personnes qu i trava illen t ne son t pas sûres d 'ê tre  payées à 
la  fin  d u  mois. E n  ju in  1995, les fonctionnaires en é ta ien t encore  à  
leu r quato rzièm e m ois de salaire im payé. L’É ta t a  réd u it la  sem aine 
de travail à  35 h  et d im inué les salaires de 12,5 % dans la  fonction  
p u b l iq u e . L a  p o p u la t io n  a c tiv e  e s t  d a n s  u n e  p r é c a r i té  so c ia le  
indescrip tib le  aggravée p a r  les effets de l ’in fla tion  consécu tive  à  la  
dévaluation  d u  franc  C FA  en 1994.

L e s  r e t r a i t é s  s o n t  lo g é s  à  la  m ê m e  e n s e ig n e  p u i s q u ’ils  n e  
reço iven t p lu s leu r pension  de re tra ite . Ils o n t cotisé to u te  leu r vie 
p o u r  ne recevoir, au  b o u t du  com pte, a u cu n  tra ite m e n t de faveur. 
C e rta in s  v ie illa rd s  en  so n t à  m en d ie r  p o u r  su rv iv re  e t su b v e n ir  à  
le u rs  b eso in s . N o u s  avons m êm e vu  des re tra i té s  v en u s  de  leu rs  
villages cam per corps e t b iens dans la  cour de la  Caisse de S écurité  
sociale, a tten d an t sous les intem péries, u n  h y po thé tique  paiem ent de 
leu rs pensions. Il y  a  là  une  en to rse  flag ran te  au  d ro it à  la  vie.

Les sy n d ica ts  o n t d é c ré té  u n e  g rèv e  g én é ra le  en  fé v rie r  1995 
p o u r  m e t t r e  le  g o u v e rn e m e n t en  face  de  ses  r e s p o n s a b i l i té s  e t  
l ’a m e n e r  à  p a y e r  q u e lq u e s  m ois d ’a r r ié ré s  de  sa la ires . Il sem ble, 
q u ’ap rès avoir donné des assurances, le gouvernem en t n ’a it tou jou rs 
pas payés les fonctionnaires.

37 Article 31 de la Constitution.



g . L e  d r o it  à  L’é d u c a tio n ^

D ep u is  p lu sieu rs  m ois, la  sco la risa tion  est au  n iv eau  zéro. Les 
écoles ne  fo n c tio n n e n t p lu s e t les u n iv e rs ité s  so n t ferm ées d epu is 
b ie n tô t  d e u x  a n s . L es b o u rs e s  d ’Ê ta t  ne  so n t  p lu s  v e rs é e s  a u x  
étud ian ts  pu isque le systèm e un iversita ire  es t défaillant. L a  situation 
es t g rave  c a r  l ’en se ig n em en t e t l ’a lp h ab é tisa tio n  so n t p rim o rd iau x  
p o u r  l ’ém an c ip a tio n  des p o p u la tio n s  e t s u r to u t de la  jeu n esse . Le 
C ongo est u n  pays d o n t le n iveau  d ’a lphabétisa tion  é ta it l ’u n  des plus 
élevés d ’A frique  francophone  ju sq u ’à  p résen t. Le g o uvernem en t doit 
se ren d re  com pte de l’im portance  de re lan cer la  sco larisation  dans le 
pays. Il est dom m age de vo ir dé tru ire  l ’u n  des p rin c ip au x  m oteurs de 
la  dém ocratisation .

h. Le droit des minorités39

P o u r des ra isons de ra tionalisa tion  du  travail, nous avons essayé 
de cib ler n o tre  é tude  sans pouvo ir tra ite r  tous les thèm es. N ou s nous 
som m es concen trés su r certa ins axes tels la  justice  et les institu tions 
d é m o c ra tiq u e s . C ’e s t p o u rq u o i, é ta n t  d o n n é  la  b r iè v e té  de n o tre  
séjour, n o u s  n ’avons p a s  eu  la  p o ssib ilité  m a té rie lle  e t tem p o re lle  
d ’aller su r le te rra in  vérifier la  d iscrim ination  d o n t son t victim es les 
p o p u la t io n s  P y g m é e s  à  l 'in té r ie u r  d u  p a y s . I l s em b le  q u e  c e tte  
m inorité  continue d ’être  ignorée p a r  les peuples B an tous e t n ’a it ni le 
m êm e  s ta tu t social, n i les m êm es d ro its que ceux-ci.

i. L e  re sp ec t de la  p e rso n n e  h u m a in e 40

Com m e le p rév o it l ’article 12 de la  C onstitu tion,

“[...] N u l ne p e u t ê tre  accusé, a rrê té  n i d é ten u  que dans 
les cas déterm inés p a r  la  loi e t dans les form es q u ’elle a  
p rescrites. T ou t p rév en u  est p résum é in n o cen t ju sq u ’à  ce

38 Article 57 de la Constitution.
39 Article 50 de la Constitution.
40 Article 12 de la Constitution.



que sa culpabilité  soit établie  à  la  suite d ’une  p ro céd u re  
lu i o ffran t les garan ties de la  défense .”

L a d é ten tion  a rb itra ire  est constitu tionnellem ent rép ro u v ée  et la  
p résom ption  d ’innocence reste  la  règle ju sq u ’à  ce que  la  culpabilité  
du  p rév en u  soit établie. Les d ro its  de la  défense son t g aran tis  to u t au  
long  de la  p ro c é d u re . D a n s  la  p ra tiq u e , c e p e n d a n t, ces p rin c ip e s  
fo n d am en tau x  ne son t p as  des acqu is p u isq u 'ils  so n t bafoués sans 
scrupules p a r  les m ag istra ts ou les officiers de police judiciaire, selon 
le cas.

j .  L e  d r o it  à  la  J a n te  p u b liq u e ^

P o u r  se so ig n er, il f a u t  de  l ’a rg e n t. L es in f r a s tru c tu re s  so n t 
d é fec tu eu ses  e t so u s-éq u ip ées; p o u r  o b te n ir  u n  so in  m in im um , le 
m alade do it fo u rn ir  lui-m êm e le nécessaire, à  savo ir de l'alcool, du  
co ton , des gan ts, des se rin g u es, e tc ... Le se rv ice  d es  in firm ie rs  e t 
m édecins e s t p a rfo is  p e r tu rb é  p a r  les m o u v em en ts  de  g rève  de la  
p ro fession  qui, elle n o n  p lus, n ’est p as  rég u liè rem en t payée. L e 30 
ja n v ie r  1995, les sy n d ic a ts  d u  c e n tre  h o sp ita lie r  e t u n iv e rs ita ire  
(C H U ) de  B ra z z a v ille  o n t la n c é  u n  av is  de  g rèv e . L a  g rè v e  est 
devenue effective en  fév rier e t les locaux  d u  C H U  o n t été désertés 
p a r  m édecins et infirm iers. U n  service m inim um  a  certes été m is en 
place, m ais ceci n ’a  p as  em pêché que les princ ipales victim es de ce 
m o u v em en t de rev en d ica tio n s  so ien t les m alades, so u v en t liv rés à 
eux-m êm es.

Je. L a  l ib e r té  de  réu n io n  e t  d ’a M o c ia tio n ^

Elle n ’est pas tou jours respectée. P o u r  illustration , l ’O b serva to ire  
congolais des d ro its  de l ’hom m e nous a  ra p p o r té  q u e  d epu is le 26 
ju ille t 1995, p a r  a rrê té  m in istérie l n° 0 5 4 /9 /M D M IC S D U  signé du  
m in istre  délégué aup rès d u  m in istre  de l ’In térieur, il est form ellem ent

41 Voir infra: "Les pratiques abusives11.
42 Article 34 de la Constitution.
43 Article 29 de la Constitution.



in te rd i t  à  la  C o n fé d é ra tio n  sy n d ic a le  d es  tra v a il le u rs  d u  C on g o  
(C S T C ) de ten ir  des m anifestations pub liques su r to u te  l’é tendue du  
te rrito ire  na tional ju sq u ’à  nouvel o rd re . L a  C S T C  avait v io lem m ent 
p ro testé  con tre  les aba ttem en ts de salaires, indem nités et p rim es des 
fonctionnaires congolais décidés p a r  les pouvoirs publics. C et a rrê té  
m inistériel n 'a , sem ble-t-il, pas em pêché la  C S T C  de se ré u n ir  le 2 7 
ju ille t 1995 sans difficulté.

D. Le<* m aux qui gangrènent la  société congolaise

a . L e  p ro b lèm e  ded m ilices  arm éed  
e t  de la, fo rc e  p u b liq u e

L a situation  est p réca ire  du  fait que la  p o pu la tion  reste  arm ée. Le 
prob lèm e des m ilices ne date  pas d ’hier. Il fau t savoir que les chefs de 
p a rtis  po litiq u es o n t eux-m êm es créé  ce p h én o m èn e  d 'au to d éfen se  
afin  d ’a ssu re r le u r p ro p re  p ro tec tion . A  l’issue d u  F o ru m  national sur 
la  cu ltu re  de paix, p ro fitan t de l ’unanim ité  des p a rtic ip an ts  à  sou ten ir 
le  p ro c e s s u s  de  p a ix , les ch e fs  d e  p a r t is  p o li t iq u e s  a u ra ie n t  d û  
p u b l iq u e m e n t  d é s a v o u e r  le u r s  m ilic e s  e t  p r ô n e r  le  ra m a s s a g e  
im m édiat des arm es. U ne com m ission p o u r le ram assage des arm es a 
été établie m ais elle ne s ’est pas encore réun ie  ni n ’a  pris de m esures 
c o n c r è te s  p o u r  é r a d i q u e r  le  f lé a u  d e s  a rm e s .  L ’in a c t io n  d u  
gouvernem en t e t de cette  com m ission, la  m éfiance que chaque leader 
po litique  a  envers la  bonne foi des au tres, on t p o u r  ré su lta t de créer 
u n  clim at de suspicion et d ’insécurité  dans le pays. L a  force pub lique 
se con ten te  d ’o rgan iser régu liè rem en t des patrou illes  n o c tu rn es dans 
le b u t  de "veiller à  la  sécu rité  des p e rso n n es  e t des b ie n s” au  lieu  
d ’organ iser u n e  véritab le  action  de récu p éra tio n  des arm es parm i la  
population .

Le m in istre  de l ’In térieur, M . P hilippe B ikinkita, sem ble lu i aussi 
avo ir les m ains liées. Il reste  trè s  réservé su r ce tte  question  et se dit 
p rê t à  in te rv en ir su r  dem ande de la  com m ission. Il se d it soum is à  la  
v o lo n té  d es  h o m m es p o lit iq u e s  q u i la  c o m p o se n t. E n  fa it, il ne 
c o m p te  p a s  p r e n d r e  l ’i n i t i a t i v e  e n  p r e m ie r  e t  a t t e n d  q u e  la  
com m ission prenne  des recom m andations q u ’il fo rm alisera  p a r  voie 
de tex tes  rég lem en ta ires. Le m in istre  de l ’In té r ie u r  e s t le neveu  de 
B e rn a rd  K o le las . D e s  m ilita n ts  des d ro its  de  l ’h o m m e n o u s  o n t



ra p p o r té  q u e  M . B ik in k ita  n 'é ta i t  p a s  en  s itu a tio n  d ’e ffe c tu e r les 
d ém arch es p o u r  ram asse r les arm es e t é lim iner les m ilices dan s la  
m esure  où  il est lui-m êm e le p è re  des N injas, la  milice de son oncle. Il 
les a  créés e t dirigés. Il est donc m al placé p o u r im poser le ram assage 
des arm es aup rès des au tres  milices.

Il sem ble toutefois que  les choses évoluent positivem ent pu isque 
le 2 sep tem bre  1995 une  p erq u is itio n  a  été effectuée à  la  résidence  
p rivée de l'ancien  P résid en t D en is Sassou-N guesso  à  M pila, q u a rtie r 
situé à  l'e st de B razzaville, p a r  des officiers de l'a rm ée régulière, p o u r 
re c h e rc h e r  des arm es lo u rd es. C e tte  p e rq u is itio n  sem ble av o ir été 
avalisée p a r  D enis Sassou-N guesso  lui-m êm e afin  de neu tra lise r u n  
g roupe de personnes arm é et d 'ex p u lse r ces ban d its  de sa  résidence. 
P e n d a n t ce tem ps, le q u a rtie r  de M p ila  é ta it encerclé de b l i n d é s , ^  

p o u r  év iter to u t débordem ent. L 'o p éra tio n  s 'est passée dans le calm e 
et le q u a rtie r  n 'a  connu  au cu n  rega in  de tension . D e  plus l'annonce  
de la  s ig n a tu re  du  P ac te  p o litiq u e  p o u r  la  p a ix  p a r  les p rin c ip a u x  
responsab les politiques du  pays le 24 décem bre  1995 au g u re  b ien  de 
l'avenir. A  ce tte  occasion, tou s ava ien t p ris  l'en g ag em en t form el de 
d ésa rm er les m ilices av an t le 24 janv ie r 1996, m ais au cu n e  m esu re  
concrè te  ne  sem ble enco re  avo ir été p rise . Il fau t so u h a ite r que ce 
P acte  ne re s te ra  pas le ttre  m orte  com m e de n o m b reu x  au tre s  actes 
qu i p o rta ien t en eux  l'espo ir de jo u rs  m eilleurs.

E n  ce qu i concerne la  réhab ilita tion  de la  force pub lique, no tons 
que  la  C o n stitu tio n  p lace  la  police, la  gen d arm erie  na tio n a le  e t les 
fo rc e s  a rm é e s  au  m êm e ra n g . T o u te s  tro is  c o n s t i tu e n t  l a  fo rc e  
pub lique  e t o n t u n  s ta tu t com m un. L a  force p u b lique  fait l 'o b je t du  
titre  X III  de la  C onstitu tion . L a  loi fixera  leu r o rgan isa tion  et leu r 
fo n c tio n n e m e n t a in s i q u e  les s ta tu ts  sp éc iau x  d u  p e rso n n e l de la  
police, de la  gendarm erie  et de l ’arm ée.

P e n d a n t  le s  v io le n c e s  d e  1993 , d e s  c a m p s  d ’e n tr a în e m e n t  
sp éc iau x , d o n t le cam p  de L o u d im a  su p e rv isé  p a r  des israé lien s , 
avaien t été créés p a r  le P résid en t L issouba p o u r  organ iser u n e  garde 
p riv ée  en  p lu s  de sa  m ilice. L a  m o u v an ce  p ré s id en tie lle  co n tinue , 
selon B ern ard  Kolelas, d ’en tra în e r de jeunes recrues dans ces cam ps. 
C e u x -c i s o n t en  v o ie  d ’ê tre  ré g u la r is é s  e t in c o rp o ré s  à  la  fo rc e

44 Le Monde, 5 septembre 1995.



p u b l iq u e  n a t io n a le .  U n e  p o lé m iq u e  s ’e s t  é le v é e  c o n c e r n a n t  
l ’in c o rp o ra tio n  dan s la  force p u b liq u e  des anciens m iliciens e t des 
officiers de l ’a rm ée  p riv ée  du  C h ef de l ’É ta t. E n  d ép it des paro les 
ra ssu ra n te s  d u  C h e f de  l ’É ta t  de re v a lo rise r  la  fo rce  p u b liq u e , les 
je u n e s  re c ru e s , p ro c h e s  d u  P ré s id e n t, e n rô lé e s  ré c e m m e n t d an s  
l ’arm ée, r isq u e n t de d éséq u ilib re r  la  re p ré se n ta tiv ité  au  sein  de la  
fo rce p u b liq u e  e t su r to u t d ’ex ace rb er la  susp ic ion  su r la  bonne foi 
po litico -ethn ique d u  P résid en t de la  R épub lique. A u jo u rd ’h u i l’arm ée 
privée d u  C h ef de l ’É tat, in itia lem ent dénom m ée les A ubevillois p o u r 
avoir été en tra înés dans u n  cam p p rès  de la  ville d A u b ev ille , a  été 
reb ap tisée  la  B rigade  spéciale d ’in te rv en tio n  rap id e  (B S IR ) e t fa it 
p artie  d u  corps de la  police régulière.

Il sem ble q u 'il ex iste encore  des p riso n s p rivées contrô lées p a r  
des m iliciens, souven t des ex-m ilitaires déserteurs; l 'u n e  d 'en tre  elles, 
dénom m ée "M an tch ech i”, située p rès  du  fleuve D joué, e s t contrôlée 
p a r  les N in ja s . P o u r  ca lm er le je u  e t les r iv a lité s  tr ib a le s , il fa u t 
a rriv e r à  élim iner ce genre d ’endro its en  co n trad ic tion  to ta le  avec les 
fondem ents d ’u n  É ta t de d ro it ainsi que  to u t se qu i se ra tta ch e  à  des 
déten tions a rb itra ires  e t irrégulières.

b. L e  ré g io n a lism e  e t  le  tr ib a lism e

Il est clair que le C ongo, com m e le R w an d a  ou  le B urund i, est 
fo rte m e n t m a rq u é  p a r  le p h én o m èn e  e th n iq u e . L es gens o b é iro n t 
aveug lém ent au  ch ef po litique  issu  de le u r tr ib u  ou  de leu r région, 
p a rc e  q u ’ils o n t co n fian ce  en  lu i. L es m a g is tra ts  so n t ch o is is  en  
fonction  de leu r ethnie, et ainsi de suite. D es officiers de l ’arm ée on t 
s im p le m e n t  d é s e r t é  l e u r s  f o n c t io n s  à  la  s u i t e  d e s  é le c t io n s  
présidentie lles de 1992. C erta ins on t re jo in t D enis Sassou-N guesso  et 
c o m p o se n t a u jo u rd 'h u i  sa  g a rd e  p riv ée . D ’a u tre s  o n t in té g ré  les 
m ilices ou  com m e n o u s l ’avons d it p lus h au t, d ir ig e n t des p riso n s  
privées. P en d an t n o tre  séjour, le m in istère  de l’In té rieu r p ro céd a it à 
u n  recen sem en t p o u r  savo ir le nom bre  ex ac t de d ése rteu rs  depuis 
tro is ans. C ela a  récem m ent abou ti (novem bre 1995) à  la  rad ia tion  de 
77  officiers de  la  fo rce  p u b lique  (au  sein de l'a rm ée e t de  la  police) 
accusés de désertion .

Le P résid en t L issouba nous a déclaré  q u ’il ne fallait p as  re je te r le 
trib a lism e  q u i ré a p p a ra îtra i t  de to u te  faço n  sous u n e  a u tre  form e



m oins enviable telle  le m onopartism e. Toutefois, il es t indén iab le  que 
le d an g er de ces schém as de pensée fondés su r des idées sim plistes 
p e u t condu ire  à  des scénarios trag iq u es com m e cela a  été le cas au  
R w an d a  ou  com m e cela est en  tra in  de se p ro d u ire  au  B urund i; Il 
fau t a rr iv e r  à  é d u q u e r la  p o p u la tio n  de façon  à  ce q u ’elle acq u ie rt 
u n e  au tre  p e rcep tio n  des hom m es et de leu r v a leu r in trinsèque. Les 
gens d o iv e n t a p p ré c ie r  u n e  p e rso n n e  n o n  p as  en  fo n c tio n  de  son 
ap p arten an ce  e thn ique  ou rég ionale m ais en fonction  de sa qualité , de 
sa  personnalité , de sa com pétence et de ses convictions. Toutefois, il 
est difficile d ’ap p liquer clé en  m ains le m odèle libéral des dém ocraties 
occiden ta les à  des pays africains; c ’est u n  ap p ren tissag e  de longue 
haleine, m ais nécessaire p o u r  l’aven ir de l’A frique.

c. Led jin  istréd

D u ra n t les h eu rts  de 1993 e t 1994, beaucoup  de m aisons o n t été 
d é t r u i te s  e t  p i l lé e s  p a r  le s  b a n d e s  d e  l 'o p p o s i t io n  o u  la  g a rd e  
p résiden tie lle , selon le q u a rtie r  visé. Les p e rso n n es sin istrées n ’on t 
tou jo u rs  pas été indem nisées. L e m in istère chargé  de la  ré in sertio n  
des sin istrés a  dénom bré  officiellem ent 50 000 p ersonnes déplacées et 
e n v i ro n  13 000  m a is o n s  d é t r u i t e s  p e n d a n t  le s  v io le n c e s .  L es  
dom m ages m atériels occasionnés do ivent d o n n er lieu  à  rép ara tio n . Le 
gouvernem ent, à  l'issue d u  F o ru m  national su r la  cu ltu re  de paix, a 
d é c id é  d e  ré a g ir  e n  a d o p ta n t  u n e  lo i s u r  le  fo n d s  d e  s o lid a r i té  
d e s t in é e  à  in d e m n is e r  l 'e n s e m b le  d e s  s in is t r é s  e t  à  les a id e r  à 
reco n stru ire  leurs m aisons. L 'E ta t en tend , en  fait, in s titu e r u n  im pôt 
s o l id a r i té  q u i  s e r a  p r é le v é  s u r  l ’e n se m b le  d e  la  p o p u la t io n  e t 
re d is tr ib u é  à  to u s  les s in is tré s ; c e tte  d é m a rc h e  v ise  ég a le m e n t à 
ab an d o n n er to u tes les pou rsu ites  qui p o u v a ien t ê tre  d irigées contre  
le s  r e s p o n s a b le s  p r é s u m é s  d e s  p i l l a g e s .  L e  P r é s i d e n t  d e  la  
R ép u b liq u e  p e u t a insi p ro n o n c e r  u n e  am nistie  g én éra le  de fa it au  
nom  de  la  réco n c ilia tio n  n a tio n a le . E n c o re  u n e  fois, on  p riv ilég ie  
l ’im punité  en  p en san t assouvir les esprits g u errie rs  et ha ineux . O r  ces 
m esures, loin d 'ap a ise r les esprits, la issen t les victim es insatisfaites.

L e m in is tè re  ch a rg é  de la  ré in se r tio n  des s in is tré s  a u ra it  d é jà  
com m encé à  reco n stru ire  certa ines m aisons.



Il e x is te  u n  b u re a u  d u  H a u t  c o m m issa r ia t  a u x  ré fu g ié s  des 
N a tio n s  un ies ("H C R ") à  B razzav ille  (an ten n e  locale) com posé de 
fo n c tio n n a ire s  lo cau x  e t q u i d é p e n d  d ire c te m e n t de la  d é lég a tio n  
régionale d u  H C R  à  K inshasa, Z aïre . Il existe égalem ent une  sous- 
d é lé g a t io n  d u  H C R  à  P o in te -N o ir e  g é ré  p a r  u n  f o n c t io n n a ir e  
in te r n a t io n a l  d u  H C R , a c tiv e  d a n s  l 'a id e  fo u rn ie  a u x  ré fu g ié s  
a n g o la is  e t q u i d é p e n d  é g a le m e n t de la  d é lé g a tio n  ré g io n a le  de 
K inshasa. L 'an ten n e  du  H C R  B razzaville est installée dans les locaux  
d u  P N U D  e t se tro u v e  so u s la  su p e rv is io n  d u  r e p r é s e n ta n t  d u  
P N U D  à  B razzav ille , M . A m ed o u  D ia rra . M . M o u ssa ra v i e s t le 
c h a rg é  de  lia iso n  e n tre  le b u re a u  de B razzav ille  e t la  d é lég a tio n  
r é g io n a le  d u  H C R  à  K in s h a s a  e t les  f o n c t io n n a ir e s  lo c a u x  de 
l'an tenne  H C R  à  Brazzaville son t sous sa responsab ilité  directe. L a 
p o lit iq u e  d ’a s s is ta n c e  es t e n tiè re m e n t d éc id é e  p a r  la  d é lé g a tio n  
rég ionale  de K inshasa. G énéra lem ent la  p ro céd u re  de reconnaissance 
d u  s ta tu t de réfugié est la  suivante : le b u re a u  de B razzaville délivre 
au x  réfug iés u n e  a tte s ta tio n  p ro v iso ire  de p rise  de co n tac t valab le  
p o u r une  du rée  de tro is  mois. P e n d a n t cette  période  les m em bres de 
la  d é lé g a tio n  ré g io n a le  d u  H C R  v o n t  e f fe c tu e r  les v é r if ic a tio n s  
n écessa ires  e t re c u e illir  les in fo rm atio n s d es tin ées  à  co n firm er ou 
in firm e r la  ré a lité  des a llég a tio n s d u  ré fu g ié . P ré c iso n s  q u e  ce tte  
a tte s ta tio n  ne donne p as  d ro it à  p ro tec tio n . Elle énonce  seu lem ent 
que la  p e rso n n e  s’est p résen tée  au p rès  du  b u re a u  de B razzaville et 
q u 'à  p a r tir  de là, son cas se ra  transm is à  la  délégation rég ionale du  
f lC R  à  K inshasa  e t exam iné p a r  le délégué rég ional M . M oussarav i. 
E n  effet, le  C h ef de la  section  A frique A ustrale  H C R  à  G enève, M . 
T sh itung i, q u e  n o u s  avons re n c o n tré  à  G enève  à  n o tre  re to u r  de 
m ission, n o u s a  con firm é q u e  l 'a n te n n e  de B razzav ille  n ’av a it pas 
com pétence p o u r  reco n n a ître  le s ta tu t de réfugié. Le b u re a u  p re n d  
s e u le m e n t  n o te  d e s  d e m a n d e s  e t  le s  s o u m e t, p o u r  e x a m e n  e t 
vérification , au  délégué rég ional de K inshasa. C ’est ce d e rn ie r qu i a  le 
d e rn ie r m o t e t décide d ’acco rd er ou  non, au  nom  d u  H C R  e t en  v e rtu  
d u  d ro it in te rn a tio n a l, le s ta tu t de réfugié, au  v u  des in fo rm ations 
fournies. L a  décision  finale d 'acco rd e r la  qualité  de réfugié, au  n iveau  
d u  te rrito ire  d u  Congo, rev ien t au  Com ité national d ’assistance aux  
réfugiés (C N A R ), qu i d ép en d  du  m in istère  des A ffaires é trangères 
congolais.

S e lo n  d es  r e p ré s e n ta n ts  d ’O N G , l ’e x am en  d es  d e m a n d e s  de 
s ta tu t est très  lent. Aussi, à  l’issue de ces tro is mois, il est fréq u en t



q u 'u n e  nouvelle a ttes ta tio n  so it délivrée p a r  le b u reau  de Brazzaville 
en  a t te n d a n t  q u e  les  cas so ie n t  é tu d ié s . C e tte  s i tu a tio n  p e u t  se 
p ro lo n g e r p lu s ieu rs  m ois sans q u 'e n tre -te m p s  une  p rise  en  charge  
h u m a n ita ire  so it a c c o rd é e  au  ré fu g ié  d e m a n d e u r  d u  s ta tu t.  S i le 
s ta tu t de réfugié est accordé, une  assistance financière  est octroyée. 
Si la  p erso n n e  est un  é tud ian t, il p e u t avoir d ro it au  v ersem en t d ’une 
b o u r s e  p a r  le  H C R . Il se m b le  q u e  ces b o u rs e s ,  a c c o rd é e s  a u x  
é tu d ia n ts  ré fu g ié s  in sc r its  à  l ’u n iv e rs ité  de B razzav ille , a ie n t é té  
supprim ées au  m otif que les cours n ’o n t pas eu  lieu p e n d a n t l 'année  
1995 (année b lanche). M . T sh itungi a  déclaré que  les bourses é ta ien t 
versées ta n t  que  les cours ava ien t lieu. D es b ou rses p o u r  la  fo rm ation  
p r o f e s s io n n e l le  s o n t  a u s s i  o c tro y é e s  à  d e s  r é fu g ié s .  L o r s q u e  
l 'a tte s ta tio n  p rov iso ire  exp ire  sans que  la  qualité  de réfugié  a it été 
re c o n n u e , le H C R  n 'e s t  p lu s  c o m p é te n t e t se d é c h a rg e  de  to u te  
re sp o n sab ilité  à  l 'é g a rd  des re q u é ra n ts  qui, s'ils d éc id en t de re s te r  
dans le pays, le fo n t à  leu rs  r isq u es e t périls, p o u v a n t ê tre , à  to u t 
m om en t, re fo u lés  à  la  f ro n tiè re  p a r  les a u to r ité s  congo la ises sans 
au tre  précau tion .

S e lo n  c e r ta in e s  s o u rc e s , le  b u r e a u  H C R  de B ra z z a v il le  ne  
déliv rera it m êm e p lus ces a ttesta tions. M êm e les réfugiés légalem ent 
reconnus ne bénéfic iera ien t pas de l’assistance due  p a r  le H C R . D e  
n o m b reu x  réfugiés sera ien t sans ab ri e t v iv ra ien t à  la  belle étoile. M . 
T shitungi a  p lu tô t to u rn é  le p rob lèm e en d éc la ran t que  l'assistance  
d is p e n s é e  é ta i t  l im ité e  d a n s  le  te m p s  e t  n e  p o u v a i t  p e r d u r e r  
éternellem ent, e t ce, au  g ran d  dam ne des réfugiés.

M . T sh itu n g i n o u s a  a ssu ré  que le b u re a u  de B razzav ille  e t la  
dé légation  rég ionale  é ta ien t q u o tid ien n em en t en  co n tac t e t q u e  les 
a lle r-re to u r de l ’agen t de liaison en tre  K inshasa  et B razzaville é ta ien t 
très  fréquen ts.

Selon le ra p p o rt d 'activ ités du  H C R  au  C ongo p o u r  1994/1995 et 
les perspectives p o u r 1 9 9 6 , il y  au ra it env iron  15 500 réfugiés au  
Congo. L a  p o p u la tio n  assistée  (financièrem ent) p a r  le H C R  es t de 
5 ’2 5 0  p e r s o n n e s ,  en  m a jo r i té  d e s  a n g o la is  ( 5 ’2 0 0 ) , q u e lq u e s  
tchadiens, des rw andais e t des zaïrois. Les réfugiés angolais son t p ris
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en  charge p a r  la  sous-délégation  du  H C R  à  P o in te-N oire . Les au tres 
réfugiés ré s id en t à  Brazzaville. Les réfugiés dits de longue date, en 
voie d ’in tégra tion , ne son t p lus assistés p a r  le H C R  qu i considère que 
c eu x -c i so n t d e v e n u s  d es  ré s id e n ts  à  p a r t  e n tiè re , a u to n o m e s  e t  
insérés socialem ent dans le pays. Selon M . Tshitungi, il sem ble que 
c e r ta in s  ré fu g ié s , in s ta l lé s  d e p u is  p lu s ie u r s  a n n é e s  a u  C o n g o , 
in sisten t p o u r  co n tin u er à  recevo ir u n e  aide d u  H C R ; o r celle-ci n ’est 
p lu s  ju s tif ié e  d a n s  la  r é a lité . P o u r ta n t ,  se lo n  d e s  r e p ré s e n ta n ts  
d 'O N G , les réfugiés ne so n t pas tra ités  convenablem ent. L 'an ten n e  
H C R  à  B ra z z a v ille  sem b le  n e  p lu s  a c c u e ill ir  les  p e rs o n n e s  q u i 
sonnen t à  sa p o rte  e t n ’assure  p lus le rôle originel qu i lui est dévolu 
d ’assistance et de p ro tec tion . A ux  d ires de l’O b se rv a to ire  congolais 
des d ro its  de l'hom m e (O C D H ), les p o rtes  de l 'an ten n e  H C R  son t 
restées ferm ées en ju in  1995. Le H C R  à  G enève con teste  en  bloc ces 
a l lé g a t io n s  e t  n o u s  a  a f f i r m e  q u e  le  b u r e a u  d e  B r a z z a v i l le  
fo n c tio n n a it  p a rfa ite m e n t, q u ’a u c u n  p ro b lè m e  d e  g e s tio n  n ’é ta it 
in te rv e n u  e t q u e  les réfug iés, q u a n d  ils y  av a ien t d ro it, recev a ien t 
l’assistance requise.

Le g o u v ern em en t congolais a lloua it a u p a ra v a n t u n  b u d g e t aux  
réfugiés m ais il a  été supprim é en  ra ison  de la  situation  économ ique 
d iffic ile  q u e  tr a v e r s e  le  p ay s  d e p u is  q u e lq u e s  te m p s . L e C om ité  
n ational d ’assistance au x  réfugiés, qu i accorde en d e rn ie r re sso rt le 
s ta tu t de réfugié, ne p a rv ien t p lus v ra im en t à  a p p o rte r  u n e  assistance 
sociale e t m édicale, ni à  p re n d re  en charge les réfugiés reconnus.

E n  m ars 1995, d eu x  réfugiés soudanais o n t saccagé le b u reau  du  
H C R  à  B razzaville, lassés d ’a tten d re  que le u r cas so it exam iné p a r  le 
délégué rég ional M . M oussarav i. Ce d e rn ie r a  égalem ent été m olesté. 
C e t a c c è s  de  v io le n c e  e s t, s e m b le - t- i l , d û  a u  f a i t  q u e  les d e u x  
so u d an a is  se so n t v us re fu se r  le s ta tu t de ré fu g ié  ap rès  sep t m ois 
d 'in certitu d e  et d ’atten te .

E n  o u tre ,  l 'O C D H  n o u s  a  f a i t  p a r t  d e  l 'a r r e s t a t i o n  d e  M . 
E m m anuel Cole, P ré s id e n t de l'A ssocia tion  des réfug iés au  C ongo 
(A R C ), le 9 n o v em b re  1995.^6 II e s t re p ro c h é  à  M.. C ole d '"avo ir 
a ttiré  l 'a tten tio n  d u  gouvernem en t congolais" face à  la  d iscrim ination
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d o n t  s o n t  v ic tim e s  les r é fu g ié s  d e  la  p a r t  d u  C o m ité  n a t io n a l  
d 'a s s is ta n c e  au x  ré fu g iés  (C N A R ) p o u r  l 'o b te n tio n  des ca rte s  de 
réfugiés. M . Cole, lui-m êm e réfugié , r isq u e  d 'ê tre  expulsé  d u  pays 
p o u r  avo ir émis cette  opinion.

A  la  le c tu re  d u  r a p p o r t  d 'a c tiv ité s  1994/1995  d u  H C R , il es t 
p ré v u  de su p p rim e r le p o ste  de ch e f de so u s-d é lég a tio n  à  P o in te - 
N o ire  a in si q u e  le p e rso n n e l d 'a p p u i e t les d ép en ses connexes en  
décem bre  1995. Trois postes locaux  se ro n t m ain tenus à  B razzaville. 
A près n o tre  en tre tien  avec M . T shitungi, celui-ci a  nu an cé  le ra p p o rt 
en  p réc isan t que, dans les c irconstances actuelles, la  sous-délégation 
ne sera it ce rta inem en t pas supprim ée à  la  da te  p révue  car les réfugiés 
angolais n 'o n t pas encore com m encé le rap a triem en t dans leu r pays. 
A ussi la  sous-délégation con tinuera-t-elle  de fo n c tionner ta n t que les 
réfugiés angolais sé jo u rn ero n t à  P o in te-N oire . L a  sous-délégation  se 
r e tire ra  p ro g ress iv em en t en  m êm e tem p s q u e  les réfug iés angolais 
com m enceron t à  re to u rn e r dans leu r pays.

M a lg r é  1 es d é n é g a t io n s  d e  M . T s h i tu n g i  c o n c e r n a n t  d e s  
p rob lèm es de réfugiés a u  C ongo, la  s itua tion  n 'e s t p as  aussi lim pide 
qu 'il y  p a ra ît e t il conv ien t de re s te r  v ig ilan t face à  u n  m alaise qu i 
sem ble persister.

II. L a  ju stice

L’ad m in istra tion  de la  justice constitue  u n  prob lèm e m ajeu r d o n t 
tous les ac teu rs  po litiques et civils o n t conscience. L’essentiel de la  
l é g is la t io n  d é c o u la n t  d e  la  C o n f é r e n c e  n a t io n a le  s o u v e r a in e  
[no tam m ent les lois de 1992 p o rta n t o rgan isa tion  et fonctionnem ent 
de la  C o u r suprêm e et d u  C onseil su p érieu r de la  m ag is tra tu re] a  été 
m odifié en  1994 sans q u ’aucune de ces lois n ’a it reçu  une  app lication  
concrète  e t n ’a it sub i l ’ép reuve d u  tem ps.

L es p a r tic ip a n ts  au  F o ru m  n a tio n a l su r la  c u ltu re  de p a ix  o n t 
affirm é que le pouvo ir jud iciaire  devait être lib re  e t in d ép en d an t e t 
s’exercer en  dehors de to u te  pression . L a  m ise en p lace d ’u n  com ité 
ch a rg é  de  fa ire  des p ro p o s itio n s  su r  la  ré o rg a n isa tio n  de la  fo rce  
p u b l iq u e  e t  s u r  la  r é h a b i l i t a t i o n  d u  p o u v o i r  ju d i c i a i r e  a  é té  
favorab lem ent accueillie. M ais ce com ité ne s ’est tou jou rs pas réu n i 
p o u r  ad o p te r u n  p lan  d ’action.



A. L’organUation de la  justice

a. La situation globale

Les p rob lèm es de la  justice  son t p rinc ipa lem en t d ’o rd re  m atériel. 
Le m anque de m oyens et la  crise socio-économ ique son t avancés p a r  
le  g o u v e rn e m e n t p o u r  ju s t if ie r  l ’é ta t  la m e n ta b le  de  l ’in s t i tu t io n  
ju d ic ia ire . Les b â tim e n ts  so n t v é tu s te s  (ils d a te n t de 1953) e t les 
équ ipem ents insuffisants. Les conditions de travail so n t déplorables. 
A u palais de justice, p lusieu rs m agistra ts de la  C our suprêm e doivent 
se p a r ta g e r  u n  b u re a u ;  le ju g e  de  l ’a p p lic a t io n  d es  p e in e s  e t le 
sec ré ta ria t d u  T ribunal de G ran d e  Instance, do iv en t trava ille r dans 
u n  cagibi situé sous u n  escalier, sans fenêtre, qu i leu r sert de bu reau . 
L’absence d ’électricité, la  non  conservation  des dossiers et l ’absence 
de classification des décisions de justice  ne facilitent pas le trav a il des 
juges e t du  p ersonnel judiciaire. E n  effet, il n ’existe pas d 'a rch ives et 
g én é ra lem en t les dossiers  e t décisions de ju s tice  so n t en tassés  au- 
dessus des arm oires sans pro tec tion , à  l’ép reuve de la  poussière, de la 
m oisissure et du  tem ps.

Les p rév en u s co m para issen t sales, en baillons d ev an t les juges. 
L a  p lu p a rt d u  tem ps, ils ne son t pas défendus car aucun  avocat n 'a  
été désigné p o u r  les rep résen ter. Les d ro its de la  défense son t alors 
in e x i s t a n t s .  I ls  s o n t  m é la n g é s  à la  fo u le  q u i  e n v a h i t  la  s a lle  
d ’audience. L ors de l'aud ience à  laquelle nous avons assisté le 26 ju in  
1995, la  foule s’é ta it m êm e reg roupée  de rriè re  le P rés id en t siégeant 
du  tribunal.

Les au to rités gouvernem entales elles-m êm es nous on t avoué leu r 
p ré o c c u p a tio n  q u a n t à  la  m a n iè re  d o n t la  ju s tic e  e s t re n d u e . Le 
P ré s id e n t de la  R é p u b liq u e , le P re m ie r  m in is tre  e t le G a rd e  des 
S ceau x  e x p rim e n t le u r  in sa tis fa c tio n  v is-à -v is  d es  m a g is tra ts . Le 
P rem ier p rés id en t de la  C our suprêm e, M . P lacide L enga [qui n 'es t 
a u jo u rd 'h u i  p lu s  en  p o s te  à  la  su ite  de l 'é le c t io n  des n o u v e a u x  
m em bres de la  C our suprêm e qu i s 'est ten u e  en janv ier 1996] s 'é ta it 
d é c la ré  trè s  in s a t is fa i t  q u a n t  à  la  m a n iè re  d o n t  tra v a i l la ie n t  les 
m agistra ts. Tous reconna issen t que ce tte  situa tion  est due en  grande 
p a r t i e  a u x  c o n d i t io n s  m a té r ie l le s  d e  t r a v a i l ,  d é s a s t r e u s e s  e t  
inadaptées, e t au  m anque de m oyens financiers -les m agistra ts son t



sous-payés-. Le gouvernem en t accen tue  su r le fa it q u e  les m agistra ts 
so n t p a r t ia u x  e t so u v e n t c o rro m p u s . P o u r  le g o u v e rn e m e n t, les 
m e m b re s  d e  la  C o u r  s u p rê m e  s o n t  l 'e x e m p le  d u  d é c l in  d e  la  
p ro fe ss io n  ju d ic ia ire . L es av is re n d u s  en  m a tiè re  de  c o n te n tie u x  
électoral en 1993, avaien t indisposé le gouvernem ent, ca r ils avaien t 
été émis en  sa  défaveur. L’in tég rité  des m em bres de la  C our suprêm e 
ava it a lors sérieusem en t été rem ise en  cause p a r  le pouvoir. Il fau t 
espérer que la  nouvelle C o u r suprêm e élue p a r  le P arlem en t réu n i en 
C ongrès en  janv ie r 1996 rem p lira  son rôle de g a ra n t de la  justice  avec 
foi, n eu tra lité  et intégrité .

L a  c o m p o s itio n  des ju r id ic tio n s  sem b le  r e f lé te r  les d iv is io n s  
ethn iques qu i ex isten t dans la  classe politique, ce qu i ne joue  pas en  
faveu r d ’une  justice  in d ép en d an te  et im partia le . Le d ro it se ra  ren d u  
n o n  p a s  e n  f o n c t io n  d e s  m o y e n s  a l lé g u é s  e t  d e s  a r g u m e n ts  
développés p a r  chacune des p a rtie s  m ais en  faveu r de la  p a rtie  qui 
se ra  de la  m êm e ré g io n  ou de la  m êm e e th n ie  q u e  les m a g is tra ts  
siégeant.

D e  leu r côté, les juges son t m écon ten ts de la  façon d o n t l’exécu tif 
in te rfè re  su r le pouvo ir jud iciaire , no tam m ent p a r  la  nom ination  de 
m ag istra ts  e t la  c réa tion  de tr ib u n a u x  p a r  sim ples no tes de service 
p r is e s  en  C o n se il d es  m in is tre s  a in s i  q u e  p a r  le rô le  d é v o lu  a u  
m in i s t r e  d e  la  J u s t i c e  a u  s e in  d u  C o n s e i l  s u p é r i e u r  d e  la  
m agistra tu re .

Les conditions de déten tion  des détenus et p rév en u s à  B razzaville 
so n t p ré c a ire s . S e lo n  c e r ta in e s  O N G , le u r  n o m b re  s e ra it  de  800 
env iron  alors que le m in istre  de la  Ju s tic e  nous a  donné u n  chiffre 
b ie n  e n  d e ç à  de  532 p r iso n n ie rs . N o u s  a v o n s  p u  c o n s ta te r  l ’é ta t  
d é la b ré  d e  la  m a iso n  d ’a r r ê t  d e  B ra z z a v il le  q u i d a te  d e  1953 . 
M alheureusem ent, nous n ’avons pas eu  le tem ps de v isite r le lieu lui- 
même; néanm oins, tous les tém oignages recueillis de p a r t  e t d ’au tre  
co nco rden t p o u r  dén o n cer le m anque d 'hygiène, la  m alnu trition , les 
épidém ies et les m aladies (paludism e, dysen terie , S ida). O n  déno te  
b e a u c o u p  d ’év as io n s  d u es  en  p a r t ie  a u  m a n q u e  d ’e x p é rie n c e  d u  
p e rs o n n e l  p é n i te n t ia i r e ,  fo rm é  de m ili ta ire s , s u rc h a rg é s  e t n o n  
qualifiés.



b. L e  s ta tu t  des m a g is tr a ts
e t  l'o rg a n isa tio n  du  b a rre a u

L a loi p o rta n t o rgan isa tion  de la  p rofession  d 'avoca t47 ainsi que 
la  loi p o rta n t s ta tu t de la  m ag istra tu re ,4® on t tou tes d eu x  été adoptées 
le 20 ao û t 1992.

1. L es avocats e t le B arreau

L’o rd re  n a tiona l des avocats et les b a rre a u x  ra tta ch és  à  chaque 
cou r d ’appel on t été créés p a r  la  loi d u  20 ao û t 1992, ce qu i p e u t en 
partie  exp liquer le m anque d 'o rgan isa tion  de la  p rofession  d ’avocat à 
l 'h e u re  ac tu e lle . E n  effet, il n ’y  a  p as  de s e c ré ta r ia t  n i de lo cau x  
spécifiques à  l’o rd re  des avocats. G énéralem ent, le B âtonn ier reço it 
les m em bres d u  C onseil de l’o rd re  p o u r  les réun ions de l ’o rd re  ou les 
avoca ts  q u i so u h a ite n t le re n c o n tre r  en  ta n t  que  B âtonn ie r, à  son 
cab inet professionnel.

Il n ’existe pas de cen tre  de form ation  professionnelle spécifique 
au x  avocats; les élèves av o ca ts  d o iv en t su iv re  des cou rs à  l'É co le  
nationale  d ’adm in istra tion  e t de la  m ag is tra tu re  (E N A M ) qu i dispose 
d ’u n e  section “m ag istra tu re  e t b a rre a u ”. A  l ’issue de cette form ation, 
ils p assen t leu r diplôm e d ’avocat.

E n  v e r tu  d e  l ’a r t ic le  2 de  la  lo i p o r t a n t  o rg a n is a t io n  d e  la  
p ro fe s s io n  d ’av o c a t, les a v o c a ts  e x e rc e n t de  m a n ié ré  l ib é ra le  e t 
indépendan te . P a r  ailleurs, l ’article 51 confère à  l’avocat, le choix  des 
m oyens de défense et de la  form e sous laquelle  il en ten d  les p résen ter.

N ou s avons vou lu  savoir si, en  p ra tique , les avocats d isposaien t 
e ffec tiv em en t d ’u n e  p le in e  l ib e r té  d ’a c tio n  d an s le  ch o ix  de le u r  
défense. D ’après nos en tre tiens avec divers avocats, il sem ble q u ’ils 
exercen t re la tivem ent lib rem en t leu r activité e t que les rap p o rts  avec 
les m agistra ts so ient cordiaux. E n  fait, l ’avocat p e u t choisir le type  de 
défense q u ’il souhaite  e t p e u t assister et défendre  les in té rê ts  de qu i il

47 Voir Annexe 2: Loi n° 026-92 du 20 août 1992 portant organisation de la 
profession d ’avocat.

48 Loi n° 023-92 du 20 août 1992 portant statut de la magistrature.



v eu t. L a  seu le  d ifficu lté  q u i p e u t  se p o se r  ré s id e  d an s  la  décision  
ren d u e  p a r  le juge. Il sem ble que  les p rob lèm es de rég ionalism e et 
d ’e th n ic ism e  tro u v e n t u n e  illu s tra tio n  f la g ra n te  q u a n d  il s ’ag it de 
re n d re  justice. Le m ag istra t re n d  le d ro it en  priv ilég ian t les in térê ts  
tr ib au x . Il favorisera  la  p a rtie  qu i est de sa fam ille politique, de son 
ethn ie  ou  de sa  région. L’objectiv ité e t l ’im partia lité  ne  son t a lors p lus 
les p rin c ip es  m ais d e v ie n n e n t les ex cep tio n s. E n  ou tre , les cas de 
co n cu ssio n  e t de c o rru p tio n  des m ag is tra ts  sem b len t fréq u en ts ; la  
p a rtie  qu i a u ra  su ê tre  la  p lus persp icace  e t convaincante  se ra  sû re  
d ’o b ten ir  ga in  de cause. C ’est en  to u t  cas l'im age de la  ju stice  qu i 
re s so r t  des tém oignages recue illis . A  t i tre  a n ecd o tiq u e , u n  av o ca t 
nous a  déclaré  q u ’il rep résen ta it, dans u n e  p ro céd u re  de divorce, le 
m a r i  d ’u n e  fe m m e  d o n t  la  s o e u r  e s t  m a g is t r a t .  D a n s  ce s  
c irconstances, cet avocat nous a  avoué être  p resq u e  sû r de p e rd re  la  
p ro céd u re  de divorce. D an s u n e  affaire de d estru c tio n  de m aison où 
il rep ré sen ta it cette  fois u n e  p erso n n e  qu i est de  la  m êm e rég ion  que 
la  m ouvance présidentielle , celle-ci a  été indem nisée rap id em en t p a r  
l 'E ta t congolais. O r  d ’au tres  dossiers d ’indem nisation  re s ten t b loqués 
indéfin im en t sans ra isons valab les depuis des m o is .^

Les avocats se son t m on trés  inqu ie ts  co n ce rn an t la  c réa tio n  de 
t r ib u n a u x  e t d ’u n e  c o u r  d ’a p p e l a in s i q u e  d e  la  n o m in a tio n  des 
p résiden ts de ces ju rid ic tions p a r  sim ples no tes de service prises en  
C onseil des m inistres. Ces p ra tiq u es ju rid iq u em en t inconcevables on t 
p rovoqué  l’ind ignation  de la  profession. C erta ins avocats on t m êm e 
déc idé  de  b o y c o tte r  ces lieu x  e t c o n tin u e n t de  re fu se r  de p la id e r  
d ev an t ces instances.

2. Led m agidtrabt

Les fu tu rs m ag istra ts reço iven t u n e  fo rm ation  à  l’É cole nationale  
d ’adm in istra tion  et de la  m ag is tra tu re  (E N A M ).

Les m ag istra ts du  siège et du  p a rq u e t son t nom m és p a r  d éc re t d u  
P résid en t de la  R épub lique  su r p roposition  d u  C onseil su p érieu r de 
la  magistrature.®^ E n  p ra tique , la  p ro céd u re  suivie est d ifférente. Le

49 Voir infra: "l'affaire du général Mokoko".
50 Article 135 de la Constitution.



Conseil su p érieu r de la  m ag istra tu re  n ’ayan t to u jo u rs  pas été institué  
e t ses m em bres pas encore élus p a r  le P arlem en t réu n i en congrès, les 
m ag is tra ts  d u  siège et d u  p a rq u e t so n t nom m és p a r  d éc re t p ris  en 
C o n s e i l  d e s  m in is t r e s .  A in s i ,  le s  p r é s id e n t s  d e s  ju r id i c t i o n s  
récem m ent créées p a r  no tes de service on t été nom m és de la sorte. 
C ’e s t  p e u  c o n fo rm e  a u  p r in c ip e  de  s é p a ra t io n  d es  p o u v o irs . Il 
sem blerait égalem ent que q u a tre  m ag istra ts a ien t été désignés p a r  le 
P résid en t de la  R épub lique  p o u r  siéger à  la  C our suprêm e av an t la  
ten u e  officielle des élections au  P arlem ent. E n  effet, aux  term es de 
l’article 129 alinéa 3 de la  C onstitu tion , les m ag istra ts  siégeant à  la  
C o u r  su p rê m e  so n t é lu s p a r  le P a r le m e n t r é u n i  en  co n g rès . C es 
irrégu larités illu stren t l ’ingérence  flag ran te  d u  pou v o ir exécu tif su r le 
p o u v o ir  ju d ic ia ir e .  L es m a g is t r a ts  s ié g e a n t  à  la  n o u v e lle  C o u r  
su p rê m e , é lu s  en  ja n v ie r  1996 , d o iv e n t  p r o c h a in e m e n t  p r ê te r  
serm ent. Il fau t e sp é re r que ce tte  nouvelle C o u r sup rêm e rem plira  
convenab lem ent son rôle à  la  tê te  d u  pouv o ir jud icia ire  e t g a ran tira  
son autonom ie p a r  ra p p o r t au  pou v o ir exécutif.

O n  rep ro ch e  au x  m agistra ts d ’ê tre  co rrom pus e t de ne pas ren d re  
des décisions de ju stice  sa tisfa isan tes. D e  p lus, la  com position  des 
co u rs  sem ble  re f lé te r  les d iv isions e th n iq u e s  qu i e x is te n t d an s  la  
classe p o litiq u e . O r, u n  m a g is tra t d o it ê tre  lib re  de  to u te  em prise  
po litique ou p a rtisan e  qu i flé trit son im age de serv iteu r d 'u n e  justice 
im p a rtia le  e t in d é p e n d a n te . Il fa u t d ’a b o rd  c o n d a m n e r  les p rise s  
d ’opinion, les choix  politiques. S inon  ce type  d ’a ttitu d e  engendre  u n  
e f fe t d e  r e je t  de  la  p o p u la t io n  e n v e rs  la  ju s t ic e .  D ’a il le u r s , la  
p o p u la tio n  n ’a  dé jà  p lu s  v ra im en t confiance dans l ’en tité  jud ic ia ire  
ro n g ée  p a r  le sp e c tre  de la  c o rru p tio n ; c o rru p tio n  qu i m en ace  et 
te rn it  l ’a u ra  d u  m agistrat. Si l ’une  des parties  a  de l ’argent, elle est 
sû re  d ’avo ir gain  de cause. A u jo u rd ’hui, les m ag istra ts  n ’on t pas les 
m oyens de leu r existence et les conditions de trav a il dép lorab les ne 
f a v o r is e n t p a s  l ’é p a n o u is se m e n t de la  p ro fe ss io n . Le p ro fe s s e u r  
M akoundzi-W olo  a ttrib u e  le m anque d ’indépendance  des m agistra ts 
à  30  a n s  d e  t r a d i t i o n  m o n o p a r t i t e .  C o n s c ie m m e n t  o u  
in c o n s c ie m m e n t,  les  m a g is t r a ts  f o n c t io n n e n t  e n c o re  a v e c  d es  
m écan ism es h é r ité s  de  la  c u ltu re  m o n o p a rtis a n e . L e fa it  q u e  les 
m agistra ts eux-m êm es n ’a ien t pas encore p ris  conscience q u ’ils son t 
d e v e n u s  u n  v é r i ta b le  p o u v o ir , com m e le p o u v o ir  e x é c u tif  o u  le 
pouvo ir législatif, re s tre in t la  p o rtée  de leu r action.

L e r e je t  d e  la  ju s t ic e  p a r  la  p o p u la t io n  a  m is  en  é v id e n c e  
l 'év en tu e lle  rem ise  en  exerc ice  des tr ib u n a u x  co u tum iers. C eux-ci



rep résen ten t, en effet, u n e  phase  in term édia ire  de conciliation  av an t 
que  l ’affaire  ne so it p o rtée  d ev an t les tr ib u n a u x  de d ro it com m un. 
D a n s  les m ilieux  ru ra u x , no tam m ent, la  p e u r  de la  justice  est p lus 
g ra n d e  q u ’en  m ilieu  u rb a in  e t  t r a în e r  son  a d v e rs a ire  d e v a n t les 
tr ib u n a u x  rep résen te  u n e  m arque  d ’irre sp ec t flagran te . L’in stau ra tio n  
de tr ib u n a u x  coutum iers d o n n era it l ’occasion de réso u d re  les litiges 
dans u n  cad re  p lus convivial que celui des ju rid ic tions jud iciaires et 
lim iterait les règlem ents de com pte ex trajud iciaires.

B. Les piliers de la  justice

a . L e  m in is tr e  de la  J u stice

L a  loi du  1er ju in  1994 p o r ta n t s ta tu t d u  G ard e  des S ceau x ,51 
m in istre  de la  Ju s tic e , p rév o it que  to u te  p e rso n n a lité  nom m ée au x  
fonctions de G arde  des Sceaux, dev ien t d 'office m ag istra t ed qualité  
hors h ié ra rch ie .5  ̂ C ette  qualité  s 'é te in t avec la  cessation de l ’exercice 
des fonctions de m in istre  de la  Ju s tice .

L e G a rd e  d es  S c e a u x  d e v ie n t  le p r e m ie r  v ic e -p ré s id e n t  d u  
C onseil su p érieu r de la  m ag istra tu re  en  v e rtu  de l’artic le  3 nouveau  
de la  loi d u  18 octobre 1994 p o rta n t in stitu tion  d u  Conseil su p érieu r 
d e  la  m a g is tr a tu re  e t m o d if ia n t la  lo i d u  20  a o û t 1 9 9 2 .5^  C e tte  
d e r n iè r e  p r é v o y a i t  q u e  le  m in is tè r e  de  la  J u s t i c e  r e m p l is s a i t  
u n iq u em en t les fonctions de sec ré ta ria t d u  C onseil su p é rie u r de la  
m ag istra tu re .

b. L e  C o n se il su p érieu r  
de la  m a g is tr a tu r e

L’a r tic le  134 de  la  C o n s ti tu t io n  d isp o se  q u ’il e s t in s t i tu é  u n  
C onseil su p érieu r de la  m ag is tra tu re  p résid é  p a r  le P ré s id e n t de la

51 Voir Annexe 3: Loi n° 4/94 du 1er juin 1994 portant statut du Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice.

52 Ibiï)., Article 1er.
53 Nom Annexe 4 : Loi n° 024/92 du 20 août 1992 modifiée par la loi n° 29/94 du 18 

octobre 1994 portant institution du Conseil supérieur de la magistrature.



R épublique  d o n t les m em bres se ro n t élus p a r  le P arlem en t réu n i en 
c o n g rè s  e t s e lo n  le s  c o n d i t io n s  f ix é e s  p a r  la  lo i. L a  lo i f ix a n t  
l 'o rg a n is a t io n , la  c o m p o s itio n  e t le  fo n c tio n n e m e n t d u  C o n se il 
su p érieu r de la  m ag is tra tu re  a  été p ro m u lg u é e ^  m ais est restée  le ttre  
m o r te  d a n s  la  m e su re  o ù  l 'in s t i tu t io n  n ’a  p a s  é té  é ta b lie  e t  les 
m ag istra ts la  com posan t pas encore  nom m és. Le Conseil su p érieu r de 
la  m ag istra tu re  est censé être  le g a ran t de l’indépendance  d u  pouvoir 
judiciaire. Son  rô le est p rim ord ia l pu isque  c ’est su r ses p ropositions 
que le P rés id en t de la  R épub lique  nom m e les m ag istra ts d u  siège et 
du  p a rq u e t .^  M ais sa ra ison  d ’ê tre  p o u rra it ê tre  te rn ie  p a r  l ’in trusion  
e t l ’in g é re n c e  f la g r a n te s  e t s y s té m a tiq u e s  d e  l ’e x é c u t i f  s u r  le 
judiciaire.

E n  effet, la  lo i d u  18 o c to b re  1994 a p p o r te  les m o d ifica tio n s 
suivante: le G ard e  des sceaux  dev ien t le p rem ie r v ice-p résid en t du  
C onseil su p é r ie u r  de la  m a g is tra tu re  a lo rs q u e  le P ré s id e n t de la  
C our suprêm e en dev ien t le deuxièm e v ic e -p ré s id e n t.^  A u p arav an t 
la  lo i de  1992 c o n fé ra it  a u  m in is tè re  de la  J u s t ic e  la  c h a rg e  d u  
se c ré ta r ia t  d u  C onse il su p é r ie u r  de la  m a g is tra tu re  e t le P re m ie r 
p ré s id e n t  de la  C o u r  su p rê m e  é ta it  le v ic e -p ré s id e n t d u  C o n se il 
su p é rie u r de la  m ag is tra tu re . Le G ard e  des S ceau x  p e u t siéger au  
Conseil su p érieu r de la  m ag is tra tu re  m ais ne p e u t re n d re  de décisions 
de justice.

L’article 11 nouveau  de la  loi d u  18 octobre  1994 su r le C onseil 
su p é r ie u r  de  la  m a g is tra tu re  p ré v o it  q u e  c ’e s t le P ré s id e n t  de la  
R épub lique , en  sa  q ualité  de P ré s id e n t du  C onseil su p é rie u r de la 
m agistra tu re , qu i é tab lit et p résen te  la  liste des m agistra ts soum is à 
l ’é le c tio n  d u  P a r le m e n t  p o u r  s ié g e r  à  la  C o u r  s u p rê m e . C e tte  
p ré ro g a tiv e  é ta it a u p a ra v a n t a ttr ib u é e  au  C onseil su p é r ie u r  de la  
m ag istra tu re  dans l’ancien  article 11 de la  loi d u  20 ao û t 1992.

54 Ibïd.
55 Voir Annexe 4\ L'artiele 9 nouveau de la Loi n° 29/94 du 18 octobre 1994 

portant institution du Conseil supérieur de la magistrature dispose: “[S]ur 
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56 Voir Annexe 4\ article 3 nouveau de la Loi du 18 octobrel994 portant institution 
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D o rén av an t, le Conseil su p érieu r de la  m ag is tra tu re  d ev ra  veiller 
à  ce  q u e  le s  n o m in a tio n s  de  m a g is tr a ts  o b é is s e n t  a u x  c r i tè r e s  
d 'im p a r tia li té , de  p ro b ité  m o ra le  e t  d u  c u rsu s  p ro fe ss io n n e l. Le 
critère  d ’ancienneté  des m ag istra ts  p rév u  dans l'anc ien  artic le  10 de 
la  loi de 1992 a  été supprim é dans l ’artic le  10 nouveau  de la  loi du  18 
oc tob re  1994. E n  outre , les m ag istra ts éligibles à  la  C o u r suprêm e, 
d o n t  la  lis te  e s t  p r é s e n té e  a u  P a r le m e n t p a r  le  P r é s id e n t  de  la  
R épublique, d ev ro n t avo ir une  ancienneté  de 12 ans et non  plus de 
15 ans.^ '

L ’e n s e m b le  d e  c e s  d i s p o s i t io n s  r é v è le  u n e  t e n t a t i v e  d e  
d éstab ilisa tio n  d an g e reu se  du  p o u v o ir  ju d ic ia ire ; celle-ci d o it ê tre  
co n trée  a v a n t q u ’elle ne p re n n e  des p ro p o rtio n s  tro p  in q u ié tan te s  
p o u r l'av en ir de l’institu tion .

A c tu e llem en t, c ’es t le C o n se il des m in is tre s  q u i fa it office de 
C onseil su p é rie u r  de la  m a g is tra tu re  e t qu i nom m e p a r  d é c re t les 
m ag istra ts , ce qu i co n trev ien t to u t à  fa it au  p rin c ip e  de sép ara tio n  
des pouvoirs reconnu  p a r  la  C onstitu tion . P o u r illustration , on p eu t 
c ite r  la  nom in a tio n  récen te  de p lu sieu rs  p ré s id en ts  de ju rid ic tio n s. 
Ces nom inations fon t su ite à  la  m esure, non  m oins su rp ren an te  et p eu  
ju rid ique, p rise  p a r  le Conseil des m inistres qu i a  créé c inq  tr ib u n a u x  
de com m erce (do n t u n  à  B razzaville e t u n  à Po in te  no ire), u n e  cour 
d ’a p p e l  à  D o lis ie , d e u x  t r ib u n a u x  d e  g ra n d e  in s ta n c e  e t  t ro is  
t r ib u n a u x  d ’instance p a r  sim ples no tes de service. Selon le m in istre  
de la  Ju s tic e , ces tr ib u n a u x  et cou r on t été créés p a r  nécessité  et à  u n  
m om ent où il fallait agir vite. M ais en vo u lan t ag ir vite, la  p ro céd u re  
légale, ta n t  en ce qu i concerne la  nom ination  de m ag istra ts , ^  q u 'en  
ce qu i concerne la  créa tion  de ju rid ic tions, n ’a  pas  été suivie.

E n  effet, en  v e rtu  de l’article 129 a linéa 1er de la  C onstitu tion , les 
tr ib u n a u x  son t créés p a r  u n e  loi. Le lég isla teu r dé tien t l ’au to rité  p o u r 
c réer les ju rid ic tions nationales. Le g o uvernem en t est dans la  légalité 
q u an d  il décide de p ro p o se r des p ro je ts de lois v isan t à  in s tau re r  des

57 Voir Annexe 4\ article 11 nouveau de la loi n° 29/94 du 18 octobre 1994 portant 
institution du Conseil supérieur de la magistrature.

58 Voir Annexe 4\ l'article 9 nouveau de la Loi n° 29/94 du 18 octobre 1994 portant 
institution du Conseil supérieur de la magistrature n'a pu être appliqué du fait 
que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas encore institué.



tr ib u n a u x  dev an t le P arlem ent, seul com péten t p o u r v o te r les p ro jets 
soum is. O r, dans les cas d 'espèce, les ju rid ic tions on t été créées avan t 
l ’exam en des pro je ts de lois e t leu r adop tion  p a r  le P arlem ent. E n  fait 
ces in stan ces  o n t été régu la risées  p a r  le P a rlem en t à  la  session  de 
ju ille t 1995. M ais les faits so n t là: les ju rid ic tio n s o n t été créées e t 
m ises en fo n c tio n n em en t av an t m êm e que les p ro je ts  de lois ne soient 
exam inés p a r  la  P arlem ent. C ette  p ra tiq u e  d ’exam en a posteriori des 
p ro je ts de lois et le fa it que l’on  crée des ju rid ic tions p a r  voie de notes 
de serv ice  ne so n t ju r id iq u e m e n t p as  accep tab le s  e t re m e tte n t en  
cause to u t le p rocessus législatif d ’adop tion  des lois.

c. La Cour suprême

P e n d a n t n o tre  séjour à  B razzaville, nous avons ren co n tré  à  deux  
reprises le P rés id en t de la  C o u r suprêm e av an t élection, M . Placide 
Lenga. Les élections des d ix -n eu f m agistra ts dev an t siéger au  sein de 
la  nouvelle C o u r suprêm e qu i devaien t se d érou ler p e n d a n t la  session 
p a r le m e n ta ire  d é b u ta n t  en  ju ille t 1995 o n t fin a le m e n t eu  lieu  en 
ja n v ie r  1996. L es m e m b re s  e t le  P re m ie r  p r é s id e n t  de  la  C o u r  
suprêm e ne son t p lus les m êm es.

1. L ’organisation e t le fonctionnem ent
de la  Cour suprême

L a  C o n stitu tio n  d ispose q u e  “[l]e p o u v o ir jud ic ia ire  est exercé 
p a r  la  C o u r suprêm e et les au tres  ju rid ic tions nationales créées p a r  la  
loi [...]” e t que  les m agistra ts com posan t la  C our suprêm e son t élus 
p a r  le P arlem en t réun is en  congrès dans les conditions fixées p a r  la  
loi.59 Les m em bres de la  C o u r suprêm e son t inam ovibles. E n  outre, 
l ’a r tic le  129 de  la  C o n s ti tu t io n  d isp o se  q u e  c ’e s t  la  lo i q u i fixe  
l ’o rg a n is a t io n , la  c o m p o s itio n  e t le  fo n c tio n n e m e n t d e  la  C o u r  
suprêm e. L a  loi p o rta n t o rgan isa tion  e t fonc tionnem en t de la  C o u r 
suprêm e a  effectivem ent été p rom ulguée  d ’office le 20 ao û t 1992 e t a 
é té m odifiée p a r  u n e  loi d u  18 o c to b re  1994.60 L a  C o u r suprêm e,

59 Article 129 de la Constitution.
60 Voir Annexe 5: Loi n° 025/92 du 20 août 1992 p o rta n t o rganisation  et 

fonctionnement de la Cour suprême modifiée par la Loi n° 30/94 du 18 octobre 
1994.



ju s q u 'a u x  é lec tio n s de ja n v ie r  1996, é ta it u n  h é r ita g e  de  l 'a n c ie n  
rég im e e t v iv a it de m an ière  tran s ito ire . A u jo u rd 'h u i, les n o u v eau x  
m agistra ts siégeant en  son sein a tten d en t d 'ê tre  in tron isés (p resta tion  
de serm ent) p o u r  pouvo ir accom plir p le inem ent leu r travail.

Les nouvelles d ispositions constitu tionnelles et législatives n ’on t 
p a s  e n c o re  é té  a p p liq u é e s . L’é le c tio n  d es m e m b re s  d e  la  C o u r  
suprêm e est vécue com m e une élection politique. L a  loi énum ère les 
c ritè res d ’im partia lité , de b o n n e  m oralité  e t d 'an c ien n e té  de 12 ans 
p o u r  le cho ix  des m ag is tra ts . O r, il e s t c la ir  que  l ’é lec tion  de ces 
m ag istra ts  s 'e s t faite, selon certains, su rto u t en  fonction  de critè res 
su b je c tifs  te ls  q u e  le u r  a p p a r te n a n c e  e th n iq u e  o u  le u r  c o u le u r  
politique. Ce qu i pose u n  p rob lèm e de d iscrim ination  fondam ental. 
Le p a rti qu i a  la  m ajorité  au  P arlem en t fait sa  C o u r suprêm e com m e 
il l ’en tend: il élit les m agistra ts de sa tr ib u  ou de sa  famille politique. 
P a r  a illeu rs, le jeu  p a ra ît  d ’o res et d é jà  faussé , p u isq u e  dès av an t 
l ’é le c tio n , le  g o u v e rn e m e n t a v a it  d é jà , se lo n  c e r ta in e s  ru m e u rs , 
n o m m é  p a r  d é c r e t  c e r t a in s  m e m b re s  d e  la  C o u r  s u p r ê m e . 
M alh eu reu sem en t, ces d écre ts  de n o m ina tion  n ’on t pas été pub liés 
offic ie llem ent. Il é ta it d o n c  im possib le  q u ’u n  reco u rs  en  excès de 
p o u v o ir  p o u r  v o ir  a n n u le r  ces d o cu m en ts  so it in te n té  d e v a n t les 
tr ib u n a u x  adm inistratifs. Les m ag istra ts élus ou  nom m és de la  sorte 
n e  s e ro n t  q u e  d es  p io n s  s u r  l ’é c h iq u ie r  p o lit iq u e , à  la  b o tte  de 
l’exécutif, sans indépendance  ni neu tra lité .

A u  d e m e u ra n t, le n o m b re  des m a g is tra ts  s ié g e a n t à  la  C o u r  
suprêm e a  été m odifié p a r  d éc re t p ris  en  C onseil des m in istres. L a  
C o nstitu tion  ne  prévoit, q u a n t à  elle, au cu n  chiffre précis. E n  1995, 
da te  à  laquelle  n o tre  m ission a  eu  lieu, la  C o u r suprêm e com ptait 28 
m em bres. L a  loi d u  18 octobre  1994 m odifian t la  loi d u  20 a o û t 1992 
su r la  C o u r  su p rêm e  a  é tab li u n e  re s tr ic tio n  en  p ré v o y a n t q u e  la  
C o u r su p rêm e ne se ra it p lu s com posée que de 15 juges et, avec le 
m in istère public, de 19 m agistrats. A van t am endem ent, la  loi de 1992 
p ré v o y a i t  q u e  la  C o u r  s e r a i t  c o m p o sé e  de  18 ju g e s  e t, a v e c  le 
m in istère  public, de 25 m agistrats. E n  janv ier 1996, 19 m ag istra ts  on t 
été effectivem ent élus p a r  le P arlem en t réu n i en  congrès p o u r  siéger 
aup rès de la  nouvelle C o u r suprêm e.

Les critè res objectifs de sélection o n t égalem ent été révisés: de 15 
a n s  d ’a n c ie n n e té  m in im u m  la  lo i  e s t  d e s c e n d u e  à  12 a n s



d 'anc ienne té .^1 C ette  d isposition  est in q u ié tan te  si l ’on  considère que 
les m ag is tra ts  s iégean t dan s ce tte  in stan ce  so n t censés re p ré se n te r  
des “sages” d o n t l’expérience et la  dignité ne fon t a u cu n  doute.

2. L ’au torité  jurid ique e t m orale
de la  Cour duprême rem u e en caude

Il existe u n  conflit o u v ert en tre  la  C our suprêm e et les pouvoirs 
publics. C onflit qu i tro u v e  son o rig ine dans la  série d ’avis q u ’avait 
ren d u e  la  C o u r suprêm e en  1993 su r l ’in te rp ré ta tio n  de l’artic le  75 de 
la  C onstitu tion  e t en  m atière de con ten tieux  électoral. Les au to rités 
pub liques de l ’époque e t le P résid en t L issouba n ’avaien t pas apprécié  
que  la  C o u r su p rêm e se m ette  en  p o rte  à  fau x  avec le p o u v o ir en 
place e t celui-ci avaien t désavoué la  C o u r en  re je tan t pub liquem en t 
les avis rendus.

L’avis p o r ta n t  su r  l 'a r tic le  75 e t n o ta m m e n t s u r  le co n cep t de 
m a jo rité  p a r le m e n ta ire  v isa it à  d é te rm in e r  d an s  q u e lle  m e su re  le 
P résid en t de la  R épub lique  po u v ait d écider de d issoudre  l’A ssem blée 
n a tio n a le  en  v e r tu  de l ’a rtic le  80 de  la  C o n s titu tio n . L a  m ajo rité  
p a rlem en ta ire  a y a n t a lo rs bascu lé  d u  cô té de l'opposition , fallait-il 
qu e  le P ré s id e n t a c cep te  c e tte  s itu a tio n  e t ch o is isse  son  P re m ie r  
m in is tre  p a rm i la  n o u v e lle  m a jo r ité  p a r le m e n ta ire  e t a c c e p te  la  
cohabita tion? Le con tex te  po litique faisant, le P rés id en t a  estim é q u ’il 
ne  lu i s e ra i t  p a s  p o ss ib le  de g o u v e rn e r  d a n s  ces c o n d itio n s  e t a 
considéré q u ’il se d irigeait vers u n e  crise aiguë et pers is tan te  en tre  le 
p o u v o ir  e x é c u tif  e t le  P a r le m e n t q u i r i s q u a i t  d e  c o m p ro m e ttre  
l 'éq u ilib re  des in stitu tio n s pub liques. C ’est p o u rq u o i il a  décidé de 
d is s o u d re  l ’A sse m b lé e  n a t io n a le  en  v e r tu  de  l 'a r t ic le  80  de  la  
C onstitu tion .

L a  C o u r suprêm e a  alors été saisie p o u r  avis su r  la  question  et 
s ’est p ro n o n cée  en  d é c la ra n t q u e  le P ré s id e n t d ev a it n o m m er son 
P r e m ie r  m in is t r e  a u  s e in  d e  la  m a jo r i té  p a r le m e n ta i r e  q u i  se 
d ég ag ea it à  l ’A ssem blée  n a tio n a le . C e t avis co n firm a it la  p o s itio n

61 Voir Annexe 5  : article 9 nouveau de la Loi n° 30/94 du 18 octobre 1994 portant 
organisation et Fonctionnement de la Cour suprême.



selon laquelle le P résid en t devait choisir son P rem ier m in istre  parm i 
les ra n g s  de  la  m a jo r ité  p a r le m e n ta ire  d 'a l o r s .^  D é d a ig n a n t  ce 
d e rn ie r avis, le P rés id en t L issouba d éc id a  de d issoudre  l'A ssem blée 
nationale; des élections législatives anticipées fu re n t alors organisées.

Ce so n t ces m êm es élections qu i o n t p rov o q u é  la  seconde friction  
en tre  la  C o u r sup rêm e e t le P ré s id e n t L issouba. E n  effet, la  C o u r 
sup rêm e, fa isan t tra n s ito ire m e n t office de C onseil con stitu tio n n e l, 
gère  le con ten tieux  électoral. P a r  ses avis du  28 et d u  29 ju in  1993 
respectivem ent, la  C our suprêm e a  déclaré  que  la  p roclam ation  des 
résu lta ts  des élections législatives anticipées, p a r  a rrê té  du  m in istre  
de l ’In térieur, p o u r  le p rem ier to u r  n ’é ta it pas conform e au x  tex tes en 
v ig u e u r e t que  l’o rg an isa tio n  des o p éra tio n s é lec to ra les d u  second  
to u r  n ’é ta it p as  n o n  p lus con fo rm e a u x  tex te s  en  v igueur. P a r  ces 
av is, elle re m e t en  cau se  l ’e fficac ité  de la  C om m issio n  n a tio n a le  
électorale e t s ’érige en censeu r du  pouv o ir en p lace en  déc la ran t que 
celui-ci a  transg ressé  la  loi. Ces avis on t divisé la  classe politique. Ils 
n ’o n t  p a s  é té  su iv is  p a r  le  P ré s id e n t  q u i a  d é c la ré  ne  p lu s  fa ire  
confiance à  la  C o u r d o n t les m em bres, po litiq u em en t é tiquetés, ne 
garan tissa ien t pas l ’im partia lité  requ ise  p a r  le u r fonction . L a  vague 
de v io lence  qu i a  su iv i la  p ro c la m a tio n  des ré su lta ts  tém o ig n e  d u  
c o n te x te  t e n d u  d a n s  le q u e l  s ’e s t  d é ro u lé  le  s c r u t in .  L e s  a v is  
p ro n o n c é s  n 'o n t  p a s  é té  su iv is  d 'e f fe t  e t  la  C o u r  a  p u re m e n t  e t 
s im p lem en t été dessaisie , d ’ap rès  le P re m ie r p ré s id e n t L enga, p a r  
l’A ccord  de L ibreville conclu  en 1993; ce d e rn ie r a, en  effet, p rocédé 
à  la  p ro c la m a tio n  des ré su lta ts  d u  p re m ie r  to u r  en  p ré se n c e  des 
personnalités politiques in téressées.

Le P rem ier p résid en t L enga  nous a  confié son inqu ié tude  face à  
u n e  ju s t ic e  q u ’il n ’e s tim e  p a s  l ib re ;  d ’a u t a n t  q u e  le s  h o m m e s  
politiques ne v eu len t com prendre  en d ro it que ce q u ’ils v eu len t b ien  
en tendre.

C. Led pratiquer abusives

L a  len teu r des p ro céd u res  jud iciaires e t le fa it que les d ro its  dé la  
d é f e n s e  s o ie n t  q u o t id ie n n e m e n t  b a f o u é s  p a r  le s  m a g is t r a t s  
tém oignen t des nom breuses carences d u  systèm e jud iciaire  congolais.

62 Avis n" 004/CS-93 rendu par la Cour suprême le 3 avril 1993.



a . L a  g a r d e  à  v u e ^

Le délai légal de la, garde  à  vue  est fixé à  72 li au  to tal. Passé ce 
délai, la  garde  à  vue dev ien t irrégu lière  si elle n ’est pas au to risée  p a r  
le p ro c u re u r  de la  R épublique. Le code de p ro céd u re  pénale  prévoit, 
en  son article 48, que le délai de 72 h  p e u t ê tre  à  nouveau  pro longé 
de 48 h  p a r  au to risa tion  écrite  d u  p ro c u re u r de la  R épub lique  ou du  
ju g e  d ’in s t r u c t io n  d û m e n t  r e n s e ig n é . C e s o n t  d e s  d is p o s it io n s  
im péra tives e t p o u rtan t, il est f réq u en t de v o ir  les délais p ro longés 
in d é f in im e n t  p a r  le s  o f f ic ie rs  d e  p o lic e  ju d ic ia i r e  s a n s  q u e  le 
p r o c u r e u r  de  la  R é p u b liq u e  a i t  d o n n é  so n  av a l. C es m é th o d e s  
a b u s iv e s  d o iv e n t  ê t r e  c o m b a t tu e s  c a r  e lle s  n e  f a v o r i s e n t  p a s  
l ’a v è n e m e n t d ’u n  É ta t  d e  d ro it, p a r  d é fin itio n , re s p e c tu e u x  des 
dispositions légales. D e  gros efforts re s ten t à  accom plir à  ce niveau.

b. L a  d é ten tio n  p réven tive65

É n  p rem ie r lieu, en v e rtu  de l'artic le  108 d u  code de p ro céd u re  
pénale, "tou te  p ersonne  a rrê tée  en v e rtu  d ’u n  m an d a t d ’am ener, qu i a 
été m ain tenue p e n d a n t p lus de 72 h  dans la  m aison d ’a rrê t sans avoir 
été  e n te n d u e  [p a r  le p ro c u re u r  de la  R é p u b liq u e ] e s t co n s id é rée  
com m e a rb itra irem en t d é ten u e”. Les m ag istra ts  e t fonctionnaires qui 
o n t o rd o n n é  ou  sc iem m en t to lé ré  c e tte  d é te n tio n  so n t p u n is  des 
peines p révues au x  articles 119 e t 120 d u  code pénal. C ’est d ire q u ’en 
théorie, le non  resp ec t de la  loi est sévèrem ent réprim é. E n  p ra tique , 
la  m enace de la  sanction  ne sem ble pas avo ir u n  im pact décisif su r 
l ’a ttitu d e  des m ag istra ts et des officiers de police judiciaire.

P arfo is, à  l 'issue  d 'u n  in te rro g a to ire , u n  m a n d a t de d ép ô t p e u t 
ê tre  d é liv ré  à  l 'e n c o n tre  du  p ré v e n u  qu i e s t tra n s fé ré  à  la  m aison  
d 'a r rê t  dan s l 'a tte n te  que  son  affa ire  p asse  en  ju g em en t. Souven t, 
dans le cad re  d ’une  in struc tion  de dossier où  le p rév en u  est mis en 
dé ten tion  p réven tive, il arrive  que  le juge passe o u tre  le délai légal et 
laisse m o isir en d é ten tio n  le p ré v e n u  de façon  a rb itra ire . Le délai 
im p éra tif  fixé p a r  l’artic le  121 du  code de p ro céd u re  pénale  est de 
q u a tre  m ois. P assé  ce délai, le ju g e  d ’in s tru c tio n  doit, s ’il l ’estim e
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n écessa ire , p re n d re  u n e  o rd o n n a n c e  p ro lo n g e a n t la  d é te n tio n  de 
d eux  mois. L’ordonnance  do it ê tre  “spécialem ent m otivée d ’après les 
é lém en ts  de  la  p ro c é d u re , re n d u e  s u r  les ré q u is it io n s  ég a lem en t 
m otivées d u  p ro c u re u r de la  R ép u b liq u e”. O r  la  p lu p a rt du  tem ps, le 
ju g e  d ’in s tru c tio n  n ’effec tue  p as  ces d ém arch es. C e rta in s  dossiers  
d o n t  l ’i n s t r u c t i o n  t r a î n e  a n o r m a le m e n t  s o n t  p a r f o i s  
in te n tio n n e lle m e n t b lo q u és  p a r  le ju g e . C o n tra ire m e n t à  d ’a u tre s  
p ay s  de  c u ltu re  d é m o c ra tiq u e  où  le ju g e  es t te n u  de p re n d re  les 
m esures nécessaires et de p ro céd er au x  actes légalem ent requ is sous 
p e in e  de  san c tio n , il ne  p èse  a u cu n e  sa n c tio n  su r  la  tê te  d u  ju g e  
congolais qu i ne se conform e pas au x  dispositions légales; l ’avocat, 
confron té  à  l’im m obilism e et à  l ’inaction  des juges, reste  im pu issan t e t 
n ’a  aucun  m oyen ju rid iq u e  p o u r  l’obliger à  s ’exécuter.

M a ître  A rm and  B iaise G aliba, avocat au  B arreau  de Brazzaville, 
nous a  rap p o rté  une  p ra tiq u e  cou ran te  à  laquelle  s 'ad o n n en t les juges 
lo rsq u ’u n  avocat fait une  dem ande de m ise en  liberté  prov iso ire  chez 
le  ju g e  d ’in s tru c tio n . N o rm a le m e n t c e lu i-c i d o it im m é d ia te m e n t 
tran sm e ttre  le dossier au  p a rq u e t p o u r  avis. Q u a n d  le dossier revient, 
il do it p re n d re  une  o rdonnance  d ’au to risa tion  ou  de refus de m ise en 
l ib e r té  p ro v iso ire . S i l ’a v o c a t in te r je tte  a p p e l de l ’o rd o n n a n c e  de 
refus, le dossier est tran sm is à  la  cham bre  d ’accusation  de la  C o u r 
d ’appel. A van t to u te  tran sm iss io n  d u  dossier, le ju g e  d ’in s tru c tio n  
doit, ou d ev ra it faire u n  double  de to u tes les pièces d u  dossier afin  de 
ne pas ê tre  b loqué dans l'in s tru c tio n  d u  dossier. O r  les juges ne fon t 
g énéra lem en t pas de double, ce qu i para ly se  la  p rocédure . Les juges 
d ’in stru c tio n  n ’in fo rm ent p lus pa rce  q u ’ils n ’o n t p lus le dossier. Les 
avocats in sisten t p o u r  que  copie des dossiers soit faite de façon  à  ce 
q u e  le p ré v e n u  ne so it p a s  p én a lisé  p a r  la  n o n ch a lan ce  des ju g es 
d ’in s tru c tio n . M ais  r ie n  n 'y  fa it, les ju g es d 'in s tru c tio n  p e rs is te n t 
dans leu r m auvaise volonté.

c. L e  f l a g r a n t  d é l i f â

N orm alem ent, to u t incu lpé a rrê té  en  é ta t de flag ran t d é lit p o u r 
u n  fa it p u n i de peines co rrec tio n n elles  es t im m éd ia tem en t co n d u it 
dev an t le p ro c u re u r de la  R épublique  qu i l ’in te rroge  et, s ’il y  a  lieu, le
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t r a d u i t  s u r  le  c h a m p  à  l ’a u d ie n c e  d u  t r i b u n a l .  A  l ’is s u e  de  
l’in terrogato ire , le p ro c u re u r réd ige  u n  p rocès-v erb al e t apprécie  les 
charges qu i p èsen t su r l ’inculpé. Il décide alors si, oui ou non, il y  a  
lieu de p lacer l’incu lpé sous m an d a t de dépôt. Si u n  m an d a t de dépô t 
est délivré, l ’incu lpé est im m édiatem ent em m ené à  la  m aison d ’a rrê t 
et re s te  d é te n u  au  m axim um  72 h  av an t sa  co m p aru tio n  d ev an t le 
juge. L a  p ro céd u re  du  flag ran t délit do it ê tre  app liquée si les p reuves 
s o n t  é v id e n te s , sa n s  a m b ig u ïté . A  l ’in v e rs e , si le s  é lé m e n ts  de 
l ’in frac tion  ne son t pas réun is ou si les faits ne son t pas c la irem ent 
établis, il convien t d ’o u v rir u n e  inform ation.

L e P re m ie r  p ré s id e n t  de  la  C o u r  su p rê m e , M . L en g a , q u i a  
occupé ces fonctions ju sq u 'en  jan v ie r 1996, nous a  n a rré  u n e  affaire, 
cataloguée dans les p ro céd u res  de flagran ts délits caractérisés, dans 
la q u e lle  u n e  in fo rm a tio n  sé r ie u se  a u ra i t  d û  ê tre  e n tre p r is e . U n  
m a n d a t de  d é p ô t av a it été  d é liv ré  co n tre  u n  an c ien  m in is tre  p o u r  
f la g ra n t  d é li t  de  d é to u rn e m e n t  de  fo n d s  p u b lic s . C e lu i-c i a é té  
condam né à  15 ans de p riso n  sans q u ’une in stru c tio n  p lus fouillée ne 
s o i t  m e n é e  p o u r  v é r i f ie r  la  r é a l i té  d u  d é to u r n e m e n t  (p re u v e s  
form elles e t irréfu tab les co n cern an t l e  d éto u rn em en t e t s o i j  au teu r). 
L a  C o u r suprêm e, saisie en d e rn ie r ressort, s’es t em pressée, selon son 
P rem ier p résiden t, de casser sans renvo i cette  décision.

L’a ffa ire  d u  jo u rn a lis te  D o m in iq u e  A sie  de M a rse ille  illu s tre  
l ’am biguïté  de la  qualification  de f lag ran t d é lit pu isque , incu lpé  de 
diffam ation, faux  et usage de faux, il a  été im m édiatem ent m is sous 
m an d a t de d é p ô t e t in ca rcé ré  sous p ré te x te  q u ’il av a it com m is u n  
flag ran t délit de délit de presse.

U n e  a u tre  a ffa ire  m e tta n t  en  cau se  le p ré s id e n t  d u  p a r t i  des 
Forces dém ocratiques unies (F D U ), M . L ékoundzou , un  p ro ch e  de 
M . S asso u -N g u esso , p e u t p rê te r  à  con fusion . M . L é k o u n d zo u  est 
dépu té  de l’opposition. Il y  a  quelques mois, il a  fait pub lie r dans un  
jo u rn a l ,  u n  d o c u m e n t m il i ta ire  “s e c re t -d é fe n s e ” en  d a te  d u  24 
décem bre  1994, qu i o rgan ise  l ’élim ination  des chefs de l’opposition  
B e rn a rd  K olelas et D en is S assou-N guesso . Ce d o cu m en t e s t  signé 
p a r  le généra l de b rigade  M . D an ie l M abika. Le généra l de l’A rm ée, 
m is en  cause d irectem ent, a  in ten té  une  action  en  diffam ation, faux  et 
usage de faux, en su ivan t la  p ro céd u re  de flag ran t délit. Il fau t savoir 
que la  p ro céd u re  de flag ran t délit, si elle est initiée con tre  u n  dépu té  
o u  u n  s é n a te u r ,  f a i t  a u to m a t iq u e m e n t  to m b e r  l ’im m u n i té



parlem en ta ire  de celui-ci. L’article 95 de la  C onstitu tion  dispose, en 
effet, que c 'est seulem ent en cas de flag ran t délit q u ’u n  m em bre du  
P arlem en t p e u t ê tre  a rrê té  et pou rsu iv i en justice. C ette  m anoeuvre 
v isan t à  qualifier de flag ran t délit la  pub lica tion  d ’u n  docu m en t est 
utilisée à  des fins p lus stra tég iques que ju rid iques.

d. L ’inculpation prononcée p a r  le ju ge

S e lo n  l ’u n  d es  a v o c a ts  q u e  n o u s  a v o n s  in te rv ie w é , M a îtr e  
A rm an d  Biaise G aliba, il est fréq u en t que, lors des audiences devan t 
le tr ib u n a l co rrectionnel, le p ré s id en t d u  tr ib u n a l incu lpe lui-m êm e 
les p révenus. P ire, des personnes en tendues com m e tém oins dans Une 
affaire so n t parfo is sorties de l ’aud ience inculpées p a r  le juge. O r, il 
n ’es t p a s  de la  c o m p é ten ce  d u  m a g is tra t  d u  siège d ’in c u lp e r  u n e  
p erso n n e  ; c ’est le m in istère  public  qui a  l’op p o rtu n ité  des pou rsu ites 
e t  q u i p e u t  d é c id e r  de  p o u r s u iv re  o u  n o n  u n e  p e r s o n n e . M a is  
souvent, le p ro c u re u r  de la  R épub lique  est am orphe e t n ’in te rv ien t 
pas dans le dérou lem ent de l’audience, ce qu i pousse le P résid en t d u  
t r i b u n a l  à  in c u lp e r ,  p a r f o is  m êm e  à  a c c u s e r ,  la  p e r s o n n e  q u i  
com paraît, p a r  u n  ju g em en t av an t d ire dro it. L a  C o u r d ’appel infirm e 
g énéra lem en t ce genre  de décision qu i ou trepasse  la  com pétence et 
les pouvo irs dévolus aux  m agistra ts  du  siège.

D. Le fonctionnement de la. justice ;
illustration d’un jy^tème judiciaire défaillant

a. Q uand la  politique tie n t la  ju stice  en l ’é ta t

1. Q uand led m agidtratd ignorent le dro it

N o u s  avons é té  saisis d 'u n e  série  d 'a n e c d o te s  ré v é la n t à  q u e l 
p o in t les m ag istra ts  ne rem plissen t pas leu r rô le  de p o u rv o y eu r d u  
d ro it . A  P o in te -N o ire , u n  s u b s t i tu t  d u  p r o c u r e u r  a  é té  d é s ig n é  
com m e a rb itre  d an s  u n  litige  o p p o sa n t d eu x  g ra n d e s  com p ag n ies  
in te rn a tio n a le s , d o n t la  so c ié té  E lf. L e p ro c u re u r  é ta it  u n  je u n e  
m a g i s t r a t  in e x p é r im e n té  d a n s  u n e  a f f a i r e  d o n t  le s  e n je u x  
économ iques et financiers é ta ien t im portan ts. U ne des p a rtie s  a  été



condam née à  p ay e r une  im p o rtan te  som m e d ’arg en t. L’o rd o n n an ce
6,’exequaLur vise u n  d écre t français de 1981. U n  pourvo i a  été form é 
dev an t la  C our suprêm e p o u r  con teste r la  référence  faite à  u n  tex te  
français dans une  affaire de d ro it in te rne  congolais. L e pourvo i form é 
vise à  exam iner la  valid ité  de ce d écre t au  reg a rd  du  d ro it congolais. 
Le P rem ie r p ré s id e n t de la  C o u r sup rêm e P lac ide  L enga, saisi de 
l’affaire, au ra it re çu  des “m enaces de m o rt”, selon ses p ro p res  term es. 
Il lui a  été “conseillé” de ne pas in te rv en ir dans cette  affaire et de ne 
pas se p ro n o n ce r su r la  conform ité d u  d écre t français avec le d ro it 
c o n g o la is . S o u v e n t ,  lo r s q u e  le s  e n je u x  f in a n c ie r s ,  p o l i t iq u e s ,  
économ iques d épassen t le sim ple cadre ju rid iq u e  p a r  leu r am pleu r et 
le u r  r é p e r c u s s io n  s u r  l 'é c o n o m ie  d 'u n  p a y s , le s  m a g is t r a ts  se 
re tro u v en t lim ités dans leu r pouvo ir d ’action.

U n e  a u tre  affaire nous a  été rap p o rtée  p a r  les rep résen tan ts  de 
l ’O b s e rv a to ire  co n g o la is  des d ro its  de l ’hom m e. A  P o in te -N o ire  
ég a lem en t, u n  a d m in is tra te u r  ju d ic ia ire  a v a it é té  nom m é afin  de 
réaliser la  liqu idation  jud ic ia ire  d ’u n  hô tel ap p a rte n a n t à  u n  groupe 
é tran g er pu issan t. O r  son m andat, in itia lem ent fixé à  six mois, a  été 
renouvelé indéfin im ent p e n d a n t tro is ans p a r  le p rés id en t d u  tr ib u n a l 
d e  p r e m iè r e  in s ta n c e  d e  P o in t e - N o i r e .  C e lu i - c i  a v a i t  r e ç u  
d ’im portan tes som m es d ’a rg en t p o u r p e rm ettre  à  u n  hô tel qu i devait 
fe rm e r  ses p o r te s , de  v iv re  a r tif ic ie l le m e n t p e n d a n t  to u te  c e tte  
période. Le m ag istra t a  été relevé de ses fonctions.

2. L ’affaire du gén éra l Jean-M arie M okoko

D an s le cadre  de n o tre  enquête  su r  l’adm in istra tion  de la  justice, 
n o tre  a tte n tio n  s ’est p o rté e  su r  u n e  affa ire  m e tta n t en  lu m iè re  les 
b lo c a g e s  o p p o sé s  à  l ’in s tru c t io n  de  c e r ta in s  d o ss ie rs  c o n s id é ré s  
com m e “p o lit iq u e m e n t se n s ib le s”. I l s 'a g it  d u  d o ss ie r  d u  g é n é ra l 
congolais Je a n -M a rie  M okoko . L a  m ission a  ren co n tré  les avocats 
d u  p la ig n an t, hom m e p u b lic  co n n u  p o u r  av o ir été le C h e f d ’é ta t-  
m ajor général des A rm ées congolaises de 1987 à  ju ille t 1993. Il au ra it 
d é m is s io n n é  de  ses fo n c tio n s  à  la  su ite  d 'u n  d é s a c c o rd  av e c  le 
P résid en t de la  R épub lique  qu i souhaita it se serv ir de l'arm ée p o u r 
l'u tilise r  à  des fins po litiq u es. E n  effet, s ’il l ’ava it so u h a ité  à  ce tte  
époque, le g én éra l M o k o k o  a u ra it  p u , selon  c e rta in s  tém oignages 
recueillis, p ren d re  les rênes d u  pouvoir. M ais les c irconstances dans 
lesquelles il a u ra it  d û  y  ac c é d e r c o n tre v e n a ien t à  ses conv ic tions.



C erta ins lui on t d 'a illeu rs rep ro ch é  cette  a ttitu d e  droite. Les avocats 
de  J e a n - M a r ie  M o k o k o  so n t  M a î t r e  A rm a n d  B ia ise  G a lib a  d u  
b a rre a u  de Brazzaville, M a ître  Y erim  T hiam  d u  b a rre a u  de D a k a r  
(Sénégal) e t M a ître  Alice N k o m  du  b a rreau  de D o u a la  (C am eroun). 
N o tre  séjour à  B razzaville a  coïncidé avec la  venue de ces avocats. 
N ou s avons p u  suivre le dérou lem ent de leu r m ission en  m êm e tem ps 
q ue  nous organisions la  nô tre . Ils nous on t rappelé  les faits e t nous 
o n t décrit le dossier q u a n t au  fond.

Le gén éra l M o k o k o  sé jo u rn e  ac tu e llem en t en  F ra n c e  e t est en  
quelque sorte  en exil forcé. Là, il a tten d  que son affaire soit in stru ite  
e t ce, depuis p lus d ’u n  an  et dem i. M ais la  justice  sem ble tra în e r  des 
p ieds p o u r  in itie r la  p ro céd u re  e t in stru ire  le dossier. Il y  a  environ  
d eux  ans, alors q u ’il é ta it en voyage d 'ag rém en t à  l 'é tran g e r avec sa 
famille, sa  m aison a  fa it l ’ob jet d ’une  a ttaq u e  à  l’arsenal lo u rd  p a r  des 
com posan tes des forces arm ées congolaises. D eu x  a ttaq u es  se son t 
succédées, l ’u n e  en  décem bre  1993 e t l ’a u tre  en jan v ie r  1994. S on  
dom icile a  été d é tru it. Le g énéra l M okoko, c ro y an t en  la  justice  de 
son pays e t ay an t subi u n  p ré jud ice  m ora l e t m atérie l im p o rtan t, a 
décidé de p o rte r  p la in te  au p rès  d u  D oy en  des juges d ’in stru c tio n  de 
B razzaville. Il a  déposé p la in te  le 2 ju in  1994 su r les chefs de crim e 
d e  d e s t r u c t io n s  e t  d é g r a d a t io n s  v o lo n ta i r e s ,6'7 p o u r  t e n ta t iv e  
d ’assassinat,68 p o u r  crim e de vo l69 et crim e de pillage/®  L a plain te, 
nom inative, a  été form ée con tre  u n  certa in  n om bre  de m ilitaires de 
l ’a rm é e  c o n g o la is e  to u jo u r s  en  e x e rc ic e  à  l ’h e u re  a c tu e lle . D e  
n o m b reu x  tém oins sera ien t p rê ts  à  tém oigner que  ces a ttaq u es é ta ien t 
destinées à  élim iner le généra l M ok o k o  et sa  famille. Le D oy en  des 
jug es d ’in s tru c tio n  a  tra n sm is  la  p la in te  au  P a rq u e t  q u i a  p ris  u n  
réqu isito ire  aux  fins d ’inform er. U ne info rm ation  a  été ouverte  contre  
X  p o u r  d e s tru c tio n  de b ien s  im m o b ilie rs  e t vol. L es a u tre s  chefs 
d ’a c c u sa tio n  v isés  d a n s  la  p la in te  n ’o n t  p a s  é té  p r is  en  co m p te . 
L’in frac tion  la  p lus grave qu i é ta it la  ten ta tive  d 'assassina t n ’a  pas été 
r e te n u e . D 'a p rè s  M e  G a lib a , c e la  d é n o te  la  v o lo n té  d u  p a r q u e t  
d ’o r ie n te r  le  d o s s ie r  s u r  u n e  a u tre  v o ie  q u e  ce lle  c h o is ie  p a r  le

67 Crime prévu et réprimé par les articles 2, 434 et 437 alinéa 2 du code pénal
congolais.

68 Crime prévu et réprimé par les articles 2, 296 et 304 du code pénal congolais.
69 Crime prévu et réprimé par l'article 379 du code pénal congolais.
70 Crime prévu et réprimé par l'article 440 du code pénal congolais.



plaignant. Selon l'avocat, il ne s ’ag it pas sim plem ent d  une  p ersonne  
qu i a  été victim e d  u n e  ém eute e t d o n t la  m aison a  été pillée, com m e 
sem ble  v o u lo ir  le fa ire  c ro ire  le p a rq u e t, il s ’ag it d ’u n e  p e rso n n e  
contre  qu i on  a  m onté u n e  opéra tion  m ilitaire d ’envergu re  destinée à  
l ’é lim in er. L a  m a n o e u v re  d u  p a r q u e t  c o n s is te  à  d is q u a lif ie r  les 
in f ra c tio n s  m e n tio n n é e s  d a n s  la  p la in te  e t à  e n g a g e r  u n e  a c tio n  
con tré  X  e t non  con tre  les personnes désignées dans la  p lain te . E n  
définitive, les avocats du  généra l M okoko  nous on t confirm é que le 
seu l o b jec tif  de  le u r c lien t, o u tre  l’in d em n isa tio n , é ta it de v o ir  les 
re sp o n sab les  de ces exac tio n s p o u rsu iv is  e t condam nés, p o u r  que  
l ’im punité  ne se p e rp é tu e  pas.

Le D oyen  des juges d ’in stru c tio n  a  tou jo u rs  dem andé à  ce que le 
g én é ra l M o k o k o  se re n d e  en  p e rso n n e  à  son  c a b in e t au  pa la is  de 
justice, p o u r  confirm er sa  p lain te , n o n o b stan t le fa it que le généra l 
M okoko  ava it c la irem ent donné m an d a t à  ses rep résen tan ts  légaux, 
d ’ag ir en ses nom  e t p lace p o u r  confirm er celle-ci. O r  le D oyen  des 
juges d ’in stru c tio n  n ’a  jam ais vou lu  in itie r la  p ro céd u re  et in stru ire  le 
dossier (en  p ro c é d a n t à  l ’a u d itio n  des tém o ins p a r  exem ple), sous 
p ré tex te  que  le g énéra l M okoko , en  sa  qualité  de p la ignan t, devait 
v en ir se p ré se n te r  en  p e rso n n e  d ev an t lui. Le g én éra l M o k o k o  ne 
c o m p re n d  p a s  p o u rq u o i  le  D o y e n  d e s  ju g e s  d ’in s t r u c t io n  s 'e s t  
to u jo u rs  ach arn é  à  v o u lo ir  le recev o ir p h y siq u em en t à  son b u re a u  
d ’a u ta n t que le g énéra l M ok o k o  cra ignait e t c ra in t tou jou rs p o u r  sa 
sécurité  et celle de sa fam ille s’il rev ien t au  C ongo. C ’est p o u rq u o i il 
sé journe encore en  F rance , car il n ’a  aucune garan tie , q u ’u n e  fois de 
re to u r  à  Brazzaville, on n ’essaiera  pas à  nouveau  d ’a tte n te r  à  sa  vie.

J u s q u ’à  p résen t, en  deh o rs  de la  p la in te  e t du  réq u is ito ire  aux  
fins d ’in fo rm er con tre  X  d u  pa rq u e t, aucun  acte  n ’a  été p ris  depuis 
p lu s d 'u n  an  e t dem i. A u cu n e  m esu re  d ’o rd re  te c h n iq u e  te lle  que  
l’expertise  de la  m aison  endom m agée n ’a  été faite  en  tem ps voulu. 
A u jo u rd ’hui, d eux  ans env iron  ap rès  les faits, il est inu tile  de songer à  
fa ire  u n e  ex p e rtise  des lieu x  ou  de p re n d re  des em p re in te s  su r  le 
m atérie l m ilitaire qu i avait été utilisé et qui, depuis, a  été m anipulé 
p a r  beaucoup  de m onde.

N o u s  av o n s in te rro g é  les av o ca ts  d u  g é n é ra l M o k o k o  su r  les 
dém arches q u ’ils avaien t ou com ptaien t en trep ren d re  p o u r re lancer 
la  p la in te  e t d é b lo q u e r  la  s itu a tio n . C eu x -c i o n t é té  re ç u s  p a r  le 
m in is t r e  d e  la  J u s t i c e  e t  p a r  le  n o u v e a u  D o y e n  d e s  ju g e s



d ’in stru c tio n  nom m é récem m ent. Tous d eux  le u r on t déclaré ne pas 
connaître  l ’ex istence d u  dossier. Le G ard e  des S ceaux  s 'es t déclaré 
étonné que  le dossier n ’a it pas avancé depuis p lus d 'u n  an, car, p o u r 
lu i, le fa it q u e  des m ilita ire s  so ie n t im p liq u és  d a n s  le d o s s ie r  ne 
d ev ra it pas fre in er la  p rocédure . Il a  p rom is au x  avocats de faire les 
d é m a rc h e s  n é c e ssa ire s  p o u r  d é b lo q u e r  la  s i tu a tio n . L e n o u v e a u  
D oy en  des juges d 'in stru c tio n  a  déclaré q u ’il allait lu i aussi réagir. Il 
ne p a rtag ea it pas l ’avis de son p réd écesseu r su r  la  nécessité  que la  
p la in te  so it co n firm ée  en  p e rs o n n e  p a r  le p la ig n a n t. Il a  p ro m is  
q u ’a v a n t  l e u r  d é p a r t  q u i  se  s i t u a i t  v e r s  le  2 8  ju in  1 9 9 5 , il  
co n v o q u era it certa ines p a rtie s  e t en ten d ra it les tém oins cités p a r  le 
g énéra l Je a n -M a rie  M okoko . O r  il sem ble q u ’à  la  veille du  d ép a rt 
d e s  a v o c a ts ,  r i e n  n ’a i t  é té  e n t r e p r i s  p a r  le  D o y e n  d e s  ju g e s  
d ’in s t r u c t io n .  S e lo n  le s  a v o c a ts ,  c e lu i-c i  c o m m e n ç a it  m êm e à  
e x p r im e r  d es  h é s i ta t io n s  e t à  d é c la re r  q u e  les  c o n v o c a tio n s  de 
tém oins ne sera ien t pas envisageables dans l’im m édiat.

L a  position  d u  gouvernem en t est délicate dan s la  m esure  où  elle 
cau tionne la  volonté du  p a rq u e t de vo ir les faits dén a tu rés  en  simple 
in f o r m a t io n  c o n tr e  X  p o u r  d e s t r u c t io n  d e  b ie n s .  E n  e f fe t ,  le 
g ouvernem en t m et en av an t le fa it que  de nom breuses personnes on t 
été, elles aussi, v ictim es de pillages, de vol et de d estruc tion  p e n d an t 
le s  é m e u te s  d e  1993 . T o u te s  n ’o n t  p a s  é té  in d e m n is é e s ,  a lo r s  
p o u rq u o i  le  g é n é ra l M o k o k o  b é n é f ic ie ra it- i l  d ’u n  t r a i te m e n t  de 
faveu r ? D ’a u tre  p art, le gouvernem en t a  p roposé  au  P arlem en t une 
loi su r le fonds de solidarité  qu i co rrespond  à  u n  im pôt prélevé dans 
to u s  les foyers e t q u i se rv ira it à  in d em n ise r to u te s  les v ic tim es de 
d es tru c tio n s  e t à  reco n stru ire  les m aisons dé tru ite s . C ette  loi a  été 
ado p tée  p a r  le P a rlem en t et le m in istère  chargé  de la  ré in se rtio n  a  
c o m m e n c é  à  r e c o n s t r u i r e  q u e lq u e s  m a is o n s .  M a is  a u c u n e  
in d e m n is a tio n  n 'a  e n c o re  é té  v e rsé e  a u x  s in is tré s . C es m e su re s  
s e ra ie n t  p r is e s  d a n s  le b u t  de  ré c o n c ilie r  to u te  la  p o p u la t io n  e t 
su r to u t d ’ab an d o n n e r to u tes  velléités de pou rsu ites  con tre  les vrais 
responsab les, dans u n  geste  d ’am nistie  générale. S i ces d ispositions 
so n t adop tées, le dossier d u  gén éra l M o k o k o  risq u e  d ’ê tre  englobé 
d a n s  les  d o ss ie rs  d ’in d e m n isa tio n  sa n s  q u ’il n ’y  a i t  p lu s  a u c u n e  
r é fé re n c e  à  la  te n ta t iv e  d ’a s s a s s in a t  s u r  sa  p e rs o n n e . O r  le cas 
M okoko  dépasse la rgem en t le cadre  de l ’indem nisation  à  laquelle  il 
p o u rra it p ré te n d re  p u isq u e  la  v ra ie  q u estio n  est de savo ir s ’il p e u t 
r e to u r n e r  d a n s  so n  p a y s  en  to u te  s é c u r i té  sa n s  q u ’u n  n o u v e a u  
com plo t ne soit p rép a ré  con tre  lu i et sa famille. Selon M e T hiam , si la 
p ro céd u re  est engagée, elle ne sera, de to u te  façon, pas favorab le  au



généra l M okoko. Les au to rités ne v o n t pas n ie r que sa  m aison a  été 
d é t r u i t e ,  m a is  e lle s  v o n t  n i e r  q u e  d e s  m i l i t a i r e s  en  s o n t  le s  
responsables. E lles v o n t d é to u rn e r le p rob lèm e en s 'in te rro g ean t su r 
la  s itua tion  d u  généra l M okoko  en  F rance , la  façon d o n t il v it, dans 
quelles co n d itio n s  e t avec  quels m oyens. P a r  a illeu rs, les tém oins 
cités dans la  p la in te  ne vont-ils pas se ré trac ter, le m om ent venu, sous 
la  m enace ou l'in tim idation , e t in firm er les faits? Toutes ces questions 
la i s s e n t  le s  a v o c a ts  p e r p le x e s  e t  p e u  o p t im is te s  q u a n t  à 
l’abou tissem ent de cette  plain te.

P a r  a il le u rs , lo rs  d e  n o tre  a u d ie n c e  c h ez  le P ré s id e n t  de  la  
R épub lique, P ascal L issouba, u n  fa it assez singulier s 'est p ro d u it qu i 
m érite  d ’ê tre  rap p o rté . A lors que  la  conversa tion  s’o rien ta it su r les 
p ro b lèm es  q u e  re n c o n tre  le C on g o  a c tu e llem en t, la  d ire c tr ic e  de 
c a b in e t  d u  P r é s id e n t  L is so u b a , M a d a m e  C la u d in e  M u n a r i ,  e s t 
soudain  en trée  dan s la  salle en  in te rro m p a n t la  co n v ersa tio n  e t en 
p o r ta n t l 'a tte n tio n  du  P ré s id e n t su r u n  docu m en t q u ’elle v en a it de 
t ro u v e r  “p a r  h a s a rd ” s u r  son  b u re a u . Le d o c u m e n t en  q u e s tio n , 
d ’après ce q u ’il nous a  été possib le de com prendre, es t u n  docum ent 
de décem bre 1992, signé p a r  B e rn a rd  Kolelas, app rouvé  e t p a rap h é  
p a r  le  g é n é r a l  M o k o k o  a lo r s  C h e f  d 'é t a t - m a jo r  d e s  A rm é e s , 
au to risan t la  d is trib u tio n  d ’arm es. S u r ce, le P rés id en t a  com m encé à  
d é b i te r  u n e  v i ru le n te  h a ra n g u e  c o n tre  la  p e r s o n n e  d u  g é n é ra l  
M okoko. Il a  déclaré  l’avoir "limogé", ca r celui-ci p ré p a ra it u n  coup 
d ’é ta t  c o n tre  lu i, de  c o n c e r t  av ec  l ’e x -P ré s id e n t  D e n is  S a sso u - 
N guesso . Il l ’a  accusé de m ener la  belle vie à  P aris  grâce à  l ’a rgen t 
q u ’il réco lte  d ’un  im p o rtan t réseau  de trafic  d ’arm es e t de d rogue  au  
C ongo d o n t il sera it à  la  tête. Le généra l M okoko  ne  songera it q u ’à 
c o n sp ire r  c o n tre  le C h e f  de l ’É ta t  p o u r  lu i p re n d re  sa  p lace . L e 
m in istre  de la  Ju s tic e  qu i p a rtic ip a it à  l ’aud ience lui a  fa it p a r t  de la 
p la in te  dép o sée  p a r  le g é n é ra l M o k o k o . Le P ré s id e n t L isso u b a  a 
d éc la ré  ig n o re r  ces fa its  e t a  estim é q u e  celu i-ci av a it d u  cu lo t de 
déposer p la in te  alors q u ’il é ta it le cerveau  d ’in trigues politiques e t de 
trafics illicites dans le pays. Le P résid en t nous a  confié que  si jam ais 
M ok o k o  d evait revenir, celui-ci a u ra it à  ré p o n d re  de ses actes. E n  
effet, le P rés id en t a  déclaré  d é ten ir u n  certa in  nom bre  d ’inform ations 
c o m p ro m e tta n te s  s u r  le  g é n é ra l M o k o k o  q u ’il c o m p ta it  b ie n tô t  
d év o ile r au  g ra n d  jour. Le G ard e  des S ceau x  a  con c lu  q u ’il a lla it 
a jou te r au  dossier le d ocum en t en  question  à  la  charge  du  p laignan t.

C e tte  a n e c d o te  d é m o n tre  q u e  ce q u 'i l  e s t c o n v e n u  d 'a p p e le r  
" l 'a ffa ire  M o k o k o "  e s t  lo in  d 'ê t r e  c lose . A u ss i c o n v ie n t- i l  d 'ê t r e



c irco n sp ec t d ans l 'a p p ré c ia tio n  des fa its. E n  to u t é ta t  de cause, il 
re sso rt des tém oignages recueillis  que  le gén éra l M o k o k o  a  donné 
lui-m êm e sa dém ission, à  u n  m om ent où il n 'a  p lus été en  acco rd  avec 
la  p o litiq u e  m en ée  p a r  le g o u v e rn e m e n t. A insi, d a n s  u n  p re m ie r  
tem ps, le P résid en t L issouba au ra it refusé  la  dém ission p résen tée  p a r  
le g énéra l M okoko . Puis, en ju ille t 1993, le général M o k o k o  au ra it 
p ris des m esures v isan t à  rép rim er l'ind iscip line no to ire  et les excès 
p e rp é tré s  p a r  la  G ard e  p résiden tie lle  envers des p erso n n es n 'é ta n t 
pas de l'e thn ie  o u  n 'é ta n t pas issues de la  rég ion  du  C hef de l 'É ta t. Le 
P ré s id e n t L isso u b a  l 'a u ra it  a lo rs co n v o q u é  e t lu i a u ra i t  ce tte  fois 
signifié son lim ogeage.

Il est clair que l’on est en  p résence  d ’une affaire po litique e t que, 
n i les au torités, ni la  justice, ne v eu len t faire avancer le dossier. C ette 
s i tu a t io n  ré v è le  l ’é ta t  d e  d é p e n d a n c e  de  la  ju s t ic e  v is -à -v is  d u  
politique, le dysfonctionnem ent d u  systèm e jud icia ire  où le p a rq u e t 
n e  fa it pas son tra v a il e t où  le juge  d ’in s tru c tio n  ne  p re n d  p as  les 
m esures nécessaires p o u r  in stru ire  les dossiers.

P lus in qu ié tan te  est la  décision p rise  p a r  le C onseil des m inistres 
le 2 novem bre  1995 co n cern an t la  rad ia tio n  de 77  agents de la  Force 
pub lique  (Police e t A rm ée) accusés de désertion . N o u s avons appris 
que le généra l M okoko  faisait p a rtie  des officiers radiés. C onsidérés 
com m e déserteu rs, ces 77  agents, s'ils déc iden t de re n tre r  au  Congo, 
se ro n t tra d u its  d e v a n t la  ju s tic e  congo laise . Il es t m êm e q u estio n  
d 'in s tau re r  u n  tr ib u n a l m ilitaire chargé  de ju g e r ces cas. Le généra l 
M o k o k o  estim e q u e  la  d éc is io n  est a rb itr a ir e  e t n 'e s t  fo n d ée  su r  
aucune base  légale. Selon  lui, la  p ro céd u re  discip linaire p rév u e  p o u r 
les m ilita ires n 'a  pas été respectée . D e  plus, il ne se considère  pas 
com m e u n  d ése rteu r pu isque, à  au cu n  m om ent il ne s 'e s t enfui de son 
pays. P o u r ê tre  qualifié de déserteur, il au ra it fallu  q u 'il sorte  de son 
pays sans au to risa tion  ou  qu 'il a it fait l'ob je t d 'u n e  affectation  dans 
u n  lieu où  il ne se sera it pas rendu . E n  to u t é ta t de cause, la  p lain te  
déposée p a r  le généra l M okoko  risque  d 'ê tre  défin itivem ent en te rrée  
face à  l'annonce  de sa rad ia tio n  des rangs de l'A rm ée congolaise.

b. L a  sorcellerie:
lin  vide ju r id iq u e  in q u ié ta n t

Les cas d 'hom icides associés à  la  sorcellerie  son t trè s  n o m b reu x  
au  C ongo. L a  justice  ne sem ble pas d isposer de rem èdes adap tés p o u r



p a l l ie r  ce  p h é n o m è n e . L es  m o r ts  a t t r ib u é e s  à  d e s  p e r s o n n e s  
su sp ec tée s  de so rce lle rie  e t les a ssa ss in a ts  p a r  v e n g e a n c e  de soi- 
d isan t “so rc ie rs” son t devenus p ra tiq u e  couran te . U ne p ersonne  est 
a c c u sé e  d 'ê t r e  m y s tiq u e m e n t à  l ’o r ig in e  d e  la  m o r t  d ’u n e  a u tre  
p e r s o n n e .  C e  m e u r t r e ,  d o n t  le s  c a u s e s  s o n t  in c o n n u e s ,  e s t  
d iffic ilem en t q u a lifiab le  en  d ro it  (é lém en ts  m o ra l e t m a té rie l) . A  
d é fa u t d ’u n e  lég isla tion  p o u r  la  rép re ss io n  de ces crim es dan s u n  
dom aine aussi irra tionnel, le pouvo ir jud iciaire  est im pu issan t à  agir. 
Le d eux ièm e v o le t de l 'h is to ire  e s t c a ra c té r isé  p a r  les p a re n ts  ou 
en fan ts  d u  d é fu n t q u i v o n t v o u lo ir  se v e n g e r  c o n tre  la  p e rso n n e , 
considérée com m e sorcier, qu i es t à  l ’orig ine de la  m o rt m ystique de 
le u r  p a re n t. Ils v o n t co m m ettre  u n  n o u v e a u  m e u r tre  c o n tre  led it 
sorcier. Les m agistra ts on t alors d u  m al à  exp liquer ju rid iq u em en t les 
c irc o n s ta n c e s  ré e lle s  q u i o n t m o tiv é  le m e u r tre  p a r  v e n g e a n c e . 
L’assassinat m ystique est considéré lui com m e une m o rt m ystérieuse 
e t n ’est p as  ju rid iq u e m e n t qualifiab le. C ’est p o u rq u o i, souven t, les 
juges ab an d o n n en t les p ou rsu ites e t la issen t les m eu rtrie rs  im punis. 
M ais to u t cas d ’exécution, q u 'il soit p e rp é tré  p a r  vengeance ou  dû  à  
des p ra tiq u e s  de so rce lle rie , d e v ra it ê tre  p u n i co n fo rm ém en t au x  
te x te s  en  v ig u e u r  en  m a tiè re  d e  c r im in a li té . L’a r g u m e n t  de  la  
légitim e-défense n ’est pas valab le ju rid iq u em en t pu isq u e  les élém ents 
la  c o n s titu a n t ne  so n t p as  réu n is . Les m ag istra ts , p o u r  p a llie r  ces 
carences et d é to u rn e r le p rob lèm e du  vide ju rid ique , requalifien t les 
so rc ie rs  en  “a sso c ia tio n  de m a lfa i te u rs ”, ce q u i les p lace  sous le 
cham p de la  loi e t les re n d  justiciables.

L a  s itu a tio n  e s t g ra v e  c a r  ce g e n re  de c ro y a n c e  a  p o u r  e ffe t 
d ’in c i te r  le s  g e n s  à  se  r e n d r e  ju s t ic e  e u x -m ê m e s . L es s o rc ie r s  
o ccu p en t u n e  p lace p ré p o n d é ra n te  dan s la  vie des congolais. C ette 
p esan teu r cu lturelle  e t trad itionnelle , souven t généra trice  de violence 
p a rm i la  p o p u la tio n , d o it ê tre  allégée e t des p allia tifs  d o iv en t ê tre  
trouvés p o u r  canaliser le phénom ène. E n  fait, il s ’ag it av an t to u t d ’un  
prob lèm e lié à  l ’ignorance des gens. L’éducation  de la  popu la tion  est 
le seul m oyen de p rév en ir ces m aux  ancrés dans la  cu ltu re  congolaise 
et, p lus largem ent, africaine.
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Conclusion

O n  éprouve, à  l 'h eu re  actuelle, face à  la  s itua tion  au  C ongo u n  
s e n tim e n t d ’in ach ev é . L es é ta p e s  o n t é té  b rû lé e s  e t les p o u v o irs  
publics ne sem blent p lus savoir où d o n n er de la  tê te  p o u r  so rtir  de la  
crise économ ique, sociale et po litique que trav e rse  le pays. L a  p e u r 
d 'u n  conflit in te re th n iq u e  est p résen te  dans tous les esprits  com m e 
u n e  épée de D am oclès dressée au-dessus d u  peup le  congolais et qui 
m enace à  to u t m om ent de s 'ab a ttre . Le clim at actuel ne p e rm et pas 
d ’e sp é re r  dan s l’im m éd ia t des d ém arch es a llan t dans le sens d ’u n e  
am élio ra tio n . L es re la tio n s  e n tre  le P ré s id e n t P a sc a l L isso u b a  e t 
D en is  S assou -N guesso  ne  son t pas au  b eau  fixe. B e rn a rd  K olelas, 
q u a n t à  lui, a tte n d  u n  geste  conc ilian t de la  p a r t  de la  p ré s id en ce  
p o u r  in te rv en ir. C ’est le statu quo e t p e rso n n e  n ’est p rê t  à  fa ire  le 
p rem ie r pas vers la  v ra ie  réconciliation.

L 'ensem ble des tém oignages recueillis l 'o n t été lib rem en t et sans 
que, n i les m em bres de la  m ission, ni nos in terlocu teurs, ne sub issen t 
de p ressions ou d 'in tim ida tion . Tous les co u ran ts  d 'o p in io n  o n t p u  
s 'ex p rim er sans crain te . Toutefois, la  classe p o litique  e t les ac teu rs  
s o c ia u x  ( jo u rn a l is te s ,  s o c ié té  c iv ile , p ro fe s s io n s  ju d ic ia i r e s  e t 
ju r id iq u e s )  so n t co n sc ien ts  des d y sfo n c tio n n e m e n ts  de la  socié té  
co n g o la ise . L’e s p r i t  de  so lid a r ité  d o it  l ’e m p o r te r  s u r  les in té rê ts  
p a rtisan s . A u jo u rd ’hui, le C ongo  d o it a lle r de l ’a v a n t e t ne  p as  se 
re c ro q u e v ille r  s u r  lu i-m êm e. L’h e u re  e s t a u x  c o n cess io n s  e t a u x  
sacrifices p o u r  so r tir  de la  crise  e t d u  m arasm e socio -économ ique 
actuel. L a  com m unauté  in ternationale  do it ê tre  p rê te  à  acco rd e r son 
appu i et son assistance p o u r  a id er le pays à  re tro u v e r la  voie de la  
sag esse  e t de la  d é m o c ra tie . S i la  C o m m iss io n  in te rn a tio n a le  de 
ju ristes a  choisi d ’envoyer une  m ission d ’évaluation  de l’évolution de 
l 'E ta t de d ro it au  Congo, c ’est d ’ab o rd  p o u r o u v rir le d ialogue avec 
ce p ays e t en su ite , en  sa  q u a lité  d ’o rg a n isa tio n  o e u v ra n t p o u r  la  
reconnaissance  de la  p rim au té  d u  d ro it dans le m onde, p o u r  a p p o rte r 
son  ex p érien ce  e t sa  co m p éten ce  afin  de c ré e r  u n  en v iro n n e m e n t 
p ro p ic e  à  l ’é d if ic a tio n  d ’u n e  c u ltu re  de  p a ix  en  R é p u b liq u e  d u  
Congo.



Le p ré se n t ra p p o rt est le p o in t de d ép a rt d ’une  coopéra tion  que la  
C I J  espère  étro ite  e t in tense  avec l 'E ta t  d u  C ongo. A u jo u rd ’hui, les 
a u to rité s  congolaises reco n n a isse n t la  d éco n fitu re  d u  pays. Il fau t 
m a in te n a n t p a sse r  à  la  p h a se  su iv an te  sym bolisée  p a r  la  p rise  de 
m esu re s  d e s tin ées  à  s o r tir  de l ’im p asse  e t à  re c o n s tru ire  l’éd ifice  
d é m o c ra tiq u e . L e r a p p o r t  de la  C I J  p e u t  ê tre  u n  in s tru m e n t de 
référence utile  p u isqu 'il fa it une  apprécia tion  de la  situa tion  à  laquelle 
o n t été confrontés les experts, il pose les p rob lèm es les p lus saillants 
e t fa it des p ropositions destinées à  am éliorer la  s itua tion  des d ro its de 
l ’hom m e e t n o ta m m e n t l ’in s titu tio n  ju d ic ia ire . L a  C I J  e sp è re  que  
l'ensem ble des recom m andations form ulées c i-après se ron t p rises en 
com pte  ta n t  p a r  les a u to r ité s  co m p é ten te s  congo la ises q u e  p a r  la  
C o m m u n au té  in te rn a tio n a le  afin  de c o n so lid e r  l 'É ta t  de  d ro it  en  
R épub lique  d u  Congo.

Recommandation*)

Les experts  de la  C I J ,  m algré la  b rièveté  de leu r séjour, on t p u  
c o n s ta te r  u n e  s é r ie  d e  d é fa i l la n c e s  q u e  le s  r e c o m m a n d a t io n s  
suivantes on t p o u r  b u t d ’élim iner ou, du  m oins, d ’atténuer:

• E n  ce qu i concerne  l’am élio ra tion  des d ro its  de l’hom m e e t la  
m ise  e n  p la c e  e t /o u  le  r e n f o r c e m e n t  d e s  i n s t i t u t i o n s  
dém ocratiques

1) E n  ce qu i concerne la  liberté  de la  presse, il est im p o rtan t 
d ’en cad re r e t de responsab iliser l ’exercice de la  p rofession  
de journalistes. Le p ro je t de loi su r la  liberté  de la  p resse  
soum is à  exam en d u  P arlem en t d ev ra it rem plir ce rô le et 
d o n n e r  u n  c a d re  ju r id iq u e  à  la  p ro fe ss io n  en  f ix a n t les 
règ les  d u  d ro it  à  l 'in fo rm a tio n , les d ro its  e t d ev o irs  des 
journalistes. L’adop tion  d ’u n e  déontologie ou  d ’u n  code de 
c o n d u ite  d u  jo u rn a lis te  est n écessa ire  p o u r  can a lise r  les 
débo rdem en ts dans la  délivrance de l ’inform ation . O u tre  la  
r a d io  e t  la  c h a în e  d e  té l é v i s io n  d ’É ta t ,  l a  p r e s s e  
au d io v isu e lle  p riv ée  d o it se d év e lo p p e r (rad io s  lib re s  e t 
chaînes privées indépendan tes) p o u r  co n treb a lan cer la  voix  
d u  p o u v o ir d ’É ta t, com m e c ’est le cas d an s  to u t systèm e 
libéral. L’adop tion  de la  loi su r la  liberté  de la  p resse  p a r  le



P arlem en t d ev ra it ré p o n d re  à  to u te s  les a tte n te s  d ans ce 
dom aine  e t fac ilite r  l ’esso r d ’u n e  p re sse  réfléch ie  e t p lus 
sereine.

L 'ab sen ce  d 'u n  jo u rn a l p a ra is s a n t q u o tid ie n n e m e n t do it 
ê tre  p a llié e . A  l 'h e u r e  a c tu e lle , le s  jo u rn a u x , fa u te  de  
m o y e n s  f in a n c ie rs , p a r a i s s e n t  i r r é g u l iè r e m e n t ,  ce  q u i 
e m p ê c h e  la  d é l iv r a n c e  d 'u n e  in f o r m a t io n  f r a îc h e  e t  
im m édiate. Les jo u rn a lis te s  e t l 'É ta t  congolais do iv en t se 
m o b il is e r  p o u r  r é u n i r  d e s  fo n d s  e t  o b te n i r  u n  a p p u i  
financier ta n t  au  n iveau  national q u 'a u  niveau  in tern a tio n a l 
en  v u e  de p u b lie r  u n  q u o tid ie n  d 'in fo rm a tio n  n e u tre  au  
Congo.

Il est p rim ord ia l que le Conseil su p érieu r de l’in form ation  
et de la  com m unication  soit é tab li rap id em en t e t fonctionne 
de m an iè re  effective. Il re p ré se n te , en  effet, l ’o rg an e  de 
c o n t r ô le  e t  d e  r é g u la t i o n  d e  l ’a c t iv i t é  d e  p r e s s e  e t  
d ’info rm ation  en général.

2) L a  C I J  e x h o rte  le g o u v e rn e m e n t congo la is  à  s ’e n g ag e r 
solennellem ent su r la  voie de la  dém ocratisa tion  et à  m ettre  
en  p la c e  le p lu s  r a p id e m e n t  p o s s ib le  l ’e n s e m b le  d es  
in s ti tu tio n s  d é m o c ra tiq u e s  p ré v u e s  p a r  la  C o n s titu tio n . 
C ertes, l'é lection  p a r  le P arlem en t réu n i en  C ongrès des 19 
m agistra ts constitu an t la  nouvelle C o u r suprêm e s 'e s t tenue  
en janv ier 1996; m ais il reste  encore  à  p ro céd er à  l'é lection  
d e s  m e m b re s  d u  C o n s e il  c o n s t i tu t io n n e l ,  d u  C o n se il  
su p é rie u r  de l ’in fo rm atio n  e t de la  com m u n ica tio n  e t d u  
C onseil su p é rie u r de la  m a g is tra tu re  e t ce, dan s les p lus 
b r e f s  d é la is ,  a f in  d e  p e r m e t t r e  à  la  C o n s t i tu t io n  d e  
s ’a p p liq u e r . L’in s ta u ra t io n  d ’u n  v é r ita b le  É ta t  de  d ro it  
passe av an t to u t p a r  l’é tab lissem ent de p iliers capables de 
g a ran tir  les d ro its  e t libertés fo ndam en taux  des individus.

3) Les événem ents passés on t sem é dans les esprits tro u b le  et 
m éfiance. Il fau t au jo u rd ’hu i ré tab lir  la  confiance p a rm i la  
p o p u la t io n  e t a s s o u v ir  les te n s io n s  in te re th n iq u e s .  L a  
réconcilia tion  nationale  ne se ra  p le inem ent réalisée que  si 
le  p h é n o m è n e  d e s  m ilic e s  a rm é e s  e s t  d é f in i t iv e m e n t  
é r a d iq u é .  L a  C I J  e x h o r te  le s  h a u te s  p e r s o n n a l i t é s



politiques à  d o n n er l’exem ple en désav o u an t pub liq u em en t 
les m ilices e t en  dém ilita risan t le pays. Le P rés id en t de la  
R é p u b l iq u e  e t  le s  c h e fs  d e  p a r t i s  p o l i t iq u e s  d o iv e n t  
reco n n aître  leurs responsabilités face à  ce prob lèm e m ajeur 
e t p re n d re  les m esures nécessaires p o u r  ram asser les arm es 
détenues p a r  les m iliciens e t p ro céd e r à  la  dém ilitarisation  
d u  C ongo en vue de c réer u n  cadre  p rop ice  à  la  cu ltu re  de 
paix . Le P acte  po litique p o u r  la  pa ix  signé le 24 décem bre 
1995 p a r  les re sp o n sa b le s  p o litiq u es , v isa n t à  m e ttre  en 
oeuvre  le ram assage  des arm es, est en co u rag ean t dans la  
m e su re  où  les s ig n a ta ire s  a v a ie n t p r is  l 'e n g a g e m e n t de 
désarm er les m ilices dans u n  délai de tre n te  jo u rs  su ivan t la  
signa tu re  de l'acte . O r  au jou rd 'hu i, rien  n 'a  été accom pli. 
C 'est dom m age car un  te l P acte  n 'a  de ra ison  d 'ê tre  que s'il 
e s t  s u iv i d 'e f f e ts  c o n c re ts .  A u s s i e x h o r to n s - n o u s  les  
d é c id e u r s  p o l i t i q u e s  à  r e s p e c t e r  le s  te r m e s  d e s  
engagem ents qu 'ils p ren n en t afin  de ré tab lir  la  sécurité  et 
la  sérén ité  parm i la  population .

4) L a  c o n s t r u c t io n  d ’u n  É t a t  d e  d r o i t  p a s s e  p a r  la  
sensibilisation, la  fo rm ation  e t l’éducation  des popu la tions 
e t  d e s  d i f f é r e n te s  c a té g o r ie s  s o c io - p r o f e s s io n n e l le s  
c o n g o la is e s  a u x  c o n c e p ts  d é m o c r a t iq u e s ,  a u x  d r o i ts  
civiques, à  la justice  e t au x  d ro its e t libertés fondam entaux . 
L a  c o n n a is s a n c e  e t  l ’a c c e p ta t i o n  d e s  d r o i t s  e t  d e s  
d iffé re n c e s  d ’a u tru i ,  la  v u lg a r is a tio n  d es  p r in c ip e s  des 
d ro its  de l ’hom m e e t d ’une  cu ltu re  dém ocra tique  son t les 
conditions in trin sèques à  la  reconnaissance  d ’u n  v éritab le  
E ta t  de droits. D es in itiatives telles que  la  diffusion de la  
C o n stitu tio n  en  b an d es  dessinées so n t à  en co u ra g e r e t à 
développer.

5) L e rô le  de la  société  civile d o it ê tre  ren fo rcé  g râce  à  un  
ap p u i au x  O N G  locales, au x  associations professionnelles 
e t a u tre s  g ro u p em en ts  o e u v ra n t p o u r  la  p ro m o tio n  e t la  
p ro tec tio n  des d ro its de l ’hom m e au  Congo. Ces struc tu res, 
de  p a r  le u r  s itu a tio n  g é o g ra p h iq u e  e t le c o n ta c t  d ire c t  
qu 'elles en tre tien n en t avec la population , so n t p lus à  m êm e 
de c ib le r  les b eso in s  e t p r io r ité s  d u  p e u p le  congo la is  e t 
d ’a p p o r te r  les so lu tio n s  les p lu s  a d a p té e s  à  la  s itu a tio n  
constatée.



6) L a  so lidarité  en tre  là  classe po litique  et la  société civile do it 
ê tre  encouragée et in tensifiée car elle est u n e  cond ition  dîne 
qua non à  1 épanou issem ent d ’u n e  cu ltu re  de p a ix  au  C ongo. 
Les clivages e t rivalités politiques do iven t céder la  place à  
la  c o n c e r t a t i o n  e t  à  l 'a s s im i l a t i o n  d e s  p r in c ip e s  d e  
d é m o c ra tie  l ib é ra le  te ls  q u e  les n o tio n s  de  m a jo r ité  e t 
d ’opposition, de sc ru tin  lib re  et secret.

7) Le g o uvernem en t do it tro u v e r  une solu tion  p o u r  re lan cer 
la  scolarisation e t l’enseignem ent dans le pays. Les écoles et 
les u n iv e rs ité s  d o iv e n t ro u v r ir  le u rs  p o r te s  p o u r  ne  p as  
pénaliser une  fois encore  la  jeunesse déjà victim e de la  crise 
(chôm age, d rogue, v iolence). E n  outre , il fau t to u t m ettre  
en  oeuvre  p o u r  dépo litise r les s tru c tu re s  éducationnelles. 
L a  p o litisa tion  d u  systèm e éd u ca tif  p e rv e r tit  e t co rro m p t 
le s  é c o le s  e t  u n iv e r s i té s  q u i  d e v ie n n e n t  d e s  l ie u x  de  
p r o p a g a n d e  p o l i t i q u e  a lo r s  q u 'i l s  o n t  v o c a t io n  à 
rep ré sen te r des lieux pédagogiques e t d 'ense ignem ent p o u r 
les jeunes.

8) E n  ju in  1995, les fonctionnaires en  é ta ien t à  leu r 14e mois 
d ’arrié rés de salaires. C ette  s itua tion  n ’est pas viable p o u r 
le s  f o n c t io n n a i r e s ;  e lle  p a r a ly s e  l ’a d m in i s t r a t i o n  e t  
dém oralise la  popu la tion . Les m ouvem ents de grève dans le 
se c te u r  p u b lic  ne fo n t q u ’a g g ra v e r  le c lim a t soc ia l d é jà  
te n d u . L e g o u v e rn e m e n t d o it  fa ire  face  a u x  p ro b lè m e s  
éco n o m iq u es e t so c iau x  avec  p lu s  de c o n v ic tio n  e t d o it 
s 'im p l iq u e r  d a v a n ta g e  p o u r  t r o u v e r  d e s  s o lu t io n s  
s a t i s f a i s a n te s  e t  s o r t i r  le  p a y s  d e  s o n  m a ra s m e . L e  
g o u v ern em en t e t les synd ica ts  d o iv en t se co n c e rte r  p o u r  
ad o p te r la  solu tion  la  p lus ra tionnelle , celle de l'é ta lem en t 
d u  p a ie m e n t des a r r ié ré s  de  sa la ire s  su r  u n e  p é r io d e  à 
d é te rm iner d 'acco rd  parties.

9) Il convien t de clarifier la  situation  des réfugiés au  Congo. 
Les in fo rm ations con trad ic to ires qu i nous son t p a rv en u es 
nous in c iten t à  p e n se r q u 'il ex iste  u n  réel p ro b lèm e  à  ce 
n iv e a u .  I l  s e r a i t  b o n  q u e  le s  d i f f é r e n te s  e n t i t é s  q u i  
in te r v ie n n e n t ,  à  q u e lq u e  n iv e a u  q u e  ce  so it, d a n s  le  
p r o c e s s u s  d 'o c t r o i  d u  s t a t u t  d e  r é f u g ié  e t /o u  d a n s  
l 'a s s is ta n c e  fo u rn ie  a u x  ré fu g ié s  [ l 'a n te n n e  d u  H C R  à 
Brazzaville, la  sous-délégation d u  H C R  à  P o in te-N o ire , la



d é lé g a t io n  r é g io n a le  à  K in s h a s a ,  le  C o m ité  n a t io n a l  
d 'assistance  au x  réfugiés (C N A R ) et les O N G  actives dans 
ce dom aine] se concerten t afin  de ren d re  la  situation  plus 
viable p o u r  les personnes déjà  réfugiées ou  ay an t fa it une 
dem ande de s ta tu t de réfugié.

10) L e C o n g o  d o i t  s 'e f fo r c e r  d e  r e s p e c te r  le s  o b lig a tio n s  
s o u sc r ite s  en  v e r tu  d es  in s tru m e n ts  in te rn a t io n a u x  en 
m a tiè re  de  d ro i ts  de  l 'h o m m e  q u 'i l  a  r a t if ié s .  L a  C I J  
exho rte  no tam m en t le gouvernem en t du  C ongo à  p ré sen te r 
son deuxièm e ra p p o rt périod ique  au  C om ité des d ro its de 
l 'h o m m e  d e  l 'O N U  e n  v e r tu  d e  l 'a r t i c l e  40  d u  P a c te  
in te rna tiona l su r les d ro its civils et po litiques (P ID C P ) et 
ce, en  signe de b o n n e  vo lon té . L e fait, p o u r  u n  É ta t, de 
re sp ec te r ses engagem ents in te rn a tio n au x  dans le dom aine 
des d ro its de l'hom m e, constitue u n  label de fiabilité p o u r 
la  com m unau té  in te rn a tio n a le . O r, en  ne rem p lissan t pas 
ses obligations in ternationales, le C ongo risque  de  p e rd re  
to u t e  c r é d ib i l i t é  a u p r è s  d e  la  c o m m u n a u té  e t  d e s  
in s t i tu t io n s  in te rn a tio n a le s  q u i s e ro n t  p lu s  q u e  ja m a is  
ré ticen tes à  lu i acco rd er leu r assistance.

E n  ce  q u i  c o n c e rn e  l ’a m é l io r a t io n  e t  le  r e n f o r c e m e n t  de
l’in stitu tion  jud iciaire

1) L a  C I J  déplore  l’é ta t de dé lab rem en t des locaux  de justice 
( p a la is  d e  ju s t i c e ,  m a is o n  d ’a r r ê t )  e t  le s  m a u v a is e s  
c o n d itio n s  de  tra v a il  des m a g is tra ts . E lle  e n c o u ra g e  le 
gouvernem en t à  a llouer au  m in istère  de la  Ju s tic e  les fonds 
nécessaires à  l ’am élioration  de la  situation  des m agistra ts et 
au  fo n c tio n n e m e n t des c o u rs  e t t r ib u n a u x . L es lo c a u x  
do iven t ê tre  rénovés, les b u reau x  personnalisés, les salaires 
augm en tés e t le s ta tu t p ro fessionne l des m ag istra ts  e t du  
p e rs o n n e l ju d ic ia ire  re h a u s sé  p o u r  m e ttre  u n  te rm e  au  
fléau de la  co rrup tion .

L’o rg a n isa tio n  de  sém in a ires  de fo rm a tio n  e t la  m ise en  
p la c e  d ’u n  s u iv i  p o u r  le s  m a g is t r a t s  e t  le s  a u t r e s  
professionnels du  d ro it dev ra ien t p e rm ettre  de p asse r d ’une  
justice  ju sq u ’alors façonnée dans le m oule m on o p artite  vers 
une  justice  libérée et responsable.



2) I l c o n v ie n t  é g a le m e n t  d 'a c c e n t u e r  la  f o r m a t io n  
professionnelle des avocats e t d 'associer à  cette  fo rm ation  
les a sso c ia tio n s  p ro fe ss io n n e lle s  d o n t l ’im p a c t p e u t  ê tre  
p lus fo rt au  sein de la  p ro fession  concernée.

3) L a  fo rm ation  continue, ou tre  les m agistra ts et les avocats, 
d o it ég a lem en t v ise r les a u tre s  p ro fessio n s ju r id iq u e s  e t 
ju d ic ia ires telles que le p e rso n n e l jud ic ia ire  (hu issiers  de 
ju s tic e , g re ffie rs , a u x ilia ire s  de ju s tic e )  e t le p e rs o n n e l 
pén iten tia ire .

L a  fo rm atio n  d u  p e rso n n e l p é n iten tia ire  est p rim o rd ia le . 
A c tu e l le m e n t ,  ce  s o n t  d e s  m i l i t a i r e s  q u i  o n t  la  
re sp o n sa b ilité  de  la  m aison  d ’a r rê t  de B razzav ille  e t qu i 
surveillen t les p risonn iers. O r  ils n ’o n t ni la  form ation, ni la  
com pétence requ ise  p o u r  ex ercer cette  activité.

4) Les locaux  de la  p rison , vétustes, do iven t ê tre  rénovés, ou 
une  nouvelle p rison  do it ê tre  constru ite . Les conditions de 
d é ten tio n , d ép lo rab les  (ab sen ce  d ’hyg iène , m a ln u tritio n , 
m a la d ie s ,  s u r n o m b r e  d e  p r i s o n n i e r s ) ,  d o iv e n t  ê t r e  
am éliorées. Ces d ivers é lém ents ex p liq u en t les n o m b reu x  
cas d ’évasion et de décès réperto riés.

5) L’in s t i tu t io n  ju d ic ia ir e ,  l ib re  e t in d é p e n d a n te ,  d o it  se 
d o n n er les m oyens de ses am bitions. Les m ag istra ts  d isen t 
la  loi; ils ne son t pas au -dessus des lois. Ils doivent, p o u r 
cela, m o n tre r l ’exem ple e t ap p liq u er les dispositions légales 
s a n s  e n  a b u s e r .  L e s  d o s s ie r s  d o iv e n t  ê t r e  t r a i t é s  
co n fo rm ém en t au  d ro it e t n o n  p as  en  fo n c tio n  d ’in té rê ts  
p o litiq u es  ou  p a rtisa n s . Il fa u t ê tre  v ig ilan t à  ce q u e  les 
dérapages d u  pou v o ir jud ic ia ire  n ’en tra în en t pas à  la  dérive 
to u t le pays.

6) Il fau t c rée r les conditions app rop riées p o u r  que la  justice 
soit ren d u e  indépendam m ent de to u te  p ression  externe: le 
pou v o ir exécu tif ne do it p lus in te rv en ir de que lque  façon 
q u e  ce so it s u r  le p o u v o ir  ju d ic ia ire . L es c ré a tio n s  de  
t r ib u n a u x  p a r  n o te s  de  s e rv ic e  e t  les n o m in a tio n s  de  
m a g is tra ts  p a r  d é c re t en  C o n se il d es  m in is tre s  n e  so n t 
ju rid iq u em en t e t constitu tionnellem ent pas adm issibles. L a



m ission C I J  a  p u  constater, à  ce niveau, une  a tte in te  grave 
à  l'indépendance  d u  jud icia ire  et u n e  ingérence caractérisée  
d u  p o u v o i r  e x é c u t i f .  L e  p r in c ip e  d e  s é p a r a t io n  d es  
p o u v o irs  so lennellem ent affirm é dan s le p réam b u le  de la  
C o n stitu tio n  do it ê tre  re sp ec té  sans éq u ivoque  si l 'o n  ne 
v e u t  p a s  v o ir  le  p ro c e s s u s  de  d é m o c ra tis a t io n  am o rc é  
sérieusem ent rem is en  cause.

7) Il est u rg e n t de co n stru ire  une  b ib lio thèque  d isponible et 
ouverte  au x  avocats et m agistra ts dans chaque ju rid ic tion  
e t u n  cen tre  d ’arch ives ad é q u a t p a r  m atiè re  (civil, pénal, 
com m erc ia l,...)  p e rm e tta n t d ’e n tre p o se r  e t de co n se rv e r 
l ’ensem ble des dossiers, la  ju risp ru d en ce  et les décisions de 
ju s t i c e  ( ju g e m e n ts ,  a r r ê t s ,  o r d o n n a n c e s ,  e t c . ) .  L a  
s o u s c r ip t i o n  à  d e s  r e v u e s  d e  d r o i t  s p é c ia l i s é e s  e s t  
in d is p e n s a b le  d a n s  la  m e s u re  o ù  e lle  p e r m e t t r a  a u x  
p ro f e s s io n n e ls  d u  d r o i t  d ’ê t r e  in fo rm é s  d es  d e r n ie r s  
développem ents ju risp ruden tie ls .

8) Le B arreau  de B razzaville et l ’O rd re  des avocats do ivent 
s ’o r g a n i s e r  e t  se  p r o f e s s io n n a l i s e r .  D e s  s t r u c t u r e s  
sp é c if iq u e s  d o iv e n t  ê tre  c o n s tru i te s  p o u r  a c c u e il l i r  le 
sec ré ta ria t de l’o rd re  des avocats. E n  outre , u n  cen tre  de 
form ation  professionnelle des avocats d ev ra it être créé afin 
de d o n n e r  u n e  fo rm a tio n  sp éc ifiq u e  au x  élèves avoca ts. 
C e t te  f o r m a t io n  n e  d é p e n d r a i t  p lu s  a in s i  de  l 'É c o le  
nationale  d 'ad m in is tra tio n  et de la  m ag is tra tu re  (E N A M ).
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C onstitu tion de la  République du Congo 
du 15 m arà 1992





Constitution de la  République du Congo 
soumise au référendum  

du 15  martt 1992

Préambule

L 'un ité , le travail, le p rog rès, la  justice, la  d ignité, la  liberté , la  
p a ix ,  l a  p r o s p é r i t é  e t  l 'a m o u r  d e  la  p a t r i e  o n t  é té , d e p u is  
l'in d ép en d an ce  no tam m ent, sous le m onopartism e, h y p o th éq u és  ou  
re ta rd és p a r  le to talitarism e, la  confusion  des pouvoirs, le népotism e, 
I 'e th n o c e n tr is m e ,  le r é g io n a lis m e , le s  in é g a li té s  so c ia le s  e t  les  
v io lations des libertés fondam entales.

L 'in to lérance  e t la  violence po litiques on t fo rtem en t endeuillé le 
pays, en tre ten u  e t accru  la  haine et les divisions en tre  les d ifférentes 
com m unautés qu i constitu en t la  N a tio n  congolaise.

L e coup  d 'É ta t  s 'e s t in sc rit  dan s l 'h is to ire  p o litiq u e  d u  C ongo  
com m e seul m oyen d 'accéd er au  pouvo ir et a  annihilé  l'e sp o ir d 'u n e  
vie véritab lem en t dém ocratique.

E n  conséquence,

N ous, P euple  C ongolais, soucieux de:

• C réer u n  o rd re  politique: nouveau, u n  E ta t  décen tra lisé  où 
r é g n e n t  la  m o ra le , le  d r o i t ,  la  l ib e r té ,  la  d é m o c ra t ie  
p luraliste , l'égalité, la  justice sociale, la  fra te rn ité  e t le bien- 
ê tre  général;

• P rése rv e r le ca rac tère  sacré de la  personne hum aine;

• A ssu rer à  l'ind iv idu  e t à  la  fam ille les conditions nécessaires 
à  leu r développem ent harm onieux;

• G a ran tir  la  partic ip a tio n  de chacun  à  la  vie de la  N ation ;



P rése rv e r n o tre  un ité  dans la  d iversité  culturelle;

• P rom ouvo ir une  exp lo ita tion  rationnelle  de nos richesses e t 
de nos ressources naturelles;

• D isp o se r lib rem en t de nous-m êm es e t de ra ffe rm ir n o tre  
indépendance;

• C oopérer avec tous les peuples qu i p a rta g e n t nos idéau x  de 
paix , de lib e rté , de ju stice , de so lid a rité  h um aine , su r  la  
b a se  des p r in c ip e s  d 'é g a lité , d 'in té r ê t  ré c ip ro q u e  e t de 
resp ec t m utuel, de souveraineté  e t d 'in tég rité  territo ria le ;

• C o n tr ib u e r  à  la  p a ix  m o n d ia le  en  ta n t  q u e  m e m b re  de 
l 'O r g a n i s a t i o n  d e s  N a t io n s  U n ie s  ( O N U )  e t de  
l 'O rg an isa tio n  de l'U n ité  A fricaine (O U A );

• P o u rsu iv re  la  créa tion  des g ran d s ensem bles économ iques 
sous-régionaux.

O rd o n n o n s  e t é tablissons p o u r  le C ongo la  p résen te  C onstitu tion  
qu i énonce les p rinc ipes fondam en taux  de la  R épublique, défin it les 
d ro its e t devoirs des individus, fixe la  form e de G ouvernem en t selon 
le p rinc ipe  de la  sép ara tio n  des pouvoirs.

D é c la ro n s  p a r t ie  in té g ra n te  de la  p r é s e n te  C o n s t i tu t io n  les  
principes proclam és et g aran tis  p a r  la  C h arte  des N atio n s U nies de 
1945, la  D éc la ra tio n  U niverselle  des D ro its  de l'H om m e de 1948, la  
C harte  A fricaine des D ro its  de l'H om m e et des P euples de 1981 et 
tous les tex tes in te rn a tio n au x  p e rtin en ts  d û m en t ratifiés, relatifs aux  
d ro its  de l'hom m e, la  C h arte  de l'U n ité  N a tiona le  e t la  C h arte  des 
D ro its  e t L ibertés adoptées p a r  la  C onférence N ationale  S ouveraine 
le 29 M ai 1991.

Proclam ons:

• Le devo ir de l 'É ta t  d 'a ssu re r  la  d iffusion et l'enseignem ent 
de la  C onstitu tion , de la  C h arte  des N atio n s U nies de 1945, 
de la  D éc la ra tio n  U niverse lle  des D ro its  de l'H o m m e de 
1948, de la  C h arte  A fricaine des D ro its  de l'H om m e et des 
P eup les de 1981, de la  C h a rte  de l 'U n ité  N a tio n a le  et la



C h arte  des D ro its  e t L ibertés adoptées p a r  la  C onférence 
N a tio n a le  S o u v e ra in e  le 29 M a i 1991, le d ro it  de  to u t  
c i to y e n  d e  s a is i r  le  C o n s e il  c o n s t i tu t io n n e l  a u x  f in s  
d 'a n n u la t io n  d e  to u te  lo i o u  t o u t  a c te  c o n t r a i r e  à  la  
p résen te  C onstitu tion;

L 'o b lig a tio n  de tous les o rg an es de l 'É ta t  d 'a p p liq u e r  les 
d isp o s itio n s  de  la  p ré s e n te  C o n s titu tio n  e t de  les  fa ire  
respecter;

Le d ro it e t l'o b lig a tio n  de to u t  c itoyen  de ré s is te r  p a r  la  
désobéissance civile à  d éfau t d 'a u tre  recours, à  qu iconque 
e n tre p re n d ra it de re n v e rse r  le rég im e constitu tio n n e l, de 
p re n d re  le pouvo ir p a r  u n  coup  d 'É ta t  ou  de l'ex e rce r de 
m anière ty rann ique .

T itre I  -  D e l'E ta t e t de la  souveraineté

A rtic le  1er: L a  R é p u b liq u e  d u  C o n g o  e s t u n  É ta t  so u v e ra in  e t 
indépendan t, décentralisé, indivisible, laïc, dém ocratique  et social.

A rtic le  2: L 'em blèm e n a tio n a l es t le d ra p e a u  trico lo re , v ert, jaune , 
rouge. D e  form e rec tangu la ire , il est com posé de d eu x  (2) triang les 
rectang les de cou leur v erte  et rouge, séparés p a r  une b an d e  jau n e  en 
diagonale, le v e rt é tan t d u  côté de la  ham pe.

L a  lo i p ré c ise  les d im en sio n s, les to n s  des c o u le u rs  e t les a u tre s  
détails d u  drapeau .

A rticle 3: L 'hym ne national est «La C O N G O L A IS E » .

L a  devise de la  R épublique  est «U nité - Travail - P rogrès».

Le sceau de l 'É ta t  et les arm oiries de la  R épub lique  son t définis p a r  la  
loi.

L a  langue officielle est le F rançais.



L e s  la n g u e s  n a t io n a le s  v é h ic u la i r e s  s o n t  le  L in g a la  e t  le  
M u n u k u tu b a .

L a  C apita le  de la  R épub lique  d u  C ongo est B razzaville.

A rticle 4: L a  souveraineté  nationale  a p p a rtien t au  peup le  qu i l'exerce 
p a r  vo ie  de  ré fé re n d u m  e t p a r  des re p ré se n ta n ts  é lus au  su ffrage  
universel.

A ucun  ind iv idu  ni aucune frac tion  d u  peup le  ne p e u t s 'en  a ttr ib u e r 
l'exercice.

Le p rin c ip e  de la  R ép ub lique  est: G o u v ern em en t d u  p eu p le  p a r  le 
peup le  et p o u r  le peuple.

A rticle 5: Le suffrage est universel, égal, secret, lib re  e t sincère. S on t 
é lec teu rs e t éligibles, dan s les co n d itions dé te rm in ées p a r  la  loi et 
sous ré se rv e  des d isp o sitio n s  p ré v u e s  au x  a r tic le s  68 e t 93 de la  
p ré se n te  C o n s titu tio n , to u s  les n a tio n a u x  congo la is  des d e u x  (2) 
sexes, de d ix  h u it (18) ans révolus, jou issan t de leurs dro its civils et 
politiques.

A rticle 6: T out citoyen a  le d ro it de p ren d re  p a r t  à  la  d irec tion  des 
affaires pub liques d u  pays soit d irec tem ent, so it p a r  l'in term éd ia ire  
de ses rep résen tan ts.

A rtic le  7: Les associations, les p a rtis  e t les g ro u p em en ts  po litiques 
c o n c o u re n t à  l 'ex p re ss io n  d u  su ffrage . Ils se fo rm en t lib rem en t et 
exercen t leu rs activ ités dans le re sp ec t de la  loi e t des p rinc ipes de la  
souveraineté  nationale, de l'in tég rité  du  te rrito ire , de l'un ité  nationale  
e t de la  dém ocratie  p luraliste .

A rtic le  8: Les associations, les p a rtis  et les g ro u p em en ts  po litiques 
d o n t  le s  b u ts  t e n d e n t  à  p o r te r  a t te in te  o u  à  r e n v e r s e r  l 'o r d r e  
c o n s titu tio n n e l d ém o cra tiq u e  ou  à  co m p ro m e ttre  l 'ex is ten ce  de la  
R é p u b liq u e  d u  C o n g o  so n t in c o n s titu tio n n e ls . Ils  e n c o u re n t  les 
sanctions p révues p a r  la  loi.

Toute p ro p ag an d e  ou to u t acte te n d a n t à  p o rte r  a tte in te  à  la  sû reté  
in té rieu re  de l 'É ta t, à  l 'un ité  nationale  e t à  l 'in tég rité  te rrito ria le  est 
inconstitu tionnel e t p u n i p a r  les lois e t règ lem ents en vigueur.



A rtic le  9: L 'É ta t  exerce  sa  so u v era in e té  en tiè re  et p e rm an en te  su r  
tou tes ses richesses et ressources naturelles, y  com pris la  possession 
e t le d ro it  de les u tilise r  e t d 'e n  d isposer. T ou tefo is, il g a ra n ti t  la  
liberté  de l'in itiative p rivée  dans ces dom aines.

T itre I I  - Ded droite e t Libertés fondam entaux

A rticle 10: L a  p erso n n e  hum aine est sacrée et a  d ro it à  la  vie.

L 'E ta t a  l'ob ligation  abso lue de la  re sp ec te r e t de la  p ro téger. C haque 
citoyen a  d ro it au  lib re  développem ent e t au  p lein  épanou issem ent de 
sa  p e r s o n n e  d a n s  ses d im e n s io n s  p sy c h o lo g iq u e , in te lle c tu e lle , 
sp irituelle, m atérielle  e t sociale, dans le resp ec t des d ro its  d 'au tru i, de 
l 'o rd re  pub lic  e t des bonnes m œ urs.

A rtic le  11: L 'E ta t  assu re  l'égalité  de tous les citoyens d ev an t la  loi, 
san s  d is c r im in a tio n  d 'o r ig in e , de s itu a t io n  so c ia le  e t m a té rie lle , 
d 'ap p arten an ce  raciale, e thn ique  et régionale, de sexe, d 'in struc tion , 
de langue, d 'a ttitu d e  vis-à-vis de la  relig ion  e t de la  philosophie, d u  
lieu de résidence. Il respec te  tous les d ro its  et libertés dans les lim ites 
com patib les avec l 'o rd re  pub lic  e t les bonnes m œ urs.

l 'É t a t  a  le  d e v o ir  d e  v e i l le r  à  l 'é l im in a t io n  de  to u te  fo rm e  de  
d iscrim ination  à  l'ég a rd  de la  fem m e e t d 'a ssu re r  la  p ro tec tio n  de ses 
d ro its  dan s tous les dom aines de la  vie p rivée  et p u b liq u e  tels que  
stipulés dans les déclarations e t conventions in te rna tiona les ratifiées 
p a r  le Congo.

T out acte qu i accorde des privilèges à  des natio n au x  ou lim ite leurs 
d ro its  en  ra ison  des considéra tions visées à  l 'a lin éa  1er d u  p ré se n t 
a rtic le  est p u n i des peines p révues p a r  la  loi.

A rticle 12: L a  liberté  de la  p e rsonne  hum aine est inviolable. N u l ne 
p e u t ê tre  accusé, a rrê té  n i dé ten u  que dans les cas déterm inés p a r  la  
loi, e t selon les form es qu 'e lle  a  prescrites. T out p rév en u  est p résum é 
in n o c e n t ju s q u 'à  ce q u e  sa  cu lp ab ilité  so it é tab lie  à  la  su ite  d 'u n e  
p ro céd u re  lu i o ffran t les garan ties de la  défense.

A rticle 13 : N u l ne p e u t ê tre  in te rné  sau f dans les cas p rév u s p a r  la  
loi.



A rtic le  14: S ous ré se rv e  des d isp o sitio n s  p ré v u e s  p a r  la  p ré se n te  
C onstitu tion  e t p o u r  u n  resp ec t scru p u leu x  de la  p ersonne  hum aine, 
to u te  ju rid ic tion  d 'excep tion  est bannie.

A rtic le  15: L a  lo i n e  d o it  é ta b l i r  q u e  d e s  p e in e s  s t r ic te m e n t  e t 
évidem m ent nécessaires, e t nu l ne p eu t ê tre  p u n i q u 'en  v e rtu  d 'u n e  
loi établie et p rom ulguée  an té rieu rem en t à  l'in frac tion  e t égalem ent 
appliquée.

A rticle 16 : T out acte de to rtu re , to u t tra item en t cruel, inhum ain  ou 
d é g r a d a n t  s o n t  in te r d i ts .  Q u ic o n q u e  se r e n d  c o u p a b le  d 'a c te s  
énoncés au  p ré sen t article, es t p u n i conform ém ent à  la  loi.

A rticle 17: T ou t citoyen p e u t s 'op p o ser à  l'exécu tion  d 'u n  o rd re  reçu  
lo rsque celui-ci p o rte  a tte in te  au x  d ro its e t libertés contenus dans la 
p résen te  C onstitu tion .

A rticle 18: T out c itoyen  a  le d ro it d 'in tro d u ire  des req u ê tes  aup rès 
des organes app ro p riés  de l 'É ta t.

A r t ic le  19: T o u t  c i to y e n  q u i  s u b i t  u n  p r é ju d ic e  d u  f a i t  d e  
l'adm in istra tion  a  le d ro it d 'e s te r  en  justice.

A rticle 20: T out citoyen a  d ro it en to u t lieu à  la  reconnaissance de sa 
personnalité  ju rid ique.

A rticle 21: T out C ongolais a  d ro it à  la  c itoyenneté  congolaise. Il ne 
p e u t  en  ê tre  a r b i t r a ir e m e n t  p r iv é  n o n  p lu s  q u e  de so n  d ro i t  de 
changer de nationalité .

A rtic le  22: T o u t c ito y e n  jo u i t  de la  l ib e r té  de  c ir c u la tio n  s u r  le 
te rrito ire  national.

Il ne p e u t ê tre  érigé des b a rra g e s  ro u tie rs  que  dan s les cond itions 
déterm inées p a r  la  loi.

T out citoyen a  le d ro it de choisir lib rem ent son lieu de résidence. Il a 
le d ro it de so rtir  lib rem ent du  te rrito ire  national, s'il ne fa it pas l'ob je t 
de p ou rsu ites judiciaires, e t d 'y  revenir.



A rtic le  23: Les fouilles, sous to u te s  form es, ne so n t au to risées que 
dans les conditions déterm inées p a r  la  loi.

A rtic le  24: Le dom icile  e s t inv io lab le . Il ne  p e u t ê tre  o rd o n n é  de 
p erq u is itio n  q u e  dans les form es e t conditions p révues p a r  la  loi.

A rticle 25: T out citoyen a  le d ro it de créer u n  p arti, un  syndicat, des 
associations, ou d 'y  adhérer.

A rtic le  26: L a  lib erté  de croyance  et de conscience et la  lib erté  de 
pro fession  de foi religieuse e t ph ilosoph ique son t inviolables.

Le lib re  exercice de culte est g a ran ti dans les lim ites com patib les avec 
l 'o rd re  public  e t les bonnes m œ urs.

N u l  n e  p e u t ,  p o u r  c a u s e  d 'o p in io n  r e l ig ie u s e ,  s 'a f f r a n c h i r  de  
l'accom plissem ent d 'u n  devo ir civique.

A rticle 27: T out citoyen a  le d ro it d 'ex p rim er et de d iffuser lib rem ent 
son opin ion  p a r  la  parole, p a r  l 'éc rit e t p a r  l'im age.

L a liberté  de presse et la  liberté  d 'in fo rm ation  son t garan ties.

L a  censure  est p rohibée.

L 'accès au x  sources d 'in fo rm ation  est libre.

T o u t c ito y e n  a  d ro it  à  l 'in fo rm a tio n  e t à  la  c o m m u n ic a tio n . L es 
activités relatives à  ces dom aines s 'ex ercen t en to u te  indépendance, 
dans le re sp ec t de la  loi.

A r t ic le  28 : L e  s e c r e t  d e s  l e t t r e s ,  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s ,  d e s  
té lécom m unica tions ou  de to u te  a u tre  form e de com m unication  ne 
p e u t ê tre  violé sau f dans les cas p révus p a r  la  loi.

A rticle 29: Tous les citoyens on t le d ro it de se ré u n ir  paisib lem ent, 
sans d éc la ra tion  n i au to risa tion  p réalab le.

L es ra sse m b le m e n ts  e t les m a n ife s ta tio n s  p ac if iq u es  s u r  la  p lace  
p u b lique  son t réglem entés.



L a loi déterm ine  les conditions de sa  jouissance.

A rtic le  30: L a  p ro p rié té  e t le d ro it de succession  son t garan tis . Le 
tra n sfe rt e t l'exp ro p ria tio n  ne son t adm is que sous la  cond ition  d 'u n e  
ju ste  et p réa lab le  indem nisation.

E n  cas de contestation , le p ro p rié ta ire  est fondé à  saisir les tr ib u n a u x  
com pétents.

A rticle 31: Le trav a il est u n  d ro it e t u n  devo ir sacré. L 'É ta t g a ran tit 
la  liberté  du  travail. Tout citoyen a  le d ro it d 'ê tre  rém u n éré  su ivan t 
son trav a il e t sa  capacité. P o u r u n  travail égal, la  fem m e a  d ro it au  
m êm e salaire que l'hom m e.

T ou te  d isc r im in a tio n  fo n d ée  su r  la  race , le sexe, l 'é ta t  p h y siq u e , 
l 'o r ig in e  r é g io n a le  e t  e th n iq u e ,  l 'id é o lo g ie ,  la  r e l ig io n  o u  la  
philosophie est in terd ite .

A  l'excep tion  des agents de la. F o rce  publique, les citoyens congolais 
jou issen t des libertés syndicales et d u  d ro it de grève. N u l ne p e u t être 
astre in t à  u n  travail forcé, sau f dans le cas d 'u n e  peine privative de 
l ib e r té  p ro n o n c é e  p a r  u n  t r ib u n a l .  N u l  ne  p e u t  ê t r e  r é d u i t  en  
esclavage.

A rticle 32: Toute p ersonne  a  le d ro it d 'en tre p re n d re  dans les secteurs 
économ iques de son choix  dans le resp ec t des lois et règlem ents.

A rticle 33: Toute p e rsonne  a  d ro it au  repos et au x  loisirs, no tam m ent 
à  une  lim ita tion  légale de la  du rée  dé trav a il e t à  des congés payés 
périod iques ainsi q u 'à  la  rém u n éra tio n  des jo u rs  fériés.

A rtic le  34: L 'É ta t  es t g a ra n t de la  S an té  p u b liq u e . T ou t c itoyen  a 
d ro it à  u n  n iveau  de vie suffisant p o u r  a ssu re r sa  santé, son b ien -ê tre  
et ceux  de sa  famille, no tam m en t p o u r  l'a lim entation , l'habillem ent, le 
lo g em en t, les so in s  m é d ic a u x  a in s i q u e  p a r  les  se rv ic e s  so c ia u x  
nécessaires.

Le d ro i t  de  c ré e r  d es  é ta b lis se m e n ts  s o c io -s a n ita ire s  p r iv é s  e s t 
g a r a n t i .  L e s  é ta b l i s s e m e n ts  s o c io - s a n i t a i r e s  s o n t  s o u m is  à 
l 'ap p ro b a tio n  de l 'É ta t e t régis p a r  la  loi.



L es p e r s o n n e s  â g é e s  o u  h a n d ic a p é e s  o n t  d r o i t  à  d e s  m e s u re s  
spécifiques de p ro tec tio n  en ra p p o rt avec leu rs besoins physiques ou 
m oraux .

A rticle 35: Les citoyens jou issen t du  d ro it à  la  cu ltu re  et au  respect 
de le u r  id e n tité  cu ltu re lle . T ou tes les co m m u n au tés  co m p o san t la  
n a tion  congolaise jou issen t de la  liberté  d 'u tiliser leurs langues et leu r 
p ro p re  cu ltu re  sans p o rte r  p ré jud ice  à  celles d 'au tru i.

L 'E ta t  a  le d e v o ir  de  s a u v e g a rd e r  e t de p ro m o u v o ir  les v a le u rs  
nationales de civilisation, ta n t m atérielles que spirituelles ainsi que les 
trad itio n s culturelles.

A rticle 36: L a  liberté  de création  intellectuelle, a rtis tique  scientifique 
et techno log ique  est garan tie  au  citoyen. L a  p ro p rié té  intellectuelle  
e s t  p r o té g é e  p a r  la  lo i. L a  m ise  s o u s  s é q u e s t r e ,  la  s a is ie ,  la  
confiscation, l 'in te rd ic tion  et la  d estruc tion  de to u t ou  partie  de tou te  
publication , en reg istrem en t ou to u t au tre  m oyen d 'in fo rm atio n  et de 
c o m m u n ic a tio n  n e  p e u v e n t  se fa ire  q u 'e n  v e r tu  d 'u n e  d é c is io n  
judiciaire.

A rticle 37: Toute p erso n n e  a  d ro it à  l'éducation . T out l'ense ignem ent 
es t p lacé sous la  su rveillance  e t le con trô le  péd ag o g iq u e  de l 'E ta t. 
L 'E t a t  v e ille  à  l 'é g a l  a c c è s  à  l 'e n s e ig n e m e n t  e t à  la  fo rm a tio n  
professionnelle.

L 'en se ig n em en t pub lic  est g ra tu it. L 'en se ig n em en t fo n d am en ta l est 
obligatoire.

L a  scolarité  est obligato ire ju sq u 'à  l'âge de seize (16) ans.

Le d ro it de c rée r des écoles p rivées est garan ti. Les écoles p rivées 
son t soum ises à  l 'ap p ro b a tio n  de l 'Était e t régies p a r la  loi.

A rticle 38: L 'É ta t  a  l'ob ligation  d 'ass is te r la  famille dans sa  m ission 
de g a rd ien n e  de la  m orale  et des v a leu rs  trad itio n n e lle s  reconnues 
p a r  la  com m unauté.

L 'É ta t a  le devoir d 'a ssu re r  la  p ro tec tio n  des d ro its de la  m ère et de 
l 'e n f a n t  te ls  q u e  s t ip u lé s  d a n s  le s  d é c la r a t io n s  e t  c o n v e n tio n s  
in ternationales.



A rticle 39: Le m ariage e t la  famille son t sous la  p ro tec tion  de l 'É ta t. 
L a  loi fixe les conditions ju rid iques d u  m ariage et de la  famille.

Le m ariage  légal ne  p e u t ê tre  co n trac té  q u e  d e v a n t les o rg an es de 
l 'E ta t. Il ne p e u t ê tre  conclu  qu 'avec  le lib re  e t p lein  consen tem ent 
des fu tu rs  époux.

A rticle 40: Les p a ren ts  o n t des obligations e t des d ro its à  l 'ég a rd  de 
leurs enfants. Les enfan ts on t envers leu rs p a ren ts  des d ro its  et des 
devoirs.

L es e n fa n ts , q u 'i ls  so ie n t n és  d a n s  le  m a ria g e  ou  h o rs  m a ria g e , 
jou issen t des m êm es droits.

A rticle 41: Les en fan ts ne p eu v en t ê tre  séparés de leu r famille contre  
le g ré  de ceux  qu i on t la  charge de leu r éducation  q u 'en  v e r tu  de la 
loi.

L a  m ère e t l 'en fan t on t d ro it à  une aide et à  u n e  assistance de l 'É ta t.

A rtic le  42: T ou t en fan t, sans d isc rim in a tio n  au cu n e , fondée  su r la  
race , la  couleur, le sexe, la  langue, la  re lig ion , l 'o rig in e  n a tio n a le , 
e thn ique  ou sociale, la  fo rtune  ou la  naissance, a  d roit, de la  p a r t  de 
sa  fam ille , de  la  so c ié té  e t de  l 'É ta t ,  a u x  m e su re s  de  p ro te c tio n  
qu 'ex ige sa  condition  de m ineur.

T out en fan t do it ê tre  déclaré  à l 'É ta t  civil ap rès sa  naissance dans les 
délais fixés p a r  la  loi et avo ir un  nom.

T out en fan t a  le d ro it d 'a cq u é rir  une  nationalité .

A rticle 43: L 'É ta t do it p ro tég e r tous les en fan ts et adolescents contre
I 'exploitation économ ique et sociale.

Le trav a il des enfan ts de m oins de 16 ans est in terd it.

A rticle 44: Le fa it d 'em ployer des en fan ts de m oins de 18 ans à  des 
tra v a u x  de  n a tu re  à  c o m p ro m e ttre  le u r  m o ra lité  o u  le u r  san té , à  
m ettre  leu r vie en d an g er ou  à  nu ire  à  leu r développem ent norm al est 
sanctionné p a r  la  loi.



A rticle 45: L a  loi sanctionne les m anquem en ts des p a ren ts  en  m atière 
d  éducation  e t de p ro tec tio n  de leu rs enfants.

A r t ic le  4 6 : C h a q u e  c i to y e n  a  d r o i t  à  u n  e n v i r o n n e m e n t  s a in , 
satisfaisan t e t d u rab le  e t a  le devo ir de le défendre. L 'É ta t  veille à  la  
p ro tec tio n  et à  la  conservation  de l'env ironnem ent.

A rticle 47: Le stockage, la  m anipulation , l 'inc inéra tion  e t l'évacuation  
des déchets tox iques, po lluan ts  ou  rad io-actifs p ro v en an t des usines 
e t au tres un ités industrie lles ou  artisanales installées su r  le te rrito ire  
na tional son t rég lem entés p a r  la  loi.

T ou te  p o llu tio n  ré s u lta n t  d 'u n e  ac tiv ité  éco n o m iq u e  d o n n e  lieu  à  
com pensation  au  p ro fit des popu la tions des zones exploitées.

L a  lo i d é te rm in e  la  n a tu r e  d e s  m e s u re s  c o m p e n s a to ire s  e t  les  
m odalités de leu r exécution.

A rtic le  48: Le tra n s it, l 'im p o rta tio n  le s tockage l'en fou issem en t, le 
déversem ent, dans les eaux  continen ta les et espaces m aritim es sous 
ju r id ic t io n  n a tio n a le , y  c o m p ris  la  zo n e  é c o n o m iq u e  e x c lu s iv e , 
l 'ép an d ag e  d ans l'e space  aérien  des d éch e ts  tox iques, p o llu an ts  ou 
ra d io -a c tif s  ou  to u t  a u tr e  p ro d u i t  d a n g e re u x  en  p ro v e n a n c e  de  
l 'é tra n g e r co n stitu en t u n  crim e p u n i p a r  la  loi.

T out acco rd  re la tif  à  ces dom aines est p roh ibé .

A rtic le  49: Les crim es de g u e rre , les crim es po litiq u es, les crim es 
con tre  l'hum an ité  e t le crim e de génocide son t im prescrip tib les.

A rticle 50: L 'É ta t g a ran tit le d ro it des m inorités.

A r tic le  51: L 'É ta t  a c c o rd e  le d ro i t  d 'a s ile  s u r  so n  te r r i to i r e  a u x  
resso rtissan ts é tran g ers  poursu iv is en ra ison  de leu r action  en  faveur 
de la  d ém ocra tie , de la  lu tte  de lib é ra tio n  na tio n a le  ou  de  la  lu tte  
con tre  le racism e et l 'aparthe id , de la  liberté  d u  travail scien tifique et 
c u ltu re l e t  p o u r  la  d é fen se  d es  d ro its  de  l'h o m m e e t  d es  p e u p le s  
conform ém ent au x  lois e t règ lem ents en  vigueur.

L 'im m igration  est soum ise à  la  loi.



A rticle 52: Les é tran g ers  jou issen t su r  le te rrito ire  de la  R épublique  
du  C ongo, des m êm es d ro its  e t lib ertés  q u e  les c itoyens congolais 
e x c e p té s  c e u x  v is é s  a u x  a r t ic le s  5, 6, 7  e t  25  d e  la  p r é s e n te  
C o n s titu tio n  e t c o n fo rm ém en t a u x  lo is e t règ lem en ts  en  v igueu r. 
T ou tefo is, il le u r  e s t re c o n n u  le d ro it  de  fo rm e r des a sso c ia tio n s  
apolitiques et d 'y  adhérer.

A rticle 53: Le peup le  congolais a  d ro it à  la  paix.

A r t ic le  54: L e  p e u p le  c o n g o la is  a  le  d r o i t  i n a l i é n a b le  e t 
im prescrip tib le  de jo u ir de ses richesses e t ressou rces naturelles.

A r t ic le  55 : L e  p e u p le  c o n g o la is  a  d r o i t  a u  d é v e lo p p e m e n t  
économ ique, cu ltu re l e t social.

Titre I I I  : D es devoirs

A rticle 56 : T out ind iv idu  a  des devoirs envers la  fam ille e t la  société, 
envers l 'É ta t  et les au tres collectivités légalem ent reconnues et envers 
la  com m unauté  in ternationale .

D ans l'exercice de ses d ro its  e t dans la  jou issance de ses libertés, to u t 
in d iv id u  n 'e s t  soum is q u 'a u x  lim ita tio n s é tab lies p a r  la  lo i en  vue  
d 'a ssu re r  la  reconnaissance  et le re sp ec t des d ro its e t libertés d 'au tru i 
e t afin de satisfaire au x  justes exigences de la  m orale de l 'o rd re  public 
e t d u  b ien -ê tre  généra l dans une  société dém ocratique.

A rticle 57 : Tout ind iv idu  a  le devoir de re sp ec te r et de considérer ses 
sem blables sans d iscrim ination  aucune et d 'e n tre te n ir  avec eux  des 
r e la t io n s  q u i  p e r m e t te n t  d e  p ro m o u v o ir , d e  s a u v e g a rd e r  e t  de 
ren fo rce r le resp ec t et la  to lérance  réc ip roques.

A rticle 58: T ou t ind iv idu  a  le devoir:

• de p ré se rv e r le dévéloppem ent harm on ieux  de la  fam ille et 
d 'o e u v re r  en  fav eu r de sa cohésion  et de son respec t, de 
re sp ec te r à  to u t m om ent ses p a ren ts, de les n o u rr ir  et de les 
assister en cas de nécessité;



• de préserver, en  to u t tem ps, la  solidarité  sociale e t nationale  
et de la  ren fo rce r particu liè rem en t q u a n d  elle e s t m enacée.

A rtic le  59: T o u t in d iv id u  a  le d e v o ir  de  p ré s e rv e r  la  p a ix  e t de 
re n fo rc e r  l 'in d é p e n d a n c e  n a tio n a le  e t  l 'in té g r ité  te r r i to r ia le  de  la  
P a trie  et, d 'u n e  m anière générale, de co n trib u er à  la défense d u  pays, 
dans les conditions fixées p a r  la  loi.

L a  tra h iso n , l 'e sp io n n a g e  au  p ro f i t  d 'u n e -p u is sa n c e  é tra n g è re , le 
passage à  l'ennem i en tem ps de guerre , ainsi que ,tou tes les a tte in tes à  
la  s û re té  d e  l 'É t a t  s o n t  r é p r im é s  c o n fo rm é m e n t a u x  lo is  d e  la  
R épublique.

A rticle 60: T ou t ind iv idu  est ten u  de trava ille r dans la  m esure  de ses 
cap ac ités  e t de ses po ssib ilités  e t de s 'a c q u itte r  des c o n tr ib u tio n s  
fixées p a r  la  loi p o u r  la  sauvegarde  des in té rê ts  fo ndam en taux  de la  
société.

A r t i c l e  61 : T o u t  c i to y e n  a  le  d e v o i r  p a r  so n  t r a v a i l  e t  so n  
c o m p o r te m e n t de  r e s p e c te r  la  p r o p r ié té  p r iv é e , d e  p r o té g e r  la  
p ro p rié té  pub lique  et les in té rê ts  de la  collectivité nationale.

A rtic le  62 : L e s  b ien s publics, so n t sac rés  e t in v io lab les. T ous les 
citoyens o n t le devo ir d 'en  assu re r l 'en tre tien  et la  p réservation .

L a loi rép rim e to u t acte de sabotage, de co rrup tion , de concussion, de 
détournem ent, de d ilap idation  et de dissipation.

A rtic le  63: Les citoyens chargés d 'u n e  fonction  p u b liq u e  ou élus à 
une fonction  p u b lique  on t le devoir de l'accom plir avec conscience et 
sans discrim ination .

A rticle 64 : Tout ind iv idu  a  le devoir:

• de veiller dans ses re la tions avec la  société à  la  p réserva tion  
et au  ren fo rcem en t des valeurs cu lturelles dans u n  esp rit de 
to lé ran ce , de d ialogue e t de c o n ce rta tio n  et, d 'u n e  façon  
générale, de co n trib u er à  la  p rom otion  de la  san té  m orale 
de la  so c ié té , de  p ré s e rv e r  e t de  r e n fo rc e r  l 'u n ité  e t  la  
cohésion nationales q u an d  elles son t m enacées;



• de co n trib u e r au  m ieux  de ses capacités à  to u t m om ent e t à 
tous les n iveaux, à  la  p rom otion  et à  la  réalisation  de l'un ité  
africaine.

A rticle 65: T out ind iv idu  a  le devo ir de co n trib u e r à  l'am élio ration  de 
la  qualité  de la  vie e t à  la  p réserva tion  de son m ilieu n a tu re l ainsi q u 'à  
la  p ro tec tion  de l'env ironnem ent.

D e  m êm e, il a  le devo ir de ne pas nu ire  à  son env ironnem en t e t au  
b ien-ê tre  de ses voisins.

A rticle 66: T out citoyen a  le devo ir de se conform er à  la  C onstitu tion , 
a u x  lo is  e t rè g le m e n ts  de la  R é p u b liq u e  e t de  s 'a c q u i t te r  de  ses 
obligations envers l 'É ta t et la  société.

T itre TV- D u P résiden t de la  République

A rtic le  67: L e P ré s id e n t  de  la  R é p u b liq u e  e s t C h e f  de l 'É ta t .  Il 
incarne  l'un ité  nationale  e t veille au  resp ec t de la  C o nstitu tion  et au  
fonctionnem ent régu lier des institu tions publiques.

Il a s su re  la  c o n tin u ité  de l 'É ta t .  Il e s t g a ra n t  de  l 'in d é p e n d a n c e  
n a tio n a le , de  l 'in té g r i té  d u  te r r i to ir e  e t d u  re s p e c t des tr a i té s  e t 
accords in ternationaux .

A rticle 68: Le P rés id en t de la  R épub lique  est élu  p o u r  c inq  (5) ans au  
suffrage un iversel direct. Il est rééligible une  seule fois.

N u l  n e  p e u t  ê t r e  c a n d id a t  a u x  f o n c t io n s  d e  P r é s i d e n t  d e  la  
R épublique  s'il:

• n 'e s t de nationalité  congolaise d 'origine;

• ne jou it de tous ses d ro its civils e t po litiques ;

• n 'a tte s te  d 'u n e  expérience  p ro fessionnelle  de qu inze  (15)
ans au  m oins;

• ne jou it d 'u n e  bonne san té  physique  e t m entale;



• ne fa it p reu v e  de p ro b ité  m orale.

A r tic le  69: L e P ré s id e n t  de  la  R é p u b liq u e  e s t é lu  à  la  m a jo r ité  
ab so lu e  des su ffrag es  ex p rim és. S i celle-c i n  'e s t p a s  o b te n u e  au  
p re m ie r  to u r  d u  s c ru t in ,  il e s t  p ro c é d é , le  d e u x iè m e  d im a n c h e  
su ivan t, à  u n  seco n d  tou r. N e  p e u v e n t s 'y  p ré s e n te r  que  les d eu x  
c a n d id a ts  a y a n t re c u e illi  le p lu s  gra.nd n o m b re  d es  su ffra g e s  au  
p rem ie r tour.

A  l 'is su e  d u  se c o n d  to u r , e s t é lu  P ré s id e n t  de  la  R é p u b liq u e  le 
c a n d id a t a rr iv é  en  tê te . Le sc ru tin  e s t o u v e rt su r  co n v o ca tio n  d u  
G ouvernem ent.

L  élection d u  nouveau  P résid en t a  lieu  v ing t (20) jo u rs  au  m oins et 
t r e n te  c in q  (35) jo u rs  a u  p lu s  a v a n t l 'e x p ira t io n  d u  m a n d a t  d u  
P résid en t en exercice.

S i d a n s  les se p t (7) jo u rs  p ré c é d a n t  la  d a te  lim ite  d u  d é p ô t  des 
p résen ta tio n s des can d id a tu res , u n e  des personnes ayan t, m oins de 
tre n te  (30) jou rs av an t cette  date, annoncé  pub liq u em en t sa  décision 
d 'ê t r e  c a n d id a t  d é c è d e  o u  se  t r o u v e  e m p ê c h é e ,  le  C o n s e i l  
constitu tionnel p e u t d écider dé re p o rte r  l'élection.

S i a v a n t  le p re m ie r  to u r, u n  d es  c a n d id a ts  d é c è d e  ou  se tro u v e  
em pêché, le  Conseil constitu tionnel p rononce  le re p o rt de l'élection.

E n  cas de décès ou  d 'em p êch em en t de l 'u n  des deux: can d id a ts  lës 
p lus favorisés au  p rem ie r tour, lé Conseil coristitu tionnel déclare  qu 'il 
so it p rocédé  de nouveau  à  l'ensem ble des opérations électorales; il en 
es t de riiêmè en  cas de  décès ou  d 'em p êch em en t de l 'u n  des d eu x  
cand idats restés en p résence  en vue du  second  tour.

D a n s  to u s  les  cas , le  C o n se il c o n s t i tu t io n n e l  e s t  sa is i d a n s  les 
conditions fixées au  deuxièm e a linéa de  l'a rtic le  144 ou d ans celles 
dé term inées p o u r  la  p ré sen ta tio n  d 'u n  can d id a t p a r  la  loi p rév u e  à  
l'artic le  68.

L e  C o n se il c o n s t i tu t io n n e l  p e u t  p r o r o g e r  les  d é la is  p r é v u s  au  
quatrièm e alinéa d u  p ré sen t article et à  l'a rtic le  71 sans que le sc ru tin  
pu isse  avo ir lieu p lus de q u a tre  v ing t d ix  (90) jou rs ap rès  la  da te  de 
la  d é c is io n  d u  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l .  S i l 'a p p l i c a t i o n  d e s



d ispositions d u  p ré sen t a linéa a  eu  p o u r effet de re p o rte r  l'é lection  du  
P r é s id e n t  en  e x e rc ic e , c e lu i-c i  d e m e u re  e n  fo n c tio n  ju s q u 'à  la  
p roclam ation  de son successeur.

A rticle 70: E n  cas de vacance de la  P résidence  de la  R ép ub lique  p o u r 
quelque  cause que ce Soit, ou  d 'em pêchem en t constaté  p a r  le C onseil 
co n stitu tio n n e l saisi p a r  le G o u v ern em en t e t s ta tu a n t à  la  m ajo rité  
abso lue de ses m em bres, les fonctions de P résid en t de la  R épublique, 
à  l'excep tion  de celles relatives au  ré fé ren d u m  et à  la  d issolution  de 
l'A ssem blée nationale, son t p rov iso irem ent exercées p a r  le P résid en t 
d u  Sénat. Si celui-ci est à  son to u r  em pêché d 'ex e rce r ces fonctions, 
p a r  le P ré s id e n t de l'A ssem blée nationale , si celui-ci est à  son  to u r  
em pêché d 'ex e rce r ces fonctions, p a r  le P rem ier m inistre.

A rticle 71: E n  cas de vacance ou lo rsque l'em pêchem en t est déclaré  
d éfin itif p a r  le C onseil constitu tionnel, le sc ru tin  p o u r  l'é lec tion  du  
nouveau  P résid en t de la  R épub lique  a  lieu, sau f cas de force m ajeure 
constaté  p a r  le Conseil constitu tionnel, q u a ran te  c inq  (45) jo u rs  au  
m oins e t q u a tre  v ing t d ix  (90) jou rs a u  plus ap rès  l'o u v e rtu re  de la  
vacance  ou la  déclara tion  d u  carac tère  défin itif de l'em pêchem ent.

D a n s  l 'in te r v a l le ,  le  P r e m ie r  m in is t r e  n e  p e u t  p a s  e n g a g è r  la  
re sp o n sa b ilité  d u  G o u v e rn e m e n t d e v a n t l 'A ssem b lée  n a tio n a le  n i 
celle-ci faire usage dé la  m otion  de censure.

L e P ré s id e n t  d u  S é n a t a s s u ra n t  les fo n c tio n s  de P ré s id e n t  de  la  
R é p u b l iq u e  n e  p e u t  n i  d é m e t t r e  le  P r e m ie r  m in i s t r e  e t  so n  
G ouverném ent, n i p ro céd er à  la  rév ision  de là  C onstitu tion .

A r tic le  72: L o rs  d e  so n  e n t r é e  en  fo n c tio n , lé  P r é s id e n t  d e  la  
R épub lique  p rê te  le se rm en t su ivan t :

"D evant la  n a tion  et le peup le  congolais, seuls dé ten teu rs  
de la  souveraineté;

M oi,... (nom  de l'é lu ) , P ré s id e n t de la  R ép u b liq u e , je 
ju re  solennellem ent

• de re s p e c te r  e t de  d é fe n d re  la  C o n s titu tio n  e t la  
form e répub lica ine  de l'É ta t;



•  de  rem p lir  lo y a lem en t les h a u te s  fo n c tio n s que  la  
N a tio n  m 'a  confiées;

• de g a ra n tir  le re sp ec t des d ro its fondam en taux  de la  
p erso n n e  hum aine  e t les libertés publiques;

• de p ro tég e r e t re sp ec te r le b ien  public, y  com pris les 
ressou rces e t richesses naturelles;

• de p rom ouvo ir la  paix;

• d e  p r é s e r v e r  l 'u n i t é  n a t io n a le  e t  l 'i n t é g r i t é  d u  
t e r r i t o i r e ,  la  s o u v e r a in e té  e t  l ' i n d é p e n d a n c e  
nationales".

Le serm en t est reçu  p a r  le P rés id en t d u  Conseil constitu tionnel qu i 
p re n d  acte  d ev an t le P arlem ent, lé Conseil constitu tionnel e t la  C our 
suprêm e.

A r t ic le  73: L es  fo n c t io n s  d e  P r é s id e n t  d e  la  R é p u b l iq u e  s o n t  
incom patib les avec l'exerc ice  de  to u t a u tre  m an d a t électif, de to u t 
em ploi public, civil ou  m ilitaire e t de to u te  activité professionnelle. Le 
m a n d a t d e  P ré s id e n t de  la  R ép u b liq u e  est éga lem en t incom patib le  
avec  to u te  re sp o n sa b ilité  au  se in  d 'u n  p a r t i  ou  d 'u n e  a sso c ia tio n  
politique.

A rticle 74: D u ra n t leu rs fonctions, le P rés id en t de la  R épub lique  e t 
les m em bres d u  G o u v ern em en t ne p eu v en t p a r  eux-m êm es, n i p a r  
in te rm éd ia ire , r ie n  a c h e te r  en  ba il q u i ap p a rtie n n e  au  dom aine  de 
l'É ta t.

Ils son t ten u s lors de leu r en trée  en  fonction  e t à  la  fin, de faire su r 
l 'h o n n e u r  une  déclara tion  écrite  de tou s leurs b iens e t pa trim oines et 
de l 'ad resse r à  la  C o u r des com ptes.

Ils ne p eu v en t p re n d re  p a r t  au x  m archés publics e t au x  ad judications 
p o u r  les adm in istra tions ou institu tions re lev an t de l 'É ta t  ou soum ises 
à  leu r contrôle.

Ils p erço iven t un  tra item en t d o n t le m o n tan t es t déterm iné  p a r  la  loi. 
Ils occupen t une  résidence officielle.



A rticle 75: Le P rés id en t de la  R épub lique  nom m e le P rem ier m inistre 
issu de la  m ajorité  parlem en ta ire  à  l'A ssem blée nationale. Il m et fin à 
ses fo n c tio n s  s u r  p r é s e n ta t io n  p a r  c e lu i-c i  de  la  d é m is s io n  d u  
G ouvernem ent.

Il nom m e les au tre s  m em bres d u  G ouvernem en t su r p ro position  du 
P rem ier m inistre. Il m et fin  à  leu rs fonctions ap rès  avis de ce dernier.

A rtic le  76: Le P ré s id e n t de la  R ép u b liq u e  p ré s id e  le C o n se il des 
m inistres.

A rtic le  77: Le P ré s id en t de la  R épub lique  signe les décre ts  p ris  en 
C o n se il d e s  m in is tre s . I l n o m m e  a u x  h a u te s  fo n c tio n s  c iv ile s  e t 
m ilitaires de l 'E ta t en  Conseil des m inistres.

A rticle 78: Le P résid en t de la  R épublique  p rom ulgue les lois dans les 
v ing t (20) jo u rs  qu i su iven t la  transm ission  a u  G ouvernem en t de la  
loi défin itivem ent adoptée.

Toutefois, le P rés id en t de la  R épub lique, peu t, av an t l'ex p ira tio n  de 
ce délai, dem an d er au  P arlem en t une nouvelle délibération  de la  loi 
ou de certa ins de ses articles. C ette  nouvelle délibéra tion  ne p e u t être 
refusée.

A  l'issue de cette  délibération , le P résid en t de la  R épublique  est tenu  
de p rom ulguer la  loi qu 'e lle  a it été  am endée ou  non.

A rtic le  79: Le P ré s id e n t de la  R é p u b liq u e  p e u t, s u r  in itia tiv e  du  
G o u v e rn e m e n t p e n d a n t la  d u ré e  des sessions ou s u r  in itia tiv e  de 
l'A ssem b lée  n a tio n a le  p u b lié e  au  J o u r n a l  O ffic ie l, so u m e ttre  au  
ré fé ren d u m  to u t p ro je t ou  to u te  p rop o sitip n  de  loi p o r ta n t su r  des 
q u e s t io n s  s u s c e p t ib le s  d 'a v o i r  d e s  in c id e n c e s  g r a v e s  s u r  le  
fonctionnem ent dés in stitu tions e t su r la  société.

L o rsq u e  le ré fé re n d u m  a  c o n c lu  à  l 'a d o p tio n  d u  p ro je t  o u  de  la  
p ro p o s itio n , le P ré s id e n t de la  R é p u b liq u e  les p ro m u lg u e  d an s  le 
délai p rév u  à  l'a rtic le  p récéden t.

A rticle 80: L o rsque  l'équ ilib re  des in stitu tions pub liques est ro m p u  
n o ta m m e n t en  cas  d e  c rise  a ig u ë  e t  p e rs is ta n te  e n tre  le p o u v o ir  
exécu tif et le P arlem ent, ou si l'A ssem blée nationale  ren v erse  à  deux  
re p rise s  le G o u v e rn e m e n t en  l'e sp ace  d 'u n  an , le P ré s id e n t de la



R é p u b liq u e  p e u t , a p rè s  c o n s u lta t io n  du  P re m ie r  m in is tre  e t d u  
P ré s id e n t  de l 'A ssem b lé e  n a tio n a le  p ro n o n c e r  la  d is s o lu tio n  de 
l'A ssem blée nationale.

A r tic le  81: A p rè s  la  d is s o lu t io n  d e  l 'A s s e m b lé e  n a tio n a le ,  d es  
élections générales on t lieu dans u n  délai de q u aran te  c inq  (45) jours.

A rticle 82: L 'A ssem blée nationale  se réu n it de  p lein  d ro it le deuxièm e 
m ard i qu i su it son  élec tion . Si ce tte  ré u n io n  a  lieu  en  d e h o rs  des 
p é r io d e s  p r é v u e s  p o ù r  le s  s e s s io n s  o r d in a i r e s ,  u n e  s e s s io n  
ex trao rd in a ire  est o u v erte  de d ro it p o u r  u n e  d u rée  de qu inze  (15) 
jours.

Il ne p e u t ê tre  p ro céd é  à  u n e  nouvelle d issolution  dans l'année  qu i 
su it ces élections.

A r t ic le  83 : L e  P r é s i d e n t  d e  la  R é p u b l iq u e  a c c r é d i t e  le s  
A m bassadeurs e t les E nvoyés ex trao rd in a ires  aup rès des pu issances 
é t r a n g è r e s ;  le s  A m b a s s a d e u r s  e t  le s  E n v o y é s  e x t r a o r d in a i r e s  
é tran g ers  son t accréd ités aup rès de lui.

A rtic le  84: Le P rés id en t de la  R épub lique  e s t le C h e f  sup rêm e des 
A rm ées. Il p réside  les Conseils e t C om ités supérieu rs de la  D éfense 
nationale.

A rticle 85: L e P rés id en t de la  R ép ub lique  exerce le d ro it de grâce.

A rtic lé  86: L e P r é s id e n t  de  la  R é p u b liq u e  c o m m u n iq u e  av ec  le 
P a rlem en t p a r  des m essages q u 'il fa it lire e t qu i ne  d o n n e n t lieu  a  
aucun  débat.

H o rs  session, le P a rlem en t est réu n i spéc ia lem en t à  ce t effet.

A rticle 87: Les actes d u  P résid en t de la  R épub lique  au tres  que  ceux 
re la tifs  à  la  n o m in a tio n  d u  P re m ie r  m in is tre , au  ré fé re n d u m , au  
m essage, à  la  soum ission  des lois au  C onseil c o n s titu tio n n e l, so n t 
c o n tre s ig n é s  p a r  le  P re m ie r  m in is tre  et, le  cas é c h é a n t, p a r  les 
m in istres chargés de le u r exécution.

A r t ic le  88 : L e  P r é s id e n t  d e  la  R é p u b liq u e  e t le s  m e m b re s  d u  
G ou v ern em en t so n t responsab les des actes accom plis dans l'exercice 
de leu rs fonctions conform ém ent au x  d ispositions d u  titre  V III.



T itre V -D u  Gouvernem ent e t du P rem ier m in istre

A rticle 89.- Le G o u v ern em en t déterm ine  et condu it la  po litique de la  
nation.

Il dispose de l 'ad m in is tra tio n  e t de la  F o rce  publique.

I l  e s t  r e s p o n s a b le  d e v a .n t le  P r é s i d e n t  d e  la  R é p u b l iq u e  e t  
l'A ssem blée na tiona le  dan s les cond itions e t su iv an t les p ro céd u res  
p révues au x  artic les 75 e t 122.

A rticle 90: Le P rem ier m in istre  est C hef du  G ouvernem ent. Il d irige 
l'ac tion  d u  G ouvernem ent. Il assu re  l'exécu tion  des lois. Il exerce le 
p ou v o ir rég lem entaire . Sous réserve  des d ispositions de l'a rtic le  77, le 
P rem ier m in istre  nom m e au x  em plois civils e t m ilitaires.

L a  loi d é te rm in e  les cond itions dan s lesquelles le P rem ie r m in istre  
p o u rv o it à  ces em plois.

L e P re m ie r  m in is tre  p e u t  d é lé g u e r  c e r ta in s  de ses p o u v o irs  a u x  
m inistres.

Il su p p lée , le cas éch éan t, le P ré s id e n t de  la  R é p u b liq u e  d an s  la  
p résidence  des Conseils e t C om ités p rév u s à  l'a rtic le  84.

Il peu t, à  titre  exceptionnel, le supp léer p o u r la  p résidence du  C onseil 
des m inistres en  v e rtu  d 'u n e  délégation expresse  e t p o u r u n  o rd re  du  
jo u r déterm iné.

L ors de son  e n tré e  en  fonction , le P re m ie r  m in is tre  fa it d e v a n t le 
P arlem en t une  d éclara tion  de po litique générale. C ette  d éclara tion  ne 
donne pas lieu à  débat, le P arlem en t en  p re n d  acte.

A rtic le  91: Les ac tes d u  P rem ie r m in istre  son t con tresignés, le cas 
échéant, p a r  les m in istres chargés de leu r exécution .

A r t ic le  92: L e s  fo n c t io n s  d e  m e m b re  d u  G o u v e r n e m e n t  s o n t  
incom patib les avec l'exercice de to u t m an d a t parlem en ta ire , de to u te  
fonction  dé rep ré sen ta tio n  professionnelle, de to u t em ploi public  et 
de  to u te  a c tiv ité  p r iv é e  r é tr ib u é e ;  de  m êm e, ces fo n c tio n s  so n t



incom patib les avec to u te  responsab ilité  au  sein d 'u n  p a r ti ou d 'u n e  
association  politique.

Titre VI: D u P arlem en t

A rticle 93: L e  P arlem en t est com posé de d eux  C ham bres: 

l'A ssem blée nationale  e t le Sénat.

Les dépu tés à  l'A ssem blée nationale  son t élus au  suffrage universel 
direct.

N u l ne  p e u t ê tre  élu  dép u té  s'il n 'a  a tte in t l'âge de 25 ans, s'il n 'e s t de 
nationalité  congolaise de naissance.

Les séna teu rs son t élus au  suffrage un iversel ind irec t p a r  les Conseils 
de D istric ts , de R égions, d 'A rrond issem en ts e t des C om m unes. N u l 
ne  p e u t  ê tre  s é n a te u r  s 'il n 'a  a t te in t  l 'âg e  de 50 ans, s 'il n 'e s t  de 
nationalité  congolaise de naissance.

Les dépu tés et les séna téu rs son t rééligibles.

A rticle 94: L a  du rée  d u  m an d a t des dépu tés est de cinq (5) ans; la  
d u ré e  d u  m a n d a t d es  s é n a te u rs  e s t de  s ix  (6 ) an s . L e S é n a t e s t 
re n o u v e la b le  to u s  les d e u x  (2) an s  p a r  t ie rs . L è  p re m ie r  t ie r s  à  
renouve le r sera  désigné p a r  tirage  au  sort.

L e  m a n d a t  e s t  g r a t u i t .  L a  lo i  f ix e  la  r é p a r t i t i o n  d e s  s iè g e s , 
l'indem nité , les cond itions d 'élig ib ilité , le rég im e de l'inéligibilité e t 
des incom patib ilités a u  P arlem ent. E lle fixe en  o u tre  les conditions 
dans lesquelles son t élues les p ersonnes appelées à  a ssu re r en  cas de 
vacance de siège, la  suppléance des dépu tés e t des sén a teu rs  ju sq u 'au  
renouvellem ent g énéra l ou  partiel.

A rticle 95: A ucun  m em bre d u  Parlem ent, ne  p e u t ê tre  poursu iv i, n i 
recherché, d é ten u  ou jugé à  l'occasion  des opinions ou  votes émis p a r  
lu i dans l'exercice de ses fonctions.

A ucun  m em bre d u  P arlem en t ne  peu t, p e n d a n t la  du rée  des sessions, 
ê tre  pou rsu iv i ou  a rrê té  en  m a tiè re  crim inelle ou correctionnelle  sans



l'au to risa tio n  de la  C ham bre  d o n t il fa it partie , sau f cas de  flag ran t 
délit.

A ucu n  m em bre  d u  P a rlem en t ne peu t, h o rs  session, ê tre  a rrê té  ou 
p o u rsu iv i sans l'au to risa tio n  d u  B u reau  de la  C h am b re  d o n t il fa it 
p a r t ie  s a u f  cas de  f la g ra n t  d é lit, de p o u rs u ite s  a u to r is é e s  o u  de 
condam nation  définitive.

L a  d é te n t io n  o u  la  p o u r s u i t e  d 'u n  m e m b re  d u  P a r le m e n t  e s t  
suspendue si la  C ham bre  d o n t il fa it p a rtie  le requ iert.

A rticle 96: Le m an d a t est rep résen ta tif. Tout m andai im p éra tif est nul 
et de nu l effet.

Le d r o i t  d e  v o te  d u  p a r le m e n ta ire  e s t  p e r s o n n e l .  T o u te fo is / la  
dé léga tion  de v o te  est p e rm ise  lo rsq u 'u n  p a rle m e n ta ire  e s t a b se n t 
p o u r  cause d 'em pêchem en t p rov iso ire  d û m en t constaté. D an s ce cas 
nu l ne p e u t recevo ir délégation  de p lus d 'u n  m andat.

A rticle 97: Le P arlem en t se réu n it de p lein  d ro it en tro is  (3) sessions 
ord inaires p a r  an. C haque  session a  u n e  du rée  de deux  (2) m ois au 
plus.

L a  p rem ière  session s 'ouvre  le 2 m ars. L a  deuxièm e session s 'o u v re  le
2 juillet. L a  tro isièm e session s 'ouvre  le 15 octobre.

L orsque le P arlem en t se réu n it en congrès, le B ureau  de l'A ssem blée 
nationale  p réside  les débats.

A rtic le  98 : Le P a r le m e n t es t ré u n i en  session  e x tra o rd in a ire  à  la  
dem ande d u  P rés id en t de la  R épublique, du  P rem ier m in istre  ou d 'u n  
tie rs  (1/3) des m em bres co m p o san t ch acu n e  des C h am b res su r  un  
o rd re  d u  jo u r b ien  déterm iné.

L a clô tu re  in te rv ien t dès que  le P arlem en t a  épuise l 'o rd re  d u  jo u r 
p o u r  lequel il a  été convoqué et, au  p lus ta rd , 15 jo u rs  à  com pter de 
la  da te  d u  d éb u t de sa  réunion .

A rticle 99: Les sessions so n t ouvertes e t closes p a r  le P ré s id en t de 
chaque C ham bre.



C haque  C h am b re  é tab lit son R èg lem ent in té rieu r e t é lit son  b u reau  
constitué au  p lus de sep t (7) m em bres.

L es séances des d eu x  ch am b res so n t pu b liq u es. L e c o m p te -re n d u  
in tég ra l des d éb a ts  es t pub lié  au  J o u rn a l  Officiel.

C haque C ham bre  p e u t siéger à  hu is clos à  la  dem ande d u  P résid en t 
d e  la  R ép u b liq u e , d u  P re m ie r  m in is tre  ou  d 'u n  tie rs  (1 /3) de  ses 
m em bres.

A rticle 100: Le B u reau  de l'A ssem blée nationale  est élu  p o u r  la  du rée  
de la  lég is la tu re . T outefo is, en  cas de  ch an g em en t de m a jo rité  en 
cours de législature, u n  nouveau  P rés id en t p e u t ê tre  élu.

Le B u reau  du  S én a t est élu ap rès chaque renouvellem ent partiel.

A rticle 101: Le P arlem en t a  l'in itia tive  législative e t vo te  seul la  loi. Il 
consen t l'im pô t e t vote le b u d g e t de l 'É ta t  e t en contrô le  l'exécution . 
Il est saisi d u  p ro je t dès l 'o u v e rtu re  de la  session d 'octobre .

Il a  l'in itia tive  des ré férendum s lég isla tif et constitu tionnel.

A rticle 102: L e S éna t co ncourt à  l'é lection  des m em bres de la  C our 
su p rêm e  e t des m em b res d u  C onseil su p é rie u r  de la  m a g is tra tu re  
c o n fo rm é m e n t a u x  d is p o s i t io n s  d e  l 'a r t ic le  129 d e  la  p r é s e n te  
C onstitu tion .

A rtic le  103: L e  S é n a t, o u tre  ses fo n c tio n s  lég is la tiv e s , a s s u re  là  
r e p r é s e n t a t i o n  d e s  i n t é r ê t s  d e s  c o l le c t iv i té s  lo c a le s  e t  d e s  
com m unautés socio-culturelles.

I l  jo u e  le  rô le  d e  m o d é r a te u r  e t  d e  c o n s e i l  d e  la  n a t io n .  L e s  
d ispositions du  p ré sen t article p o u rro n t ê tre  précisées e t com plétées 
p a r  une  loi o rganique.

A rticle 104: S o n t d u  dom aine de  la  loi:

• L a  c i to y e n n e té ,  le s  d r o i t s  c iv iq u e s  e t  le s  g a r a n t i e s  
fo n d am en ta les  acco rd és au x  citoyens dan s l 'ex e rc ice  des 
libertés publiques, les sujétions im posées, d ans l 'in té rê t de



la  défense nationale  e t de la  sécurité  pub lique  au x  citoyens, 
en  leu r p erso n n e  et en  leu rs biens;

• L a  n a tio n a li té , L 'é ta t e t la  c a p a c ité  d es  p e rs o n n e s , les 
régim es m atrim oniaux  les successions e t les libéralités;

• L a  d é te rm in a tio n  des crim es, dé lits  e t co n trav en tio n s  de 
c in q u iè m e  c la s s e  a in s i  q u e  d e s  p e in e s  q u i  l e u r  s o n t  
a p p lic a b le s , l 'o rg a n is a tio n  de  la  ju s tic e  e t la  p ro c é d u re  
s u iv ie  d e v a n t  le s  ju r id ic t io n s  e t  p o u r  e x é c u t io n  d e s  
décisions de justice, le s ta tu t de la  m ag is tra tu re  e t le régim e 
ju r id iq u e  d u  C o n se il s u p é r ie u r  d e  la  m a g is tra tu re , des 
offices m inistériels e t des professions libérales;

• L 'a ss ie tte , le ta u x  e t les m o d a lité s  de re c o u v re m e n t des 
im p o s i t io n s  d e  to u t e  n a tu r e ,  le s  e m p r u n t s  e t  le s  
engagem ents financiers de l'É ta t;

• Le régim e d 'ém ission de la  m onnaie;

• Le régim e électoral d u  P arlem en t e t des assem blées locales;

• Le s ta tu t g énéra l de la  F onction  publique;

• Le d ro it d u  trav a il e t les régim es dé  sécurité  sociale;

•  Les nationalisations, les dénationalisations d 'en trep rises  et 
les tra n sfe rts  de p ro p rié té  d 'en trep rises  d u  sec teu r public  
au  sec teu r privé;

• L 'a lié n a tio n  à  t i t re  o n é re u x  ou  à  t i tre  g ra tu it  des b ien s  
publics e t p rivés et d u  dom aine pub lic  et p rivé  de l'É ta t;

• Le p lan  de développem ent économ ique e t social;

• L 'e n v i r o n n e m e n t  e t  la  c o n s e r v a t io n  d e s  r e s s o u r c e s  
naturelles;

• L e régim e de la  p rop rié té , des d ro its  réels e t des obligations 
civiles e t com m erciales;



• Le régim e des p a rtis  po litiques e t de la  presse;

•  L 'ap p ro b a tio n  des tra ité s  e t accords in ternationaux ;

• L 'o rgan isa tion  de la  défense nationale;

• L a  gestion  e t l'a liénation  d u  dom aine de l'É ta t;

• L a  l ib re  a d m in is t r a t io n  d e s  c o lle c tiv ité s  lo c a le s , le u rs  
com pétences et leu rs ressources;

• L 'am énagem en t d u  territo ire ;

• L a  m utualité , l'ép arg n e  e t le crédit;

•  L e  ré g im e  d e s  t r a n s p o r t s ,  d e s  c o m m u n ic a tio n s  e t  de  
l'inform ation;

•  le régim e péniten tia ire .

L a  loi dé term ine  égalem ent les p rinc ipes fondam entaux:

•  de l'enseignem ent,

• de la  santé,

•  de la  science et de la  technologie,

• de la  cu lture , des a rts  e t des sports,

• de l'ag ricu ltu re , élevage, pêche, eaux  et forêts.

A rticle 105 : L a  loi de finances déterm ine  les ressources e t les charges 
de l 'É ta t  dans les conditions p révues p a r  la  loi organique.

Les lois de p rog ram m e fixen t les objectifs de  l'ac tion  économ ique et 
sociale de l 'É ta t e t de l'O rg an isa tio n  de la  p roduction .

A r t ic le  106: L a  d é c la r a t io n  d e  g u e r r e  p a r  le  P r é s id e n t  d e  la  
R épublique  est au to risée  p a r  le P arlem en t réu n i en congrès.



A rticle 107: Les m atières au tres que celles qu i son t d u  dom aine de la 
loi son t du  dom aine du  règlem ent.

T itre V II - D es rapports entre le P arlem en t 
et le Gouvernem ent

A rticle 108: Les m em bres d u  G ouvernem en t o n t accès aü  P arlem en t 
e t  à  se s  c o m m is s io n s .  I ls  s o n t  e n te n d u s  à  la  d e m a n d e  d 'u n  
parlem entaire , d 'u n e  com m ission ou à  leu r p ro p re  dem ande.

Ils p eu v en t se faire assister p a r  des co llaborateurs.

E n  cas d 'absence  d u  m in istre  titu laire , son in térim aire  le rem place.

A rticle 109: L orsqu 'il a p p a ra ît u n  péril im m inent ré su ltan t d 'a tte in tes 
graves à  l 'o rd re  pub lic  ou  en  cas d 'événem en ts p résen tan t, p a r  leu r 
n a tu r e  e t le u r  g ra v ité , le c a ra c tè re  de  c a la m ité  p u b l iq u e  o u  de 
d é sa s tre  n a tio n a l, le P ré s id e n t de la  R ép u b liq u e  p e u t d é c ré te r  en  
C o n se il des m in is tre s  l 'é t a t  d 'u rg e n c e  s u r  to u t  ou  u n e  p a r t ie  d u  
te rrito ire  national.

L o rsq u 'il  a p p a ra i t  u n  p é ril im m in en t ré s u lta n t  so it d 'u n e  m enace  
étrangère  caractérisée, so it d 'u n e  in su rrec tio n  à  m ain arm ée, soit des 
fa its  g ra v e s  su rv e n u s  lo rs  de  l 'é ta t  d 'u rg e n c e , le P ré s id e n t  de la  
R épub lique  p e u t d éc ré te r en C onseil des m inistres l 'é ta t de siège.

D an s les d eux  cas, le P arlem en t se réu n it de plein d ro it s 'il n 'e s t pas 
en session p o u r  ap p réc ie r la  légalité de la  décision du  P ré s id en t de la  
R épublique.

L a  p ro ro g a tio n  de  l 'é ta t  de siège e t de l 'é ta t  d 'u rg e n c e  au -d e là  de 
qu inze (15) jo u rs  ne  p e u t ê tre  au to risée  que  p a r  le P arlem ent.

L a  loi déterm ine  les m odalités d 'app lica tion  d u  p ré se n t article.

A rtic le  110: L 'in i t ia t iv e  d es  lo is  a p p a r t ie n t  c o n c u r re m m e n t  au  
G ouvernem en t e t au x  m em bres d u  P arlem ent.

Les pro je ts de lois son t délibérés en C onseil des m inistres ap rès  avis 
de  la  C o u r  su p rê m e  e t d ép o sés  su r  le b u re a u  de l 'u n e  o u  l 'a u tre  
C ham bre  p a r  le P rem ier m inistre.



L e s  p r o je t s  d e  lo i d e  f in a n c e s  s o n t  so u m is  e n  p r e m ie r  l ie u  à 
l'A ssem blée nationale.

Les p ropositions de loi d o n t la  rédaction  est a rrê tée  p a r  le P arlem ent 
s o n t , a v a n t  d é l ib é ra t io n  e t  v o te , n o tif ié e s  p o u r  in fo rm a tio n  a u  
G ouvernem ent.

A r tic le  111: L es p ro p o s i t io n s  e t  a m e n d e m e n ts  d é p o s é s  p a r  les  
m em bres du  P arlem en t ne son t pas recevables lorsque leu r adoption 
a u r a i t  p o u r  c o n s é q u e n c e  s o i t  u n e  d im in u t io n  d e s  r e s s o u rc e s  
pub liques, soit la  créa tion  ou  l'agg ravation  d 'une charge publique, à 
m o in s  q u 'i l s  n e  s o ie n t  a c c o m p a g n é s  d 'u n e  p r o p o s i t io n  
d 'aug m en ta tio n  de recettes ou  d 'économ ies correspondantes.

A rticle 112: Les pro jets, p ropositions e t am endem ents qu i ne son t pas 
d u  dom aine de la  loi son t irrecevables.

L 'i r r e c e v a b i l i té  e s t  p ro n o n c é e  p a r  le  P ré s id e n t  de  la  C h a m b re  
in téressée ap rès délibéra tion  d u  b u reau .

E n  cas de con testa tion  su r l'a linéa  1er d u  p ré sen t article, le Conseil 
constitu tionnel, saisi p a r  le P ré s id en t de la  C h am b re  in téressée, ou 
p a r  le G ouvernem en t sta tue  dans u n  délai de h u it (8) jours.

A rticle 113: L a  d iscussion des p ro je ts de loi porte , d ev an t la  p rem ière  
C h am b re  saisie , su r  le te x te  p ré se n té  p a r  le G o u v e rn e m e n t. U ne  
C ham bre  saisie d 'u n  tex te  voté p a r l 'au tre  C ham bre  délibère  su r le 
tex te  qu i lui est transm is;

A rticle 114 : Les p ro je ts e t p ropositions de loi sont, à  la  dem ande du  
G o u v e rn e m e n t o u  de la  C h am b re  q u i en  es t saisie, envoyés p o u r  
exam en à  des com m issions spécialem ent désignées à  ce t effet.

Les p ro je ts e t p ropositions de loi p o u r lesquels u n e  te lle  dem ande n 'a  
pas été faite son t envoyés à  l 'une  des C om m issions p erm an en tes  d o n t 
le  n o m b re  e s t d é te rm in é  p a r  le  R è g le m e n t in té r ie u r  de  c h a q u e  
C ham bre.

A rticle 115: Les m em bres d u  P a rlem en t e t le G o u v ern em en t o n t le 
d ro it d 'am endem ent.



A r t ic le  116 : T o u t  p r o j e t  o u  p r o p o s i t i o n  d e  lo i  e s t  e x a m in é  
successivem ent dan s les d eux  C h am b res en  v u e  de l'ad o p tio n  d 'u n  
tex te  identique.

L o rsq u e , p a r  su ite  d 'u n  d é sa c c o rd  e n tre  les  d e u x  C h a m b re s , u n  
p ro je t ou une p ro position  de  loi n 'a  p u  ê tre  ado p té  ap rès  u n e  lec tu re  
p a r  chaque cham bre, le P rem ier m in istre  a  la  faculté de p ro v o q u er la 
réu n io n  d 'u n e  com m ission  m ix te  p a rita ire  ch arg ée  de p ro p o se r  un  
tex te  su r  les d ispositions re s ta n t en discussion.

Le tex te  é labo ré  p a r  la  C om m ission m ix te  p e u t ê tre  soum is p a r  le 
G ouvernem en t p o u r  ap p ro b a tio n  au x  d eu x  C ham bres.

S i la  C o m m iss io n  m ix te  n e  p a rv ie n t  p a s  à  l 'a d o p tio n  d 'u n  te x te  
co m m u n , le G o u v e rn e m e n t p e u t, a p rè s  u n e  n o u v e lle  le c tu re  p a r  
l 'A sse m b lé e  n a tio n a le  e t p a r  le S é n a t, d e m a n d e r  à  l 'A ssem b lé e  
nationale  de s ta tu e r défin itivem ent.

E n  ce cas, l'A ssem blée nationale  p e u t re p re n d re  soit le tex te  élaboré 
p a r  la  C om m ission m ixte, soit le d e rn ie r tex te  vo té  p a r  elle, m odifié le 
cas éch é a n t p a r  u n  ou  p lu s ie u rs  des am en d em en ts  ad o p té s  p a r  le 
Sénat.

A rticle 117: Les lois auxquelles la  C onstitu tion  conféré le ca rac tère  
des lois organiques, horm is la loi de finances, son t votées e t m odifiées 
dan s les conditions suivantes:

• le p ro je t ou  la  p roposition  n 'e s t soum is à  la  délibéra tion  et 
au  v o te  de la  p re m iè re  C h am b re  saisie  q u 'à  l 'e x p ira tio n  
d 'u n  délai de qu inze (15) jo u rs  ap rès son dépôt.

•  la  p ro céd u re  de l'artic le  116 est applicable. Toutefois, faute 
d 'a c c o rd  e n tre  les d e u x  C h am b res, le te x te  ne p e u t  ê tre  
adop té  p a r  l'A ssem blée nationale  en  dern iè re  lec tu re  q u 'à  
la  m ajorité  absolue de ses m em bres.

• les lois o rg an iq u es re la tives au  S é n a t do iv en t ê tre  vo tées 
dans les m êm es term es p a r  les deux  C ham bres.

L e s  lo is  o r g a n iq u e s  n e  p e u v e n t  ê t r e  p r o m u lg u é e s  q u 'a p r è s  
d éc la ra tio n  p a r  le  C o nse il c o n s titu tio n n e l de  le u r c o n fo rm ité  à  la  
C onstitu tion .



A rtic le  118: L e p ro je t de loi de finances de  l'an n ée , y  com p ris  le 
ra p p o r t e t les annexes explicatives, est déposé et d is trib u é  au  p lus
ta rd  le 15 o c to b re  de  l 'a n n é e  q u i p récèd e  l 'a n n é e  d 'e x é c u tio n  d u  
budget. Il est im m édiatem ent renvoyé à  l'exam en d 'u n e  com m ission 
parlem enta ire .

L 'A ssem blée nationale  do it se p ro n o n cer en p rem ière  lec tu re  dans u n  
délai de qu inze (15) jou rs ap rès  le d ép ô t du  p ro je t de loi de finances.

Si l'A ssem blée nationale  n 'a  pas émis u n  vote en prem ière  lec tu re  sur 
l 'en sem b le  d u  p ro je t  d an s le d é la i a in si im parti, le G o u v ern em en t 
saisit le S én a t d 'u n  tex te  initial am endé. Le S énat do it se p rononcer 
dans le délai de quinze (15) jo u rs  en p rem ière  lecture.

S i le S é n a t ne se p ro n o n c e  p a s  d an s  le dé la i im parti, l'A ssem blée  
n a t io n a le  e s t  s a is ie  d u  p r o je t  d e  b u d g e t .  C e t te  lo i n e  p o u r r a  
com prend re  que les dispositions s tric tem en t financières.

Si ap rès la  dern iè re  lec tu re  du  Sénat, le p ro je t de loi de finances n 'e s t 
pas adopté , le P rés id en t de la  R épub lique  convoque le P arlem ent en 
session ex trao rd ina ire .

L a  loi de finances e s t vo tée le 31 décem bre au p lus ta rd .

A rtic le  119: U n e  lo i o rg a n iq u e  règ le  le m ode de p ré se n ta tio n  d u  
b udge t. Le P arlem en t règle les com ptes de l 'É ta t. I l  e st assisté  à cet 
effet, p a r  la  C o u r des com ptes.

L 'A ssem blée nationale  p e u t ch a rg e r la  C o u r des com ptes de tou tes 
en q u ê te s  e t é tu d es  se ra p p o r ta n t  à  l 'ex écu tio n  des re c e tte s  e t dés 
dépenses p u b liq u es ou  à  la  gestion  de la  tréso rerie .

A rtcle 120: Le p ro je t de loi de règ lem en t est déposé e t d is tribué  au  
p lus ta rd  à  la  fin de l'an n ée  qu i su it l'an n ée  d 'exécu tion  du  budget.

A r tic le  121: L 'o r d r e  d u  jo u r  d e  c h a q u e  C h a m b re  c o m p o r te  la  
d iscussion  des p ro je ts  e t p ropositio n s de  la  loi dans l 'o rd re  de leu r 
dép ô t su r  le B ureau  de la  C ham bre  saisie.

T o u te fo is , le s  p ro je ts  e t  p r o p o s i t io n s  de  lo i d o n t  l 'u r g e n c e  e s t 
reconnue p eu v en t ê tre  exam inés en  p rio rité .



A rticle 122: Le P rem ie r m inistre, ap rès délibéra tion  d u  C onseil des 
m in istres, engage d ev an t 1 A ssem blée  na tiona le  la  responsab ilité  du  
G o u v e rn e m e n t s u r  so n  p ro g ra m m e  o u  é v e n tu e lle m e n t s u r  u n e  
déclara tion  de po litique générale.

L 'A s s e m b lé e  n a t io n a le  m e t e n  c a u s e  la  r e s p o n s a b i l i t é  d u  
G ouvernem en t p a r  le vo te  d 'u n e  m otion de censure. U ne  telle  m otion 
n 'e s t recevable que  si elle est signée p a r  u n  dixièm e au  m oins (1/10) 
des m em bres de l'A ssem blée nationale. Le vote  ne p e u t avoir lieu que 
q u a ra n te  h u it (48) h eu res  ap rès  son dépô t. Seuls son t recensés les 
votes favorables à  la  m otion de censure qu i n e 'p e u t ê tre  adop tée  q u 'à  
la  m ajorité  absolue des m em bres com posan t l'A ssem blée. Si la  m otion 
de censu re  est re je tée , ses s igna ta ires né p eu v en t en  p ro p o se r une  
n ouvelle  au  co u rs  de la  m êm e session , s a u f  d ans les cas p ré v u s  à  
l 'artic le  ci-dessüs.

L e P r e m ie r  m in is t r e  p e u t ,  a p r è s  d é l ib é r a t io n  d u  C o n s e il  d e s  
m in is tre s , e n g a g e r  la  r e s p o n s a b i l i té  d u  G o u v e rn e m e n t  d e v a n t  
l'A ssem blée nationale  su r  le vote d 'u n  texte. D an s ce cas, ce tex te  est 
co n sid é ré  com m e ad o p té , sau f si u n e  m o tio n  de cen su re , déposée  
d a n s  les v in g t q u a tre  (24) h e u re s  q u i su iv en t, e s t v o tée  d an s  les 
conditions p révues à  l'a linéa  p récéden t.

A rtic le  123: L o rsq u e  l'A ssem blée  na tio n a le  ad o p te  u n e  m o tio n  de 
censure ou lo rsqu 'e lle  désapprouve  le p rogram m e ou  une  déclara tion  
de p o litiq u e  g én é ra le  d u  G o u v e rn em en t, le P re m ie r  m in is tre  d o it 
r e m e t t r e  a u  P r é s i d e n t  d e  la  R é p u b l iq u e  la  d é m is s io n  d ü  
G ouvernem ent.

A rticle 124: L a clô tu re  des sessions o rd inaires e t ex trao rd in a ires  est 
de  d ro it re ta rd é e  p o u r  p e rm e ttre , le cas éch éan t, l 'ap p lica tio n  des 
d ispositions de l'a rtic le  122.

A rtic le  125: Le G o u v e rn e m e n t e s t te n u  de  fo u rn ir  au  P a rle m e n t 
tou tes  les explications qu i lu i seron t dem andées su r sa  gestion  et su r 
ses activités. v ■ . . . . .  ■

Les m oyens d 'in fo rm atio n  e t de con trô le  du  P a rlem en t su r  l'ac tion  
gouvernem enta le  sont:

• l'in terpella tion ,



la  question  écrite,

• la  question  orale,

• la  com m ission d 'enquête ,

• la  m otion  de censure,

• l'aud ition  en com m ission.

C es m o y en s  so n t  e x e rcés  d a n s  les c o n d itio n s  d é te rn in é e s  p a r  le 
R èg lem ent in té rieu r de chaque C ham bre.

T itre V III - De la  H aute Cour de Justice

A rtic le  126: Il es t in s titu é  u n e  H a u te  C o u r de J u s tic e . L a  H au te  
C o u r de Ju s tic e  es t com posée des m em bres élus en  leu r sein et en 
nom bre égal p a r  le P arlem en t e t p a r  la  C our suprêm e.

Le P résid en t de la  H au te  C o u r de Ju s tic e  est élu  p a r  ses pairs.

L a  lo i f ix e  la  c o m p o s itio n  d e  la  H a u te  C o u r, les rè g le s  d e  son  
fonctionnem ent a insi que  la  p ro céd u re  applicab le  d ev an t elle.

A rticle 127: Le P rés id en t de la  R épub lique  est responsab le  des actes 
accom plis dans l'exercice de ses fonctions en cas de h au te  trah ison .

D an s ce cas, il es t m is en  accusation  d ev an t la  H au te  C o u r dé Ju s tic e  
p a r  le P a rlem en t s ta tu a n t à  la  m ajo rité  des d eux  tie rs  (2/3) de ses 
m em bres.

A rticle 128: L a  H a u te  C o u r de Ju s tic e  est com péten te  p o u r  ju g e r le 
P ré s id e n t  de  la  R é p u b liq u e , les m em b res  d u  G o u v e rn e m e n t, les 
m e m b re s  d u  P a r le m e n t ,  les  m e m b re s  d e  la  C o u r  s u p rê m e , !es 
m em bres du  C onseil su p érieu r de la  m ag istra tu re  et les chefs de C our 
en  ra ison  des faits qualifiés crim es et délits com m is dans l'exercice  de 
le u rs  fo n c tio n s  a in s i q u e  p o u r  ju g e r  le u rs  c o m p lic e s  en  cas  de 
com plot con tre  la  sû re té  de l'É ta t.



D an s les cas p rév u s au  p récéd en t alinéa, la  H au te  C o u r est liée 
p a r  la  défin ition  des crim es e t délits ainsi que  p a r  la  d é term ination  
des p e in es  te lles  q u 'e lle s  ré su lte n t des lois p én a le s  en  v ig u e u r  au  
m om ent où  les faits on t été commis.

L a  m ise en  a c c u sa tio n  es t fa ite  c o n fo rm é m e n t à  l 'a l in é a  2 de 
l'artic le  p récéden t.

T itre IX  - D u Pouvoir ju d icia ire

A rticle 129: Le P ouvoir jud icia ire  est exercé p a r  la  C o u r suprêm e et 
les au tres ju rid ic tions nationales créées p a r  la  loi.

Il est in d ép en d an t du  P o u v o ir exécu tif e t du  P ouvoir législatif.

L a  C o u r su p rêm e  c o m p ren d  des m a g is tra ts  é lus p a r  le P a rle m e n t 
réu n i en  congrès dans les conditions fixées p a r  la  loi.

Les m em bres de la  C o u r suprêm e son t inam ovibles. Ils dem eu ren t en 
fonction ju sq u 'à  l'âge de la  re tra ite , sau f cas de condam nation  p o u r 
délits et crim es, d 'ind ign ité , de dém ence, de dém ission, de décès ou 
d 'em pêchem en t définitif.

L a  loi fixe l'o rgan isa tion , la  com position  et le fonctionnem ent de la  
C our suprêm e.

A rticle 130: Le P ouvo ir législatif ne p e u t ni s ta tu e r su r les d ifférends, 
ni m odifier une  décision  de justice.

Toute loi d o n t le b u t  est de fo u rn ir la  so lu tion  d 'u n  procès en  cours 
est p roscrite .

A rticle 131: Le P ouvo ir exécu tif ne p e u t ni s ta tu e r su r les d ifférends, 
n i e n tra v e r  le co u rs  de la  ju stice , n i s 'o p p o se r  à  l 'e x é c u tio n  d 'u n e  
décision de justice.

A rtic le  132: L e P o u v o ir  ju d ic ia ir e  n e  p e u t  e m p ié te r  n i s u r  les 
a ttrib u tio n s d u  P ouvo ir législatif ni su r celles d u  P ouvo ir exécutif.



A rtic le  133: L e  P o u v o ir  ju d ic ia ir e  s ta tu e  s u r  le s  litig e s  n és  de 
l'app lica tion  de la  loi e t d u  règlem ent. Ses décisions son t rendues au  
nom  d u  P eup le  congolais. U ne loi p o rte  s ta tu t des m agistrats.

A rticle 134: Il es t in stitu é  u n  C onseil su p érieu r de la  m ag istra tu re  
p résidé  p a r  le P ré s id en t de la  R épub lique.

Il co m p ren d  le P rés id en t de la  C o u r suprêm e, m em bre de droit, et de 
m ag istra ts élus p a r  le P arlem en t réu n i en  congrès dans les conditions 
fixées p a r  la  loi.

A rtic le  135: Le C onseil su p é rie u r de la  m ag is tra tu re  es t g a ra n t de 
l'indépendance  d u  P ouvoirjud icia ire .

S u r p roposition  d u  Conseil su p érieu r de la  m ag istra tu re , le P résid en t 
de la  R épublique  nom m e les m ag istra ts d u  Siège et d u  P arq u e t.

L a  lo i fixe l 'o rg a n isa tio n , la  co m p o sitio n  e t le fo n c tio n n e m e n t du  
C onseil su p érieu r de la  m agistra tu re .

A rtic le  136: Le C onseil su p é rieu r de la  m ag istra tu re  sta tu e  com m e 
conseil de discipline et com m e organe de la  ca rriè re  des m agistra ts.

Il est a lors p résidé  p a r  le P rem ier p rés id en t de la  C o u r suprêm e.

A rticle 137: N u l ne p e u t ê tre  a rb itra irem en t détenu .

Le P o u v o ir  ju d ic ia ire , g a rd ien  des lib e rté s  ind iv iduelles, a ssu re  le 
re sp ec t de ce p rinc ipe  dans les conditions fixées p a r  la  loi.

T itre X  - D u C onseil constitu tionnel

A rticle 138: Il es t institué  u n  Conseil constitu tionnel.

A rtic le  139: L e C o n se il c o n s titu tio n n e l c o m p re n d  n e u f  m em b res 
rép a rtis  com m e suit:

•  d e u x  m a g is t r a t s  é lu s  p a r  le  C o n s e il  s u p é r i e u r  d e  la  
m agistra tu re;



• d e u x  e n se ig n a n ts  de d ro it  de  l 'u n iv e rs ité  élus p a r  leu rs  
pairs;

• deux  avocats élus p a r  leurs pairs;

• tro is m em bres nom m és à  ra ison  d 'u n  p a r  le P résid en t de la 
R épub lique , p a r  le P ré s id e n t de l'A ssem blée na tio n a le  et 
p a r  le P résid en t du  Sénat.

Les m em bres du  C onseil constitu tionnel, quel que so it leu r m ode de 
désignation , d o iv en t a tte s te r  d 'u n e  ex p érien ce  p ro fessionnelle  d 'au  
m oins qu inze (15) ans.

Le Conseil constitu tionnel se renouvelle p a r  tie rs  tous les d eu x  ans.

L ors de le u r  e n tré e  en  fo n c tio n , les m em b res  du  C o n se il p rê te n t  
se rm en t devan t le P arlem en t réun i en congrès.

A rticle 140: Le P ré s id en t du  C onseil constitu tionnel est élu  p a r  ses 
p a irs  p o u r une  d u rée  de d eu x  (2) ans renouvelable.

Il a  voix p rép o n d é ran te  en  cas de pa rtag e  égal des voix.

A rticle 141: Les fonctions de m em bre d u  C onseil constitu tionnel sont 
incom patib les avec celles de m in istre  ou  de m em bre d u  P arlem ent. 
Les au tres  incom patib ilités son t fixées p a r  la  loi.

A r tic le  142: L e C o n se il c o n s ti tu t io n n e l  a s s u re  le c o n trô le  de  la  
constitu tionnalité  des lois, des tra ités  et acco rds in ternationaux .

Il est l'o rgane  rég u la teu r p rinc ipal des activ ités des pouvoirs publics.

A rtic le  143: L e C o n se il c o n s ti tu t io n n e l  v e ille  à  la  ré g u la r i té  de 
l'é lection  d u  P rés id en t de la  R épublique, il exam ine les réclam ations 
et p roclam e les ré su lta ts  du  scrutin .

A rticle 144: Le C onseil constitu tionnel sta tue  en  cas de con testa tion  
su r la  régu larité  des élections législatives e t locales.

A rtic le  145: Le C o n se il c o n s titu tio n n e l v e ille  à  la  r é g u la r ité  des 
opérations de ré fé rendum  et en  p roclam e les résu lta ts.



A rticle 146 : Les tra ités, les p ro je ts  e t p ropositions de loi av an t leu r 
ra tif ic a tio n  ou  leu r ad o p tio n  p a r  le P a rlem en t do iv en t ê tre  soum is 
p o u r  avis p a r  le G o u v e rn e m e n t au  C onseil c o n s titu tio n n e l q u i se 
p ro n o n ce  su r leu r conform ité à  la  C onstitu tion .

A rtic le  147: L es lo is o rg a n iq u e s  e t  les rè g le m e n ts  in té r ie u rs  de 
l'A ssem blée nationale, du  S én a t et des Conseils locaux  doivent, avant 
leu r m ise en  application , ê tre  soum is au  Conseil constitu tionnel qui se 
p rononce  su r leu r conform ité à  la  C onstitu tion .

A u x  m êm es fin s , les lo is  a v a n t  le u r  p ro m u lg a tio n  p e u v e n t ê tre  
d é f é r é e s  a u  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  p a r  le  P r é s id e n t  de  la  
R é p u b l iq u e , le  P re m ie r  m in is t r e ,  le  P r é s id e n t  de  l 'A ss e m b lé e  
nationale, le P résid en t d u  Sénat, le P ré s id e n t de la  C o u r suprêm e, le 
P r é s i d e n t  d u  C o n s e i l  s u p é r i e u r  d e  l 'i n f o r m a t io n  e t  de  la  
com m unication, les P résiden ts des Conseils locaux  ou un  tiers (1/3) 
des d épu tés ou  des sénateurs.

D a n s  le s  d e u x  c a s  p r é v u s  a u x  a l in é a s  p r é c é d e n ts ,  le  C o n s e il  
co n stitu tio n n e l d o it s ta tu e r  dan s le délai d 'u n  m ois. Toutefois, à  la  
dem ande expresse  du  req u éran t, ce délai p eu t ê tre  réd u it à  d ix  (10) 
jo u rs  s’il y  a  urgence.

D an s ces m êm es cas, la  saisine d u  Conseil constitu tionnel su spend  le 
délai de p rom ulgation  ou  de publication .

A rticle 148: T ou t particu lie r p e u t saisir le C onseil constitu tionnel su r 
la  eonstitu tionnalité  des lois soit d irectem ent, so it p a r  la  p ro céd u re  de 
l 'e x c e p tio n  d 'in c o n s titu tio n n a lité  in v o q u ée  d e v a n t u n e  ju r id ic tio n  
dans u n e  affaire qu i le concerne.

E n  cas d 'e x c e p tio n  d ’in c o n s titu tio n n a lité , la  ju r id ic tio n  su rse o it à  
s ta tu e r  e t im p a r ti t  au  re q u é ra n t u n  déla i d ’u n  m ois à  p a r t i r  de la  
no tification  de la décision.

A r t ic le  149: L es  d é c is io n s  d u  C o n se il  c o n s t i tu t io n n e l  n e  s o n t  
susceptib les d 'au cu n  recours. Elles s 'im posen t au x  pouvo irs  publics, 
à  tou tes  les au to rités publiques, jud ic ia ires et au x  particu liers.

A rticle 150: U ne  disposition  déclarée inconstitu tionnelle  ne p e u t ê tre  
p rom ulguée  n i m ise en application.



A r t ic le  151: L a  lo i d é te r m in e  le s  r è g le s  d 'o r g a n i s a t io n  e t  de  
f o n c t io n n e m e n t  d u  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l ,  l a  p r o c é d u r e  e t  
no tam m ent les délais ouverts p o u r la  saisine en  cas de contestation .

T itre X I- D u  C onseil économique e t socia l

A rticle 152: Il est in stitu é  u n  C onseil économ ique e t social.

A rticle 153: Le Conseil économ ique et social est, aup rès des pouvoirs 
publics, une  assem blée consultative.

Il p e u t de sa  p ro p re  in itiative se saisir de to u t problèm e à  carac tère  
économ ique ou social in té ressan t la  R épub lique  du  Congo.

Il p e u t  en  o u tre  ê tre  sa isi p a r  le P ré s id e n t  de  la  R é p u b liq u e , le 
P r e m ie r  m in is t r e ,  le  P r é s id e n t  d e  l 'A s s e m b lé e  n a t io n a le  e t  le 
P rés id en t du  Sénat.

L e  C onseil p eu t égalem ent ê tre  consulté su r les p ro je ts  des tra ités  ou 
accords in te rn a tio n au x , les p ro je ts  ou p ropositio n s de loi ainsi que 
su r les p ro je ts  de décre ts  en  ra ison  de leu r ca rac tère  économ ique e t 
social.

L e  C o n s e il  e s t  o b l ig a to i r e m e n t  s a is i  de  to u t  p r o je t  d e  lo i, de  
p r o g r a m m e  e t  d e  t o u t  p la n  d e  d é v e lo p p e m e n t  à  c a r a c t è r e  
économ ique ou social à  l'exception  du  b u d g e t de l'É ta t.

A rticle 154: L a  fonction  de m em bre d u  C onseil économ ique e t social 
es t incom patib le  avec celle de parlem enta ire , de m inistre, de m em bre 
d u  C onseil co n stitu tio n n e l, de p ré fe t, de m aire , de sous-p réfe t, de 
chef de P C A  et de conseiller local.

A rticle 155: L a  com position, l'o rgan isa tion  e t le fonc tionnem en t du  
Conseil économ ique et social son t fixés p a r  la  loi.

T itre X I I  - D u C onseil supérieur de l'inform ation  
e t de la  com m unication

A rticle 156: Il est institué u n  C onseil su p érieu r de l'in fo rm ation  e t de 
la  com m unication.



A r t ic le  157 : L e  C o n s e i l  s u p é r i e u r  d e  l 'i n f o r m a t io n  e t  d e  la  
com m unication  veille au  resp ec t des règles déontologiques, g a ran tit 
la  l ib e r té  d 'in fo rm a tio n , de  p re s s e  e t l 'e x p re s s io n  p lu ra l is te  de  
l'op in ion  publique.

Il régule  les rap p o rts  de com m unication  en tre  les pouvoirs publics, 
les o rganes d 'in fo rm ation  e t le public, donne des avis techniques, des 
r e c o m m a n d a t io n s  s u r  le s  q u e s t io n s  to u c h a n t  a u  d o m a in e  de  
l'in fo rm ation  et de la  com m unication.

A r t ic le  158: L e  C o n s e i l  s u p é r i e u r  d e  l 'i n f o r m a t io n  e t  de  la  
com m unica tion  est com posé de  onze (11) m em bres d o n t tro is sont 
élus p a rm i les p ro fessionnels, d eux  nom m és p a r le P rés id en t de la  
R épublique, tro is p a r  le P arlem en t réu n i en  congrès e t u n  élu p a r les 
a sso c ia tio n s  sc ien tif iq u es  e t sav an te s , u n  élu p a r  les a ssoc ia tions 
civiles, u n  élu p a r  les associations de consom m ateurs.

Les m em bres do iven t a tte s te r  d 'u n e  expérience professionnelle d 'au  
m oins d ix  (10) ans.

A r t ic le  159 : L e  C o n s e i l  s u p é r i e u r  d e  l 'i n f o r m a t io n  e t  d e  la  
com m unication  élit son b u reau  p a rm i ses m em bres.

A rticle 160: L 'o rgan isa tion  et le fonctionnem ent du  C onseil supérieur 
de l'in fo rm ation  e t de la  com m unication  son t fixés p a r  la  loi.

T itre X III  - D e la. Force publique

A rticle 161: L a  F o rce  pub lique  est com posée de la  Police nationale, 
de la  G endarm erie  nationale  e t des F o rces A rm ées C ongolaises.

L a  lo i fixe le u r  o rg a n isa tio n  e t le u r  fo n c tio n n e m e n t a in si que  les 
s ta tu ts  sp é c ia u x  des p e rso n n e ls  de  Police , de  G e n d a rm e rie  e t de 
l'A rm ée.

A rticle 162: L a  F o rce  pub liq u e  est apolitique. Elle est soum ise au x  
lois e t règ lem en ts de la  R épublique . E lle  est in stituée  dans l 'in té rê t 
général. N u l ne p eu t l'u tiliser à  des fins particu lières.



L a  F orce  pub lique  est subo rdonnée  au  pou v o ir civil. E lle n 'ag it que 
dans le cadre des lois e t règlem ents.

Les conditions de sa  m ise en  oeuvre son t fixées p a r  la  loi.

A rticle 163: L a  Police nationale  est une force civile à  carac tère  p a ra 
m ilitaire. Son action  s 'exerce de jo u r  com m e de n u it su r l'ensem ble 
d u  t e r r i t o i r e  d e  la  R é p u b l iq u e  d a n s  le  r e s p e c t  d e s  l ib e r t é s  
fondam entales e t des d ro its de l'hom m e.

A rtic le  164: L a  G e n d a rm e rie  n a tio n a le  e s t u n e  fo rce  à  c a ra c tè re  
m ilita ire  et civil; son action  s 'exerce su r l'ensem ble du  te rrito ire  de la  
R épub lique  et au x  arm ées, dan s le resp ec t des libertés fondam entales 
e t des d ro its de l'hom m e.

A rticle 165: L a Police nationale  e t la  G endarm erie  nationale  o n t p o u r 
m issions de:

• A s s u r e r  le  r e s p e c t  d e s  lo is  e t  r è g le m e n ts  d e  p o l ic e  
adm in istra tive  e t de police judiciaire;

• Veiller à  la  sécurité  et à  la  p ro tec tion  des personnes e t biens
publics;

• Veiller à  la  tranqu illité  et à  la  sa lubrité  publique;

• A ssu rer le m ain tien  et le ré tab lissem en t de l 'o rd re  public;

• Veiller à  la  sû re té  de l'É ta t.

A rticle 166: L a loi déterm ine  la  rép a rtitio n  des com pétences en tre  la  
Police nationale  e t la  G endarm erie.

A rticle 167: L a  défense m ilitaire est assu rée  p a r  une  A rm ée nationale  
dénom m ée F orces A rm ées Congolaises, en  sigle "F.A.C".

A rtic le  168: Les F o rces  A rm ées C ongo la ises o n t p o u r  m ission  de 
d é fe n d re  l 'i n t é g r i t é  d u  t e r r i t o i r e  n a t io n a l  c o n t r e  to u te  fo rm e  
d 'ag ression  ex térieu re  arm ée.



L es F o rc e s  A rm é e s  C o n g o la is e s  p a r t ic ip e n t  au  d é v e lo p p e m e n t 
économ ique, social et cu ltu rel dans les conditions fixées p a r  les lois e t 
les règlem ents.

Titre X IV  - D es C ollectivités locales

A rticle 169: Les C ollectivités locales de la  R épublique  d u  C ongo son t 
déterm inées p a r  la  loi.

A rtic le  170: Les C ollectiv ités locales o n t la  p e rso n n a lité  ju rid iq u e . 
E lle s  j o u i s s e n t  d e  l 'a u to n o m ie  a d m in i s t r a t iv e ,  p a t r im o n ia le ,  
financière, économ ique, cu lturelle  e t sociale.

Les C ollectiv ités locales on t p o u r  o rganes d é libéran ts, les C onseils 
élus au  su ffrage un iv erse l d ire c t qu i é lisen t en  leu r sein  u n  ou  des 
b u re a u x  exécutifs.

A rtiçle 171: L a  loi déterm ine les s ta tu ts  ju rid iques, les pouvoirs, les 
a ttr ib u tio n s  e t le fo n c tio n n em en t des C ollec tiv ités locales e t leu rs 
rap p o rts  avec le pouvo ir central.

Titre X V  - D es T raités e t Accords in ternation aux

A rticle 172: Le P rés id en t de la  R épublique  négocie, signe et ratifie  les 
traités.

L a  ra tification  ne p e u t in te rv en ir q u 'ap rès  au to risa tion  du  P arlem en t 
n o ta m m e n t en  ce q u i co n ce rn e  les T ra ité s  de  pa ix , les T ra ité s  de 
défense, les T raités de com m erce, les Traités relatifs au x  ressources 
natu re lles ou  A ccords relatifs à  l'o rgan isa tion  in ternationale , ceux  qui 
engagen t les finances de l'É ta t, ceux  qu i m odifient les d ispositions de 
n a tu re  législative, ceux  qu i son t relatifs à  l 'é ta t des personnes, ceux 
qui com porten t cession, échange ou  ad jonction  d u  te rrito ire .

N ulle  cession, échange ou ad jonction  de te rrito ire  n 'e s t valab le  sans 
le consen tem ent d u  peup le  congolais appelé à  se p ro n o n cer p a r  voie 
de référendum .



A rtic le  173: Le P ré s id e n t de  la  R é p u b liq u e  e t le P a r le m e n t so n t 
in fo rm és de to u te  négocia tion  te n d a n t à  la  conclusion  d 'u n  acco rd  
in tern a tio n a l n o n  soum is à  ratification .

L a loi déterm ine  les accords dispensés de la  p ro céd u re  de ratification .

A rticle 174: A  l'excep tion  d u  P rés id en t de la  R épublique, d u  P rem ier 
m in istre  e t du  m in istre  des A ffaires é trangères , to u t rep ré sen tan t de 
l 'E t a t  c o n g o la is  d o i t  p o u r  l 'a d o p t io n ,  l 'a u th e n t i f i c a t i o n  d 'u n  
engagem ent in ternational, p ro d u ire  des p leins pouvoirs appropriés.

A rticle 175: Si le C onseil constitu tionnel a  déclaré q u 'u n  engagem ent 
in te rn a t io n a l  c o m p o r te  u n e  c la u se  c o n tr a i r e  à  la  C o n s ti tu t io n , 
l'au to risa tio n  de le ra tifie r ou de l'ap p ro u v er ne p e u t in te rv en ir qu 'en  
cas de rév ision  de la  C onstitu tion .

A r tic le  176: L es  T ra i té s  ou  A c c o rd s  r é g u l iè r e m e n t  r a t i f ié s  ou  
app rouvés ont, dès leu r publication , une  au to rité  su p érieu re  à  celle 
d e s  lo is , s o u s  r é s e r v e  p o u r  c h a q u e  a c c o r d  o u  t r a i t é ,  d e  so n  
app lication  p a r  l 'au tre  partie .

A rtic le  177: L a  R é p u b liq u e  d u  C on g o  p e u t  co n c lu re  d es  acco rd s  
d 'association  avec d 'au tre s  É tats.

E lle  a c c e p te  d e  c r é e r  a v e c  c e s  E ta t s  d e s  o r g a n is m e s  
in te rg o u v em em en tau x  de gestion  com m une, de coord ination , de libre 
coopération  e t d 'in tég ra tion .

Titre X V I  -  D e la  révision de la. C onstitution

A rticle 178: L 'in itia tive  de la  rév ision  de la  C o nstitu tion  a p p a rtien t 
co n cu rrem m en t au  P ré s id e n t de la  R épub lique , au  G ouvernem ent, 
au x  m em bres d u  P arlem ent.

Les conditions d 'in itia tive  son t déterm inées p a r  une loi o rganique.

Le p ro je t ou  la  p rop o sitio n  de révision de la  C onstitu tio n  do it ê tre  
v o té  p a r  les d e u x  C h am b res  réu n ie s  en  co n g rès  à  la  m ajo rité  des 
deux  tie rs  (2/3). L a  rév ision  est définitive ap rès  avo ir été approuvée  
p a r  référendum .



A ucune p ro c é d u re  de rév ision  ne p e u t ê tre  engagée ou  pou rsu iv ie  
lo rsqu 'il es t p o rté  a tte in te  à  l 'in tég rité  du  territo ire .

L a  form e républicaine, la  laïcité de l 'É ta t  e t le nom bre de m an d a t du 
P résid en t de la  R épub lique  ne p eu v en t faire l'ob je t d 'au cu n e  révision.

L a  rév ision  ne p eu t avoir p o u r  ob je t la  réd u c tio n  ou  l'abo lition  des 
d ro its e t libertés fondam en taux  énoncés au  titre  II.

Titre X V II  -  Des dispositions tran sito ires e t fin a les

A rticle 179: Les institu tions de la  R épub lique  p révues p a r  la  p résen te  
C onstitu tion  se ro n t m ises en  p lace à  la  fin de la  période  de transition  
conform ém ent à  l'artic le  89 de l'A cte Fondam ental.

L a  d u ré e  de  le u r  m a n d a t  c o u r t  à  p a r t i r  de  le u r  m ise  en  p la c e  
définitive.

Le P rés id en t de la  R épublique, le C onseil su p érieu r de la  R épublique 
e t le  G o u v e rn e m e n t de  T ra n s it io n  c o n t in u e ro n t  d 'e x e rc e r  le u rs  
f o n c t io n s  j u s q u 'à  l ' i n s t a l l a t i o n  d e s  i n s t i t u t i o n s  n o u v e l le s  
conform ém ent à  l'artic le  88 de l'A cte Fondam ental.

L es  a t t r i b u t io n s  c o n fé ré e s  a u  C o n s e il  c o n s t i tu t io n n e l  p a r  le s  
dispositions con tenues dans le titre  X  sero n t exercées ju sq u 'à  la  mise 
en place de ce C onseil p a r  la  C o u r suprêm e.

A rticle 180: Les lois e t règ lem ents actuellem ent en  vigueur, lorsqu 'ils 
ne son t pas con tra ires à  la  p résen te  C onstitu tion , re s ten t applicables 
ta n t qu 'ils n 'a u ro n t pas été m odifiés ou  abrogés.

A r t ic le  181: L a  p r é s e n te  C o n s t i tu t io n  q u i  a b r o g e  to u te s  le s  
d ispositions an té rieu res  con tra ires, se ra  soum ise à  l 'ap p ro b a tio n  d u  
peup le  p a r  voie de référendum , publiée  au  J o u rn a l  O fficiel com m e 
loi suprêm e de  la  R épublique.

Elle en tre  en  v igueu r au  m om ent de la  m ise en place définitive des 
nouvelles in stitu tions dém ocratiques.





Annexe 2

L oi p o rta n t organisation  
de la  profession d ’avocat





L o in 0026 -9 2  du 2 0  août 1992 
portan t organisation de la  profession d'avocat

Le C onseil su p érieu r de la  R épub lique  a  délibéré e t adop té  :

Le P ré s id e n t de la  R ép ub lique  p ro m u lg u e  la  loi d o n t la  te n e u r 
su it:

T itre I  : D isposition s générales

A rticle 1er - Il est institué  u n  O rd re  national des avocats ainsi que 
des b a rreau x  au p rès  des C ours d 'appel.

L 'a v o c a t e s t le co n se il des u sa g e rs  de  d ro it. Il e s t ré g u liè re m e n t 
in scrit à  l 'O rd re  national.

Il exerce la  p lén itude  de son m in istère sur:

• L a  d é fe n s e  e t  l 'a s s i s t a n c e  d e s  p a r t ie s  a in s i  q u e  l e u r  
rép a rtitio n  te rrito ria le  en  justice  dès l'en q u ê te  p rélim inaire  
sau f les exceptions expressém ent p révues p a r  la  loi;

• L a  p laido irie  dev an t les ju rid ic tions e t la  p laido irie  dev an t
le s  o r g a n is m e s  ju r id i c t i o n n e l s ,  d i s c ip l in a i r e s  e t  
a d m in is t r a t i f s  de  q u e lq u e  n a tu r e  q u e  ce  so it  s a u f  les 
exceptions expressém ent p révues p a r  la  loi;

• L a  consu lta tion  ju rid ique , le conseil, l'assistance en  m atière
fiscale, la  réd ac tio n  des actes ju rid iq u es à  l 'ex cep tio n  des 
a c te s  a u th e n t iq u e s ,  la  p o u r s u i t e  d e  l 'e x é c u t io n  d e s  
décisions de justice  e t ce, sous réserve des d ro its  reconnus 
p a r  la  loi au x  au tres  professions;

• L 'assistance judiciaire:



L 'a v o c a t  p e u t  r e m p lir  le s  fo n c tio n s  d e  m e m b re  d u  C o n se il  de  
surveillance ou d 'adm in is tra tio n  de société, s'il justifie  de c in q  années 
d 'exercice  dans la  profession.

A rticle 2 - L a  pro fession  d 'avoca t est libérale et indépendan te .

A rticle 3 - Les avocats qu i ex ercen t p rès  les C ours et tr ib u n a u x  sont 
soum is au x  obligations de la  p résen te  loi.

T itre I I  ; D e L 'organisation  e t de l'adm in istration
de l'O rdre n a tion a l

A rtic le  A - L 'O r d r e  n a t io n a l  r e g r o u p e  l 'e n s e m b le  d es  a v o c a ts  
régu lièrem ent inscrits au x  barreaux .

A rtic le  5 - L 'O rd re  n a tio n a l es t ad m in is tré  p a r  u n  C onseil d o n t le 
P ré s id e n t  p o r te  le t i t r e  de  "B â to n n ie r"  de l 'O r d r e  n a tio n a l  des 
avocats.

L e  B â to n n ie r  d e  l 'O r d r e  n a t io n a l  e s t  é lu  p o u r  d e u x  a n s  p a r  
l 'A ssem b lée  g é n é ra le  d es  a v o c a ts  in s c r its  a u  ta b le a u , au  s c ru tin  
sec re t, à  la  m a jo r ité  ab so lu e  des v o ta n ts  au  p re m ie r  to u r  e t à  la  
m ajorité  relative au  second tour.

Il est ckoisi parm i les B âtonn iers ou  les anciens B âtonniers.

Il est rééligible.

A rticle 6 - Le C onseil de l 'O rd re  national est com posé:

• des B âtonn iers en exercice, m em bres de droit;

• d 'A vocats élus p a r  chaque B arreau  à  ra ison  d 'u n  m em bre 
d u  C o n se il p o u r  s ix  (6 ) A v o c a ts  r e le v a n t  d 'u n  m êm e 
B arreau .

A rticle 7 - L 'O rd re  national est do té  de la  personna lité  m orale. Son 
siège est fixé à  B razzaville.



A rticle 8 - Le Conseil national de l 'O rd re  a p o u r  a ttribu tions:

1) de con trô le r le fonctionnem ent de l 'O rd re  national;

2) de s ta tu e r  su r l 'in scrip tio n , à  la  dem ande  de l'avocat, au  
ta b le a u  des avoca ts , su r  l'om issio n  d u d it  ta b le a u  déc idé  
d 'o f f ic e  ou  à  la  d e m a n d e  d u  P r o c u r e u r  g é n é ra l ,  s u r  
l 'a d m is s io n  a u  s ta g e , s u r  l 'in s c r ip t io n  a u  ta b le a u  d es  
avocats stagiaires, su r  l'in scrip tio n  et le ra n g  des avocats 
qui, ay an t déjà été inscrits au  tab leau , ap rès in terru p tio n , 
d e m a n d e n t  à  r e p re n d re  le u r  a c tiv ité . T o u te s  d é c is io n s  
p o r ta n t  g r ie f  e s t su sc e p tib le  de re c o u rs  d e v a n t la  C o u r  
suprêm e;

3) d 'é lab o re r le règ lem en t in té rieu r de l 'O rd re  national;

4) de fixer les p rinc ipes gén érau x  de l'o rgan isa tion  du  stage;

5) d e  f ix e r  le s  c o n d i t io n s  d e  r é m u n é r a t io n  d e s  a v o c a ts  
stagiaires;

6) de fixer les cotisations des b a rreau x  de l 'O rd re  national;

7) de veiller à  l'é lévation  d u  niveau  p rofessionnel des avocats 
e t à  la  fo rm ation  des avocats stagiaires;

8) d 'a ssu re r  la  défense des in té rê ts  de la  profession;

9) d e  t r a i t e r  to u te  q u e s t io n  c o n c e r n a n t  l 'e x e r c ic e  d e  la  
p ro fession  et la  créa tion  des cabinets secondaires;

10) de g é re r les b iens de l'o rd re , d 'ad m in is tre r e t d 'u tiliser les 
ressources de l 'o rd re  p o u r  a ssu re r les secours, allocations 
et avantages quelconque a ttrib u és au x  m em bres e t anciens 
m em bres de l 'o rd re , à  leu rs conjoints su ivan ts ou  à  leurs 
enfants;

11) d 'a u to r is e r  le B â to n n ie r  de  l 'O r d r e  n a tio n a l à  e s te r  en  
justice, accep ter tous dons e t legs de l'o rd re , tran s ig e r ou 
com prom ettre , consen tir to u te  aliénation  ou hypo th èq u e  et 
co n trac te r tous em prunts;



12) de con fére r l'honoraria t;

13) de s ta tu e r en  cause d 'ap p e l su r  les décisions discip linaires 
des barreaux ;

14) le B â to n n ie r  de l 'O rd re  n a tio n a l re p ré se n te  l 'O rd re  des 
avocats dans tou s les actes de la  vie civile.

Il p e u t dé léguer to u t ou partie  de ces a ttrib u tio n s à  u n  ou p lusieurs 
m em bres du  Conseil de l 'O rd re  national.

A rtic le  9 - L 'A ssem blée  gén éra le  de l 'O rd re  n a tio n a l se r é u n it  en  
s e ss io n  o rd in a ire  a u  m o in s  u n e  fo is p a r  an , s u r  c o n v o c a tio n  d u  
B â to n n ie r  d e  l 'O r d r e  n a t io n a l ,  e t  le  c a s  é c h é a n t ,  en  s e s s io n  
ex traord inaire , à  la  dem ande soit de la  m ajorité  de ses m em bres, soit 
du  B âtonn ier de l 'O rd re  national.

A rticle 10 - L 'A ssem blée générale de l 'O rd re  national es t valab lem ent 
c o n s titu é e  lo rsq u e  les d e u x  tie rs  a u  m o in s  de  ses m e m b re s  so n t 
p résen ts ou rep résen tés. A  d éfau t d 'o b ten ir  ce quorum , une nouvelle 
convocation  est ad ressée  p o u r  une  seconde assem blée généra le  qui 
s e ra  a lo rs  v a la b le m e n t c o n s ti tu é e . Q u e l  q u e  so it le  n o m b re  de 
m e m b re s  p ré s e n ts  o u  re p ré s e n té s , les d é c is io n s  s o n t p r is e s  à  la  
m ajorité  simple. E n  cas de partage , la  vo ix  d u  B âto n n ie r de l 'O rd re  
national est p rép o n d éran te .

A rticle 11 - L 'A ssem blée généra le  de l 'O rd re  national ne p e u t ê tre  
saisie que des questions à  ca rac tère  ju rid ique  e t p rofessionnel qu i lui 
son t soum ises p a r  le C onseil de l 'O rd re  ou p a r  le tie rs  au  m oins de 
ses m em bres.

U n  r a p p o r t  s u r  l 'a c tiv ité  d u  C o n se il de  l 'O r d r e  n a tio n a l d u ra n t  
l 'an n ée  p récéd en te  a insi q u 'u n  ra p p o r t su r  les com ptes de l 'O rd re  
n a tio n a l e s t p ré se n té  p a r  le C onseil e t soum is à  l 'a p p ro b a tio n  de 
l'assem blée.

A rticle 12 - U ne copie des délibérations de l'assem blée générale  de 
l 'O rd re  national es t transm ise  dans les h u it (8) jo u rs  au  P ro c u re u r 
général p rès la  C o u r suprêm e.



T itre I I I  : D e l'organisation  e t l'adm in istration
de<i barreaux

A r tic le  13 - L es  a v o c a ts  e x e r ç a n t  a u p r è s  d 'u n e  G o u r  d 'a p p e l  
co n stitu en t u n  b a rre a u  dès lors qu 'ils son t au  nom bre  m inim um  de 
six (6) inscrits au  tableau.

Les avocats ex erçan t aup rès d 'u n e  C o u r d 'ap p e l e t n 'a tte ig n an t pas 
ce nom bre  m inim um  son t p rov iso irem en t ra ttach és au  b a rre a u  le p lus 
p roche.

A rtic le  14 - C h a q u e  b a r re a u  e s t d irig é  p a r  u n  conseil p lacé  sous 
l 'au to rité  d 'u n  B âtonnier.

A rticle 15 - Le B âtonn ier est élu p o u r  deux  (2) ans p a r  l'A ssem blée 
générale  des avocats inscrits au  tab leau  au  sc ru tin  secre t à  la  m ajorité  
a b so lu e  des v o ta n ts  au  p re m ie r  to u r  e t à  la  m a jo r ité  re la tiv e  au  
second tour.

Il est choisi p a rm i les avocats ay an t été inscrits au  tab lea ti depuis plus 
de h u it (8) ans.

Il est rééligible.

A rticle 16 - Le Conseil du  b a rre a u  est com posé :

• d u  B âtonn ie r m em bre de droit;

• d 'a v o c a ts  é lu s  p a r  l 'A ss e m b lé e  g é n é ra le  à  ra is o n  d 'u n  
m e m b re  d u  c o n se il p o u r  t r o is  (3 ) a v o c a ts  in s c r i t s  a u  
tab leau .

A rticle 17 - Les b a rreau x  son t do tés de la  personnalité  m orale. L eu r 
siège est fixé dans le re sso rt de la  C o u r d 'appel.

A rticle 18 - Le C onseil d u  b a rreau  a  p o u r  a ttribu tions:

1) d 'é lab o re r le règ lem ent in té rieu r d u  barreau ;

2) d 'o r g a n i s e r  p r a t i q u e m e n t  la  f o r m a t io n  d e s  a v o c a ts  
stagiaires;



3) de fixer les cotisations des avocats du  b arreau ;

4) de m ain ten ir les p rinc ipes de p robité , de désin téressem ent, 
d e  m o d é ra t io n ,  d e  c o u r to is ie  e t  d e  c o n f r a te r n i té  s u r  
l e s q u e ls  r e p o s e  l 'O r d r e  d e s  a v o c a ts  e t  d 'e x e r c e r  la  
su rve illance  q u e  l 'h o n n e u r  e t l 'in té rê t  de l 'o rd re  re n d e n t 
nécessaire;

5) de veiller à  ce que  les avocats soient exacts au x  audiences 
e t se co m p o rten t en loyaux  auxiliaires de justice;

6) de v eille r à  la  s tric te  o b se rv a tio n  p a r  les avoca ts  de leu r 
devoir;

7) d e  s o u m e t t r e  à  l 'O r d r e  n a t io n a l  to u t e s  q u e s t io n s  
in té r e s s a n t  l 'e x e rc ic e  de  la  p ro fe s s io n , la  c r é a t io n  de 
cab inets secondaires, la  défense des d ro its des avocats;

8) de g é re r les b iens d u  b a rreau , d 'ad m in is tre r e t d 'u tiliser les 
ressources de l 'O rd re  p o u r a ssu re r leu r secours, allocations 
et avantages quelconques a ttrib u és au x  m em bres e t anciens 
m em bres d u  B arreau , à  leu r con jo in t su rv iv an t e t à  leurs 
enfants.

9) d 'a u to r is e r  le B â to n n ie r  à  e s te r  en  ju stice , a c c e p te r  tous 
dons e t legs faits au  b a rreau , tra n s ig e r  et co m p ro m ettre , 
consen tir to u te  a liénation  ou hyp o th èq u e  et con trô le r tous 
les em prun ts.

10) de s ta tu e r  en p rem ie r re sso rt en m atière  disciplinaire.

A rticle 19 - Le B âtonn ier rep résen te  le b a rreau  dans to u s les actes de 
la  vie civile.

Il p e u t déléguer to u t ou partie  de ses a ttr ib u tio n s à  u n  ou p lusieurs 
m em bres du  C onseil du  barreau .

A rtic le  20 - L 'A ssem blée gén éra le  d u  b a rre a u  se ré u n it en  session 
ord inaire  au  m oins une  fois p a r  an  su r convocation  du  B âto n n ie r e t le 
cas é c h é a n t  en  se ss io n  e x tr a o rd in a ir e ,  à  la  d e m a n d e , so it  de  la  
m ajorité  de ses m em bres, soit du  B âtonnier.



A r t ic le  21 - L 'A s s e m b lé e  g é n é ra le  d u  b a r r e a u  e s t  c o n s t i tu é e  
v a lab lem en t lo rsq u e  les d eu x  tie rs  au  m oins de ses m em bres son t 
p résen ts  ou représen tés.

Les décisions son t p rises à  la  m ajorité  simple. E n  cas de partage , la 
voix  d u  B âto n n ie r est p rép o n d éran te .

L orsque le qu o ru m  p rév u  à  l'a linéa  1er n 'es t pas attein t, une  seconde 
convocation  est ad ressée  au x  avocats e t la  deuxièm e assem blée est 
va lab lem ent constituée quel que soit le nom bre de m em bres p résen ts 
ou représen tés.

A rticle 22 - L 'A ssem blée générale  d u  b a rre a u  ne p e u t ê tre  saisie que 
des q u e s tio n s  à  c a ra c tè re  ju r id iq u e  e t p ro fe ss io n n e l q u i lu i so n t 
so u m ises  p a r  le C o n se il d u  b a r r e a u  ou  le t ie r s  au  m o in s de  ses 
m em bres.

U n  ra p p o rt général su r l'ac tiv ité  d u  C onseil d u  b a rreau  ainsi q u 'u n  
ra p p o r t su r les com ptes d u  b a rre a u  est rep résen té  p a r  le Conseil et 
soum is à  l 'ap p ro b a tio n  de l'A ssem blée générale.

A rticle 23 - U n e  copie de délibéra tions de l'A ssem blée générale  du  
b a rreau  est transm ise  dans les h u it (8) jou rs au  B âtonn ier de l 'O rd re  
national ainsi q u 'a u  P ro c u re u r g énéra l p rès la  C o u r d 'appel.

T itre IV  : D es conditions d'accès
à  la  profession d'avocat

A rticle 24 - Toute personne qu i dem ande son adm ission au  stage do it 
rem plir les conditions ci-après :

1. ê tre  de nationalité  congolaise e t jo u ir de ses d ro its  civils et 
c iv iques sous ré se rv e  p o u r  les é tran g e rs , des acco rd s  de 
réciprocité;

2. ê tre  âgé de v in g t e t u n  (21) ans au  m oins, sa u f  d ispense 
donnée p a r  le Conseil national de l'O rd re ;

3. ê t r e  t i tu la i r e  d e  la  m a îtr is e  en  d r o i t  o u  t i tu la i r e  d 'u n  
d ip lô m e  ju r id iq u e  é q u iv a le n t  e t d u  d ip lô m e  d e  l 'E c o le



n a tio n a le  d 'a d m in is t r a t io n  e t d e  m a g is t r a tu re ,  se c tio n  
m ag istra tu re  e t b a rre a u  ou d 'u n  d iplôm e équivalent.

E lle do it en ou tre  fo u rn ir u n  ex tra it d u  casier judiciaire.

U ne enquête  su r la  m oralité  du  p o stu lan t est faite p a r  le C onseil de 
l 'O rd re  national.

A rtic le  25 - S u r  avis fav o rab le  d u  C onseil de l 'O rd re  n a tio n a l, le 
B âtonn ier nom m e l'avoca t stagiaire.

U ne copie de ce tte  décision est ad ressée sans délai aux  P ro cu reu rs  
généraux .

le C onseil de l 'O rd re  n a tio n a l d ispose d 'u n  délai de d eu x  (2) m ois 
p o u r se p ro n o n cer su r la  dem ande d 'in scrip tion  de l'avocat stagiaire. 
L e  s i le n c e  g a r d é  p e n d a n t  ce  d é la i  é q u iv a u t  à  u n e  d é c is io n  
d 'agrém ent.

E n  cas de besoin, ce délai p e u t ê tre  p ro ro g é  de deux  (2) m ois p a r  
décision m otivée du  C onseil national de l'O rd re .

A rticle 26 - Les p o stu lan ts  do iven t av an t d 'e n tre r  en  fonction  e t su r 
p ré se n ta tio n  d u  B â to n n ie r  ou  de son  re p ré se n ta n t, p rê te r  se rm en t 
dev an t la  C o u r d 'ap p e l en ces term es:

« Je  ju re , com m e avocat, d 'e x e rc e r  m es fonctions avec 
d ignité, conscience, indépendance, p ro b ité  e t hum anité . »

A rticle 27 - Les avocats stagiaires sont, à  la da te  de leu r p res ta tio n  de 
se rm e n t, in sc r its  s u r  u n e  lis te  d u  stag e  p a r  l 'O r d r e  n a tio n a l des 
avocats.

Ils son t ten u s de suivre u n  stage de d eux  (2) ans p e n d a n t lequel ils 
p o rten t le titre  d 'av o ca t stagiaire.

A rticle 28 - Le stage com porte  nécessairem ent:

1. l 'a ss id u ité  a u x  exerc ices de  fo rm a tio n  p ro fess io n n e lle  e t 
d 'e n s e ig n e m e n t  d es  rè g le s , t r a d i t io n s  e t  u s a g e s  d e  la  
profession;



2. la  fréq u en ta tio n  des audiences;

3. le travail effectif dans u n  cab inet d 'avocat.

L 'avoca t stag iaire  p e u t p la ider dans les affaires qu i lu i son t confiées 
p a r  le B âto n n ier ou  p a r  le cab ine t d 'av o ca t auquel il est ra ttaché .

Il p e rço it une  rém unéra tion .

A rticle 29 - Le stage est sanctionné p a r  u n  certificat de stage délivré 
p a r  le B âto n n ier de l 'O rd re  national su r avis favorable du  B âtonnier.

A rticle 30 - Si le stagiaire n 'a  pas satisfait à  son stage, le B âtonnier, 
ap rès l'av o ir en tendu , p e u t p ro lo n g er le stage d eu x  fois une  année.

A rticle 31 - L 'avoca t stag iaire  qu i a u ra  ob ten u  son certificat de fin de 
stage sera, su r  sa dem ande, in sc rit au  tab leau  de l 'O rd re  national. 
N o tification  de ce tte  inscrip tion  se ra  transm ise  sans délai au  G arde  
des Sceaux, m in istre  de la  Ju s tic e , à  M essieurs les B âtonn iers ainsi 
q u 'à  M essieurs les chefs de ju rid ic tions e t P ro cu reu rs  généraux .

A rticle 32 - S o n t dispensés d u  stage :

1. Les m agistra ts qu i justifien t d 'au  m oins cinq  (5) années de 
service effectif,

2. Les p ro fesseu rs , m a ître s-assis tan ts  e t ass is tan ts  titu la ire s  
d 'u n  d ip lôm e de d ro it  q u i ju s tif ie n t d 'a u  m oins h u it  (8) 
années de service effectif,

3. L es n o ta ire s  t i tu la ir e s  d 'u n e  m a îtr is e  ou  d 'u n  d ip lô m e  
é q u iv a le n t  j u s t i f i a n t  d e  c in q  (5 ) a n n é e s  d e  p r a t iq u e  
professionnelle.

T itre V : D u Tableau

A rtic le  33 - L es A v o ca ts  e x e rç a n t p rè s  les C o u rs  d 'A p p e l e t les 
A vocats H o n o ra ires  son t inscrits au  tab leau  de l 'O rd re  N ationa l des 
A vocats.



A rticle  34 - Le tab leau  e s t im prim é une  fois p a r  an  et déposé  au x  
greffes des C ours d 'A ppel.

D o it ê tre  omis au  tab leau , l'A vocat qui, p a r  l'effe t de circonstances 
n o u v e lle s  p o s té r ie u re s  à  so n  in sc r ip t io n , se tro u v e  d a n s  u n  cas 
d 'exclusion  ou d 'incom patib ilité  p rév u  p a r  la  loi.

A rticle 35 - E s t omis au  tab leau  :

1. L 'av o ca t qui, d u  fait de son é lo ignem ent du  re sso rt de la 
C o u r d 'a p p e l où  il exerce, so it p a r  l 'e ffe t de m alad ie  ou 
d 'in f i rm ité  g ra v e  e t  p e rm a n e n te ,  so it  p a r  a c c e p ta t io n  
d 'a c tiv ité s  é tran g è res  au  b a rre a u , est em pêché d 'e x e rc e r  
réellem ent sa  profession;

2. L 'a v o c a t qu i, in v esti de fo n c tio n  ou  ch arg é  d 'u n  em plo i 
im p liq u a n t  s u b o rd in a tio n , n 'e s t  p lu s  en  é ta t  d 'e x e rc e r  
lib rem en t sa  profession;

3 L 'avocat d o n t le d éfau t d 'honorab ilité  p o rte  m anifestem ent 
a tte in te  à  la  dignité de l'O rd re ;

4. L 'a v o c a t  q u i ,  s a n s  m o t i f  lé g i t im e ,  n 'e x e r c e  p a s  
effectivem ent sa  profession.

Toutefois, le Conseil national de l 'O rd re  p o u rra , lo rsqu 'il ap p a ra îtra  
q u e  la  ca u se  d e  l 'o m is s io n  e s t p ro v is o ire , q u e  l 'h o n o ra b i l i té  de 
l'avocat n 'e s t pas en cause et que les in té rê ts  généraux  de l 'O rd re  ne 
son t pas a tte in ts, ne pas p ro n o n cer l'om ission e t acco rd e r à  l'avocat 
u n  congé.

P e n d a n t  la  d u r é e  d u  c o n g é , l 'a v o c a t  n e  p o u r r a  n i  e x e r c e r  la  
profession, ni p a rtic ip e r au x  assem blées générales des b a rre a u x  e t de 
l'O rd re  national, ni faire usage du  titre  d 'avocat.

T itre VI : D e la  discipline

A rtic le  36 - L e  C o n se il de  b a r re a u , s ié g e a n t com m e C o n se il de 
d isc ip lin e , p o u rs u it  les in fra c tio n s  e t les fa u te s  com m ises p a r  les 
avocats inscrits au  tab leau  ou su r liste du  stage.



Il ag it soit d 'office, soit à  la  dem ande d u  P ro c u re u r généra l p rès la 
C o u r d 'appel, soit à  l'in itia tive  d u  B âto n n ier d u  C onseil de l 'O rd re  
national, soit à  l'in itiative d u  B â to n n ie r d u  barreau .

E n  fo n c t io n  d e  la  g ra v i té  d es  fa u te s  é ta b lie s , l 'u n e  d es  p e in e s  
discip linaires ci-après est p rononcée  p a r  le C onseil de l'O rd re :

• l'avertissem ent;

• la  rép rim ande;

• l'in te rd ic tio n  tem pora ire  ne p o u v an t excéder une  année  du  
stage;

• la  rad iation .

Toute sanction  discip linaire au tre  que la  rad ia tion  p e u t ê tre  assortie  
de l 'in te rd ic tio n  tem p o ra ire  d u  d ro it de fa ire  p a rtie  d u  C onseil du  
b a r re a u  e t/o u  d u  C o n se il de  l 'O rd re  n a tio n a l p e n d a n t u n e  d u ré e  
n 'ex céd an t pas  c inq  (5) ans.

A rticle 37 - A ucune peine discip linaire ne p e u t ê tre  p rononcée  sans 
qu e  l 'a v o c a t m is en  cause  a it été  e n te n d u  ou  appe lé  sous déla i de 
h u ita in e  e t san s  q u 'a u  p ré a la b le  so it m is à  sa  d isp o s itio n  l 'e n tie r  
dossier d isciplinaire.

L 'in téressé  a  d ro it s'il le juge utile, à  ê tre  assisté dev an t le C onseil p a r  
u n  avocat.

Il a  la  paro le  le dernier.

A rticle 38 - Toute sanction  p rononcée  do it ê tre  m otivée.

A rtic le  39 - T o u te  d é c is io n  d is c ip lin a ire  e s t  n o tif ié e  p a r  le t t r e  
recom m andée, p a r  le B âto n n ier à  l 'avocat dans les d ix  (10) jo u rs  de 
son p rononcé .

Les sanctions p o rta n t in te rd ic tion  et rad ia tio n  do iven t ê tre  adressées 
p o u r  in fo rm ation  au x  P ro cu reu rs  gén érau x  p a r  le Bâtonnier.



Les décisions prises p a r  le C onseil du  b a rreau  lo rsqu 'il a  été saisi p a r  
le P ro c u re u r général, do iven t ê tre  notifiée dans les tro is (3) jo u rs  à  ce 
dernier.

Les P ro cu reu rs  g én érau x  a ssu ren t e t veillen t à  l'exécu tion  des peines 
disciplinaires.

A rticle 40 - Si la  décision discip linaire est ren d u e  p a r  défaut, l'avocat 
sanctionné p e u t fo rm er opposition  dans le délai de c inq  (5) jo u rs  à 
com pter de la  no tification  à  personne.

L 'o p p o s itio n  e s t  re ç u e  p a r  s im p le  d é c la ra t io n  a u  S e c ré ta r ia t  d u  
b a rreau  qu i délivre récépissé.

A rticle 41 - L e d ro it d 'ap p e le r des décisions d iscip linaires ap partien t, 
dans tous les cas à  l 'avocat sanctionné e t au x  P ro cu reu rs  gén érau x  
p o u r  les décisions qu i do iven t leu r ê tre  com m uniquées.

A rticle 42 - Le délai d 'ap p e l est de d ix  (10) jo u rs  franc  à  com pter de 
la  notification des délais d 'opposition .

L 'appel est form é p a r  déclara tion  au  S ec ré ta ria t de l 'O rd re  national 
ou p a r  le ttre  recom m andée avec accusé de récep tion  adressée  aud it 
Secré tariat.

L 'ap p e lan t do it im m édiatem ent av iser p a r  le ttre  recom m andée avec 
accusé  de réc e p tio n  le C onseil du  b a r re a u  a in si que  le P ro c u re u r  
général.

L 'appe l est p o rté  d ev an t l 'O rd re  national qu i d ispose d 'u n  délai de 
d eux  (2) mois p o u r  s ta tu e r à  com pter de la  date  de l'in tro d u c tio n  de 
l 'a p p e l. S a  d éc is io n  e s t su sc e p tib le  d 'u n  re c o u rs  d e v a n t la  C o u r  
su p rêm e selon les règ les app licab les  au x  p o u rv o is  en  cassa tio n  en 
m atière  civile.

A rticle 43 - L 'in te rd ic tio n  e t la  rad ia tio n  p eu v en t faire l 'o b je t d 'u n  
recou rs p o u r excès de pouvo ir d ev an t la  C o u r suprêm e.

A rtic le  44 - T oute  faute, to u t m an q u em en t au x  ob ligations q u e  lui 
im pose son  se rm en t, com m is à  l'au d ien ce  p a r  u n  avocat, p e u t ê tre  
rép rim é p a r  le C onseil d u  barreau , à  la  dem ande d u  p ré s id en t de la



j u r i d i c t i o n ,  le q u e l  d é f è r e  a u  C o n s e i l  d u  b a r r e a u  le s  f a i t s  
rép réhensib les au x  fins d 'éventuelles sanctions.

• L 'avoca t do it tou jo u rs  ê tre  en tendu .

• Il a  la  paro le  le dernier.

• Il a  d ro it  s 'il le ju g e  u tile  a u  m in is tè re  d 'u n  avoca t. Les
décisions ren d u es son t susceptib les d 'appel.

• L 'appe l est tou jo u rs  suspensif.

A rticle 45 - Les sanctions professionnelles po rtées dans les cas p rév u s 
à  l'article p récéd en t son t celles énum érées à  l'artic le  36.

A rticle 46  - L ' exercice de l'ac tion  d iscip linaire ne m et obstacle:

1) n i  a u x  p o u r s u i t e s  q u e  le  M in i s tè r e  P u b l ic  o u  le s  
p a r t i c u l i e r s  p e u v e n t  i n t e n t e r  d e v a n t  le s  t r i b u n a u x  
répressifs conform ém ent au  d ro it com m un;

2) ni à  l'ac tion  civile en rép a ra tio n  du  p ré jud ice  ré su ltan t d 'u n  
délit ou d 'u n  quasi-délit.

T itre VII: D e l'exercice de la  profeddion

A rticle 47  - L 'avoca t exerce son m in istère conform ém ent au x  règles 
p a r  les règ lem ents in té rieu rs de l 'O rd re  national e t des b a rreau x .

L 'av o ca t p e u t ex e rce r  sa p ro fess io n  so it à t i tre  ind iv idue l, so it en  
g ro u p e  d an s  le c ad re  d 'A sso c ia tio n  o u  au  se in  de S oc ié té s  civiles 
professionnelles, soit en qualité  de co llabo ra teu r d 'u n  au tre  avocat ou 
g roupe d 'avocats.

Le règ lem ent in té rieu r de l 'O rd re  national déterm ine  les conditions 
d 'o r g a n i s a t i o n  e t  d e  f o n c t io n n e m e n t  d e s  S o c ié té s  d 'a v o c a ts ,  
A s s o c ia t io n s ,  c a b in e t s  g r o u p é s  a in s i  q u e  le s  m o d a l i té s  d e  
co llaboration  de con tra ts  de stage.



A rticle 48 - D ev an t les trib u n au x  d u  re sso rt de chaque C o u r d 'appel, 
la  postu la tion  est exercée p a r  les seuls avocats inscrits au  b a rre a u  d u  
ressort.

Les avocats inscrits à  l 'O rd re  national p eu v en t p la ider dev an t tou tes 
les ju rid ic tions congolaises.

A rticle 49 - Le client choisit lib rem en t son avocat.

A  ce p r in c ip e  d u  lib re  ch o ix  c o rre sp o n d  le p rin c ip e  de la  lib e r té  
d 'a g ré m e n t ou  de  re fu s  d u  c lie n t p a r  l 'a v o c a t, s a u f  lo r s q u 'i l  e s t 
légalem ent com m is d'office.

A rticle 50 - L 'avoca t com m is d 'office ne p e u t re fuser son  m in istère 
sans fa ire  a p p ro u v e r  ses m o tifs  d 'e x c u se  p a r  le B â to n n ie r  ou  son 
rep ré sen tan t qu i seul, p e u t le re lever de sa com m ission.

A rticle 51 - L 'avoca t a  le choix  des m oyens de défense e t de la  form e 
sous laquelle il en ten d  les présen ter. Son  tem ps de paro le  ne p e u t être 
limité.

Les paro les p rononcées ou les écrits p ro d u its  p a r  u n  avoca t dans le 
cad re  de la  défense de son client, ne p eu v en t d o n n er lieu  à  aucune 
po u rsu ite  en diffam ation, in ju re  ou outrage.

A rticle 52 - L 'avocat est r igou reusem en t te n u  au  secre t p rofessionnel.

A rticle 53 - D an s l'in té rê t de la  pa ix  pub lique, le cab inet de l'avocat 
est inviolable.

A ucune perqu isition  ne p e u t y  ê tre  faite, sau f dans le cas où l'avocat 
é tan t l'ob je t de p ou rsu ites pénales, il s 'ag ira it seulem ent d 'y  saisir les 
p ièces u tiles  à  l'in fo rm atio n  p én a le  e t é tran g è res  à  l 'ex erc ice  de la  
p rofession  d 'avocat.

L a  perqu isition  dans tous les cas est nulle si elle est faite en  l'absence 
du  B âtonn ier ou  de son rep résen tan t, qu i a  seul accès au x  docum ents 
e t a p p ré c ie  en  co n sc ien ce  la  p o ss ib ilité  d e  les saisir, e u  é g a rd  au  
resp ec t d u  secre t professionnel e t des d ro its  de la  défense.

S au f crim e ou d é lit flag ran t, il ne p e u t ê tre  p ro céd é  à  l 'a rre s ta tio n



d 'u n  av o ca t q u 'e n  p résence  d u  B â to n n ie r e t d u  P ro c u re u r  g énéra l 
p rès  la  C o u r d 'appel.

A rtic le  54 - Les d ro its  e t devo irs  de l 'av o ca t, a insi que  les règles, 
trad itio n s e t usages professionnels qu i re lèven t de la  déontologie et 
de l'é th ique  professionnelle de l'avocat feron t l'ob je t de dispositions 
spécifiques p a r  règ lem en t in té rieu r de l 'O rd re  national des avocats.

L 'indépendance , la  loyauté, l 'h o n n eu r e t la  délicatesse se ro n t en tous 
cas p o u r  l'avocat, ses devoirs im périeux  ta n t dans ses rap p o rts  avec 
les m ag istra ts e t ses confrères, que dans ses rap p o rts  avec ses clients.

A rtic le  55 - L 'ex e rc ice  de la  p ro fe ss io n  d 'a v o c a t e s t inco m p a tib le
avec:

1. les fonctions de m em bres du  G ouvernem ent;

2. tou tes  fonctions salariées pub liques ou privées;

3. les charges d 'officier public  ou  m inistériel;

4. to u t em ploi de d irec teu r de société ou  agen t com ptable;

5. tou tes espèces de négoce.

Toutefois, l'ense ignem ent et le fa it de pub lie r des tra v a u x  in tellectuels 
ne son t pas incom patib les avec l'exercice de la  p ro fession  d 'avocat.

A rticle 56 - Il est in te rd it au x  avocats de se re n d re  d irec tem en t ou 
ind irec tem en t ad jud ica ta ires des b iens m eubles ou im m eubles d o n t ils 
son t chargés de po u rsu iv re  la  vente, de se ren d re  cessionnaires des 
d ro its  su ccesso rau x  litig ieux  d o n t ils son t chargés, de  conclu re  des 
p a c te s  d e  q u o ta - l i t i s ,  d e  p r ê t e r  le u r s  n o m s  p o u r  d e s  a c te s  d e  
p o s tu la tio n  illicite, de fa ire  s ig n er des q u ittan ces  ou  d éch arg es en  
b lanc e t de se liv re r à  des opéra tions de b an q u e  ou d 'escom pte  su r les 
fonds d u  com pte professionnel.

A rtic le  57.- Il es t égalem en t fa it in te rd ic tio n  exp resse  au x  avocats 
d 'encaisser, sans m an d a t de leu rs clients, aucune créance d o n t ils on t 
été chargés de p ou rsu iv re  le reco u v rem en t en justice.



S i u n  te l m a n d a t ex is te , ils d o iv en t, à  to u t  m o m en t, ju s t if ie r  d u  
versem en t im m édiat des fonds encaissés en tre  les m ains d u  client ou 
à  son com pte, dans u n  é tab lissem ent financier ou de leu r em ploi en 
conform ité stric te  du  m an d a t donné p a r  le client.

Ils ne  p o u r ro n t  p ré le v e r  su r  les som m es encaissées le m o n ta n t de 
leurs honora ires sans le consen tem en t de leurs clients.

A rticle 58 - D ans la  gestion  financière  des cab inets d 'avocats, tou te  
confusion  est in te rd ite  en tre  les fonds p ersonne ls  constitués p a r  les 
h o n o ra ire s  d u  m in is tè re  de  l 'a v o c a t  e t les  fo n d s  p ro fe s s io n n e ls  
c o n s titu é s  p a r  les so m m es d 'a r g e n t  re ç u e s  p o u r  les c o m p te  des 
clients.

A r t ic le  59 - L es  h o n o r a i r e s  s o n t  r e t r a c é s  d a n s  u n  d o c u m e n t  
c o m p ta b le  t e n u  d a n s  l 'o r d r e  c h r o n o lo g iq u e ,  d e  t e l le  s o r t e  
q u 'ap p ara issen t c la irem ent les m entions dés nom s des parties, de la 
som m e reçu e  en  ré m u n é ra tio n  e t le m ode de p a iem en t. E n  cas de 
p a ie m e n t  en  e s p è c e , le s  h o n o r a i r e s  d o iv e n t  d o n n e r  l ie u  à  la  
délivrance d 'u n  reçu  détaché  d 'u n  ca rn e t à  souches.

T ou t avocat est ten u  de p ré sen te r  sa  com ptabilité  soit p a r  lui-m êm e, 
soit p a r  ses délégués choisis au  sein d u  C onseil de l'O rd re .

A rtic le  60 - L es a v o c a ts  so n t te n u s  d 'o u v r ir  u n  co m p te  d a n s  u n  
é ta b l is s e m e n t  b a n c a i r e  o u  f in a n c ie r  c o n g o la is  p o u r  le s  fo n d s  
professionnels. Ils do iven t égalem ent te n ir  les docum ents p réc ités à 
l 'artic le  59 p o u r  la  gestion  de ces fonds.

S 'il es t im possible de les v e rse r  im m éd ia tem en t e n tre  les m ains du  
b én é fic ia ire  ou  à  son  co m p te  p o u r  u n e  cau se  in d é p e n d a n te  de la  
vo lonté de l'avocat, ils se ro n t versés, dès l'encaissem ent, au  com pte 
désigné dans l'a linéa prem ier, en  a tte n d a n t leu r rem ise au  bénéficiaire 
dans les p lus b refs délais.

A rticle 61 - L a  responsab ilité  professionnelle de chaque avocat, sera  
c o u v e r te  p a r  u n e  p o lic e  c o lle c tiv e  d 'a s s u ra n c e  s o u s c r i te  p a r  le 
B âtonn ier de l 'O rd re  national au  nom  et p o u r  le com pte de l 'O rd re .

L a charge de la  p rim e est rép a rtie  p a r  le C onseil N atio n a l de l 'O rd re , 
sous le contrô le  de l'A ssem blée G énérale, en tre  les A vocats.



Le non -paiem en t de la  co tisation  ainsi fixée dans le délai déterm iné 
p a r  le C onseil national de l 'O rd re  ou A ssem blée générale, en tra îne  la  
suspension  de l'avoca t en cause p a r  le C onseil de l'O rd re .

C ette  su sp en sio n  est p ro n o n cée  d 'o ffice  e t m êm e sans a u d itio n  de 
l'avoca t concerné  e t v a  ju sq u 'au  pa iem en t de la  cotisation.

L 'a s s u ra n c e  de  re s p o n s a b i l i té  p ro fe s s io n n e lle  ne  d é c h a rg e  p as  
l'avoca t de la  responsab ilité  pénale  qu 'il p o u rra it encourir en  raison  
d 'indélicatesses com m ises dans l'exercice  de la  profession.

T itre V III  -  D es honoraires

A rticle 62 - L 'h o n o ra ire  de l'avocat est la  légitim e rém u n éra tio n  du  
trav a il fourn i e t du  service rendu .

L 'h o n o ra ire  est fonction:

• de la  s tru c tu re  d u  cabinet,

• de la  n a tu re  de l'affaire,

• de l'im portance  d u  travail fourni,

• d u  service rendu ,

• du  ré su lta t obtenu,

• de la  no to rié té  de l'avocat,

• des ressources du  client.

Les honora ires son t lib rem en t déb a ttu s  en tre  l'avocat e t son client.

A rticle 63 - L 'avoca t a  d ro it en ou tre  à  des ém olum ents taxés d o n t le 
m o n ta n t e s t fixé  p a r  a r rê té  d u  G a rd e  des S ceau x , m in is tre  de  la  
Ju s tice .

A rtic le  64.- Les co n te s ta tio n s  c o n c e rn a n t le p a iem en t des fra is  e t 
h o n o r a i r e s  d e s  a v o c a ts ,  s o n t  o b l ig a to i r e m e n t  s o u m is e s  à



l 'ap p réc ia tio n  du  B â to n n ie r ou de son rep ré sen tan t, qu i te n te ra  de 
concilier les parties.

E n  c a s  d e  n o n - c o n c i l i a t io n ,  la  c o n te s t a t i o n  s e r a  s o u m is e  à 
l'app réc ia tion  de la  C o u r d 'ap p e l où l'avocat exerce ses activités.

Les d ébats on t lieu en  C ham bre  du  Conseil.

L 'a rrê t est re n d u  en C ham bre  du  Conseil. Il est susceptib le  de voies 
de recou rs conform ém ent au  d ro it com m un.

T itre I X :  D isposition s Transitoires

A rticle 65 - Les avocats exerçan ts en  R épublique  d u  C ongo à  la  date 
de  p ro m u lg a tio n  de  la  p ré s e n te  loi, s o n t in sc r its  d 'o ff ice , à  le u r  
dem ande, au  tab leau  de l 'O rd re  national.

L eu r inscrip tion  p re n d  effet à  la  da te  de leu r p rem ière  p res ta tio n  de 
serm ent.

E n  a t te n d a n t  l 'o rg a n is a t io n  de  la  fo rm a tio n  p ro fe s s io n n e lle  des 
avocats, le stage p rév u  à  l'artic le  27 a linéa 2 se ra  de 3 ans.

A rtic le  66 - T o u t congo la is  a y a n t ex e rcé  la  p ro fe ss io n  d 'a v o c a t à 
l 'é tran g e r ou ay an t ob ten u  à  l'é tran g e r des diplôm es d o n n an t accès à  
la  p ro fession  d 'avocat, p o u rra  dem an d er son in scrip tion  au  tab leau  
de l 'O rd re  national ou  su r la  liste des avocats stagiaires, sous réserve 
de rem plir les au tres  conditions p révues à  l'a rtic le  25 de la  p résen te  
loi.

A rticle 67 - T out congolais nom m é avocat stag iaire  an té rieu rem en t à 
la  p rom ulgation  de la  p résen te  loi, p o u rra  d em an d er au  C onseil de 
l 'O rd re  national son inscrip tion , soit au  tab leau  de l 'o rd re  national, 
soit su r la  liste des avocats stagiaires en fonction  d u  stage réellem ent 
effectué.

A rticle 68 - Les P ro cu reu rs  g én é rau x  a y an t exercé sous l'ancienne 
lé g is la t io n  les  fo n c tio n s  d e  B â to n n ie r , a u r o n t  d ro i t  a u  t i t r e  de 
"M em bre honora ire  d u  Conseil national de l 'O rd re  des avocats".



Les d ro its  e t avan tages a ttach és à  cette  qualité  se ro n t déterm inés p a r  
le R èglem ent in té rieu r de l 'O rd re  national.

A rticle 69 - E n  a tten d an t la  créa tion  d 'u n  O rd re  des avocats d ev an t 
la  C o u r  sup rêm e, seu ls se ro n t au to risé s  à  p o s tu le r  ou p  ai er, es 
a v o c a ts  in s c r i ts  à  l 'o r d r e  p o u v a n t  ju s t i f ie r  de  c in q  ( ) a n n e e s  
d 'ancienneté .

Titre X  : D ispositions fin a les

A rticle 70 - S on t abrogées tou tes  d ispositions an térieu res , con tra ires 
à  la  p r é s e n t e  lo i  e t  n o ta m m e n t  le  d é c r e t  d u  24 a o û t  1 9 3 0  
rég lem en tan t la  p rofession  d 'avoca t défenseur, l 'a rrê té  du  6 ao û t 1993 
in stitu an t le co rps d 'avocats  défenseurs ainsi que les a rrê té s  des 13 
décem bre 1934, 3 avril 1935 et 13 m ars 1947.

A rticle 71 - L a  p résen te  loi se ra  exécutée com m e loi de l'E ta t.





Annexe 3

L o i p o rta n t d ta tu t du Garde des Sceaux, 
m in istre de la  Justice





L oi n° 4  - 9 4  du 1er ju in  1994  
portan t s ta tu t du Garde dej Sceaux, M inistre de la  Justice

< * * % - *** - ^

L 'A ssem blée nationale  e t le S én a t o n t délibéré e t adopté,

Le P résid en t de la  R épublique  p ro m u lg u e ra  loi d o n t la  ten eu r suit:

A rtic le  1er - T oute p e rso n n e  nom m ée au x  fonc tions de G ard é  des 
S ceau x , M in is tr e  de la  J u s t i c e  de la  R é p u b liq u e  d u  C o n g o  est, 
d 'office, m ag is tra t hors h iérarch ie.

L a  q u a lité  de m ag is tra t s 'é te in t avec la  cessa tion  de  l 'ex erc ice  des 
fonctions de M in is tre  de la  Ju s tic e .

L es m a g is tra ts  d u  P a rq u e t  à  to u s  les n iv eau x , p o u r  l 'ex e rc ice  de 
l'ac tio n  pub lique , so n t p lacés sous l 'au to rité  d u  G ard e  des S ceaux, 
m in istre  de la  Ju s tic e .

A rticle 2 - Le G ard e  des Sceaux, m in istre  de la  Ju s tic e , est élu  au  
C o n se il s u p é r ie u r  de  la  m a g is tr a tu re  p a r  le P a r le m e n t r é u n i  en  
congrès. Il en  est le P rem ier V ice-président.

Le G arde  des Sceaux, m in istre  de la Justice* e t le P rem ier p rés id en t 
de la  C o u r suprêm e en  son t respectivem ent les p rem ier e t deuxièm e 
V ice-présidents".

A rtic le  3 - L a  p ré se n te  lo i se ra  in sé rée  au  J o u r n a l  O ffic ie l de  la  
R épublique  d u  C ongo et exécutée com m e loi de l'E ta t.
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Annexe 4

L o i p o rta n t in stitu tion  
du C onseil supérieur de la  m agistra ture



r

i



Loi n°024- 92 du. 20 août 1992
portan t institution du Conseil supérieur 

de La m agistrature

Le Conseil su p érieu r de la  R épub lique  a  délibéré  e t adopté:

Le P rés id en t de la  R épub lique  p rom ulgue la  loi d o n t la  te n e u r suit:

A rtic le  1er: Il est in stitué  au  sein  du  P o u v o ir jud iciaire , u n  o rgane 
collégial de décision dénom m é Conseil su p érieu r de la  m ag istra tu re .

A rtic le  2: L e C o n se il s u p é r ie u r  de la  m a g is tra tu re  e s t g a ra n t  de 
l'indépendance  du  p o u v o ir judiciaire.

A rticle 3: Le C onseil su p érieu r de la  m ag istra tu re  est p résidé  p a r  le 
P résid en t de la  R épublique, C h ef de l'É ta t.

Le P rem ier p rés id en t de la  C o u r suprêm e est le V ice-président.

A rtic le  A: Le C onseil su p é rie u r  de  la  m ag is tra tu re  est com posé de 
qu inze (15) m em bres d o n t d eux  (2) de d ro it e t tre ize  (13) élus.

S o n t m em bres élus p a r le P arlem en t réu n i en  congrès:

• Trois (3) m agistra ts de la  C o u r suprêm e;

• Q u a tre  (4) m ag istra ts  des C ours d 'appel, d o n t au  m oins u n
p a r  C o u r d 'appel;

• Q u a tre  m agistra ts des tr ib u n a u x  de g ran d e  instance

• D eu x  m agistra ts des tr ib u n a u x  d 'instance".

A rtic le  5: Les m ag is tra ts  c an d id a ts  à  l 'é lec tio n  d u  P a rle m e n t so n t 
désignés p a r  leu rs pairs.



C h aq u e  ca tég o rie  de ju r id ic tio n  p ré se n te  u n  n o m b re  de can d id a ts  
égal au  double des p laces qu i lu i son t a ttribuées.

A rticle 6: L a  d u rée  d u  m an d a t des m em bres élus es t de tro is  (3) ans. 
Ils son t rééligibles une  fois.

Les m odalités de l'é lection  des m em bres d u  C onseil su p érieu r de la  
m ag istra tu re  p a r  leu rs collèges électoraux , son t fixées p a r  décret.

S o n t élus dans les m êm es conditions un  su p p léan t p o u r  chacune des 
catégories énum érées à  l'artic le  4 de la  p résen te  loi.

A rtic le  7: L o rs q u 'u n e  v a c a n c e  se p ro d u i t  a v a n t la  d a te  n o rm a le  
d 'e x p i r a t io n  d es  m a n d a ts , le - s u p p lé a n t  p r e n d  la  p la c e . E n  cas  
d 'em pêchem en t de  ce dern ier, il e st p ro céd é  dan s le  délai de  tro is  (3) 
m ois, e t su iv a n t les m o d a lité s  p ré v u e s  a u x  a r tic le s  5 e t 6, à  u n e  
élection com plém entaire. Le m em bre ainsi élu  achève le m an d a t de 
son p rédécesseur.

C hapitre I I  -  A ttribu tion s

A rtic le  9: L e C o n se il s u p é r ie u r  de  la  m a g is t r a tu r e  p ro p o s e  les 
m ag istra ts au tres que  ceux  de la  C o u r suprêm e, à  la  nom ination  du  
P résid en t de la  R épublique.

A rticle 10: Le Conseil su p érieu r de la  m ag is tra tu re  veille à  ce que les 
n o m in a tio n s  d e s  m a g is tr a ts  o b é is s e n t  d 'u n e  p a r t  à  la  rè g le  de  
l'im partia lité  e t d 'a u tre  p a r t  au x  critè res de:

• l'ancienneté  dans la  profession,

• la  p ro b ité  m orale, e t

• le cu rsus professionnel

A rticle 11: Le C onseil su p érieu r de la  m ag is tra tu re  é tab lit e t p résen te  
la  liste des m ag istra ts  qu i rem p lissen t les conditions d 'éligibilité à  la  
C o u r suprêm e.



S o n t éligibles à  la  C o u r suprêm e, les m ag istra ts: de p rem ie r g rad e  
ay an t au  m oins qu inze  (15) années d 'an c ien n e té  d o n t d ix  (10) ans 
dans les ju rid ic tions ou au  m in istère  de la  Ju s tic e .

A rticle 12: Le Conseil su p érieu r de la  m ag istra tu re  exerce le pouvo ir 
d iscip linaire  su r les m ag istra ts conform ém ent à  la  loi p o rta n t s ta tu t 
de la  m ag istra tu re .

A rticle 13: L o rsque  l'indépendance  de la  m ag istra tu re  est en cause, le 
C o n se il s u p é r ie u r  de  la  m a g is t r a tu r e  m e t en  o e u v re  to u te s  les 
m e s u r e s  q u i  s 'im p o s e n t  p o u r  la  d é f e n d r e  e t  l a  p r é s e r v e r  
conform ém ent au x  tex tes en  vigueur.

A r t ic le  14: L e  C o n s e i l  s u p é r i e u r  d e  la  m a g i s t r a tu r e  c o n fè re  
l 'h o n o r a r i a t  a u  m a g is t r a t  a d m is  à  la  r e t r a i te  e t  q u i  r e m p li t  les  
conditions fixées p a r  décret.

C hapitre I I I  - Fonctionnem ent

A rticle 15: Le C onseil su p érieu r de la  m ag istra tu re  se réu n it de p lein  
d ro it en  d eu x  (2) sessions o rd inaires fixées à  la  deuxièm e qu inzaine 
d u  m ois de m ai e t à  la  p rem ière  qu inzaine d u  m ois de décem bre.

L a du rée  de chaque session ne p e u t excéder tro is  jours.

L e  C o n s e i l  s u p é r ie u r  d e  la  m a g is t r a tu r e  se  r é u n i t  e n  s e s s io n  
ex trao rd in a ire  su r  convocation d u  P résid en t de la  R épub lique  ou à  la  
dem ande de 2/3 de ses m em bres.

A rtic le  16: Les séances d u  C onseil su p é rieu r de la  m ag is tra tu re  se 
tien n en t à  huis-clos.

Les m em bres du  Conseil ainsi que  les personnes qu i assisten t à  titre  
q u e lc o n q u e  a u x  séan ces , so n t te n u s  au  s e c re t  d es  d é b a ts  e t  des 
délibérations. .

A rticle 17: Le S ec ré ta ria t d u  C onseil su p é rieu r de la  m ag is tra tu re  est 
assu ré  p a r  le m in istère de la  Ju s tic e .



A rtic le  18: Le S e c ré ta r ia t d u  C onseil su p é r ie u r  de la  m ag is tra tu re  
assure:

• la  gestion  adm in istra tive  et financière  du  Conseil

• la  p rép a ra tio n  des sessions e t des dossiers

• la  réd ac tio n  des p ro cès-v e rb au x  des séances e t des actes du  
Conseil

Les règ les d 'o rg an isa tio n  e t de fo n c tio n n em en t d u  S ec ré ta ria t son t 
d é te rm in é e s  p a r  d é c re t  d u  P ré s id e n t  de  la  R é p u b liq u e  p r is  s u r  
p roposition  du  Conseil su p é rieu r de la  m agistra tu re .

Les créd its nécessaires au  fonctionnem ent d u  C onseil su p érieu r de la  
m a g is tra tu re  so n t in sc rits  au  b u d g e t de  l 'É ta t  au  t i tre  d u  C onseil 
su p é rieu r de la  m ag istra tu re .

A rticle 19: L 'o rd re  du  jo u r des sessions est a rrê té  p a r  le P résid en t de 
la  R épub lique  su r p roposition  d u  Secré ta ire  général.

Les convocations son t ad ressées au x  m em bres du  Conseil, au  m oins 
qu inze (15) jo u rs  av an t la  ten u e  de chaque session.

A rtic le  20: E n  cas d 'em p êch em en t, le P ré s id e n t de  la  R ép u b liq u e  
p e u t  d é lé g u e r  a u  P r e m ie r  m in is t r e ,  l a  p r é s id e n c e  d u  C o n s e il  
su p érieu r de la  m ag is tra tu re  lo rsq u 'il s ta tu e  su r la  nom ination  des 
m agistrats.

A rticle 21: Le P ré s id en t de la  C o u r suprêm e convoque et p résid e  le 
Conseil su p érieu r de la  m ag is tra tu re  lo rsqu 'il siège com m e C onseil de 
discipline.

A rtic le  22: L es d éc isions d u  C onseil so n t p risé s  à  la  m a jo rité  des 
m em bres présen ts.

P o u r  la  v a l id i t é  d e s  d é c is io n s  d u  C o n s e i l  s u p é r i e u r  d e  la  
m ag istra tu re , onze (11) m em bres au  m oins do iven t ê tre  présen ts.

L o rsqu 'il siège en  C onseil de discipline, la  p résence  de n e u f  (9) au  
m oins de ses m em bres est requise.



A rtic le  23: L e  C o n se il d e  d is c ip l in e  s ta tu e  c o n fo rm é m e n t a u x  
dispositions pe rtin en tes  de la  loi p o rta n t s ta tu t de la  m ag istra tu re .

A rticle 2-4: S on t abrogées les d ispositions an té rieu res con tra ires à  la  
p résen te  loi, no tam m en t les d ispositions y  relatives de la  loi n° 53/83 
du  21 avril 1983 p o rta n t réo rgan isa tion  de la  Ju s tic e  en R épub lique  
p o p u la i r e  d u  C o n g o , l a  lo i  n° 5 /6 2  d u  20  j a n v ie r  1 9 6 2  s u r  
l 'o rg a n is a t io n  e t le  fo n c t io n n e m e n t  d u  C o n se il s u p é r ie u r  de  la  
m ag istra tu re  et l 'o rdonnance  n° 64-7  du  24 février 1964 m odifian t les 
articles 2 e t 10 de la  loi n° 5-62 d u  20 jan v ie r 1962 relative au  Conseil 
su p é rieu r de la  m agistra tu re ,

C hapitre IV  - D isposition s diverses

A rtic le  25: L a  p ré se n te  loi se ra  p u b liée  au  J o u r n a l  O ffic ie l de la  
R épub lique  du  C ongo e t exécutée com m e loi de l'É ta t.
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L oi n°29  - 9 4 du 18 octobre 1994  
portan t institution du Conseil Supérieur 

de la  m agistrature

L 'A ssem blée nationale  e t le S én a t on t délibéré e t adopté:

Le P rés id en t de la  R épub lique  p rom ulgue la  loi d o n t la  ten eu r suit:

A rtic le  1er: L a  lo i n° 024 d u  20 a o û t 1992 p o r ta n t  in s titu tio n  du  
C onseil su p érieu r de la  m ag is tra tu re  est m odifiée ainsi q u ’il suit:

A rtic le  3 (n o u v eau ): "Le C onseil su p é rie u r  de  la  m a g is tra tu re  est 
p résidé  p a r  le P résid en t de la  R épub lique, C h ef de l 'É ta t.

Le G ard e  des Sceaux, m in istre  de la  Ju s tic e , e t  le P rem ier p résid en t 
de la  C o u r suprêm e en son t respectivem ent les p rem ie r e t deuxièm e 
V ice-présidents ".

A rtic le  4 (n o u v eau ): "Le C onse il su p é rie u r  de  la  m a g is tra tu re  est 
com posé de qu inze  (15) m em bres d o n t d eux  de d ro it e t tre ize  (13) 
élus.

S o n t m em bres élus p a r  le P arlem en t réu n i en congrès:

• Le G arde  des Sceaux, m in istre  de la  Ju s tice ;

• Trois m ag istra ts de la  C o u r suprêm e;

• Trois m agistra ts de la  C o u r d 'appel;

• Q u a tre  m agistra ts des tr ib u n a u x  de g ran d e  instance

•  D eu x  m agistra ts des tr ib u n a u x  d 'instance".



A rtic le  5 (n o u v e a u ) :L e s  m a g is tra ts  c a n d id a ts  à  l 'é le c tio n  p a r  le 
P a rlem en t, a d re s se n t le u r  c a n d id a tu re  au  C onseil su p é r ie u r  de la  
m ag istra tu re .

A rticle 6 (nouveau): L a  du rée  d u  m an d a t des m em bres élus est de 
tro is  (3) ans. Ils son t rééligibles une  fois.

E s t  é lu  d a n s  les m êm es c o n d it io n s , u n  s u p p lé a n t  p o u r  c h a q u e  
m em b re  d u  C onseil su p é rie u r  de la  m a g is tra tu re  à  l 'e x c e p tio n  du  
G arde  des Sceaux,

A rticle 10 ( nouveau): Le C onseil su p érieu r de la  m ag is tra tu re  veille à  
ce que les nom inations des m agistra ts obéissen t d 'u n e  p a r t  à  la  règle 
de l'im partia lité  et d 'a u tre  p a r t  au x  critè res suivants:

• la  p ro b ité  m orale;

• le cu rsus professionnel

A rtic le  11 (nouveau): Le P rés id en t de la  R épub lique , P rés id en t du  
C onseil su p érieu r de la  m ag istra tu re , é tab lit e t p résen te  la  liste des 
m a g is t r a ts  so u m is  à  l 'é le c t io n  d u  P a r le m e n t  e t  r e m p lis s a n t  les  
conditions d 'éligibilité ci-après:

•  jo u ir  d 'u n e  b o n n e  rrçoralité a tte s té e  p a r  u n e  e n q u ê te  de
m oralité  d iligentée p a r  les services com pétents;

• ê tre  m ag is tra t de p rem ie r g rad e  ay an t au  m oins d ix  (10)
années effectives d 'an c ien n e té  d o n t d eux  (2) ans dans les 
ju rid ic tions.

P e u v e n t ég a le m e n t ê tre  é lig ib les à  la  C h a m b re  a d m in is tra tiv e  e t 
financière  de la  C o u r suprêm e, les m ag istra ts  rem plissan t la  p rem ière  
cond itio n  e t to ta lisa n t au  m oins douze  (12) an s  d 'a n c ie n n e té  dan s 
leu r ad m in istra tion  d 'o rig ine  ou  ay an t été nom m és e t ex e rçan t à  la  
C o u r suprêm e depuis p lus de c inq  (5) années sans in te rru p tio n .

A rtic le  2: L a  p ré s e n te  lo i s e ra  in sé ré e  au  J o u r n a l  O ffic ie l de la  
R épub lique  d u  C ongo et exécutée com m e loi de l'E ta t.



Annexe 5

L o i p o rta n t organisation  
e t fonctionnem ent de La Cour suprêm e





L oi n °0 2 5 - 92 du 2 0 août 1992 
portan t organisation e t fonctionnem ent 

de La Cour suprême

Le C onseil su p é rieu r de la  R épublique  a  délibéré  et adopté:

Le P résid en t de la  R épub lique  p rom ulgue la  loi d o n t la  te n e u r suit:

T itre I  - Compétence de la  Cour suprêm e

A rtic le  1er: L a  C o u r suprêm e est la  p lu s h au te  ju rid ic tion  nationale. 
E lle a  son siège à  Brazzaville.

Son  re sso rt com prend  l'ensem ble du  te rrito ire  na tional e t son pouvoir 
de contrô le  ju rid ic tionnel p o rte  su r tou tes les au tres  ju rid ictions.

A rticle 2: L a  C our suprêm e re n d  des a rrê ts  e t ém et des avis su r les 
e n g ag em en ts  in te rn a tio n a u x  e t les ac tes  rég lem en ta ire s  g én érau x , 
lo rsqu 'e lle  en est saisie.

A rticle 3: L a  C our suprêm e se p rononce  su r lés recou rs p o u r  excès 
d e  p o u v o ir  fo rm é s  c o n tr e  d es  d é c is io n s  é m a n a n t  d es  d iv e r s e s  
au to rités rég lem entaires.

A rticle 4: L a  C o u r suprêm e se p ro n o n ce  su r les pourvo is en cassation  
p o u r  in c o m p é te n c e , v io la tio n  de  la  lo i o u  de  la  c o u tu m e  e t des 
p r in c ip e s  d u  d ro i t  d ir ig é s  c o n tre  les  d é c is io n s  ju r id ic t io n n e lle s  
r e n d u e s  en  d e rn ie r  r e s s o r t  e t en  to u te s  m a tiè re s  p a r  to u te s  les 
ju r id i c t i o n s  e t  p a r  le s  o rg a n is m e s  a d m in i s t r a t i f s  à  c a r a c tè r e  
ju r id ic tio n n e l a in s i q u e  c o n tre  les d éc isions o u  re c o m m a n d a tio n s  
e x é c u to i r e s  d e s  c o n s e i ls  d 'a r b i t r a g e  o u  d e s  c o m m is s io n s  d e  
recom m andation .

A rticle 5: L a  C o u r suprêm e est en  ou tre  com péten te  p o u r  connaître:



1. des dem andes en  révision;

2. d e s  rè g le m e n ts  de  ju g e s  p o u r  t r a n c h e r  les  c o n flits  de 
com pétence surgis en tre  les ju rid ic tions correctionnelles;

3. des dem andes de  ren v o i d 'u n e  ju rid ic tio n  à  u n e  a u tre  en 
m atière crim inelle, correctionnelle  ou de police p o u r  cause 
de suspicion légitim e, de sû re té  pub lique, d 'in te rru p tio n  du  
cours de la  justice  ou p o u r  une  bonne adm in istra tion  de la 
justice;

4. d es  d e m a n d e s  d e  p r is e  à  p a r t ie  c o n tre  u n e  ju r id ic t io n  
en tière  ou  contre  un  m ag istra t individuellem ent;

5. des con trarié tés des décisions ju rid ic tionnelles ren d u es en 
d e rn ie r  re sso rt en tre  les m êm es p a rtie s  e t su r  les m êm es 
m oyens p a r  d ifférentes ju rid ictions;

6. des crim es e t délits com m is p a r  les m agistrats;

7. des pourvois en cassation  avec d ro it d 'évocation  con tre  les 
décisions rendues p a r  les cours crim inelles.

8. des pourvo is en cassation  avec d ro it d 'évocation  con tre  les 
décisions ren d u es p a r  les cours crim inelles.

A rtic le  6: L a  C o u r su p rêm e p e u t ê tre  co n su ltée  su r  les p ro je ts  de 
règlem ents gén érau x  p a r  le g ouvernem en t e t su r to u tes les questions 
p o u r lesquelles son in te rven tion  est p rév u e  p a r  lés lois e t règlem ents. 
E lle donne égalem ent des avis su r to u tes  les questions qu i lu i son t 
s o u m is e s  p a r  le  P r é s id e n t  d e  la  R é p u b l iq u e ,  les m e m b re s  d u  
g o u v e rn e m e n t e t c e u x  d es  b u r e a u x  d es  d e u x  (2) c h a m b re s  d u  
Parlem ent.

A rtic le  7: L a  C o u r su p rêm e  co n trô le  l 'a c tiv ité  ju rid ic tio n n e lle  des 
cours et tr ibunaux .



Chapitre I  - Led mem bres de La Cour suprême

A rtic le  8: L a  C o u r su p rêm e  est com posée d 'u n  P rem ie r p résid en t, 
d 'u n  V ice-président, de c in q  (5) p résiden ts de cham bres e t de onze 
(11) juges. Le M in istè re  pub lic  es t constitué  p a r  le P ro cu reu r général 
p rès la  C o u r suprêm e. Il est assisté  d 'u n  P rem ier avocat généra l et de 
cinq  avocats généraux .

A r tic le  9: L es m a g is t r a ts  d e  la  C o u r  s u p rê m e  s o n t  é lu s  p a r  le 
P arlem en t réun i en congrès p a rm i les m agistra ts de l 'O rd re  jud icia ire  
rem plissan t les conditions ci-après:

• ê tre  m ag istra t de p rem ie r grade, d e rn ie r échelon

• ay an t au  m oins qu inze  (15) ans d 'anc ienne té  d o n t d ix  (10) 
ans dans les ju rid ic tions ou les services du  m in istère de la  
Ju s tice .

T o u te fo is  p e u v e n t ê tre  é lig ib le s  à  la  C h a m b re  a d m in is tra t iv e  e t 
financière  de la  C o u r suprêm e, les m ag istra ts  rem p lissan t les d eux  
p re m iè re s  c o n d itio n s  e t to ta l is a n t  au  m o in s q u in z e  (15 ) a n n é e s  
d 'anc ienne té  dans leu r adm in istra tion  d 'o rig ine e t sep t (Z) ans dans la  
m ag istra tu re .

A rtic le  10: L a  liste des m ag istra ts  soum is à  l'é lec tion  est é tab lie  et 
p résen tée  au  P arlem en t p a r  le C onseil su p érieu r de la  m ag istra tu re .

A  l'excep tion  du  P rem ier p rés id en t et du  P ro c u re u r généra l p rès la  
C o u r suprêm e, élus à  leu rs fonctions respectives à  la  m ajorité  absolue 
p a r  le C o n g rè s , les v in g t tro is  (23) m a g is tra ts  é lus à  la  m a jo rité  
sim ple son t nom m és au x  em plois de la  C our suprêm e p a r d écre t du  
P résid en t de la  R épub lique  su r p roposition  d u  Conseil su p érieu r de 
la  m ag istra tu re .

S a u f  cas  d e  c o n d a m n a tio n  p o u r  d é lit  o u  c rim e , d 'in d ig n i té ,  de  
d é m e n c e  o u  d 'e m p ê c h e m e n t  d é f in i t i f ,  ils s o n t  in a m o v ib le s  e t 
dem eu ren t en  fonction ju sq u 'à  l'âge de la  re tra ite  fixé à  65 ans.



A rtic le  11: L e V ic e -p ré s id e n t, le  P re m ie r  a v o c a t g é n é ra l  e t les 
p résid en ts  de ch am b res  so n t nom m és p a rm i les m ag is tra ts  élus les 
p lus anciens en grade.

A rtic le  12: A v a n t d 'e n t r e r  en  fo n c tio n , les m e m b re s  de  la  C o u r  
suprêm e p rê te n t se rm en t d ev an t le P a rlem en t réu n i en  congrès, le 
serm ent suivant:

"Je  ju re  de b ien  e t fidèlem ent rem p lir  m a  fonction, de 
l 'e x e rc e r  en  to u te  im p a r tia li té , d a n s  le re s p e c t  de la  
C onstitu tion , de g a rd e r le secre t des délibérations e t des 
v o tes , de n e  p re n d re  a u c u n e  p o s itio n  p u b liq u e  e t ne 
d o n n e r  a u c u n e  c o n s u l ta t io n ,  à  t i t r e  p r iv é ,  s u r  le s  
questions re levan t de la  com pétence de la  C our e t de me 
conduire  en to u t com m e u n  digne e t loyal m agistrat".

A cte est donné de la  p res ta tio n  de serm ent.

A r tic le  13: L es m e m b re s  de  la  C o u r  s u p rê m e  ne  p e u v e n t  ê t r e  
p o u rsu iv is , a r rê té s , d é te n u s  o u  ju g é s  en  m a tiè re  p é n a le  q u 'a v e c  
l'au to risa tion  d u  b u re a u  de la  Cour.

A rtic le  14: L a  d em an d e  en  ré c u sa tio n  d 'u n  m a g is tra t  de la  C o u r 
su p rêm e  d o it ê tre  m otivée e t ad ressée  au  P re m ie r  p ré s id e n t de la  
C o u r  s u p rê m e  q u i  s t a tu e  p a r  u n e  o r d o n n a n c e ,  la q u e l le  n 'e s t  
susceptib le d 'au cu n e  voie de recours.

A r tic le  15: L es m e m b re s  de  la  C o u r  p o r te n t  a u x  a u d ie n c e s  u n  
costum e fixé p a r  d écre t e t qu i varie  selon la  n a tu re  de l'aud ience.

A r tic le  16: L es m a g is t r a ts  de  la  C o u r  su p rê m e  p e rç o iv e n t  u n e  
rém u n éra tio n ,q u i com prend  le tra item en t e t ses accessoires.

Ce tra item en t est fixé p a r  d écre t p ris  en  Conseil des m inistres.

A rtic le  17: E n  to u te s  m atiè res qu i ne  so n t p as  p rév u es  au  p ré se n t 
chapitre , le s ta tu t de la  m ag is tra tu re  est applicable.



A rticle 18: Le P rem ier p ré s id en t est chargé de l'adm in istra tion  e t de 
la  discipline de la  C o u r suprêm e.

Il est assisté du  b u re a u  de la  Cour.

Le b u reau  de la  C o u r suprêm e est form é d u  P résiden t, du  P ro c u re u r 
général, d u  V ice-président, d u  P rem ier avocat général, des P résiden ts 
de cham bres e t de c inq  (5) avocats généraux .

A rticle 19: Le G reffe de la  C o u r suprêm e est dirigé p a r  le G reffier en 
c h e f  q u i  a s s u re  le  S e c r é ta r ia t  d ès  c h a m b re s  e t d e  l 'A ss e m b lé e  
générale  consultative. Il est choisi parm i le p lus g radé  des greffiers en 
ch ef des cou rs e t tr ib u n a u x  de la  R épublique.

L e G re ff ie r  en  c h e f  e s t a ss is té  d 'a u ta n t  de  g re ff ie rs  q u e  la  C o u r  
estim era nécessaire  au  fonctionnem ent régu lier du  G reffe.

Le G reffier en chef e t les greffiers son t nom m és p a r a rrê té  du  G arde  
des Sceaux, m in istre  de la  Ju s tic e .

Chapitre III - Les form ations de la. Cour suprême

A rticle 20: L a  C our suprêm e com prend  les form ations suivantes: 1

• la  cham bre  civile

• la  cham bre adm in istra tive et financière

• la  cham bre pénale

• la  cham bre com m erciale

• la  cham bre  sociale

• la  cham bre m ixte

• les cham bres réunies

• l'A ssem blée générale  consultative



A rtic le  21: L e P re m ie r  p ré s id e n t  de  la  C o u r  su p rê m e  p ré s id e  la  
c h a m b re  m ix te , le s  c h a m b re s  r é u n ie s  e t  l 'A s s e m b lé e  g é n é ra le  
consultative ainsi que  to u te  fo rm ation  de la  C o u r suprêm e lo rsqu 'il le 
juge convenable.

Il est supp léé  à  la  p ré s id en ce  de la  ch am b re  m ixte, des ch am b res 
réun ies e t de l'A ssem blée générale  consulta tive p a r  le V ice-président 
et, à  défaut, p a r  le P résid en t de cham bre  le p lus ancien.

A rtic le  22: Les p ré s id e n ts  dé ch am b res  p ré s id e n t le u rs  ch am b res  
respectives. Ils son t suppléés en  cas d 'absence  ou d 'em pêchem en t p a r  
le p lus ancien des m ag istra ts  de la  cham bre.

A rtic le  23: A  l 'e x c e p tio n  des c h a m b re s  ré u n ie s , c h a q u e  ch am b re  
com prend  le P résid en t de cham bre  e t deux  (2) m agistrats.

D an s le cas où u n e  fo rm ation  de jugem en t ne p e u t ê tre  va lab lem ent 
c o n s ti tu é e , d es  ju g e s  in té r im a ire s  p e u v e n t  ê tr e  p ro v is o ire m e n t  
appelés à  siéger; Ils son t désignés p a rm i les m ag istra ts d u  Siège des 
C o u rs  d 'a p p e l p a r  o rd o n n a n c e  d u  P re m ie r  p ré s id e n t  de la  C o u r 
su p rêm e  et, en  cas d 'ab sen ce , d 'e m p ê c h e m e n t ou  de ca ren ce , p a r  
o rdonnance  d u  V ice-président de la  C o u r suprêm e.

L es ju g es in té rim a ire s  ne  p e u v e n t p a s  s iég e r d an s  les a ffa ire s  au  
jugem en t desquelles ils o n t déjà  partic ipé.

A rticle 24: Les cham bres réun ies co m p ren n en t sous la  p résidence  du  
P rem ier p rés id en t de la  C o u r suprêm e ou, à  défaut, de son suppléant, 
les m em bres de la  cham bre  civile, ceux  de la  cham bre adm inistra tive 
e t f in a n c iè re , c e u x  d e  la  c h a m b re  p é n a le , c e u x  de  la  c h a m b re  
com m erciale e t ceux  de la  cham bre sociale.

E lle s  so n t c o m p é te n te s  p o u r  s ta tu e r  s u r  le  p o u rv o i en  c a ssa tio n  
lo rsq u 'ap rè s  cassa tion  d 'u n  p rem ie r a r rê t  en  d e rn ie r  re sso r t re n d u  
dan s la  m êm e affaire , e n tre  les m êm es p a rtie s , le  seco n d  a r rê t  est 
a ttaqué .

L es c h a m b re s  ré u n ie s  so n t sa isies p a r  u n  a r r ê t  de  la  c h a m b re  à 
laquelle l'affaire est d istribuée.

A rtic le  25: L a  ch am b re  m ix te  e s t c o m p é ten te  p o u r  c o n n a ître  des 
p o u rv o is  exercés d an s  les cas a y a n t d o n n é  lieu  à  des d iv erg en ces 
d 'in te rp ré ta tio n  de la  loi p a r  d eu x  o u  tro is  cham bres.



Elle es t saisie p a r  o rd o n n an ce  p a r  le P rem ie r p ré s id en t de la  C o u r 
suprêm e, so it su r son  in itia tive  p ro p re , so it su r  celle des p résid en ts  
des cham bres in téressées.

A rticle 26: L a  cham bre  civile es t com péten te  en  m atière  civile.

A rticle 27: L a  cham bre pénale  est com péten te  en  m atière pénale. Elle 
juge  en p rem ie r e t d e rn ie r re sso rt les crim es e t les délits com m is p a r  
les m agistra ts non  justic iab les de la  H au te  C o u r de Ju s tice .

E lle a  le d ro it d 'évocation  en  m atière  crim inelle. Ce d ro it d 'évocation  
est facultatif.

A rticle 28: L a  cham bre  adm in istra tive  e t financière  est com péten te  en 
m a tiè re  a d m in is tra tiv e . E lle  re ç o it  les re c o u rs  fo rm és  c o n tre  les 
décisions de la  C our des com ptes.

A rticle 29: L a  cham bre sociale est com péten te  en  m atière sociale.

A rtic le  30: L a  c h a m b re  co m m erc ia le  e s t c o m p é te n te  en  m a tiè re  
com m erciale.

A rticle 31: L 'A ssem blée généra le  consultative com prend: le P rem ier 
p ré s id e n t de la  C o u r suprêm e, le V ice-p résiden t, les p ré s id en ts  de 
cham bres, le P ro c u re u r  g én éra l p rès  la  C o u r suprêm e, lés avocats 
généraux , les juges.

A rtic le  32: L 'A ssem blée g énéra le  consu lta tive  est co m péten te  p o u r  
ren d re  les avis consulta tifs p rév u s à  l'a rtic le  6 ci-dessus.

A rtic le  33: Les avis de l'A ssem blée généra le  consu lta tiv e  et, d 'u n e  
m an iè re  g én éra le , ses décisions, so n t p rises  à  la  m ajo rité  abso lue , 
chaque m em bre de l'A ssem blée ne d isposan t que  d 'u n e  voix.

L e s  o p in io n s  d is s id e n te s  a in s i  q u e  le u r s  m o tif s  p e u v e n t  ê t r e  
m en tionnés à  la  suite de l'op in ion  de la  m ajorité  e t de ses m otifs.

A rtic le  34: Le g o u v e rn em en t p e u t d ésig n er a u p rè s  de  l'A ssem blée 
générale  consultative, p o u r  chaque affaire en  qualité  de com m issaire 
d u  g o u v e rn e m e n t, des p e rso n n e s  q u a lifiées  q u i so n t c h a rg é e s  de



p ré se n te r  le p o in t de vue  d u  g o u v ern em en t e t sa  m otivation , e t de 
fou rn ir à  l'A ssem blée tou tes  ind ications utiles.

Le com m issaire d u  g o uvernem en t p a rtic ip e  a u x  déb a ts  su r l'affa ire  
p o u r  laquelle il a  été désigné, m ais n 'a  pas de vo ix  délibérative.

A rticle 35: Le P ro c u re u r  p rè s  la  C o u r sup rêm e occupe le siège du  
M in istè re  public  dev an t tou tes  les fo rm ations de la  C o u r suprêm e.

Il est secondé p a r  le P rem ier avocat généra l e t des avocats gén érau x  
q u 'il  affec te  in d iv id u e llem en t à  u n e  ou  p lu s ie u rs  fo rm atio n s  de la  
Cour.

Il p résen te  des réqu isitions écrites su r chaque affaire d ev an t v en ir à 
l 'au d ien ce . Il p eu t, s 'il le ju g e  u tile , o ccu p e r le siège du  M in is tè re  
pub lic  dev an t to u tes  les ju rid ic tions nationales.

Il a  au to rité  su r tous les P a rq u e ts  de la  R épub lique  qu i p eu v en t être 
requ is p a r  lu i au x  fins d 'en g ag er ou  de faire  engager des p ou rsu ites 
ou  de  sa is ir  te l ju g é  d 'in s tru c tio n  ou  te lle  ju r id ic tio n  de ju g e m e n t 
com pétente.

A rticle 36: L orsqu 'ils  reço iven t des p résid en ts  des tr ib u n a u x  e t des 
cours d 'ap p e l le relevé m ensuel des affaires enrôlées au x  d ifférentes 
au d ien ces  a in si q u e  des déc is io n s p rise s , le P ré s id e n t de la  C o u r 
su p rê m e  e t le P ro c u re u r  g é n é ra l p rè s  la  C o u r  su p rê m e  fo n t a u x  
différentes ju rid ic tions les rem arq u es qu 'ils ju g en t opportunes.

A rticle 37: L 'A ssem blée in té rieu re  de la  C o u r suprêm e délibère  su r 
les questions co n cern an t la  vie de la  C o u r e t p e u t com pléter les règles 
d 'o r g a n is a t io n  e t  d e  f o n c t io n n e m e n t  d e  la  C o u r  e n  p r e n a n t  le 
règlem ent de la Cour.

Le b u reau  de la  C o u r suprêm e est p résidé  p a r  le P rem ier p rés id en t 
ou, en  cas d 'ab sen ce  ou  d 'em p êch em en t, p a r  le P ro c u re u r  gén éra l 
p rès la  C o u r suprêm e.

Le b u reau  de la  C o u r suprêm e supplée l'A ssem blée in té rieu re  en  cas 
de carence dans son  action  réglem entaire.



T itre  I I I  - D u p o d itio ru  d i v e r s

A rtic le  38: L a  p ro c é d u re  su iv ie  d e v a n t la  C o u r  su p rêm e  es t celle 
p rév u e  p a r  le C ode de p ro céd u re  civile, com m erciale, adm in istra tive 
et financière.

A rtic le  39: L a  p ré se n te  lo i se ra  p u b liée  au  J o u r n a l  O ffic ie l de la  
R épub lique  d u  C ongo et exécutée com m e loi de l'E ta t.





L oi n °3 0 -9 4 du 18 octobre 1994  
m odifiant la  loi n °025-92 du 2 0  août 1992 

portan t organisation e t fonctionnem ent 
de la  Cour suprême

L 'A ssem blée nationale  e t le S én a t on t délibéré  e t adopté,

Le P résid en t de la  R épub lique  p rom ulgue la loi d o n t la  ten eu r su it :

A rtic le  1er: L a  loi n° 025 du  20 ao û t 1992 p o r ta n t o rg an isa tio n  et 
fonctionnem ent de la  C o u r suprêm e est m odifiée ainsi qu 'il suit:

A rticle 5 (nouveau): L a  C o u r suprêm e est en ou tre  com péten te  p o u r 
connaître :

1. des dem andes en  révision;

2. des rè g le m e n ts  d es  ju g e s  p o u r  t r a n c h e r  les c o n flits  de 
com pétence surgis en tre  les ju rid ictions;

3. des dem andes de ren v o i d 'u n e  ju rid ic tio n  à  u n e  a u tre  en 
m atière  crim inelle, correctionnelle  ou de police p o u r  cause 
de suspicion légitim e, de sû re té  pub lique, d 'in te rru p tio n  du  
cours de la  justice  ou p o u r une  bonne  adm in istra tion  de la  
justice;

A. d es  d e m a n d e s  de  p r is e  à  p a r t ie  c o n tre  u n e  ju r id ic t io n  
en tière  ou  con tre  u n  m ag istra t individuellem ent;

5. des con trarié tés des décisions ju rid ictionnelles ren d u es en 
d e rn ie r  re s so r t e n tre  les m êm es p a rtie s  e t su r  les m êm es 
m oyens p a r  d ifférentes jurid ictions;

6. des crim es et délits com m is p a r  les m agistrats;

7. des pourvois en cassation  avec d ro it d 'évocation  con tre  les 
décisions rendues p a r  les cours crim inelles.



A rtic le  6 (n o u v eau ): L a  C o u r su p rêm e  p e u t  ê tre  co nsu ltée  su r les 
p ro je ts de règ lem ents g én érau x  p a r  le g ouvernem en t e t su r to u tes  les 
questions p o u r lesquelles son in te rv en tio n  est p rév u e  p a r  les lois et 
règlem ents.

Elle donne égalem ent des avis su r  to u tes  les questions qu i lu i son t 
s o u m is e s  p a r  le  P r é s id e n t  d e  la  R é p u b l iq u e ,  le s  m e m b re s  d u  
gouvernem ent et ceux  des b u reau x  des d eux  cham bres d u  P arlem ent.

L a  C o u r  su p rê m e  p e u t  a in s i ê tre  co n su lté e  sous ré se rv e  d e  tro is  
conditions:

1. • I l  f a u t  q u e  le s  d is p o s i t io n s  lé g a le s  e t  r é g le m e n ta i re s
rég issan t la  m atière  n 'y  fassen t pas obstacle;

2. Il fau t que  l'au to rité  investie  d u  pou v o ir de d écider ne se 
considère pas liée p a r  l'avis ou la  p ro position  form ulée;

3. A  l'excep tion  d u  P rés id en t de la  R épublique , du  P rem ier 
m in istre  e t des P résid en ts  des d eu x  cham bres, il fa u t que 
l 'au to rité  qui saisit la  C o u r suprêm e a it com pétence su r la 
ou les questions su r lésquelles elle souhaite ob ten ir l'avis de 
la  C o u r suprêm e.

A rtic le  8 (nouveau): L a  C o u r sup rêm e est com posée d 'u n  P rem ie r 
présiden t, d 'u n  V ice-président, de c inq  (5) p résiden ts  de cham bres et 
de h u it (8) juges, so it au  to ta l qu inze (15) juges.

Le M in is tè re  p u b lic  est co n stitu é  p a r  le P ro c u re u r  g én éra l p rè s  la  
C o u r suprêm e. Il est assisté d 'u n  P rem ier A vocat généra l e t de  deux  
A vocats généraux .

Le P rem ie r p ré s id e n t de  la  C o u r su p rêm e  e t le P ro c u re u r  g énéra l 
p rès  cette  C our d isposen t d 'u n  cab inet d o n t la  com position  e s t fixée 
p a r  d écre t p ris  en  C onseil des m inistres.

Les au tre s  m ag is tra ts  d u  S iège e t d u  P a rq u e t de  la  C o u r sup rêm e 
so n t a ss is té s  de c o lla b o ra te u rs  d o n t le n o m b re  e t la  q u a lité  so n t 
déterm inés p a r  d éc re t p ris  en C onseil des m inistres.

A rticle 9 (nouveau): Les qu inze  (15) m ag istra ts  d u  Siège de la  C our



sup rêm e e t les q u a tre  (4) m ag istra ts  d u  M in istè re  p u b lic  so n t élus 
p a r  le P arlem en t réu n i en  C ongrès, parm i les m agistra ts de l’O rd re  
jud iciaire  rem plissan t les conditions ci-après:

• jo u ir  d 'u n e  b o n n e  m o ra lité  a tte s té e  p a r  u n e  e n q u ê t e  de 
m oralité  diligentée p a r  les services com pétents;

• ê tre  m ag is tra t de p rem ie r g rad e  ay an t au  m oins d ix  (10) 
années effectives d 'anc ienne té  d o n t deux  (2) ans dans les 
ju rid ic tions.

P e u v e n t ég a lem en t ê tre  é lig ib les à  la  C h a m b re  a d m in is tra tiv e  e t 
financière de la  C o u r suprêm e, les m ag istra ts rem plissan t la  p rem ière  
c o n d i t io n  e t  to t a l i s a n t  a u  m o in s  d o u z e  (1 2 ) a n n é e s  e f fe c t iv e s  
d 'ancienneté  dans leu r adm in istra tion  d 'o rig ine ou ay an t été nom m és 
e t ex erçan t à  la  C o u r suprêm e depuis plus de cinq (5) années sans 
in te rrup tion .

Les m em bres de la  C o u r suprêm e ne p eu v en t a p p a rte n ir  ni à  u n  p a rti 
po litique ni à  u n  syndicat.

Ils ne p eu v en t, n i en pub lic , n i en  p riv é , d o n n e r  des avis su r  des 
problèm es politiques.

Ils do iven t s 'ab sten ir d 'assis te r au x  réun ions po litiques ou  syndicales 
susceptib les de p o rte r  a tte in te  à  leu r im partialité , à  leu r h o n n eu r e t à  
leu r considération.

A rticle 10 (nouveau): L a  liste des m ag istra ts  soum is à  l'é lection  d u  
P arlem en t est établie et p résen tée  p a r  le P résid en t de la  R épublique, 
P résid en t d u  C onseil su p érieu r de la  m agistra tu re .

E n  cas de vacance de poste  à  la  C o u r suprêm e dû m en t consta tée  p a r  
le  C o n se il s u p é r ie u r  de  la  m a g is t r a tu re ,  le  P a r le m e n t  r é u n i  en  
C o n g rès  y  p o u rv o it, co n fo rm ém en t à  l 'a lin é a  p re m ie r  d u  p ré s e n t 
a r t ic le  d a n s  les  t ro is  (3 ) m o is q u i s u iv e n t  la  c o n s ta ta t io n  de  la  
vacance.

S a u f  cas  de  c o n d a m n a tio n  p o u r  d é lits  e t c rim es, d 'in d ig n ité , de  
dém ence , de dém ission , de décès ou  d 'e m p ê c h e m e n t défin itif, les 
m em b res  de la  C o u r  su p rê m e  so n t in am o v ib les  e t d e m e u re n t en



fo n c tio n  ju s q u 'à  la  re tra ite  o u  à  la  su ite  d 'u n e  cessa tio n  d 'ac tiv ité  
p o u r  convenance personnelle  ou p o u r  ra ison  de santé.

A rticle 11 (nouveau) : Le P rem ier p ré s id en t de la  C o u r suprêm e e t le 
P ro c u re u r  g é n é ra l p rè s  la  C o u r  su p rê m e  so n t nom m és p a rm i les 
m ag istra ts élus.

A rtic le  35 (n ouveau ): Le P ro c u re u r  gén éra l p rès  la  C o u r suprêm e 
occupe le siège d u  M in istè re  public  d ev an t to u tes  les fo rm ations de la  
C o u r suprêm e. Il est secondé p a r  le P rem ier A vocat g énéra l e t p a r  
d eux  (2) avocats généraux .

A rtic le  2: L a  p ré s e n te  lo i s e ra  in sé ré e  a u  J o u r n a l  o ffic ie l de  la  
R épub lique  d u  C ongo e t exécutée com m e loi de l'E ta t.
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