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INTRODUCTION

L ors de la séance de la  C lasse des Sciences m ora les e t po litiques 
de l’A cadém ie d u  21 avril 1981, J. S ohier p résen ta  u n e  com m u n ica tio n  
su r les ad ieux  d ’É lisabethville  au  g o u v ern eu r G . H eenen  en  1933, e t 
tra ita  en m êm e tem ps des « L ueurs su r les m an ifesta tio n s d ’une  cons
cience p o litique  des m asses africaines au  cou rs des v ing t-cinq  prem ières 
années d ’ad m in is tra tio n  belge au  K a ta n g a  » [1] *. Son  exposé fu t suivi 
d ’une  d iscussion  d an s  laquelle  so n t in tervenus R. Y ak em tch o u k , 
J. Stengers e t F . G révisse. À  la séance de la  C lasse d u  16 ju in , F . G ré- 
visse p résen ta  sa « R éponse  aux  questions de M . S tengers suite à la 
co m m u n ica tio n  de J. S ohier » [2], et ap rès d iscussion , elle fu t suivie 
d ’une  in te rv en tio n  de R . Y ak em tch o u k , in titu lée  « A ux orig ines d u  
sépara tism e ka tan g a is  » [3]. Son a u te u r  e stim ait que  les exposés de 
J. Sohier e t F . G révisse a lla ien t au -d e là  de leu r in titu lé , e t q u ’en fait, 
com m e a tte s té  p a r  la d iscussion, c ’est to u te  la po litiq u e  co lon ia le  de la 
B elgique qui é ta it m ise ind irec tem en t en questio n  : aussi b ien  le p re 
m ier que  le second  ra p p o rte u r  o n t suggéré q u ’une a u tre  o rien ta tio n  
po litiq u e  e t d ’au tres  m éthodes gouvernem en ta les et ad m in istra tives 
au ra ie n t p eu t-ê tre  p u  ép a rg n er au  pays la  m ésaven tu re  de 1960. É ta n t 
d ’avis q u ’il s’ag issait là  de su p p ositions a y an t tra it  à  l’in te rp ré ta tio n  de 
l’h isto ire , l’a u te u r co n te s ta  l’au th en tic ité  d u  natio n a lism e ka tan g a is  et 
estim a que  l’ap p ro ch e  de tels p rob lèm es d o it ê tre  m esurée, dé tachée de 
to u t subjectivism e, et respectueuse des p o stu la ts  qui p résid en t à la 
recherche scientifique. D ev an t le p lu ra lism e des o p in ions exprim ées, la 
C lasse a décidé de pub lie r son exposé sous fo rm e de m ém oire.

C elui-ci com m ence p a r  décrire la  s itu a tio n  au  K a ta n g a  en  1933 et 
s’in te rroge  su r l’é ta t d ’esp rit des p o p u la tio n s  d ev an t la p o litiq u e  m enée 
à leu r égard . L ’a u teu r rappelle  les responsab ilités  en  ce qu i concerne 
les déficiences éducationnelles e t le m an q u e  de fo rm a tio n  po litiq u e  des 
N o irs , e t insiste  sur l’irréalism e de certa in s  d ’av o ir exagéré le rô le po li
tique  des chefs cou tum iers e t d ’avo ir vou lu  d é te rre r in d û m en t le m ythe

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références en fin d’ouvrage, 
pp. 191-214.
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du  « royaum e lu n d a  ». Le second  vo let d u  trav a il situe les orig ines h is
to riq u es d u  p a rticu la rism e  eu ro p éen  au  K a ta n g a  e t é tud ie  les m odalités 
de la  réfo rm e ad m in is tra tiv e  d u  g o u v ern eu r T ilkens. Les ch ap itres  qui 
su ivent exposen t la po litiq u e  un ifica trice  de la  B elgique à l’égard  des 
ethn ies, co m m en ten t la  naissance d u  na tio n a lism e  un ion iste  congo lais 
en 1956, et fo n t é ta t de p ro je ts  de réfo rm es po litiq u es au  C on g o  é lab o 
rés en Belgique, en les s itu an t d an s  le vaste  d é b a t qu i s’engagea à la 
veille de l’indépendance  en tre  les fédéralistes e t les un ionistes. U ne 
p lace de choix  est réservée à  la  s itu a tio n  socio -po litique  p rév a lan t au  
K a tan g a , plus spécialem ent en ce qui concerne  le con flit o p p o sa n t les 
K a tan g a is  « au th en tiq u es  » aux  B aluba, e t les responsab ilités e u ro 
péennes dan s le déclenchem ent de la sécession. L ’a u te u r  rend  h o m 
m age au  gouvernem en t belge de n ’avo ir pas cédé à la  ten ta tio n  d u  
m orcellem ent d u  C ongo , d ’av o ir c o m b a ttu  les ten ta tiv es  sécessionnistes 
de la C o n a k a t a v a n t le 30 ju in  1960, et d ’av o ir rem is aux  C ongo la is  un  
C on g o  in tac t. A près av o ir b rièvem en t rappe lé  les a v a ta rs  de la séces
sion, le m ém oire  s’achève en d égagean t le lien qui existe en tre  la p o liti
que  un ion iste  m enée p a r  la  B elgique et celle des d irig ean ts  zaïro is après 
la  ren trée  d u  K a ta n g a  dan s la légalité. C eux-ci v o n t à leur to u r  co m 
b a ttre  le sépara tism e trib a l e t s’e ffo rce ro n t de co nso lider les assises de 
la  jeu n e  n a tio n  zaïro ise : le fa it que  celle-ci existe a u jo u rd ’hui est d û  
a v an t to u t aux Belges.



C H A P IT R E  1

LE GOUVERNEUR HEENEN
ET LES POPULATIONS AFRICAINES

Le titre  de la co m m u n ica tio n  p résen tée p a r  J. S ohier le 21 avril 
1981 c o m p o rta it deux élém ents p lus o u  m oins d is tin c ts : 1) « L e s  
ad ieux  d ’Élisabethville  à G a s to n  H eenen  », et 2) « L ueurs su r les 
m an ifesta tio n s d ’une conscience p o litique  des m asses africaines au  
co u rs  des v ing t-cinq  p rem ières années d ’ad m in is tra tio n  belge au  
K a tan g a  ». C e titre  (ou  ce p ro g ram m e) p o u v a it p a ra ître  é to n n a n t, ca r 
s’il est indén iab le  q u ’il y av a it au  K a tan g a , su ite à  l’arrivée des E u ro 
péens, to u te s  sortes de réac tio n s oppositionnelles des A frica ins (o p p o 
sitions de carac tère  sp o n tan é  et in stinctuel), p a r  co n tre , le phénom ène 
d ’u n e  véritab le  « conscience p o litiq u e  » e t des « réac tions p o litiques des 
m asses africaines » axées su r une co n cep tu a lisa tio n  réfléchie, y est né 
ta rd iv em en t [4], bien après une  rég ion  com m e le B as-C ongo, o ù  le sys
tèm e d ’éd u ca tio n  des N o irs  é ta it en avance su r celui m is en place dans 
d ’au tres  te rrito ires d u  pays. C ette  am bigu ïté  se co n firm a lors de la  d is
cussion  : M . G révisse a cha leu reusem en t ap p u y é  le conférencier, se d it 
d ’acco rd  avec ses développem en ts e t ses conclusions, to u t en décla
ra n t... « q u ’a v an t 1960, l’op in io n  ka tan g a ise  n ’a  jam a is  ag ité  des p ro 
blèm es po litiques ». A lo rs, y avait-il a v a n t 1960 une  conscience po liti
que  des A frica ins au  K a ta n g a , o u  n ’y en  avait-il p as  ?

1. Manifestations à l’occasion du départ du gouverneur Heenen

Selon le prem ier conférencier, ce tte  p rise  de conscience po litique  se 
m an ifesta  dé jà  à  l’occasion  d u  d é p a r t d u  g o u v ern eu r H eenen  en 1933, 
si in ju stem en t tra ité  p a r  le m éch an t g o u vernem en t belge, e t dès lors, si 
ch au d em en t p leuré p a r  cette  gentille p o p u la tio n  africa ine  d ’É lisab e th 
ville, laquelle  p ren a it donc  p a rti d an s cette  affa ire  p o litico -ad m in is tra 
tive (qui ne la co n cern a it pas), s’in su rg ea it co n tre  des m esures cen tra li
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satrices d u  g o uvernem en t à l’égard  des au to rité s  eu ropéennes des p ro 
vinces, y v oya it une  g ran d e  in justice  p o litiq u em en t inaccep tab le . Je 
suppose  que  c 'e s t un peu cela le sens de ce tte  pseudo-conscience  p o liti
que  essen tie llem ent un id im ensionnelle . Les chefs co u tu m iers , désignés 
p a r  le p o u v o ir en p lace e t alignés su r l’au to rité  co lon isa trice , é ta ien t-ils  
v ra im en t affectés —  consciem m ent e t po litiq u em en t —  p a r  ce d ifférend  
a d m in is tra tif  (?) o p p o sa n t le g ouvernem en t à l’a u to r ité  p rov inc ia le  ? 
Q ui p o u rra it le cro ire  ? R assem bler les foules, se fa ire  acc lam er p a r  
elles, est lo in  de co n stitu e r la m an ifesta tio n  d ’u n e  conscience p o litiq u e  : 
c ’est u n  feu de paille  qui risque de se to u rn e r  le lendem ain  c o n tre  celui 
q u ’o n  v enait d ’acclam er hier. L a  fou le  africa ine  acclam e, p arce  q u e  les 
gens so n t gentils. M ais ils so n t aussi versatiles, très  versatiles, et il fau t 
ê tre  bien  n a ïf  p o u r  p ren d re  de telles m an ifesta tio n s d ’en thousiasm e 
p o u r  une  a ttitu d e  po litiq u em en t réfléchie e t consciente. E t si de là, on  
v o u la it tire r des conclusions encore  plus lo in ta ines, p ré te n d a n t q u ’il 
p o u v a it y av o ir (q u ’il y avait) en tre  ces m an ifesta tio n s et la sécession 
katan g a ise  de ju ille t 1960 quelque  lien o u  que lque  co n co rd an ce , eh 
bien ce tte  thèse p a ra îtra it  forcée, m a n q u a n t de bases scientifiques soli
des. T o u t en resp ec tan t les sen tim en ts de M . Sohier, on  ne les p a r ta 
gera  p o in t : il fu t convaincu , p as  co nvaincan t. N ’y au ra it-il pas lieu de 
penser que  ce tém oignage de la m an ifesta tio n  de 1933 p o rte  la  m arq u e  
de l’âge de son  a u te u r  ? A u  m o m en t o ù  se d é ro u la ien t ces événem ents, 
M . S ohier av a it 12 ans, âge heureux  qui p o rte  à  l’en th ousiasm e, loin 
des du res réalités de la vie po litique ...

Ceci d it, il est exact que les ra p p o rts  en tre ten u s p a r  le go u v ern eu r 
H eenen  avec la  p o p u la tio n  no ire  é ta ien t co rrec ts , ils é ta ien t b ons, m ais
— qu i le n ie ra  ? —  de ca rac tère  paternaliste. J. V an  d er S trae ten  q u ’on  

ne so u p ço n n era  p as  de quelque  subversion , n o te  q u ’« au p rès  des p o p u 
la tio n s indigènes, conscien tes de l’in térê t... [que H eenen] leu r p o r ta it  e t 
sensibles aussi à  sa p restan ce  et à son  élégance, to u t  com m e au  d éco 
rum  d o n t il é ta it en to u ré  d an s  les cérém onies officielles, il av a it jo u i 
d ’un  très g ran d  prestige, qui co n tr ib u a  à affe rm ir l’a u to rité  de l’a d m i
n is tra tio n  » [5]. Jean  D ecoster, le b o u illan t d irec teu r d u  jo u rn a l L ’Echo 
du Katanga, a jo u te  que  H eenen av a it un  cœ ur en  o r, q u ’il é ta it d oué  
d ’une g ran d e  sensibilité, que  ses ra p p o rts  avec les N o irs  é ta ien t bons 
et q u ’il a « m êm e en ten d u  des gentilles K a tan g a ises  d ire  q u ’il est élé
gan t, d istingué, q u ’il d an se  b ien , q u ’il... m ais au  fa it il v a u t m ieux ne 
p as  répé te r to u t cela » [6], L o rs  de l’in a u g u ra tio n  de la  M a iso n  d u  
C en tre  indigène à  É lisabethville , le 4 ju ille t 1933, une  fête (présidée p a r
G . H eenen et son  épouse) fu t o rganisée à  la p la ine  des sp o rts  de la
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M aison  B énédictine. « Q uelque 3 0 0 0  indigènes en cad ra ien t la p laine en 
rangs serrés et garn issa ien t les te rm itières avo isinan tes, tan d is  que les 
tr ib u n es p o u r  E uropéens é ta ien t com bles » [7], Jean  M ukungw e, délé
gué des conseillers d u  C en tre  ind igène d ’É lisabethville , p rit la  p aro le  
p o u r  rem ercier le go u v ern eu r de ce tte  réa lisa tion . « M alheu reusem en t, 
d it-il, n o u s som m es désolés d ’a p p ren d re  v o tre  p ro ch a in  d é p a rt après 
une  longue et b rillan te  carrière . N o u s  v o u d rio n s  vous vo ir revenir 
long tem ps ici, c a r  vous avez to u jo u rs  fa it b eau co u p  p o u r  le b ien-être 
de vos en fan ts  no irs  de v o tre  P rov ince » [8], G . H eenen  p r it la  paro le  
p o u r  d ire  ceci : « Il a tte n d  des h a b ita n ts  des « cen tres u rb a in s  » q u ’ils 
d o n n e n t l’exem ple de la b o n n e  co n du ite , q u ’ils se c o m p o rte n t to u jo u rs  
com m e des sujets soum is de n o tre  R oi. Le R oi A lb e rt est g ran d , il est 
p u issan t, il veu t que vous écoutiez vos chefs b lancs, m ais il aim e ses 
en fan ts  du  C ongo , il veu t leu r b o n h e u r »[9], E t d ’ex h o rte r les N o irs  
p o u r  q u ’ils obéissen t fidèlem ent à son successeur à la tê te  de la  P ro 
vince...

. V oilà p o u r  ce tte  jo u rn é e  d u  4 ju ille t. Q u a n t aux  m an ifesta tio n s de 
d é p a rt d u  gouverneur, elles é ta ien t en  fa it au  n o m b re  de tro is  [10]. 
O rganisée p a r  un  C o m ité  sous la présidence de M . M aro n , com m is
saire général, une  p rem ière  m an ifes ta tio n  eu t lieu le sam edi 16 sep tem 
bre à l’hô te l M étro p o le  : elle réu n it fra te rne llem en t quelque  5 0 0  convi
ves (eu ropéens), auxquels fu t servie une  co lla tio n  fro ide. Jean  D ecoster 
dé jà  m en tionné , a laissé un  récit de ce tte  réun ion . « À  l’en trée  de 
l’hô tel » d it-il, « to u tes  les classes de la p o p u la tio n  so n t con fondues 
d an s  un  esp rit de conco rde  rem arq u ab le . A tten tio n  : vo ilà  les H éros de 
la fête, salués p a r  une  généreuse m arche  de la  M u sique  m ilita ire , et 
au ssitô t, l’arm ée de boys déferle su r la  salle les copieux  h o rs -d ’œ uvre, 
ch acu n  est servi avec une  célérité rem arq u ab le , les p la ts  so n t bons et 
généreusem ent garnis, a rro sés  p a r  une  b o n n e  p in te  de n o tre  bière 
n a tio n a le  la S im ba, e t le service co n tin u e  ainsi régulièrem ent. A près un  
repas substan tie l c lô tu ré  p a r  un  b o n  q u a r tie r  d ’excellente ta rte , arrive 
le m o m en t ta n t a tte n d u  des d iscou rs » [11]. Ils é ta ien t au  n o m b re  de 
tro is : celui de M . M aro n  qu i fu t gentil, celui (an tigouvernem en ta l) de 
M g r de H em ptinne , et celui de M . H eenen , qu i fu t co rrec t ; personne 
n ’a parlé  au  nom  des N o irs  —  ils n ’é ta ien t pas là  —  et le to u t se te r
m ina... p a r  u n  bal. U ne seconde m an ifesta tio n  de sym path ie  eu t lieu 
le m ard i 19 sep tem bre au  Cercle A lbert-É lisab e th  : un  d în e r de gala 
réu n it des p ersonnalités eu ropéennes de la  cap ita le  e t se te rm in a  lui 
aussi p a r  u n  bal. Le m ercred i 2 0  sep tem bre  eu t lieu le d é p a rt de 
M . H eenen  ; to u te  la ville fu t m obilisée p o u r  acco m p ag n er le gouver
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n eu r à la gare : les co rp s  constitués, les écoles, les associa tions, etc. Les 
E uro p éen s e t (cette  fois) les Ind igènes, é ta ien t tassés su r les qua is  et 
aux  a b o rd s  de la gare, m ais à p a r t  le w agon  fleuri de M me H eenen  et 
le té légram m e de sym path ie  de M . S to rrs , g o u v ern eu r de la R hodésie  
d u  Sud, ou  n ’a  pas d ’ind ica tio n s en ce qui concerne  les d iscours 
d ’ad ieux  des d irig ean ts  no irs. A ucu n  chiffre n ’a  été cité p a r  les jo u r 
n aux  en ce qui concerne  le n o m b re  de p a rtic ip an ts  à cette  « m an ifes ta 
tio n  » d ’adieu . T o u t ceci ne n o u s fo u rn it p as  b eau co u p  de lueurs sur 
ce p ré ten d u  « na tio n a lism e  k a tan g a is  »...

O n  p o u rra it su p p o se r —  m ais ce n ’est q u ’u n e  su p p o sitio n  —  que 
la  thèse de M . S ohier su r l’ém ergence (précoce) de la  conscience p o liti
que  des m asses africaines alignées su r les au to rité s  provinciales, tro u v e  
ses fondem en ts (ou  sa ju stif ica tio n ) dan s certa in s  textes post-sécession
nistes des hom m es p o litiques k a tan g a is , d o n t celui de G o d efro id  
M u n o n g o , d an s  lequel le petit-fils de M siri a p ré ten d u  que le K a tan g a  
d ev in t en  1910 « . . . u n  p ro te c to ra t com m e l’O u g an d a ... o u  com m e le 
R u a n d a -U ru n d i. M ais p o u r  des ra iso n s inconnues, e t en dépit de nos 
p ro te s ta tio n s  énerg iques, n o u s fûm es annexés à la co lonie  en 1933... En 
fa it de p ro te s ta tio n s , le v ice-gouverneur, M . G a s to n  H eenen , s’inclina. 
C e tte  d a te  m arq u e  l’o rig ine d u  natio n a lism e ka tan g a is . T o u s les chefs 
o n t p ro testé  u n an im em en t. M ais la  pu issance  co lon ia le  n ’a p as  vu ce tte  
so lidarité  d ’u n  bon  œil. P o u r  é tou ffe r le na tio n a lism e  ka tan g a is , les 
chefs, considérés com m e a y an t des sen tim ents subversifs, fu ren t d é p o r
tés... », etc. [12].

Je  répète, ce lien n ’est que  supposé  et, b ien  en ten d u , il ne d o it pas 
ê tre  im pu té  au  con férencier de la séance d u  21 avril 1981. Il n ’en 
d em eure  pas m o ins q u ’il se réfère d irec tem en t aux  événem ents qui o n t 
fa it l’ob je t de l’exposé précité , e t p ris  à la le ttre , p o u rra it ind u ire  en 
erreu r. Les p o lito logues african istes qui o n t é tud ié  l’affaire  congo laise  
et les an técéden ts de la sécession ka tan g a ise , co n n a issen t bien ce texte, 
m ais ju sq u ’à  p résen t je  n ’en  ai pas ren co n tré  u n  seul qu i serait d isposé 
à lui reco n n a ître  une  v a leu r p ro b an te . Le p rob lèm e est im p o rta n t en 
ce sens que, si les idées au to n o m istes  (ou  sépara tistes) chez les E u ro 
péens rem o n ten t déjà au  d é b u t de leu r é tab lissem en t au  K a ta n g a  à la 
fin  d u  X IX e siècle, p a r  co n tre , il est co m m u n ém en t adm is que les idées 
fédéralistes (ou  sépara tistes) de certa ines frac tions de la p o p u la tio n  
africa ine  son t d ’orig ine  récente : su b issan t l’influence ag issan te  des 
E uropéens, elles ne se so n t cristallisées q u ’à  l’ép o q u e  p récéd an t le 
30 ju in  1960. L a p a te rn ité  de l’idée in co m b an t aux  E uropéens, ces d e r
n iers o n t cherché, ap rès la  sécession, son  éventuelle  lég itim ation  dan s
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les textes conçus p a r  les A fricains ap rès 1’« indépendance  ». À  m a co n 
naissance, ju s q u ’à ce jo u r , aucun  po lito logue se co n sac ran t p ro fession 
nellem ent à  l’investiga tion  scientifique de l’A frique  cen tra le , et m êm e 
ten tera i-je  de d ire, au cu n  public iste  p lus o u  m oins sérieux, ne s’est 
laissé séduire  p a r  cette  p seudo-hypo thèse , com m e q u o i il y av a it des 
p ro te s ta tio n s  des natio n a lis tes  a frica ins ne so u h a ita n t p as  ê tre  
« annexés à  la  co lon ie  en  1933 », etc. C ertes, il y av a it E . M end iaux , 
qui en 1962, s’a c h a rn a it à d é m o n tre r  —  sans succès —  que « d e p u is  
des siècles, il a  existé une n a tio n  et m êm e un  É ta t k a tan g a is  » [13], m ais 
de tels écarts  de langage v en an t d ’u n  hom m e engagé co rps e t âm e dan s 
l’av en tu re  sécessionniste, n ’o n t convaincu  personne. Il n ’y a  jam a is  eu 
a v an t 1960 d ’« É ta t » k a tan g a is  ni de « n a tio n  » ka tan g a ise  : leu r exis
tence eû t supposé , com m e p réalab le , la  réa lisa tion  d ’u n e  un ité  en tre  les 
B aluba  et les « K a tan g a is  au th en tiq u es  », ce qui n ’é ta it p as  le cas. A u 
lieu de sym biose, il y av a it oppo sitio n .

En plus, quel é ta it le degré d ’in s tru c tio n  de ces chefs co u tum iers 
p ré ten d û m en t n a tio n a lis te s  (m ais p ro -E u ro p éen s) ? Il é ta it n a tu re lle 
m en t très bas, certa in s d ’en tre  eux sava ien t à  peine lire e t écrire, e t leur 
vision d u  m o n d e  é ta it lim itée. Se trouvaien t-ils , p a r  h asa rd , d an s  la 
s itu a tio n  de leurs p rédécesseurs, lesquels, lo rs de l’occu p a tio n  te r r ito 
riale de l’A frique  au  X IX e siècle signaien t des « tra ités  », p résen tés a b u 
sivem ent p a r  une  certa ine  d o c trin e  com m e é tan t de véritab les tra ités  
in te rn a tio n a u x  ? P ersonne a u jo u rd ’hui n ’ad m et de telles so rnettes. P er
sonne à ce jo u r , m e sem ble-t-il, n ’a vu d an s  la m an ifesta tio n  de 1933, 
« l’o rig ine d u  natio n a lism e k a tan g a is  », thèse avancée p a r  M . Sohier, et 
qui av a it été  égalem ent so u ten u e  p a r  M u n o n g o . « L ’exp lica tion  que 
M u n o n g o  d o n n e  de la dissidence de to u t un  g roupe de chefs vers 1930, 
à  savo ir q u ’elle a u ra it été  p ro v o q u ée  p a r  la  lecture  d ’u n  artic le  de 
Sépulchre  d an s  Y Essor du Congo, est la p lus ingénieuse de to u tes  les 
in te rp ré ta tio n s  q u ’o n  en a données. C ’est v ra i q u ’il y eu t d issidence, 
m ais il sem ble bien  q u ’elle a it d ’au tre s  causes, p a rm i lesquelles il fau t 
cite r l’ap p lica tio n  d u  décre t du  5 décem bre 1933 réo rg an isan t les c ir
conscrip tio n s indigènes » [14],

2. Circonscriptions indigènes et Centres extra-coutumiers

L a d iscussion  de ce tte  seconde h y p o thèse  risq u era it de n o u s m ener 
lo in , c a r  en  fa it, il fa u d ra it réexam iner to u te  la po litiq u e  indigène des 
a u to rité s  co loniales, e t le cad re  re stre in t de n o tre  é tude  ne le perm et
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pas. Il fa u d ra it a ) co n n a ître  l’a ttitu d e  exacte des A frica ins à l’égard  de 
ce tte  nouvelle po litiq u e  d u  g ouvernem en t de la  co lon ie , basée su r le 
p rinc ipe  de la cen tra lisa tio n  défin ie p a r  les artic les 18, 19 et 20 d u  
d écre t d u  5 décem bre 1933 [15] ; et b) s’in te rro g er su r leu r a ttitu d e  à 
l’égard  de la p o sitio n  en ce tte  m atiè re  des E u ro p éen s d u  K a ta n g a , e t 
d an s ce t o rd re  d ’idées, p a rm i de n o m breux  textes d ispon ib les, on  peu t 
se référer à  celui de M g r de H em p tin n e  d u  29 avril 1935, d an s  lequel 
l’ém inen t p ré la t, to u t en d isan t son  am o u r p o u r  « ce peup le  p rim itif  » 
des K a tan g a is  (ou  des C o n go la is  ?), s’insurgea u n e  fois de  p lus co n tre  
« le p rinc ipe  de la  cen tra lisa tio n  po litique , ad m in is tra tiv e  et financière  
ap p liq u é  aux  g ro u p em en ts  co u tu m ie rs  », et réclam a l’ab o litio n  d u  
d écre t [16]. E n  fa it, les N o irs  n ’o n t co n n u  ces d ispositio n s que  p a r  leurs 
effets, qui à p lus d ’un  égard  leu r pesa ien t : si les circonscriptions indigè
nes —  chefferies e t secteurs —  ava ien t n o rm alem en t d û  d éb o u ch er su r 
la m ise en  place d ’une  « ad m in is tra tio n  ind irec te  », ce systèm e é ta it 
grevé de p lus d ’une équ ivoque. E n  principe, les chefferies qui g ro u 
pa ien t des p o p u la tio n s  p lus ou  m oins hom ogènes fa isan t p a rtie  de la 
m êm e tr ib u  o u  des tr ib u s  ap p aren tées , devaien t ê tre  dirigées p a r  des 
chefs supposés co u tum iers, et en ce qui concerne  les secteurs qui 
é ta ien t des am algam es de petites chefferies, tro p  peu  im p o rtan te s  p o u r 
subsister d ’une  façon  au to n o m e , ils é ta ien t d irigés p a r  des n o tab les 
choisis p a r  l’ad m in is tra tio n  co lon iale . O r, les chefs de chefferies 
n ’é ta ien t p as  to u jo u rs  désignés en  con fo rm ité  avec la  co u tu m e , m ais 
su iv an t des co n sid é ra tio n s u tilita ires. « Si la désig n a tio n  des chefs de 
chefferies é ta it th éo riq u em en t axée su r des critères co u tu m ie rs  e t celle 
des chefs de secteurs su r des critè res ra tionne ls , ces d ésigna tions é ta ien t 
to u jo u rs  subjectives e t dom inées p a r  des préoccupations surtout utilitai
res, ce qu i fo u rn issa it à  l’ad m in is tra tio n  eu ropéenne  des agen ts d ’exé
cu tio n  a u to ch to n es  ap tes à serv ir d ’in term édia ires au p rès  des p o p u la 
tions, m ais p lus ou  m oins insuffisam m ent rep résen ta tifs  d u  pouvoir 
coutumier réel » [17].

Il en ré su lta it une  certa ine  du a lité  de p o u v o ir  : l’a u to r ité  co u tu - 
m ière  indigène c o n tin u a it à  subsister in d ép en d am m en t des a u to rité s  
désignées p a r  l’ad m in is tra tio n  co lon ia le , ce qu i d é n o ta it q u e  le systèm e 
m is en v igueur p a r  l’É ta t  é ta it lo in  d ’avo ir to u tes  les faveurs de  la 
p o p u la tio n . D ’a u tre  p a r t, l’indép en d an ce  effective des chefs de c ircons
c rip tio n s ind igènes a lla it en d im in u a n t : « . . .  leu r rô le consis ta it, n o n  
plus à  d iriger les p o p u la tio n s  a u to ch to n es  e t à d éfend re  les in té rê ts  p a r 
ticuliers de ces p o p u la tio n s , m ais à a id e r le Service T e rrito ria l à ren tre r 
l’im p ô t indigène, à  fo u rn ir  des recrues p o u r  l’arm ée et les en treprises
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européennes..., à im poser le respect d ’une  q u a n tité  de d ispositions léga
les prises en m atiè re  de police, d ’hygiène, d ’ag ricu ltu re , à  p ou rsu iv re  
les ré frac ta ires  e t à fa ire  régner u n  o rd re  européen » [18]. C ela  d épassa it 
souven t e t leurs capacités e t leu r b o n  v o u lo ir et, dès lors, la su b s titu 
tio n  des fo n c tionna ires te rr ito riau x  aux  chefs indigènes ne p o u v a it que 
s’accen tuer. C ’éta it n o rm a l : il n ’é ta it p as  possib le  de laisser aux  a u to r i
tés cou tum ières des p o u vo irs  d o n t elles ne vo u la ien t o u  ne p o u v a ien t 
pas d isposer, ce qui signifiait q u ’en fa it, to u te  la  po litiq u e  d ’adm in is
tra tio n  ind irecte  é ta it en cause, on  s’en  éca rta it ch aq u e  jo u r  davan tage . 
Le d ivorce en tre  le P o u v o ir co lon ia l e t les chefs indigènes se creusait. 
« A tte in ts , d ’une  p a rt, d an s  leu r prestige et leu r au to rité  p a r  la  perte  
h um ilian te  de leur souvera ineté , p a r  l’affa ib lissem ent de p lus en plus 
p ro n o n cé  de leu r ca rac tère  sacré, p a r  la lim ita tio n  de leurs pouv o irs  e t 
la réd u c tio n  de leurs p rérogatives, chargés, d ’a u tre  p a r t, d ’u n e  m ulti
tu d e  d 'a ttr ib u tio n s  nouvelles, tiraillés p a r  des in té rê ts  co n trad ic to ires , 
as tre in ts  à des ob liga tions d o n t le sens leu r échappe, bousculés sans 
cesse p a r  les in n o m b rab les  exigences de l’au to rité  eu ropéenne, p a r  quel 
m iracle les chefs indigènes, ab an d o n n és  p ra tiq u em en t à eux-m êm es et 
ob je t d ’une  désaffection  de p lus en  p lus m arq u ée  des nouvelles gén éra
tions, pou rra ien t-ils ... se m o n tre r  à  la  h a u te u r  de leu r tâche  ? C o m m en t 
po u rra ien t-ils , dan s de telles co n d itio n s, co llab o re r efficacem ent à  l’éd i
fica tion  de ce tte  société nouvelle qui s’é labo re , n o n  sans h eu rts  ni d iffi
cultés, su r les ru ines des anciennes stru c tu res  sociales » [19].

P o u v a it-o n  am élio rer cet é ta t de choses ? E n  fa it, les revend ica
tions des a u to rité s  cou tu m ières  a lla ien t d an s deux  d irec tions. T o u t 
d ’ab o rd , com m e le d ira  p lus ta rd  Sendw e, ils v o u la ien t « o b ten ir de 
l’A d m in is tra tio n  q u ’elle ne décide p lus seule d u  choix  des titu la ires des 
chefferies e t c irconscrip tions indigènes et ce co n tre  les vœ ux de la 
p o p u la tio n  o u  en fa isan t fi des m éth o d es trad itionne lles de désignation  
des chefs » [20]. Ils vo u la ien t égalem ent l’allégem ent de certa ines tâches
—  la collecte de l’im p ô t o u  l’o rg an isa tio n  d u  trav a il o b liga to ire  —  qui 
leur pesa ien t, e t on  le co m p ren d , ca r la  p a r t  de l’im p ô t indigène dans 
les recettes de la C o lon ie  é ta it lo in  d ’ê tre  négligeable. Le m in istre  
T schoffen  a  reco n n u  d ev an t les C om m issions des C o lon ies de la 
C h am b re  et d u  Sénat que, su r un to ta l des recettes b udgéta ires o rd in a i
res de 660 m illions, « l’im p ô t indigène n ’a p ro d u it en  1931 que  97 m il
lions, a lo rs que  les p rév isions é ta ien t de 121 m illions. P o u r  1932, il fau t 
c ra in d re  u n  déficit de 40 % , ca r les p rév isions (121 m illions) so n t n e tte 
m en t surélevées » [21], E t p a r la n t à  Liège, le 15 novem bre  1932, le 
m in istre  con firm a q u ’« é ta n t données les c irconstances, l’im p ô t in d i



14 AUX ORIGINES

gène é ta it tro p  élevé. Ici, ce n ’est p lus la  m atiè re  im posab le  qui s’enfu it, 
m ais c ’est le co n tr ib u ab le  qu i d isp a ra ît » [22], « O n  av a it tro u v é  un  
rem ède rad ica l —  d it le M in istre  —  p o u r  a ssu re r la  ren trée  de l’im p ô t 
indigène. Q u an d  le n o ir  ne paie  pas, on  le m et en  p riso n . C et em p ri
sonn em en t fiscal est un  non-sens. C o m m en t ca rac té rise r ce tte  o p é ra 
tio n  qu i vide les caisses de l’É ta t pa rce  que le c o n trib u ab le  ne paie rien 
et il co û te  ! S’il ne p eu t p lus payer, l’em p riso n n em en t est in ique, e t s’il 
ne veut p as  payer, l’em p riso n n em en t est ab su rd e . L a  p u n itio n  p o u r  
celui qu i ne veut pas trava ille r p o u r  payer l’im pô t, c ’est de le faire tr a 
vailler. Il fau t rem placer l’em prisonnem en t fiscal p a r  le travail fiscal. 
J ’en tends d ire  : trav a il forcé » [23],

O n  p o u rra it égalem ent s’im aginer que la  docile su b o rd in a tio n  des 
indigènes s’ex p liqua it p a r  l’espo ir que susc ita ien t les idées d u  g o u v ern e
m en t en  ce qui concerne  la p ro m o tio n  des cad res ad m in is tra tifs  no irs, 
éven tuellem ent au  d é trim en t d u  personnel eu ropéen , m ais com m e la 
réa lisa tio n  de ce p ro je t, avancé dès 1923 p a r  le m in istre  F ra n c k , se fa i
sait a tten d re , ce tte  hypo thèse  n ’est p as  à re ten ir [24],P lus p lausib le  est 
la su p p o sitio n  que  l’a ttach em en t des A fricains à leurs au to rité s  p ro v in 
ciales ava it p o u r  o rig ine les idées que  le v ice-gouverneur H eenen m an i
festa dès 1923 en m atiè re  d u  « co lo n a t n o ir » et des com m unes ind igè
nes, en fait des ag g lom éra tions extra-coutumières. R ap p e lo n s que  lors 
de l’arrivée des E uro p éen s au  K a tan g a , cette  rég ion  é ta it très  peu  p eu 
plée, e t com m e p eu  ap rès  l’in d u strie  m inière en  ex p ansion  av a it besoin  
de la  m a in -d ’œ uvre indigène, o n  v in t la  chercher a u  K asa i, ce qu i sus
c ita  d ’im p o rta n ts  m ouvem ents m ig ra to ires des B aluba, m ais aussi des 
p o p u la tio n s  de la R hodésie  d u  N o rd , voire d ’au tres  rég ions, lesquelles 
cherch a ien t d u  travail d an s l’in d ustrie  m inière o u  d a n s  d ’au tre s  sec
teu rs rém u n éra teu rs . T o u t cela a lla it poser aux  a u to rité s  eu ropéennes 
d ’ép ineux  p rob lèm es : « Les indigènes en  n o m b re  sans cesse cro issan t 
a b a n d o n n a ie n t les m ilieux co u tu m iers  de l’in té rieu r e t vena ien t s’agg lo 
m érer d an s  des cités peu  o rd o n n ées à p rox im ité  des cen tres eu ropéens. 
Il se c réa it ainsi une  s itu a tio n  qu i p réo ccu p a it l’ad m in is tra tio n  e t la 
m ag is tra tu re  e t il devena it u rg en t de d o te r  ces cités d ’une  o rg an isa tio n  
ap p ro p riée . G . H eenen  les tran sfo rm e  en cen tres ex tra -co u tu m iers  et 
p ren d  à leu r sujet des p rescrip tio n s ad m in istra tives q u ’on  re tro u v era  
p lus ta rd , en 1931, d an s le décre t du  G o u v ern em en t o rg a n isa n t les cen- 
tres-cou tum iers » [25]. C ela  d evenait u rgen t, é ta n t d o n n é  l’am p leu r d u  
p h énom ène  m ig ra to ire  au  K a ta n g a , devenu  peu  à peu  la p rov ince  d u  
C o n g o  qui c o m p o rta it le p lus g ran d  p o u rcen tag e  des gens v ivan t en 
d eh o rs  de leu r en v iro n n em en t c o u tu m ie r hab itu e l : 36,18 % . C e p o u r
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centage n ’é ta it que de 27,65 %  d an s  la  P rov ince de L éopoldville , 
23,03 %  d an s  la P rovince O rien ta le , 21,62 %  d an s  l’É q u a teu r, 19,03 %  
au  K ivu, et 1 2 ,0 4 %  au  K asa ï (estim ations au  1er ju in  1960).

F . G révisse n o te  q u ’à  l’époque  où  fu t a d o p té  (su r la  p ro p o sitio n  
d u  m in istre  C ro k ae rt)  le d écre t su r les cen tres ex tra -co u tu m iers  (1931), 
« H eenen  p récon isa it une o rg an isa tio n  souple, cap ab le  de s tru c tu re r 
socialem ent les indigènes e t de les in tro d u ire  p rogressivem ent dan s la 
vie po litique  » [26]. L a tâch e  n ’é ta it sans d o u te  p as  aisée é ta n t donné  
le « m alaise  social e t économ ique d an s lequel /b a ig n a it/  la société 
ex tra -cou tum ière ... » [27] : ces cen tres, com m e l’exp liquera  p lus ta rd  le 
m in istre  des C olonies E. D e B ruyne, po sa ien t « des p rob lèm es ango is
san ts  chez des gens qu i n ’o n t p as  assim ilé l’e sp rit d u  christian ism e et 
qui o n t p e rd u  l’appu i de la sagesse de la  vie b a n tu  » [28], E n  fa it, to u te  
la société indigène é ta it v ictim e de cette  s itu a tio n , et les N o irs  é ta ien t 
loin de v o u er leu r éternelle  reconnaissance  aux  g ran d s chefs b lancs. Le 
d ro it d ’a rre s ta tio n  p réventive é ta it to u jo u rs  en  v igueur, les officiers de 
police ju d ic ia ire  d isp o san t en cette  m atiè re  de p o u vo irs  ex trêm em ent 
é tendus, et aucun  recou rs n ’é ta it possib le  co n tre  les ju g em en ts  rendus 
p a r  les trib u n au x  de police. A ux term es de l’A rt. 5 d u  décre t re la tif  aux 
c irconscrip tions indigènes, au cu n  a u to ch to n e  n ’é ta it au to risé  « à q u it
te r p e n d a n t une  période co n tin u e  de p lus de 30 jo u rs  la  chefferie reco n 
nue o u  le secteur d o n t il fa it p artie , q u ’à  la  co n d itio n  d ’ob ten ir un p a s
sep o rt de m u ta tio n  de l’ad m in is tra te u r te rr ito ria l o u  de son  délégué ». 
Ce d isp o sitif  é ta it, certes, app liqué  libéralem ent, m ais il susc ita it égale
m en t des ap p réh en sio n s et fa isa it n a ître  chez les N o irs  une  certa ine  
m éfiance [29].

D ’au tres  responsab ilités in co m b a ien t aux  au to rité s  m êm es d u  
K a tan g a , ta n t au  C .S .K ., q u ’à  l’U n io n  M inière. L ’o n  sa it que  l’in sta l
la tio n  de la m a in -d ’œ uvre indigène d an s  l’indu strie  d u  cuivre ne se fit 
pas sans quelques h eu rts , et elle d o n n a  lieu à des abus. Le ra p p o rt 
rédigé en  1917 p a r  le p ro c u re u r général R u tte n  (fu tu r go u v ern eu r géné
ral), su ite à l’inspection  de la  m ine de K am bove , fit à  l’ép o q u e  sensa
tion , e t « d ev an t la sagesse et la  ferm eté de ce ra p p o rt, l’U n io n  M inière 
s’inclina et p rit les m esures nécessaires » [30], U lté rieu rem en t, d ’au tres  
prob lèm es v o n t surgir. À la séance d u  S énat d u  25 ju in  1935, M . Ley- 
niers (ca tho lique) n o ta  que  le décre t de 1931 su r les cen tres ex tra-cou- 
tum iers « a rencon tré  de la résistance de la p a r t  de certa in s  fo n c tio n 
naires chargés de l’exécuter, ledit d écre t ne co rre sp o n d a n t p as  en tière
m en t à leurs vues... Les ind igènes d éna tiona lisés se g ro u p a n t en centres 
ex tra -cou tum iers, so it q u ’ils s’in sta llen t su r les te rres des chefïeries
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indigènes, so it su r les te rres considérées com m e vacan tes p a r  la législa
tion , son t as tre in ts  à payer des loyers considérab les au  C .S .K ., ce d e r
n ier les co n sid é ran t com m e ses locata ires ». O r, to u t « tr ib u t » ne 
d evait ê tre  versé q u ’à la  caisse de la chefferie, e t n o n  à celle d u  C .S .K . 
E t le sén a teu r L eyniers d ’insister : « A lors que  le G o u v e rn em en t de la 
C o lon ie , d an s les au tres  p rov inces, cède des terres do m an ia les  aux  cen
tres ex tra -co u tu m iers  jo u issa n t de la p e rsonna lité  civile, de façon  à leur 
co n stitu e r le p a trim o in e  p révu  p a r  le décret, au  K a ta n g a , le C om ité  
Spécial (d o n t la C o lon ie  possède les deux tiers des in té rê ts  e t où  elle 
p eu t p a rle r  en souveraine) p ré ten d  o b ten ir  d ’eux des loyers 
élevés » [31]. E t de faire  appel au  gouvernem en t afin  q u ’il agisse su r le
C .S .K . p o u r  ch an g er ces m éthodes. Le lendem ain , le m in istre  des C o lo 
nies R ubbens rép o n d it : « Il est exact, com m e le signale l’h o n o rab le  
ra p p o rte u r , q u ’au  K a ta n g a  l’ap p lica tio n  aux  cités ind igènes d ’Élisa- 
bethville et de Jado tv ille  des d ispositio n s d u  d écre t de 1931 su r les cen 
tres ex tra -co u tu m iers  ne fu t pas réalisée d an s  l’e sp rit d u  d écre t et en 
co n fo rm ité  avec les in ten tio n s du  lég isla teur, m ais l’a tte n tio n  d u  G o u 
vernem en t généra l a, depu is long tem ps, été a ttirée  su r ce p o in t p a r  la 
le ttre  392 du  30 ju in  1934 » [32],



C H A P IT R E  2

NAISSANCE DES SENTIM ENTS POLITIQUES  
DES POPULATIONS KATANGAISES

1. Une philosophie de soumission ou de rébellion?

La question  de la naissance  d u  sen tim en t p o litique  des p o p u la tio n s 
ka tanga ises est na tu re llem en t tro p  com plexe p o u r  ê tre  ab o rd ée  en 
h â te  : le ju g em en t q u ’o n  y p o rte ra  dépend  en g ran d e  p a rtie  d u  p o in t 
de vue auquel on  se place. Si c ’est le p o in t de vue eu ropéen , si on  
a im a it ju g e r le phénom ène de la fo rm a tio n  des so lidarités n a tio n a les  et 
de l’ém ergence des revend ica tions po litiques d ’au to d é te rm in a tio n  
d ’ap rès nos critères d ’év a lua tion , eh bien  on  p eu t affirm er, sans risque 
de se tro m p er, q u ’il n ’y av a it pas une  telle conscience po litiq u e  chez les 
p o p u la tio n s  k a tangaises en tre  les deux  guerres. Si, p a r  co n tre , on  essaie 
de se p lacer d an s  le con tex te  de la  m en ta lité  b a n to u e  qu i est évidem 
m en t fo r t d ifféren te  de celle des E uropéens e t qu i ob é it à  sa p ro p re  
logique, force est d ’ad m ettre  la  présence de certa ines a ttitu d e s  parapoli- 
tiques. C erta in s  m ouvem ents de résistance p lus ou  m oins spon tan és se 
so n t m anifestés peu ap rès  l’arrivée des E uro p éen s co n tre  le systèm e de 
liv raisons co n tra ig n an tes  de l’ivoire o u  sous fo rm e de m utineries de la 
F o rce  pub lique . D ans cet o rd re  d ’idées, les mouvements messianiques 
qui av a ien t p o u r  in sp ira tio n  une certa ine  relig iosité  e t qu i tran scen 
d a ien t les d ifférenciations triba les, se p résen ta ien t com m e une réaction  
p ro te s ta ta ire  co n tre  l’a d m in is tra tio n  eu ropéenne, qui elle, savait à quo i 
s’en  ten ir. D ès 1906 a p p a ru t d ans le N y assa lan d  le m ouvem en t de 
W atch  T ow er, et, h u it ans p lus ta rd , il p én é tra  au  C o n g o  [33]. O n a 
co n n u  a u  K a tan g a  le m ouvem en t P an g a , ensu ite  ce fu t M w ena-L esa 
d o n t le ch ef N y iran d a , fu t d ép o rté  en R hodésie  d u  N o rd  o ù  il fu t 
p en d u  en 1926, et en tre  1925 e t 1930, le K itaw a la  fit son ap p a ritio n  
d ans les cen tres u rb a in s  de la p rov ince  et d an s le n o rd  d u  pays [34], E n  
a n n o n ç a n t le « d ép a rt » p ro ch a in  des Belges, le K itaw ala  ne représen
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ta it  p eu t-ê tre  pas un  d an g er po litiq u e  im m éd ia t ; il p ré p a ra it n éan 
m oins « le te rra in  p o u r  certa in s ensem encem ents u lté rieu rs  » [35].

C ’est en 1936 que  l’ac tio n  des sectes « à  a llu res e t tendances su b 
versives » se fit sen tir su r les m asses indigènes, e t les a u to rité s  p ro v in 
ciales o n t été am enées à réag ir. D an s  son d iscou rs d ’o u v ertu re  au  C o n 
seil de P rovince d u  K a tan g a  de 1938, le ch e f de p rov ince, to u t en se 
fé lic itan t de l’é ta t d ’esp rit des p o p u la tio n s  africaines, qu i s’acq u itta ien t 
sans fau te  de leurs ob lig a tio n s fiscales, p o in t auquel le P o u v o ir tena it 
to u t particu liè rem en t, m e tta it en g a rd e  c o n tre  to u t excès de confiance 
q u a n t à « l’ad h ésio n  des collectiv ités no ires à l’œ uvre co loniale. Il 
se ra it im p ru d en t, dit-il, de s’a b a n d o n n e r  d an s  ce d o m ain e  à un  tro p  
co n fian t op tim ism e... la  vigilance des au to rité s  d o it d o n c  ê tre  co n s
ta n te  » [36], E t de rap p e le r q u ’en ce qui concerne  le K itaw ala , ce m o u 
vem ent é ta it essen tie llem ent xén o p h o b e  : ses p ro p ag an d is te s  fa isaien t 
en trev o ir aux évolués no irs  « l’év incem ent des E uropéens, l'accession  à 
l’indépendance  et à l’égalité, la possession des richesses détenues p a r  
les d o m in a teu rs  » [37]. M oïse T sh o m b e  ra p p o rte  q u ’« e n  1940, des 
fan a tiq u es de la  secte K itaw a la  a tta q u è re n t u n  poste  de la rég ion  de 
M a n o n o , au  n o rd  d u  K a ta n g a  ». T o u jo u rs  selon T shom be, auquel 
n o u s laissons la  responsab ilité  de ses p ro p o s , « décidées à préven ir 
to u te  velléité d ’o p p o sitio n , les au to rité s  m u ltip liè ren t les ch â tim en ts  
co rp o re ls  avec une fu reu r sans p récéden t. N ’im p o rte  quel p ré tex te  
d evenait bon  p o u r  frap p er, et m o n tre r  leu r faiblesse aux  A fricains. 
Parfo is , à  S an d o a , je  vis a rriv e r au  tr ib u n a l ju s q u ’à  tro is  cen ts p réve
n us d an s la jo u rn ée . A ccusés de fau tes fu tiles ou  fan tastiq u es, ils co m 
p ara issa ien t, sans rien co m p ren d re , d ev an t u n  m ag is tra t d ’a b o rd  
occupé à sévir. L a ch ico te  ne ch ô m ait pas » [38], L ’action  répressive 
des au to rité s  sem ble av o ir p o rté  ses fru its, e t d an s  son  d iscou rs au  
C onseil de p rov ince  en 1940, le ch e f de p rov ince  a p u  co n sta te r  que 
« l’é ta t d ’esprit des p o p u la tio n s  reste très sa tisfa isan t », les sectes é ta n t 
dem eurées « sans ac tio n  app réc iab le  su r la m asse indigène » [39], Les 
choses se co m p liq u èren t dès l’année  su ivan te , lo rsq u ’une grève fu t 
déclenchée à L u b u m b ash i, siège de l’U n io n  M inière, au  co u rs  de 
laquelle  une in te rv en tio n  m alencon treuse  (accidentelle  ?) de la  F o rce  
p u b lique  se ch iffra  p a r  une  so ix an ta in e  de m orts . U lté rieu rem en t, l’in 
te rac tio n  en tre  les o p p o san ts  africains et les au to rité s  co lon iales p e r
sista. En 1952, « d a n s  le H a u t-K a ta n g a , 36 R hodésiens e t 17 A ngolais 
o n t été expulsés p o u r  p a rtic ip a tio n  au  K itaw a la  », e t à la fin de ce tte  
année, o n  c o m p ta it au  C o n g o  3800 relégués « p o u r  m otifs p o liti
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ques » [40], ce qu i ind ique  que p o u r  l’A d m in is tra tio n , il y av a it « délits 
p o litiques », e t p a r  conséquen t, il y ava it une  « o p p o sitio n  po litique  »...

Q u a n t à  l’ém ergence des a ttitu d es  p lus o u  m oins conscien tes, po li
tiq u em en t m otivées —  to u jo u rs  à  la  m ode  africa ine  —  au  K a tan g a , les 
associa tions e thn iques a p p a ru re n t dès 1926, m ais à  l’époque  qui nous 
in téresse, elles ne d éb o u ch èren t pas su r une  co n te s ta tio n  politique . Il 
n ’em pêche que  ce m utism e e t ce tte  absence d ’écrits n ’excluaien t ni des 
réserves m enta les des A fricains, ni leurs é ta ts  d ’âm e con tenus, ni leurs 
a ttitu d es  spécifiques à l’égard  des E uropéens qu i leu r res ta ien t p ro fo n 
d ém en t é trangers. F . G révisse reco n n a ît que, « lo rsq u ’en 1932, o n  créa 
le C en tre  ex tra -co u tu m ier, les associa tions e thn iques essayèren t d ’o b te 
n ir de fa c to  le d ro it de n o m m er des rep résen tan ts  : on  leu r acco rd a  dès 
l’a b o rd , m ais o n  n ’en tin t pas co m p te  p a r  la su ite  » [41] ; C . Y oung  
a jo u te  que les associa tions reconnues les plus im p o rtan te s  « é ta ien t 
tenues d ’av o ir des conseillers eu ropéens qu i assista ien t aux  réu 
n ions » [42], C ela explique un certa in  m utism e des N o irs  qui n ’o seron t 
exprim er leurs critiques que ra rem en t, a y a n t p eu r d ’ê tre  con trecarrés  
p a r  les E uropéens, m ais cet é ta t des choses n ’excluait p as  la  crista llisa
tio n  de certa ines a ttitu d es  spécifiques, su r to u t depu is le déclenchem ent 
de la  Seconde guerre  m ond ia le , au  cou rs de laquelle  une co n tr ib u tio n  
accrue ava it été dem andée aux  p o p u la tio n s  congolaises p a r  l’adm in is
tra tio n  co lon ia le  [43], « V ous n ’avez p as  d ’idée, écrivait G . H u ls tae rt le 
4 o c to b re  1945, de ce que  la guerre  a  signifié p o u r  ces gens e t com bien  
triste , sp irituellem ent et m o ra lem en t, est devenu  ce pays d u  C T C  
[caoutchouc] e t des rou tes à co n stru ire  : to u t p o u r  l’économ ie des 
B lancs, to u t p o u r  la  guerre , to u t p o u r  l’É ta t. D e là  : indifférence 
to ta le  ; les gens o n t vu que  n os belles p aro les  su r les valeurs supérieu 
res ne so n t q u e  des paro les en l’a ir  ; q u ’en  fin de co m p te  il y a  des 
valeurs e t des divinités to u t au tres , b eau co u p  p lus im p o rtan te s  et pu is
san tes que  celles que nous p rêchons, à savo ir l’a rg en t e t l’É ta t. Ils 
d isen t : ou i, D ieu  est bien D ieu, d an s le ciel, m ais ici su r te rre , il n ’y 
a q u ’u n  seul D ieu  : Y É ta t » [44],

D ’où  aussi des réactions p a rm i les h a b ita n ts  des villes [45], et un  
certa in  ressen tim ent des p o p u la tio n s  de l’in té rieu r d u  pays. P . Tem pels 
n o te  que  d an s le C on g o  p ro fo n d , les N o irs  o n t to u jo u rs  co n tin u é  à 
av o ir une  certa ine  m éfiance à  l’égard  des E uropéens. « Ils se so n t sim 
p lem ent soum is aux plus fo rts. L eur prem ier d o u te  s’est to u rn é  en cer
titude . L eu r c ra in te  est devenue u n  désespoir, leu r m éfiance u n  ressen
tim en t. Il n ’y a pas eu  de changem en t essentiel dan s leu r a ttitu d e , 
p a rtie  d ’une incertitude  e t d ’une  p o sitio n  d ’a tten te , d ’expectative. Ils ne
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se so n t jam ais  ralliés aux  B lancs ; ils se so n t seu lem ent inclinés p ro v i
so irem en t dev an t la  force. Ils ne se so n t jam a is  sentis, de m an ière  bien  
dém on trée , les en fan ts  d u  Blanc. L eu r a ttitu d e  actuelle  est restée la 
m êm e : soum ission  sans ra lliem ent. Ils ne se ré v o lte ro n t pas, ils ne se 
so n t p as  révoltés e t n ’o n t p as  incité  à la révolte. Ils se sen ten t faibles 
d ev an t le plus fo r t » [46]. C ertes, a u jo u rd ’hu i, p lus de 4 0  ans ap rès  leur 
fo rm u la tio n , les idées de l’a u te u r de la  Philosophie bantoue ne do iven t 
pas ê tre  prises à la le ttre  : ce rta in s  E uro p éen s e t m êm e certa in s A fri
cains les o n t soum ises à une  c ritique  p a rfo is  p ertin en te , su ggéran t à la 
pensée africaine « de décoller fran ch em en t d u  m ythe, p o u r  la co n s
cience réflexive » [47]. Il n ’em pêche que l’idée de base de P. Tem pels 
inv ite  à  la réflexion : « N o u s  to u s, m issionnaires, m ag is tra ts , ad m in is
tra te u rs  e t tous ceux qui d irigen t, o u  do iv en t d iriger les N o irs , n ’avons 
pas pénétré  leu r « âm e », d u  m oins d an s  la p ro fo n d e u r que  nous 
a u rio n s  d û  a tte in d re . M êm e les spécialistes so n t passés à cô té  de la 
q uestio n  » [48] *. E t l’o n  p eu t n a tu re llem en t se p o se r la questio n  si 
« p én é tra tio n  de l’âm e b a n to u e  » é ta it h u m ain em en t possible, voire 
so u h aitab le , é ta n t d o n n é  l’ex trêm e com plexité  du  p rocessus d ’accu ltu 
ra tio n  des deux civ ilisations à vra i d ire  très d ifféren tes, e t en te n a n t 
com pte  des re tom bées p o litiques de ce processus. M ais une  chose est 
ce rta ine  : « T ô t  o u  ta rd , sou lig n a it E. D e B ruyne dès 1945, se posera  
a u  C on g o  le p ro b lèm e qui se pose p a r to u t où  la  vision eu ropéenne 
en tre  en co n tac t e t en  conflit avec les idéaux  de sagesse d ’un  a u tre  
type ; à  cette loi d ’h isto ire , qu i s’est m anifestée en Inde , en C hine  et 
en Insu linde, l’A frique  cen tra le  n ’éch ap p era  p o in t » [49],

2. Déficiences éducationnelles au Katanga

Ce problème du heurt des civilisations inégalement développées se 
doublait d’une question éducationnelle : les Baluba, les Lunda, les 
Bayeke, les Tschokwe, etc. n’avaient pas facile à surmonter leur 
méfiance à l’encontre des Européens en acquérant une instruction adé
quate, car il n’y avait pas au Katanga d’écoles secondaires pour les 
Noirs. J. Sohier exprime ses doléances quant à la déficience de l’action 
gouvernementale en matière hospitalière, en ce qui concerne la création

* L’ancien ministre libéral J. Van Offelen écrira en 1987, dans La Ronde du Pou
voir : « L’ordre belge n’était qu’une façade derrière laquelle l’édifice était fragile. Nous  
l’ignorions » (Note ajoutée en cours d ’impression).



DU SÉPARATISME KATANGAIS 21

des écoles p o u r  les E uropéens, etc. M éch an t gouvernem ent. U n  très 
m éch an t g ouvernem en t qu i en  pleine crise économ ique re fusa it de 
pu iser d an s ses m aigres ressources fiscales (perçues d an s la C uvette  
C en tra le  ?) p o u r  ten d re  la m ain  secourab le  au  K a ta n g a  (et à 
l’U .M .H .K .)  e t les a id er à  créer les écoles. Soyons sereins. E n  1933, 
p o u r  2 460 E uropéens d ’É lisabethville , de telles écoles ex ista ien t bel et 
b ien, tan d is  que  p o u r  p lus d ’u n e  d o u za in e  de m illions de N o irs, ce 
n ’est q u ’ap rès  la Seconde g uerre  m ond ia le  que  les A u to rité s  o n t décidé 
de su b v en tio n n er un  pe tit n o m b re  de collèges d ans lesquels le p ro 
g ram m e des hum an ités  la tines d evait ê tre  enseigné à de jeu n es C o n g o 
lais. Avec l’aide de subsides officiels, c inq  hu m an ités  la tines s’o u v ra ien t 
successivem ent: celle de K in ia ti (Y asa) dan s le K w ango  en  a o û t 1947 
(Jésuites), celle de K am p o n d e  d an s le K asai en jan v ie r  1948 (Scheutis- 
tes), celle de M b an za -M b o m a  d an s  le B as-C ongo en  a o û t 1948 (Jésui
tes), celle de D u n g u  d an s les U ele en février 1949 (C apucins), e t celle 
de M ogeri au  K ivu en  février 1950 (Pères B lancs). Ces c inq  étab lisse
m ents réun issa ien t ensem ble en 1950 quelque  148 élèves p o u r  to u t le 
C o n g o , tan d is  q u ’au  K a ta n g a  c ’é ta it to u jo u rs  u n  g ran d  vide. A lo rs que 
p e n d an t la  prem ière g uerre  m ond ia le , sous l’em pire  des nécessités, on  
a fo rm é à  É lisabethville  des co n d u c teu rs  africains de grosses lo co m o ti
ves, « qui savaien t aussi bien et peu t-ê tre  m ieux décrire  une  locom otive 
que  b ien  des élèves de nos collèges e t a thénées » [50], en 1950 il n ’y 
ava it pas un  seul é tab lissem ent d ’enseignem ent secondaire  p o u r  p lus 
d ’u n  m illion de K atanga is...

Ceci é tan t, personne n ’a  jam a is  affirm é, com m e laisse en tendre  
J. Sohier, que « les m issions so n t seules responsab les d u  re ta rd  scolaire 
au  K a ta n g a  ». L a vérité  est q u ’à l’époque  qu i n o u s in téresse, en 1933, 
l’enseignem ent au  C on g o  é ta it o rgan isé  p rinc ipalem en t, quasi exclusi
vem ent m êm e, p a r  les m issions qu i av a ien t la  responsab ilité  de son  
fo n c tio n n em en t et qui œ uvra ien t sous le co n trô le  e t avec des subsides 
d u  G o u v ern em en t, les m issions p ro te s tan te s  é trangères ne bénéfician t 
de ces créd its  q u ’à p a r tir  de 1946. D an s  l’im m ense m ajo rité  des cas, les 
choses m arch a ien t b ien  et p erso n n e  ne n iera  les g ran d s m érites des m is
sions d an s  l’o rg an isa tio n  de l’enseignem ent au  C on g o  ; selon les sta tis
tiques officielles du  M inistère , à la veille des réform es de 1954, les m is
sions g ro u p a ien t d an s  leurs écoles 99,3 %  des effectifs scolaires, les 
m issions ca th o liq u es a ssu m an t à elles seules 73 %  de ces effectifs. Ceci 
d it, il n ’é ta it p as  dan s l’a ttr ib u tio n  des p o u v o irs  publics de co n tra in d re  
telle o u  telle cong rég a tio n  à  o u v rir  ou  à  ne pas o u v rir  une  école : les 
possib ilités des m issions n ’é ta ien t p as  illim itées, e t com pte  tenu  des
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besoins sans cesse c ro issan ts, l’É ta t devra  in terven ir. L ’in itia tive  des 
p o u vo irs  publics se m an ifesta  tim idem en t en 1946 sous le m in istre  
G o d d in g , qui créa  les p rem ières écoles laïques p o u r  les en fan ts  e u ro 
péens, m ais en fait, c ’est en 1954, avec l’arrivée d u  m in istre  B uisseret, 
q ue  le gouvernem en t en tam a  une p o litique  active de l’enseignem ent 
officiel p o u r  les N o irs  [51].

P o u r co m p ren d re  l’évo lu tion  po litique  de la C o lon ie  e t le désastre  
auquel on  a a b o u ti en  1960, ce p rob lèm e de l’enseignem ent est cap ita l, 
c a r sans écoles secondaires p o u r  les N o irs , il ne p o u v a it y av o ir de rhé- 
to ric iens no irs  ; l’absence de rhéto ric iens signifiait l’im possib ilité  d ’en 
tam er le cycle d ’é tudes un iversita ires ; sans l’enseignem ent un iversita ire  
(qui n ’a  v ra im en t dém arré  à L ovan ium  q u ’en 1954), il n ’é ta it pas p o s
sible de fo rm er des élites no ires —  de vraies élites, pas celles qui acc la
m aien t H eenen  en 1933 —  élites capab les de p ren d re  en m ain , ta n t 
bien que  m al, les destinées d u  pays [52], L ’absence de cad res  un iversi
ta ires signifiait une indépendance  tro n q u ée , nécessairem ent incom plète , 
un  C on g o  n o n  viable ta n t au  n iveau  na tio n a l q u ’au  n iveau  des p ro v in 
ces, e t il est p a rfa item en t vain  a u jo u rd ’hui de rechercher des re sp o n sa 
bilités et de p ro p o se r de p ré ten d u s p rocédés-m iracles e t to u tes  sortes 
de fo rm ules de rechange qui a u ra ie n t pu  sauver la s itu a tio n  : elle é ta it 
com prom ise . Ceci d it, je  n ’affirm e pas que l’enseignem ent un iversita ire  
é ta it cette  fo rm ule-m iracle , e t que  si l’on  av a it in tro d u it cet enseigne
m en t au  C o n g o  plus tô t, cela a u ra it eu l’effet de b ag u e tte  m ag ique 
grâce auquel to u t a u ra it été résolu . Bien sû r que  non . L ’im m ense d éca 
lage d an s le degré  de développem en t des civ ilisations et des cu ltu res à 
co n ten u  d ifféren t, a u ra it co n tin u é  à  p o se r des p rob lèm es, e t dès lo rs, 
il n ’y a  p as  lieu d ’im p u te r au  p o u v o ir  co lonial la re sponsab ilité  de tous 
les m aux  qu i d evaien t s’a b a ttre  su r le C ongo. Il n ’em pêche que ce p ro 
blèm e édu ca tio n n e l est fo n d am en ta l, et le re ta rd  en ce tte  m atiè re  se 
p ay era , po litiq u em en t p a rla n t, cher, très cher. La so if d ’a p p ren d re  chez 
les A frica ins é ta it g rande , et p o u r  y rép o n d re , en 1944 le supérieu r de 
la m ission S a in t-Jean  à É lisabethville , dom  P lissart, o rg an isa  au  p ro fit 
des a u to ch to n es  des co u rs  de fo rm a tio n  générale. D ’em blée, certa in s 
conférenciers eu ropéens fu ren t su rp ris  de co n sta te r  l’im m ense succès de 
ce tte  in itia tive, m ais aussi sa g ran d e  sign ification  sociale : « N ou s 
fûm es là, ra co n te  le com m issaire  prov incial P au l B rasseur, e t nous 
acqu îm es la conv ic tion  dès ce m o m en t, com bien  p ressan te  d evenait la 
nécessité de p révo ir la fo rm a tio n  de l’élite u n iversita ire  ind igène » [53]. 
M ais le g ouvernem en t n ’a pas suivi cette  voie. D an s  son  ra p p o r t de 
m ission de 1947, le sén a teu r B uisseret s ignalait que, « p o u r  de m ulti-
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pies ra isons, ne fût-ce q u ’à  cause de la  faible densité  de la  p o p u la tio n  
cultivée ou  en  passe de le devenir e t à  cause  de l’im possib ilité  de con sti
tu e r un  co rp s enseignan t ré p o n d a n t aux  beso ins m in im a de l’in s titu 
tion , il ne p a ra ît pas possib le  de créer au  C on g o  u n e  U niversité , m êm e 
une F acu lté  un iversita ire  ». Il est v rai, a jo u ta it-il, q u ’un  « c o u ra n t s’est 
déjà é tab li qui pousse, su r to u t au  K a tan g a , les jeu n es gens issus des 
h um an ités, à se rend re  en A frique  d u  Sud p o u r  y recevoir l’enseigne
m en t supérieu r » [54],

M ais c ’é ta ien t des E u ropéens, pas des A fricains. É ta n t d o n n é  un  
certa in  é ta t  d ’esprit qui régna it au  K a tan g a , l’ap p ren tissag e  po litique  
des p o p u la tio n s  de la p rov ince  ne se fit que  ta rd iv em en t —  M g r de 
H em ptinne  ne le qualifia it-il pas d ’« ânerie  » ? [55], et p o u r  échapper à 
cette  s itu a tio n , certa in s N o irs , peu  no m b reu x , il est v ra i, p a r  exem ple 
G o d efro id  M u n o n g o , o n t d û  p asser à L o v an iu m /K isan tu  p o u r  s’y in i
tie r aux  choses p o litico -adm in istra tives q u ’ils ava ien t g ran d  désir de 
co n n a ître , d ’au tres so n t passés ensu ite  à l’U niversité  d u  M o n t A m ba. 
Ils s’y m êlaien t aux  é tu d ian ts  v en an t d ’au tres  régions e t p ren a ien t une 
p a r t  active à la  vie d u  cam pus, à telle enseigne q u ’en 1958-59, c ’est un  
resso rtissan t lunda, P au l M alim b a , qui est devenu  p résid en t de l’A sso
c ia tion  des É tu d ian ts  de l’U niversité . C e tte  p a rtic ip a tio n  à  la  vie u n i
versita ire  eu t inév itab lem ent l’im p ac t su r la c ris ta llisa tion  de l’iden tité  
na tio n a le , e t la  m ise en questio n  des so lidarités régionales. Le français 
é ta n t leu r seule langue com m une , les é tu d ian ts  con n a issa ien t très vite 
u n  « m ixage » o ù  s’esto m p a ien t leurs p articu larism es. « U n e  conscience 
v ra im en t congolaise  se crée ainsi, qui dom ine  les div isions si long tem ps 
in h um aines ou  préjud iciab les » [56].

A insi, si quelques-uns des é tu d ian ts  res ta ien t m algré  to u t a ttach és 
à leurs so lidarités rég ionales, la g ran d e  m ajo rité  des K a tan g a is  se 
d éco u v ra ien t le sen tim ent d ’a p p a rte n ir  à  une  co m m u n au té  congolaise 
tra n sc e n d a n t les d ifférenciations e thn iques et tribales. C om m e tém o i
gnen t les trav au x  d ’é tu d e  q u ’o n  d e m an d a it à ces B aluba , à ces L unda , 
à ces B ayeke o u  à  ces T shokw e, ce p rocessus s’o p é ra it p a r  é tapes : on  
é ta it d ’ab o rd  fier de sa race et de sa région, m ais o n  fin issait p a r  a ffir
m er son  a ttach em en t à  la  n a tio n  congolaise . Ces trav au x , qu i p o rta ie n t 
su r des sujets socio -po litiques, économ iques et ad m in is tra tifs , son t 
révélateurs, d ’u n  in té rê t indén iab le , certa in s d a te n t déjà  de 1949, d ’a u 
tres so n t posté rieu rs ; en ce qui concerne  G o d efro id  M u n o n g o , son t r a 
vail de fin d ’études fu t rédigé en  1953. C ela  ind ique  que, co n tra irem en t 
à  ce q u ’on  c roya it généralem ent, l’éveil de la  conscience po litiq u e  des 
C ongo la is  se situe avant 1955, m ais ce n ’est p as  d an s  La Voix du Con
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golais q u ’il fau t chercher ses m an ifesta tio n s : on  d ispose d ’au tre s  so u r
ces, révélatrices e t p ro b an te s . A jo u to n s  que  peu  de tem ps ap rès, les 
é tu d ian ts  k a tan g a is  m an ife s te ro n t à p lus d ’u n e  reprise leurs sen tim ents 
po litiques, le p lus souven t un ion istes, plus ra rem en t sépara tistes. Ce 
sera le cas en ju ille t 1956 lors d u  lancem ent, avec le co n co u rs  d ’un  p ro 
fesseur de l’U niversité , d u  M anifeste  de C onscience A frica ine , et égale
m en t en 1956 en a p p o r ta n t leu r sou tien  au  co m b a t p o u r  le s ta tu t 
un iq u e  à l’occasion  d u  re to u r  au  pays du  p rem ier u n iversita ire  co n g o 
lais, T h o m as K an za . D é b u t 1958, lo rs du  décès de M g r de H em ptinne , 
ils m an ifes te ro n t leu r d é sa p p ro b a tio n , et en  m ars  1960, ils d é n o n ce ro n t 
l’inu tile  a ffro n tem en t en tre  les B aluba, les L u n d a  et les T shokw e, en 
d e m a n d a n t la paix  p o u r  le K a ta n g a  et p o u r  le C o ngo ...

3. Réminiscences du « royaume lunda »

C ela n o u s am ène à  exam iner le con tex te  de l’ancien  É ta t lunda, 
lequel, selon F. G révisse, a u ra it dom iné  les a sp ira tio n s  p o litiques de 
1’« a ris to -m o n arch is te  M . T sh o m b e » . Celui-ci a p p a r te n a it, on  le sait, 
« à la m eilleure souche lu n d a  », e t il ava it épousé la  fille de M w an t 
Y av qui fu t investi g ran d  ch e f des L u n d a  en ju in  1952. Il est exact q u ’à 
la su ite  de la p ro c lam a tio n  de 1’« indépendance  » d u  K a tan g a , 
T sh o m b e a  reco u ru  à p lusieurs reprises à ce co n cep t de l’É ta t lu n d a , 
susceptib le, à  ses yeux, de ju s tifie r (ou  de faciliter) ses m enées sé p a ra 
tistes. L o rs  d u  deuxièm e ann iversa ire  de la sécession, le 11 ju ille t 1962, 
T sh o m b e d éc la ra  :

Pour servir certains desseins politiques, on  a prétendu que le K atanga  
n ’existait pas, q u ’il était une construction  des colon isateurs. C ’est vouloir  
nier que, lorsque les premiers explorateurs blancs découvrirent cette  
partie de l’A frique que l’on nom m e le K atanga, ils y trouvèrent trois 
m onarchies qui étaient non seulem ent unies par des liens fam iliaux, éco 
nom iques et sociaux m ais, et ceci est de loin le plus im portant, don t le 
destin historique était lié depuis des siècles. Ils n ’existaient pas avec leurs 
autres voisins. Ces m onarchies constituaient au cœur de l’A frique une 
entité à part, résultat d ’une longue m aturation historique et le 11 juillet 
1960 n’a été que la m anifestation d ’une prise de conscience...

L orsque les Belges et les A nglais, les uns au nord et les autres au sud, 
essayèrent de faire m ain basse sur le K atanga, les chefs des Baluba, des 
Lunda et des Bayeke, solidaires face au nouveau danger qui m enaçait leur 
souveraineté, luttèrent de toutes leurs faibles forces.

A lors que dans le C on go , Stanley et les autres fonctionnaires envoyés  
par L éopold II avaient réussi à faire signer plus de m ille traités par les
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quels les chefs renonçaient à leur souveraineté, ici, les chefs des Baluba, 
des L unda et des Bayeke refusèrent de signer ou  de reconnaître le dra
peau de soi-disant É tat Indépendant du C ongo. C ’était une fo is de plus, 
la m anifestation de ce destin historique com m un que j ’ai évoqué tout à 
l’heure. C ’était pour la prem ière fo is la résistance com m une à une tenta
tive de l’étranger d’im poser sa v o lon té  au K atanga [57],

C e texte appelle un  co m m en ta ire  et p ostu le  un  avertissem ent 
m éthodologique. R ap p e lo n s q u ’écartelées p a r  le p a rtag e  co lonial et 
rép arties  à cheval su r les fron tiè res d u  C ongo , de l’A n go la  et de la 
R hodésie, les p o p u la tio n s  lu n d a  o n t été étud iées p a r  les P o rtu g a is  [58], 
les A llem ands [59], les B ritann iques (et p lus ta rd  p a r  les A m éri
cains) [60], les Belges [61], e t depu is l’indépendance  p a r  les A fri
cains [62], L ’acquis de ces trav au x  d ’h isto ire  est certes im p ressionnan t, 
et p o u r ta n t, m algré cet in té rê t m an ifesté  aux  L u n d a  et n o n o b s ta n t cet 
im p o rta n t m atérie l rassem blé, D . B iebuyck d evait reco n n a ître  en 1957 
q u ’il fa lla it « encore ran g e r le g ro u p e  p u issan t des L u n d a  parm i ces 
cu ltu res d o n t nous ne savons p ra tiq u em en t rien de bien  positif... Ceci 
est particu liè rem en t f ra p p a n t, a jo u ta it-il, p o u r  les L u n d a  sep ten trio 
naux , d o n t les in stitu tio n s n ’o n t p ra tiq u em en t pas été effleurées » [63], 
C ertes, depuis lors, certa ines lacunes o n t p u  ê tre  com blées, e t dan s ses 
A nciens royaum es de la savane, J. V ansina  te n ta  de reco n stitu e r l’h is
to ire  de P É ta t lu n d a , to u t en a v o u a n t que, su r p lus d ’u n  p o in t, « ce 
p rob lèm e requ iert des recherches sou tenues » [64], Il n o ta  p a r  exem ple 
q u ’en ce qu i concerne l’é tab lissem ent de la  succession des balopwe 
ap rès  K a la la  Ilunga, les d ifféren tes hypo thèses form ulées p a r  B urton , 
V an  d er N o o t, O rjo , V erhu lpen  et Sendw e, d én o ten t d ’im p o rtan tes  
d ivergences et laissen t à  désirer. J .-L . V ellu t reco n n a ît que  « la c h ro 
no logie  de ce « royaum e de la  savane » reste vague, en  dép it du  fait 
que  ce p rob lèm e a déjà été l’ob je t de con troverses n ou rries, où  les 
hypo thèses parfo is  hasardeuses v o n t bon  tra in  » [65], L a  p a ru tio n  en 
1975 de l’ouvrage  de E. B ustin , su r les Lunda under Belgian R ule  
c o n stitu a  une  c o n tr ib u tio n  de v a leu r p e rm e tta n t de m ieux cerner le 
passé de ce g ro u p em en t hu m ain  après l’arrivée des Belges, sans n éan 
m oins effacer to u tes les incertitudes e t sans rép o n d re  à  tou tes  les 
in te rro g a tio n s. L ’a u te u r a tt ira  l’a tte n tio n  su r l’am bigu ïté  m êm e du  
term e « lu n d a  », c o u v ran t en fa it des p o p u la tio n s  d isp a ra tes  ; en se 
ré fé ran t à  C arv a lh o , D uysters, B iebuyck, V ansina , N g an d  Y etu  et 
N san g  Y a A ru u n d , il c o n s ta ta  une  série d ’im précisions, vo ire  d ’inco
hérences en ce qui concerne  le relevé des g o u v ern an ts  des 
L u n d a ... [66]. Est-ce tellem ent é to n n a n t?  Q uoi q u ’on  en dise, il n ’est 
pas facile d ’écrire l’h isto ire  p réco lon ia le  des g ro u p em en ts  e thn iques en
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A frique  cen tra le  : é ta n t d o n n é  l’absence o u  l’ex trêm e ra re té  de tém o i
gnages écrits, la tra d itio n  o ra le  ne p e rm et d ’ap p réh en d e r le passé  
q u ’im p arfa item en t et le risque  de to u te s  so rtes de d é fo rm atio n s et 
d ’a jo u ts  a rb itra ire s  est réel. L a naissance de l’É ta t lu n d a  au  X V Ie et au  
d é b u t d u  X V IIe siècle baigne  d an s la m ytho log ie , et, en fait, les seuls 
é lém ents re la tivem ent créd ib les nous v iennen t des tém oignages p o r tu 
gais com m e ceux, p a r  exem ple, de C o rre ia  L eitâo , de L acerda, de C a r 
va lh o , de G raça , ou  d ’ex p lo ra teu rs  (et v isiteurs) é tran g ers  com m e 
Pogge, Boem , S chü tt, M ag y ar, R eichard , C am ero n , G irau d , A rn o t, 
etc ., sans q u ’il y a it cep en d an t en tre  ces d ifféren ts récits une cohérence 
sans faille. Y avait-il un  seul « É ta t lu n d a  », o u  com m e l’a laissé e n ten 
d re  Pogge, p lusieurs « L u n d a  S taa ten  » ? E n  co m m en tan t L acerda, 
V erbeken  fo rm u la  des hypo thèses qu i res ten t à  p ro u v er, p a r  exem ple 
en ce qui concerne l’a ttra it  du  cuivre d an s  l’éveil des convoitises é tra n 
gères [67]. V ansina  n o te  q u ’« il y a  u n  g ran d  vide d an s la  ch rono log ie  
L u n d a  en tre  1600 et 1846 » [68], et on  le com prend . Q u a n t aux au teu rs  
qui n ’é ta ien t p as  spécialem ent fam iliers avec les spécificités africaines 
et n ’o n t pas effectué leurs recherches su r le te rra in , ils o n t fondé leurs 
co n sid éra tio n s su r les récits des au tres , sans a p p o rte r  des élém ents o r i
g inaux  p e rm e tta n t de m ieux co n n a ître  le passé du  co n tin en t n o ir  [69], 

P a rad o x alem en t, ce p rob lèm e de la véracité  h is to riq u e  serait peu t- 
ê tre  m o ins a rd u  si l’on  se tro u v a it en présence d ’une société figée dan s 
le tem ps e t év o lu an t peu, com m e ce fu t le cas des g ro u p em en ts  e th n i
ques africains a v an t l’arrivée des E uropéens. Il n ’en est rien. La co lo n i
sa tion  bouleversa  cet im m obilism e et m it la société africa ine  en m o u v e
m en t, d ’o ù  une  certa ine  d ifficulté à saisir son « p résen t ». L a société 
co u tu m iè re  africa ine  s’engagea d an s  une  év o lu tion  d o n t le prix  fu t sa 
p ro p re  d islocation , sa « d é tr ib a lisa tio n  » ; elle su b it d ’im p o rtan ts  m o u 
vem ents m ig ra to ires e t le b rassage  de ses p o p u la tio n s , com m e ce fu t le 
cas a u  K a tan g a , e t elle a d û  a ffro n te r  les a p p o rts  d u  m odern ism e tech 
no log ique , l’in tro d u c tio n  d ’in s titu tio n s  d ’o rig ine eu ropéenne, la p ro 
pension  de créer, sur la base d ’élém ents e thn iques d isp ara tes , une  véri
tab le  n a tio n  ou  quelque  chose qu i y ressem ble. C ette  incessan te  m u ta 
tio n  soulève le p ro b lèm e de la fixa tion  de la  ligne d u  clivage en tre  le 
p résen t e t le passé. L ’e th n o g rap h e  N . D e C leene av o u e  que, « la qu es
tio n  se pose souven t, si ce rta ines données se s itu en t encore  d a n s  le 
tem ps p résen t o u  a p p a rtie n n e n t déjà au  passé. Il est d o n c  ind ispensab le  
de se convaincre  q u ’il est quasi im possib le  d ’o b ten ir  une  exac titude  
abso lue  en cette  m atière . D es us et co u tu m es relatés com m e actuelle
m en t en v igueur peuven t fo rt b ien  av o ir d isp a ru  o u  ne plus ê tre  en
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v igueur que d an s une rég ion  déterm inée ; s’ils le so n t encore  au jo u r
d ’hui, nu l ne peu t g a ra n tir  q u ’ils le se ro n t encore d an s  c inq  o u  dix 
ans » [70],

Il est b o n  de rap p e le r que  certa in s h isto riens com m e L anglois, Sei- 
g nobos o u  H . B runschw ig, se so n t m o n trés  perplexes q u a n t à la vali
d ité  d ’une  d ém arche  scientifique axée essentiellem ent su r les élém ents 
de la co u tu m e  et de la tra d itio n  o ra le  ; sans v o u lo ir p ren d re  position  
d an s  u n  d o m ain e  qu i dépasse nos com pétences, fo rce est de reco n n aî
tre  que  cette  in te rro g a tio n  m é th o d o lo g iq u e  n ’est pas vaine, c a r  il n ’y 
a de véritab le  science que  lo rsq u e  ses lois so n t c la irem en t d é m o n tra 
bles, lo rsq u ’elles p résen ten t u n  degré su ffisan t de certitude , e t lo rsq u ’el
les peuven t revêtir le ca rac tère  d ’universalité . O r, com m e n o u s l’avons 
rappelé , au  fu r et à m esure que  le tem ps passe, l’ancienne société tr i
bale fondée su r la co u tu m e  su b it d ’im p o rtan te s  m u ta tio n s  qui lui 
fu ren t im posées p a r  la  d o m in a tio n  co lon ia le  d ’ab o rd , e t p a r  sa n o u 
velle co n d itio n  d ’en tité  in d ép en d an te  ensu ite  ; elle se to u rn e  vers l’ave
n ir, c ’est-à-d ire  vers le p rog rès, elle ro m p t avec l’im m obilism e et se 
d é to u rn e  de son  passé en  a b a n d o n n a n t sa spécificité cou tum ière . Il est 
donc  n o rm al que d an s  n o tre  m o n d e  en con tinuelle  accéléra tion , les 
a n th ro p o lo g u es  —  qui eu ren t leur période  de glo ire a v a n t l’indépen
dance  —  o n t quelque peine à  av an cer d an s ce tte  m atiè re  essentielle
m en t m o u v an te , et il n ’est pas certa in  que  les résu lta ts  de leurs recher
ches so ien t to u jo u rs  en ra p p o r t avec leurs am b itio n s e t les m oyens m is 
en œ uvre. C erta in s com m e V ansina , reconna issen t ces d ifficultés, to u t 
en s’in su rg ean t co n tre  « le sen tim en t tacite  que, fau te  de sources, il est 
im possib le d ’écrire l’h isto ire  de l’A frique  cen trale . Pareille  im pression
—  dit-il —  est dénuée de to u t fo n d em en t » [71]. P o u r lui et p o u r  cer
ta in s  au tres , la tra d itio n  o ra le  a u ra it la m êm e valeur qu a lita tiv e  q u ’une 
ch ro n iq u e  m édiévale, p a r  exem ple [72], e t cela n o u s laisse perplexe : ces 
a ffirm atio n s pèchen t p a r  leu r op tim ism e, « b eau co u p  de trad itio n s  
o rales sem blent avo ir été altérées ou  forgées de to u tes  pièces » [73].

A insi, lo rsq u ’on  co m p are  les trav au x  d ’au teu rs  dé jà  m entionnés 
p o u r  savo ir avec exac titude  ce q u ’é ta ien t les L u n d a , o ù  ils o n t exacte
m en t vécu et quelles é ta ien t leurs in stitu tio n s po litiques, les incertitudes 
ap p a ra issen t u n  peu p a r to u t e t les p o in ts  d ’in te rro g a tio n  ne se co m p 
ten t plus. U ne  confusion  co n tin u e  à régner en ce qui concerne  l’em ploi 
(a rb itra ire ) des concepts com m e trib u , e thn ie , peuple, n a tio n , royaum e, 
É ta t, e t si d u  p o in t de vue de l’e th n o g rap h ie  culturelle cela ne m et pas 
en question  la valid ité  et les ré su lta ts  des recherches, p o u r  l’app ro ch e  
politique, l’in te rro g a tio n  m éth o d o lo g iq u e  subsiste, c a r  le po lito logue
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v o u d ra it savo ir ex actem en t à  q u o i s’en ten ir. « C ’est le so rt o rd in a ire  
de la ra ison  h u m ain e  d an s  la  sp écu la tion  —  d it K a n t d an s  sa Critique  
de la Raison pure  —  de co n stru ire  son édifice en to u te  hâte , e t de ne 
songer que plus ta rd  à s’assu re r si les fondem en ts so n t solides ». Le 
sont-ils ? Les im précisions se m an ifesten t au  n iveau  de la d o cu m en ta 
tion  co u ran te . T sh o m b e a p ré ten d u  que  l’année  de sa naissance en 
1919, le g ran d  ch e f lu n d a  M w an t Y av  M u teb  « rég n a it à M u sam b a  sur 
tro is  m illions de sujets d ispersés en tre  le K a ta n g a , le S ud -K asa i, la 
R hodésie  et l'A n g o la  » [74], m ais le Brockhaus  (1970) n ’évalue les 
L u n d a  q u ’à quelque  315 000 un ités [75], Ian  C olvin  parle  de 4 m il
lions [76], a lo rs que  Y Encyclopaedia Britannica  les situe (p o u r 1970) à 
env iron  1,5 m illion  [77], ce qui sem ble ê tre  une  év a lu a tio n  c o rre c te ;  
q u a n t à la Grande Enciclopédia Portuguesa e Bresileira, elle se b o rn e  
à  fo u rn ir  les chiffres p o u r  l’A ngo la , sans p lus [78], La m êm e incertitude  
a p p a ra ît en ce qui concerne  la défin ition  de l’espace vital des L u n d a , 
qui fu t m o u v an t. 11 fa u t n o te r  q u ’au  C o n g o , on  désignait com m e te rr i
to ire  lu n d a  n o n  seu lem ent la rég ion  de K ap an g a , m ais aussi certa ines 
régions lim itrophes com m e S an d o a , D ilo lo , une  p a rtie  de K olw ezi, e t 
bien au-delà , en g lo b an t to u t l’ou est d u  K a ta n g a , o ù  v ivaien t les p o p u 
la tio n s soum ises ja d is  p a r  des chefs lu n d a , m ais qu i se son t p rog ressi
vem ent détachées de cette  a llégeance devenue form elle. En in v itan t, en 
ju in  1959, le m in istre  V an  H em elrijck  à  S an d o a , le g ran d  ch ef M w an t 
Y av  signalait que son o rg an isa tio n  co u tu m ière  c o m p ta it 300 000 p e r
sonnes, a lo rs q u ’il est ce rta in  q u ’au  K a ta n g a , les L u n d a  é ta ien t p lus 
n o m b reu x  : su r u n e  p o p u la tio n  to ta le  de 1 700 000, ils é ta ien t p ro b a 
b lem ent quelque 600 000. C erta in s  public istes o n t ind iqué  des chiffres 
p lus élevés, m ais cela a une  exp lica tion  : m alg ré  le fa it que  dan s ce rta i
nes régions il n ’y av a it p lus (ou  peu) de « vrais L u n d a  », “  villagers 
w ere com m only  classified as “  L u n d a  ”  by g o v ern m en t officials, o r 
even by an th ro p o lo g is ts , sim ply by v irtue  o f  the  fact tiia t they  lived 
u n d e r the ju risd ic tio n  o f  a “ L u n d a ”  c h ie f” [79], E. Bustin ind ique  
q u ’il a utilisé “ the  te rm  “  L u n d a  H e a rtla n d  ” to  describe the  area  
ex tend ing  w est o f  the  L ub ilash  R iver to  the  K asai R iver, an d  on  a 
n o r th -so u th  axis, from  the  lan d s o f  the  A ssa lam pasu , B akete, an d  
B ena K an io k  (i.e., the  fo rm er p rov ince  o f  K asa i) to  the  A n g o lan  an d  
Z am b ian  borders. T his area  co rresp o n d s  ap p rox im ative ly  to  the  th ree  
above-m en tioned  co lon ia l subdiv isions o f  K ap an g a , S an d o a  an d  
D ilo lo . O f  these th ree  un its , only  the  firs t w as p laced  u n d e r the  
M w aan t Y aav ’s d irect a u th o rity  d u rin g  the  co lon ia l period . W ith in  its 
b o u n d aries  a re  located  the  tra d itio n a l sites o f  in itia tio n  an d  bu ria l o f
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the  successive ru lers o f  L u n d a , in  the  N k a laan y  R iver Valley. It 
rep resen ts the  o rig inal nucleus o f  L u n d a  d ispersion  an d  the em pire’s 
last s tro n g h o ld  aga in st the  en croach ing  C okw e ”  [80], E n  fa it, la déli
m ita tio n  précise de l’ancien  É ta t lu n d a  se h eu rte  à  de g randes d ifficul
tés : « une des carac téristiques d u  p rob lèm e africain  p réco lon ia l réside 
d an s  le fa it que  p e n d an t long tem ps, l’A frique  m éco n n u t la n o tio n  de 
frontière-lim ite, au  p ro fit de la n o tio n  de frontière-zone » [81], e t il est 
c e rta in  que  les fron tières é ta tiq u es rigides o n t été l’œ uvre d u  co lon isa
teu r. E n  é tu d ia n t les assises te rrito ria les  de l’É ta t lu n d a , et en  co m p a
ra n t les réalités fron ta lières africaines à la s itu a tio n  p rév a lan t en A m é
rique, J.-L . V ellut d o it ad m e ttre  que  « l’h is to rio g rap h ie  de l’A frique 
cen tra le  en est à ses d ébu ts, e t il n ’est pas questio n  de p o u v o ir p ré ten 
d re  au  m êm e niveau  de précision  d an s  une  d iscussion  de la  fron tière  
luso-africa ine  » [82], Les a n th ro p o lo g u es  o n t c ru  p o u v o ir  tem pérer la 
n o tio n  extensive de l’espace vital des L u n d a , en d is tin g u an t en tre  les 
L u n d a  sep ten trio n au x , o rien tau x  et m érid ionaux , m ais ils reconnais
sen t q u ’il s’ag it souven t des p o p u la tio n s  d istinctes, “ b o th  linguistically  
an d  cu ltu ra lly  ” [83],

Q u a n t à  la  n a tu re  m êm e de l’É ta t  (ou  des É ta ts ) lu nda , il fau t se 
g a rd e r de to u te  fan tasm agorie . Les « É ta ts  » p réco lon iaux  de l’A frique 
cen tra le  é ta ien t en fait, des systèm es d ’allégeance envers des chefs qui 
o n t su s’im poser, e t l’élém ent essentiel de leurs s tru c tu res  ré sida it dans 
l’acq u ittem en t d u  tr ib u t. Le p lus souven t, ces ra p p o rts  d ’obédience 
é ta ien t issus de guerres triba les o u  d ’expéd itions de rap ine  v isan t à  se 
p ro cu re r des m archand ises o u  des esclaves, e t leu r degré d ’in s titu tio n 
n a lisa tio n  é ta it ru d im en ta ire  : il n ’y ava it p as  d ’écrits et il n ’y ava it pas 
de m onnaie . Les g ran d s chefs é ta ien t des p o te n ta ts  et leu r gouverne
m en t (théo cra tiq u e) é ta it rude. P a r la n t de K azem be qu i go u v ern a it des 
L u n d a  a u  n o m  de son  p a re n t M w ata  Y am vo  d an s  la  rég ion  en tre  la 
L u lu a  e t L u ap u la  (actuelle  Z am bie  e t S haba), F ran c isco  de L acerda, 
qui é ta it gouverneu r des R ios de Sena (bouches d u  Z am bèze) au  
M o zam bique , s ignalait en  1798 que ce perso n n ag e  « e n tre p re n a it  des 
expéd itions guerrières p o u r  exiger le tr ib u t, et que  le cuivre q u ’il possé
d a it e t d o n t il fa isait le com m erce en p ro v en a it ». Il a jo u ta it que  l’a u to 
rité despo tiq u e  de ce p o te n ta t s’é ten d a it « à un  tel degré su r les gens 
de son peuple, que m êm e leurs heures de lo isir e t de repos so n t fixées 
p a r  lui su ivan t son b o n  p la isir » [84], D ’au tres  d ign ita ires de sa co u r 
n ’é ta ien t guère m eilleurs. D écriv an t le « p rince » M u en eb u to , le co m 
p ag n o n  de L acerda, Jo â o  P in to , écrit que “ he is severe ; d ea th , o r  a t 
least a m p u ta tio n  o f  the  h an d , being the  usual p u n ishm en t. H e is b ar-
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b a ro u s  ; every new  m o o n  he causes a  C affre  to  be killed by  his 
m edicine-m an, a n d  w ith  the  v ictim ’s b lo o d , h ea rt, an d  p a r t  o f  the  
en tra ils , they  m ake u p  his m edicine, a lw ays m ixing it w ith  oil ”  [85]. 
Paul Pogge ra p p o r ta it  en  1880  que « M u a to  Jam w o  ist A lle inherrscher 
im  L ande  und  h a t das R ech t, jene  G eb ie te  n ach  Belieben zu verleihen 
u n d  H äu p tlin g e  ab- und  einzusetzen. D iese m üssen  ihm  T rib u t zah len , 
bei v o rk o m m en d en  K riegen H ü lfs tru p p en  stellen u n d  ü b e rh a u p t jed e r 
A u ffo rd e ru n g  ihres L eh n sh errn  unverzüg lich  F o lge  leisten » [86], II 
a jo u ta it : « M u a ta  Jam w o  ist A u to k ra t u n d  H err ü b er Leben und  T o d  
seiner U n te rth an en ... » [87],

Ceci a y an t été rappelé , revenons à l’a ffirm a tio n  de T sh o m b e (ou  
de ses conseillers ?), q u ’il a u ra it existé au  K a ta n g a , a v a n t l’arrivée des 
E uropéens, tro is  p u issan tes m o n arch ies  unies p a r  des liens é tro its . Il est 
exact que, selon la légende, des liens m ystiques u n issa ien t le ch e f des 
L u n d a  M w ata  Y am vo  a u  ch e f des B aluba  K aso n g o  N yem bo , m ais on  
n ’en sait pas b eau co u p  plus. P a r  co n tre , il est ce rta in  q u 'a u  m o m en t 
de l’arrivée des co lo n isa teu rs, l’É ta t lu n d a  é ta it fo rtem en t affa ib li et 
n ’av a it q u ’une « loosely k n it s tru c tu re  ». Il su b it des incu rsions des 
T shokw e et ses p o p u la tio n s  fu ren t décim ées ; p lusieu rs rég ions de cet 
É ta t qui en fa isa ien t au tre fo is  p a rtie , com m e K azende, s’en so n t d é ta 
chées, e t d ’au tres  te rrito ire s  p é riphériques o n t p ra tiq u em en t p e rd u  to u t 
lien d ’allégeance, y com pris  celui le p lus sû r : le pa iem en t d u  tr ib u t. 
C . Y o u n g  se m o n tre  scep tique q u a n t à  l’h y p o thèse  avancée p a r 
T sh o m b e au  sujet de « l’a lliance en tre  tro is  m o n arch ies  », et J. V ansina  
no te  que  « les L u b a , les L u n d a , les K azem b e d u  L u ap u la , les B em ba, 
les Lozi restè ren t long tem ps sans se c o m b a ttre  et ne p artic ip è ren t 
jam a is  à  un  systèm e d ’a lliance v isan t à  in s tau re r  u n  équilib re  de p u is
sance su r to u te  la région de l’in té rieu r » [88]. Il est ce rta in  aussi q u e  la 
p én é tra tio n  au  K a tan g a  au  m ilieu d u  X IX e siècle des Bayeke de M siri
—  à  p a r t  ceux qui y v ivaien t dé jà  —  ne sem ble pas av o ir été accueillie 
avec g rande sym path ie  p a r  les chefs lu n d a  locaux. Q u an t à la résis
tance  active au  d ra p e a u  de l’E .I.C ., elle se m an ifesta  certes dan s le ch ef 
de M siri, m ais sa m o rt trag iq u e  m it p ra tiq u em en t fin à  la lu tte . Son 
successeur, A n to in e  M w enda  M u n o n g o , d ira  q u ’« ainsi fu t a rrê té  l’élan  
du  fo n d a teu r de n o tre  p u issan t em pire. P o u r la p rem ière  fois nos Pères 
B ayeke, ces fiers guerriers d ev an t qu i le K a ta n g a  av a it p e n d a n t lo n g 
tem ps co u rb é  la tête, inc linèren t la leu r » [89], Us ne la re lèveron t pas 
de sitô t. L orsque, une  v ing ta ine  d ’années ap rès  la  C onférence de 
Berlin, le ch ef de l’expéd ition  belge v isita  les ru ines de l’ancienne cap i
ta le  lu n d a , il h o ch a  la  tê te  et m u rm u ra  : « c ’est d o n c  to u t  ce qu i reste
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du  fam eux em pire  lu n d a ... » “ A  naive s ta tem en t, o f  course  —  observe 
E. B ustin  — , an d  based  in p a r t  on  the  Belgian officer’s ignorance  o f  
the  L u n d a  trad itio n s  o f  a  sem i-itineran t co u rt, b u t it w as in o th e r 
respects n o t fa r from  the  tru th  : the L u n d a  sta te  h ad  indeed  been fo r 
over tw o decades in a co n d itio n  o f  u n p reced en ted  tu rm o il ” [90],

S’il est déjà  si difficile de reco n stitu e r les co n to u rs  exacts de l’a n 
cien E ta t lu n d a , il est to u t a u ta n t  h asard eu x  d ’av o ir vo u lu  m odeler 
l’aven ir po litique  du  K a tan g a  en se ré fé ran t à ce passé incerta in  : les 
p o p u la tio n s  k a tangaises é ta ien t hétérogènes, elles m a n q u a ien t d ’unité, 
et certa ines de leurs co m p o san tes  é ta ien t en tra in  de su b ir le processus 
de d é trib a lisa tio n . C ’est d o n c  à  ju s te  titre  q u ’un  hom m e com m e 
G . H eenen  qu i é ta it au x  co m m an d es d u  K a tan g a , e t qu i co nnaissa it 
bien ses p o p u la tio n s  —  c’est lui qui a tra d u it les m ém oires de 
M ak u n d u -B a n tu  —  se m éfia it de ce re to u r  en a rriè re  e t n ’en  vou la it 
pas : le m o n d e  des m ythes et des su p erstitio n s a p p a rte n a it au  passé, et 
s’il y av a it ja d is  u n  certa in  « É ta t lu n d a  », sa p lace é ta it dan s l’h isto ire , 
e t il n ’é ta it pas questio n  de le ressusciter a rtific ie llem ent e t de fo rcer 
sa « ren trée  » d an s la c iv ilisation  po litiq u e  m oderne . A vec beau co u p  de 
justesse , H eenen  écrivait : « A u  K a tan g a , il fa u t bien le reco n n aître , à 
p a r t  les anciens em pires (?) de K aso n g o  N yem bo  et d u  M w ata  Y am vo, 
on  se tro u v e  dev an t une poussière  de g ro u p em en ts  p a rfo is  de m êm e 
orig ine e th n ique , il est v rai, m ais cep en d an t fa ro u ch em en t ja lo u x  de 
leu r au to n o m ie . E t m êm e p o u r  ce qu i est des anciens « em pires » au x 
quels je  viens de faire a llusion , il sem ble b ien  q u ’il so it ex trêm em ent 
difficile de les reco n stitu er, ta n t  le tem ps a  fa it son œ uvre. O n  est au  
su rp lus en d ro it de se d em an d er s’il est bien  co n fo rm e à une  saine po li
tique  de v o u lo ir ressusciter sem blables en tités dan s un  te rrito ire , fo rte 
m en t travaillé  p a r  n o tre  o ccu p a tio n , o ù  les nécessités de la vie m oderne  
fo n t su rg ir une foule de p rob lèm es ex trêm em en t com plexes, d épassan t 
singulièrem ent les facultés d ’une  a u to r ité  indigène fondée  su r un  é ta t 
social en re ta rd  de p lusieu rs siècles su r le n ô tre  » [91]. A jo u to n s  que le 
p o u v o ir co lon ia l s’ap p u y a it su r l’a u to r ité  de M w ata  Y av  d an s  la p re 
m ière phase  de son im p lan ta tio n  au  K a tan g a , env iron  ju sq u e  1920, 
pu is su ivit u n e  période  in te rm éd ia ire , et en 1933 la  réfo rm e ad m in is tra 
tive changea  la situ a tio n  rad ica lem en t : “ A il L u n d a  subchiefs h ad  been 
elevated  to  the  ra n k  o f  ch ie f (th u s p lacing  them  technically  in  the  sam e 
ad m in is tra tiv e  category  as the  M w aan t Y aav), an d  the te rrito ry  o f  
K ap an g a  itse lf h ad  been deprived  o f  its sep ara te  existence an d  a ttach ed  
to  S andoa. T hus, while it expected  the  fo rm er subchiefs to  con tinue  
acknow ledg ing  the  M w aan t Y aav  as th e ir  cu sto m ary  suzerain , the
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co lon ia l ad m in is tra tio n , fo r its p a rt, increasingly  ten d ed  to  tre a t him  
sim ply as a ch ie f hav ing  an  unusually  large n u m b er o f  subjects b u t 
o therw ise  n o t very d iffe ren t fro m  the  o th e r na tive  ru lers  ” [92], Il est 
vrai que le berceau  des L u n d a , le K ap an g a , a  re tro u v é  en 1948 son 
iden tité  adm in is tra tiv e , m ais l’em prise  de l’É ta t co lon ia l su r le p o u v o ir 
co u tu m ie r se fit en m êm e tem ps de p lus en p lus pressan te . E t c ’est dan s 
ce con tex te  q u ’une e rreu r d ’o p tiq u e  fu t com m ise p a r  certa in s  m ilieux 
du  co lo n a t eu ropéen  désireux  de rallier les chefs co u tu m iers  et la classe 
m oyenne ka tan g a ise  à la cause d ’a u to n o m ie  qu i p u ise ra it sa p ré ten d u e  
lég itim ation  d an s  ce passé de l’É ta t  lunda. T an d is  que  l’A d m in is tra tio n  
co lon ia le  em p ié ta it de p lus en  p lus sur ce qu i re s ta it des anciennes 
in s titu tio n s  cou tum ières, le co lo n a t eu ropéen  s’o rien ta  d an s  une d irec
tio n  qu i a lla it à l’en co n tre  de l’h isto ire . P o u r bien co m p ren d re  ce qui 
s’est passé  à la veille de la sécession, il fau t av o ir en vue ce tte  « vo lon té  
des E uro p éen s de sauvegarder un  certa in  type de société, tra d itio n n a - 
liste et p a te rn a lis te , p o u r  laquelle  les influences po litiques, sociales et 
idéo logiques en  p ro v en an ce  de la  m étro p o le  d ’ab o rd , celles des n a tio 
nalistes congo la is de L éopoldville  ensuite, ap p a ra issa ien t com m e des 
m esures dangereuses. Le g ro u p e  européen  y é ta it d ’a u ta n t p lus sensible 
q ue  le K a ta n g a  é ta it, à  ses yeux, u n  pays o ù  il p o u v a it vivre et s’y 
im p lan te r p o u r  une  longue période. D ans une large m esure, l’ensem ble 
de la société locale eu ropéenne  réag it d é fav o rab lem en t à  to u t ce qui 
risq u a it de ro m p re  l’h om ogénéité  d u  co n d itio n n em en t des m ilieux a fri
cains u rb a in s  o u  co u tu m iers  » [93], D ’où  égalem ent ce tte  vo lon té  
(re ta rd a ta ire )  de ressusciter le m irage de certa ines stru c tu res  d u  passé, 
en  l’occurrence  le m y the  de l’É ta t lunda...

C erta in s  chefs co u tu m iers  se la issèren t en tra în e r d an s  cette  voie. 
Suite à la  D éc la ra tio n  gouvernem enta le  d u  13 ja n v ie r  1959, M w ata  
Y am v o  (D itende) ad ressa  à  l’A d m in is tra tio n  co lon ia le  un  m essage 
d an s  lequel il p la id a  la  cause de « l’É ta t  lu n d a  » : il se h e u rta  à  une fin 
de n on -recevo ir des A u to rités . M w an t Y av a y a n t exprim é le so u h a it de 
v isiter ses « sujets L u n d a  » ta n t au  C ongo  q u ’en A ngo la  et en R hodésie  
d u  N o rd , le G o u v ern em en t p o rtu g a is  auquel fu t tran sm is  ce tte  requête , 
refusa. P o u r sa p a r t, le g o u v ern eu r de la  p rov ince  de L éopoldville , qui 
é ta it co n fro n té  au  p ro b lèm e des B akongo , d én o n ça  au p rès  d u  g o u v er
n eu r général les p ré ten tio n s  des chefs co u tu m iers  de v o u lo ir ressusciter 
l’É ta t  lu n d a , e t le G o u v e rn em en t général fu t d u  m êm e avis : to u t 
en co u rag em en t aux  L u n d a  ne p o u v a it que ren fo rce r les exigences a u to 
nom istes des B ak o n g o , ce qu i é ta it co n tra ire  à  la  po litiq u e  un io n is te  de 
la Belgique.
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A jo u to n s  que, lo rsque  p lus ta rd  T shom be d ev iend ra  p résiden t de 
1’« É ta t d u  K a ta n g a  » sécessionniste, il ne m an ifeste ra  au cu n e  véritab le  
vo lon té  à  recréer les anciennes s tru c tu res  lu n d a . C ertes, T sh o m b e s’a p 
pu y a  su r les chefs co u tu m iers  —  c’é ta it le seul m oyen  de s’assu rer la 
m a jo rité  p a r  ra p p o rt aux  B aluba — , il créa  le G ra n d  C onseil, et 
n o m m a M w ata  Y am vo m in istre  d ’É ta t, m ais ce fu t p ra tiq u em en t to u t. 
“ In fact, T sh o m b e never looked  u p o n  h im self as a L u n d a  trib a l leader, 
n o r  w as he regarded  as such e ith er by his associates o r  by his 
o p p o n en ts  ” [94], Le 7 avril 1961, le frère d u  m in istre  de l’in té rieu r, le 
c h e f M w en d a  M u n o n g o , déc la ra  que depuis la p ro c lam a tio n  de l’indé
p endance  d u  K a tan g a , rien n ’a changé fo n d am en ta lem en t dan s la 
situ a tio n  des chefs trad itio n n e ls , e t il réclam a... l’au g m en ta tio n  de leurs 
tra item en ts  et l’am élio ra tio n  de leur co n d itio n  m atérielle . E t à la fin de 
1962, M w ata  Y am vo p ro te s ta  au p rès  de G o d efro id  M u n o n g o  con tre  
le fa it que  le G ra n d  C h e f des L u n d a  c o n tin u a it à ê tre  payé en ta n t  que 
sim ple ad m in is tra teu r d ’une  chefferie, e t n o n  pas en ta n t  q u ’E m pereu r 
de l’E m pire  L u n d a ... E. B ustin n o te  jud ic ieusem en t que  “ in fact, th is 
w as only  one  aspect o f  the  u n co m fo rtab le  re la tio n sh ip  th a t  p revailed  
in L u n d a  betw een the v ic to rious T sh o m b ist fac tion  a n d  the  M w aan t 
Y aav  d u rin g  the last th ree years o f  D iten d e ’s reign. V iew ed from  the 
M u su u m b a , C o n a k a t’s tak eo v er o f  K a ta n g a  im plied  n o t so m uch  the 
p rom ise  o f  a re s to ra tio n  fo r the  “ L u n d a  E m pire  ” as the achievem ent 
o f  trem en d o u s pow er an d  prestige by the  T sh o m b e fam ily, an d  thus a 
d is tinc t challenge to  the  P a ra m o u n t’s positio n . Such b land ish m en ts  as 
D iten d e’s ap p o in tm en t as m in ister o f  s ta te  an d  m em ber o f  the  G ra n d  
C ouncil, o r  the  prom ises o f  a re s to ra tio n  o f  chiefly a u th o rity  offered 
d u rin g  the  first w eeks o f  the secession, d id  n o t en tire ly  reassure  the 
M w aan t Y aav  as to  th e  n a tu re  o f  the  new  regim e’s in ten tio n s  ” [95].



CH APITRE 3

CENTRALISME ET DÉCENTRALISME  
DE L’ADM INISTRATION COLONIALE

Les mesures centralisatrices du gouvernement du 29 juin 1933 
s’inscrivent dans l’im portant chapitre de l’histoire coloniale ayant trait 
à la répartition des pouvoirs entre le Gouvernement général et les 
autorités provinciales, problème qui à ce moment concernait essentiel
lement les Européens et non les Africains. Il a fait couler beaucoup 
d ’encre, et c’est normal, car premièrement, c’est toute la politique de 
la colonisation et toute l’œuvre belge en Afrique qui étaient en cause, 
et secondement, après la débâcle de 1960, certains milieux ex-coloniaux 
ont déterré ce problème en prétendant que, si la Belgique avait suivi 
une autre politique — en accordant la réalité des pouvoirs aux provin
ces, plus spécialement au K atanga — on aurait pu éviter en 1960 le 
désastre qu’on connaît, et on aurait pu maintenir la présence belge au 
sein sinon d ’un Katanga « indépendant », tout au moins très peu lié à 
Léopoldville. Tout au long du débat qui s’engagea après les tragiques 
événements de 1960, certains se sont montrés fort critiques à l’égard de 
la politique gouvernementale, et cette critique était partiellement justi
fiée : certaines bévues administratives (de grandes bévues) ont été com
mises, à quoi il fut répondu qu’il n’est pas facile de gouverner efficace
ment lorsqu’on est éloigné de milliers de kilomètres des administrés. 
Cette critique s’explique essentiellement par le traumatisme dans lequel 
furent plongés certains Européens après 1960, et par l’idée que certains 
se faisaient d’une décolonisation « meilleure », qui aurait sauvegardé 
pour la Belgique l’essentiel de son acquis colonial. Cette attitude criti
que plonge ses racines dans le passé même du Katanga, empreint d ’un 
certain particularisme des Européens, qui n’était prêt à s’éteindre ni en 
1933, ni à la veille de 1960. Si donc on peut aisément expliquer une 
telle attitude traumatisante, il est moins certain qu’on puisse la motiver 
suffisamment, car la politique de Bruxelles se justifiait elle aussi : ayant 
accordé au Katanga une liberté quasi illimitée lors de sa période de
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démarrage, le gouvernement eut ensuite la sagesse de freiner cette 
autonomie — évitant par là toute tentative séparatiste —  et dès que 
la province du cuivre eut connu sa remarquable expansion industrielle 
et son opulence financière, il l’intégra dans sa politique d ’ensemble. Il 
s’agissait là d’un impératif : sans le Katanga, le Congo était économi
quement non viable. Privées des ressources indispensables à leur survie, 
d’autres provinces, par exemple la Province Orientale, auraient pu 
s’engager elles aussi dans des aventures séparatistes, m ettant en ques
tion toute l’œuvre coloniale engagée par la Belgique en Afrique.

1. Les origines historiques du particularisme katangais. 
Le problème du partage des redevances

Il faut rappeler que lorsque s’engagea à la fin du XIXe siècle la 
course contre la montre pour prendre possession du Katanga, le 
Trésor de l’État était vide, il ne disposait pas des moyens pour financer 
les expéditions Bia-Francqui, Hodister et Delcommune, lesquelles 
bénéficièrent du concours des capitaux privés. Le 12 mars 1891 fut 
conclue une convention entre l’E.I.C. et les groupes financiers prom o
teurs de la Compagnie du Katanga en voie de formation, et le 15 avril 
de la même année fut constituée par Albert Thys la Compagnie du 
Katanga, laquelle, en rémunération de ses services, a obtenu la pleine 
propriété du tiers des territoires visés par la Convention, la concession 
pour 99 ans de l’exploitation du sous-sol, et pendant 20 ans un droit 
de préférence pour l’exploitation des mines [96]. Cet événement — cet 
accident historique ? — aura d’énormes conséquences, et plus tard, cer
tains grands commis de l’État regretteront cette défaillance de l’E.I.C. 
(de Léopold II) de réunir « un million » pour financer les expéditions : 
le prix de cette défaillance sera élevé. Il est d ’ailleurs vite apparu que 
sans le concours de l’État, le secteur privé n ’était pas à même de rem
plir tous ses engagements. En effet, la Compagnie s’engagea à mettre 
en exploitation, dans les trois années, deux steamers sur le Congo 
supérieur et les lacs limitrophes, elle devait fonder au moins trois 
postes dans les territoires mis sous sa juridiction, elle devait combattre 
la traite, le trafic des spiritueux et celui des armes à feu, enfin, elle prit 
l’engagement d’organiser la sécurité moyennant la mise en place d ’une 
police. « Mais, il arriva qu’elle ne mît guère d ’empressement à satisfaire 
à ces obligations. Huit ans après sa constitution, elle n’avait pas encore 
rempli les engagements formels qu’elle avait souscrits envers l’État en
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1891. Par l’inaction de la Compagnie, le Gouvernement avait été 
obligé de renforcer son occupation du Katanga. La compagnie était 
certainement en défaut » [97]. Comme d’autre part, la délimitation de 
la concession « à l’américaine » et l’exploitation rationnelle des lots 
enchevêtrés, posaient des problèmes pratiquement insolubles, on 
s’orienta vers l’exploitation des richesses katangaises en compte 
commun. En 1900, les deux associés, l’État et la Compagnie, créaient 
le Comité Spécial du Katanga, un organisme sui generis s’apparentant 
aux établissements d ’utilité publique, au sein duquel s’organisa la ges
tion commune du patrimoine katangais : deux tiers pour l’État et un 
tiers pour la Compagnie. Pour mener à bien sa tâche, le C.S.K. fut 
doté des pouvoirs quasi étatiques : « les plus étendus d ’administration, 
de gestion, et d ’aliénation, sans aucune exception ni réserve » [98], 
Quant à la création en 1906 de trois sociétés qui vont jouer un rôle de 
premier plan dans l’œuvre industrielle des Belges en Afrique — Y Union 
Minière, la B.C.K. et la Forminière — elle est due à l’initiative de 
l’État, « plus exactement de son chef lui-même » [99], Les sociétés ont 
certes obtenu l’entière responsabilité de l’entreprise et la gestion des 
concessions qui leur furent octroyées, mais en contrepartie, elles ont dû 
attribuer à l’État un certain nombre d ’actions (ou de droits de divi
dende) qui équivalaient aux titres souscrits en numéraire. Cet arrange
ment permettra à  l’État de prélever, par priorité, une redevance de
50 % sur les bénéfices, à  quoi s’ajouteront des sommes qu’il percevra 
au titre de l’impôt sur la part revenant aux actionnaires privés. À 
l’époque, ce « pacte » entre l’État et le secteur privé fut considéré 
comme équitable et n’a pas donné lieu à beaucoup de critiques.

Mais il sera également à  l’origine d’un certain malaise et de cer
tains inconvénients. Avec le temps, la métropole aura tendance à se 
désintéresser « d ’une œuvre qui s’accomplit un peu en dehors d ’elle ; 
qui, en tout cas, n ’exige pas de sa part de bien grands sacrifices » [100], 
Par voie de conséquence, ce régime donnera lieu à la naissance d’un 
certain complexe séparatiste des dirigeants de l’industrie katangaise, 
car évidemment, « le capital acquiert, dans les régions où il travaille et 
que, par son travail il transforme, de grands pouvoirs » [101]. Peu à 
peu, l’État se reposera sur le secteur privé, ce qui amènera certains 
hommes politiques à  dire que, « du contrôleur potentiel, l’État était 
contrôlé et ses représentants se satisfaisaient des honneurs et prébendes 
liés à  leur rôle de figurants passifs » [102], Au fur et à  mesure que leurs 
affaires devenaient prospères, les éléments européens du Katanga 
oubliaient que, tout compte fait, la province cuprifère faisait partie
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d’un ensemble congolais, et que s’ils pouvaient eux, limiter leur vision 
aux horizons du Katanga, telle ne pouvait être l’attitude du gouverne
ment de Bruxelles qui devait malgré tout avoir une vue d ’ensemble. 
Certains milieux katangais s’imaginèrent détenir des droits acquis, et 
toute limitation de leurs prérogatives les exaspérait, ils se croyaient 
spoliés.

Le gouvernement fut amené à réagir, car, dès 1908, la fiction de 
l’E.I.C. prenait fin et le Congo devenait colonie belge, et en outre, le 
différend comportait des connotations politiques: « en  1910-1911, le 
Katanga était devenu pratiquement une colonie anglaise. On y parlait 
anglais, et la monnaie anglaise était seule connue des indigènes » [103] ; 
quant aux Belges, ils n’étaient qu’une petite minorité... Aussi, en 1910, 
le gouvernement retira-t-il au C.S.K. ses pouvoirs politiques. « La 
situation avait changé en effet. Elle requérait la présence sur place d ’un 
haut fonctionnaire, revêtu d’un prestige spécial, totalement détaché des 
intérêts privés. Elle entraînait au surplus un renforcement considérable 
de l’administration et de l’occupation territoriale » [104], À la longue 
cependant, ce changement s’avéra largement formel, et les réalités 
socio-économiques imposèrent des solutions différentes. L’intense 
développement industriel de la région, l’arrivée du chemin de fer 
reliant le Katanga à l’Europe par une voie plus rapide que celle de 
Borna, les conditions climatiques qui laissaient entrevoir la possibilité 
d’un peuplement européen intensif, amenèrent le ministre Renkin à 
reconnaître au chef du district du Katanga pratiquement les mêmes 
pouvoirs que ceux détenus pàr le gouverneur général. Dans ces condi
tions, le rôle joué par le C.S.K. dans les affaires de la région resta con
sidérable, il fut prépondérant, et par ailleurs il faut reconnaître que cet 
organisme a remarquablement rempli sa mission : ses résultats étaient 
dus en partie au fait qu’il pouvait puiser « librement dans une caisse 
généralement bien remplie » [105], Le Katanga bénéficiait avant la pre
mière guerre mondiale d’un statut privilégié par rapport à d ’autres 
régions du Congo, et le titulaire du poste de ce Vice-Gouvernement 
général jouissait en matière législative des mêmes prérogatives que le 
gouverneur général ; quant aux ordonnances d ’administration générale 
prises à Borna, elles n ’étaient applicables au Katanga que moyennant 
une disposition expresse, et peu après 1910 on décida que les ordon
nances du vice-gouverneur général étaient d ’application dans la pro
vince. Conformément à l’arrêté organique, le vice-gouverneur général 
correspondait directement avec le gouvernement central. Ce système 
privilégié s’expliquait, entre autres, par les difficultés communication-
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nelles, et le vice-gouverneur général se vit reconnaître la capacité de 
prendre des décisions rapides.

Dès ce moment, les divergences entre Borna et Élisabethville se 
manifestèrent au grand jour, et les dynamiques dirigeants du nouveau 
Vice-Gouvernement mirent beaucoup de bonne volonté pour sous
traire en fait le Katanga à l’autorité du Gouvernement général. Face 
à cette situation, le chef de la région, ultérieurement Province orientale, 
réclama les mêmes privilèges, ce qui plaça le gouvernement métropoli
tain devant un dilemme qui fut en même temps un cas de conscience. 
Il faut dire que dès ce moment le Congo s’orientait vers un développe
ment inégal de ses différentes régions : « depuis 1912, il s’est produit... 
une modification profonde dans la configuration de la carte économi
que de la Colonie. Des régions précédemment prospères ont reculé, 
d ’autres, précédemment peu exploitées, ont fait de rapides pro
grès » [106]. Or, la situation financière de la Colonie était mauvaise, et 
les prévisions budgétaires pour 1913 faisaient état d ’un déficit de 
19 514 964 F. La question d ’une certaine décentralisation administra
tive et financière fut donc soulevée par plusieurs personnalités [107], et 
dans une note du 12 février 1912, et ensuite dans son exposé présenté 
en avril 1913, le vice-gouverneur général honoraire M oulaert préconisa 
« de placer l’autorité là où son action est effective, et de placer la res
ponsabilité là où s’exerce l’autorité » [108]. À la veille de l’agression 
allemande contre la Belgique, l’arrêté royal du 28 juillet 1914 consacra 
en quelque sorte la revanche de Borna sur Élisabethville : le Congo 
tout entier fut remis sous l’autorité du gouverneur général. Certes, 
Bruxelles admit une certaine décentralisation administrative en divisant 
le Congo en quatre provinces — le Congo-Kasai, la Province Orien
tale, l’Équateur et le Katanga — mais à leur tête se trouvaient des vice- 
gouverneurs généraux qui ne jouissaient guère de la plénitude des pou
voirs dont bénéficiait antérieurement le Katanga et aucune décentrali
sation financière n ’est intervenue pour accompagner ces mesures.

Ceci nous amène à dire quelques mots au sujet du système admi
nistratif adopté à l’égard du Congo, et nous le ferons avec toute la 
modestie qui s’impose, car à vrai dire, « l’histoire de l’Administration 
coloniale belge reste... encore à faire »[109], Il faut rappeler que de 
1885 à 1908, l’État Indépendant du Congo ne relevait nullement de 
l’État belge mais de Léopold II, et son administration était en fait très 
centralisée. Cette situation s’expliquait tant par la personnalité du roi 
que par les impératifs de la pénétration belge en Afrique centrale, à 
quoi il convient d ’ajouter que contrairement aux Français et aux Bri
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tanniques engagés depuis longtemps dans les pays d ’outre-mer, les 
Belges n’avaient que peu d ’expérience des affaires coloniales. Cet état 
des choses a perduré jusqu’en 1 9 0 8 , date de la reprise de l’E.I.C. par 
la Belgique au titre de colonie, mais il avait tendance à persister malgré 
la création en 1 9 0 9  d’un Ministère des Colonies [1 1 0 ] , et malgré le fait 
que des fonctionnaires coloniaux avaient déjà acquis sur place une cer
taine expérience : on pouvait leur faire davantage confiance. Or, les 
affaires coloniales continuèrent à être dirigées directement de Bruxel
les, «jusque dans leurs rouages infimes. Toutes les nominations étaient 
faites à Bruxelles où l’administration locale était contrôlée en toutes 
choses. Toute initiative venait de Bruxelles. L’exploitation en régie 
directe des richesses naturelles de la Colonie, la politique des grandes 
concessions, tout cela fut l’œuvre de Bruxelles. Le génie de Léopold II 
et sa part prépondérante dans la création de l’œuvre coloniale pou
vaient expliquer temporairement l’existence d ’une pareille centralisa
tion, mais à la longue il était impossible de la concilier avec les princi
pes d ’une bonne colonisation » [111],

Dès lors, le problème de l’administration du Congo revêtait fonda
mentalement deux aspects : premièrement, il s’agissait de redéfinir les 
rapports hiérarchiques entre Bruxelles et Boma, et secondement, il fal
lait trouver un modus vivendi en ce qui concerne la répartition des pou
voirs entre la capitale congolaise et les provinces. C ’était évidemment 
plus facile à dire qu’à faire : toute administration, même la meilleure, 
est servante du pouvoir politique, elle lui est subordonnée ; son degré 
de conceptualisation reste limité, car c’est le pouvoir qui commande et 
c’est l’administration qui exécute [1 1 2 ] , Or, le pouvoir politique de 
Bruxelles — comme tout pouvoir d ’une démocratie pluraliste — était 
essentiellement changeant, ses décisions étaient fondées sur des com
promis, et sa crédibilité laissait parfois à désirer : l’opinion publique ne 
m ontrait que peu d ’intérêt aux choses coloniales, et si le Parlement dis
cutaillait une fois l’an le budget de la Colonie, c’est la Place Royale 
qui décidait. À cela s’ajoute le fait que cette interaction décisionnelle 
entre Bruxelles et Boma, et cette action compensatoire de l’État confiée 
à la haute administration de la capitale et des provinces en Afrique, se 
déroulait dans un contexte spécifique : le tissu de la société congolaise 
était essentiellement dynamique, soumis à une complexité croissante, 
marqué par un développement rapide grâce au secteur privé dont 
l’énergie créatrice forçait l’admiration. Dans ces conditions, où trouver 
le point de rencontre des disparités de cette équation —  de cette per
manente contradiction —  entre tantôt la nécessité d ’une centralisation,
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tantôt le besoin d’une déconcentration ? En fait, les institutions admi
nistratives congolaises ne constituaient qu’un cadre de travail, et en 
Afrique tout dépendait des hommes qui tenaient les leviers de com
mande. Et les hommes d’un appareil étatique — dévoués et lucides — 
ne sont pas nécessairement des saints : la marche d’une administration 
la mieux intentionnée n’est jamais parfaite, elle est faite de tensions, 
elle postule inévitablement toutes sortes de heurts. Seule la finalité 
compte et cette finalité c’était le développement du Congo.

La première guerre mondiale changea beaucoup de choses et en 
Belgique et au Congo, et dès la libération se posa le problème tant du 
rétablissement d ’un contrôle plus rationnel sur les territoires d’outre
mer, que d’une certaine réorganisation des méthodes administratives 
en vigueur. Le remplacement en 1918 du ministre des Colonies J. Ren- 
kin (catholique) par L. Franck (libéral) relança la polémique ; rappe
lons qu’à ce moment la situation des Belges au Congo était encore loin 
d’être très sûre : certes, la Convention de St. Germain a rectifié en 1919 
certaines contraintes du régime de la porte ouverte, mais il faut savoir 
qu’en cette année 1919 il n’y avait que 6 991 Belges dans la Colonie, 
soit 51 % à peine de la population européenne. Le nouveau ministre 
ayant proposé certaines mesures visant à améliorer la gestion du patri
moine colonial, les milieux katangais s’agitèrent. C ’est justement en 
1919 qu’un premier dividende fut distribué aux actionnaires de l’Union 
Minière, on y a vu un symbole, et tout le monde au Katanga était 
désormais persuadé que la province cuprifère connaîtrait un destin 
exceptionnel. Fruit de labeur de ses ressortissants, pourquoi partager 
ses richesses ? Le conflit entre Élisabethville, capitale du cuivre, et 
Borna (Léopoldville), capitale du papier, allait prendre une nouvelle 
tournure. En 1920, le futur vicaire apostolique du Katanga, J. de 
Hemptinne, répliqua aux visées gouvernementales par un contre- 
projet, lequel, contresigné par la fine fleur de la haute finance et de 
l’industrie de la province [113], réclama une sorte de «d ro it à l’auto
administration », et préconisa l’idée (saugrenue) de supprimer le G ou
vernement général à Borna et de le transférer à Bruxelles, en l’incorpo
rant en quelque sorte au Ministère des Colonies [114]. À la même 
époque, le directeur général du C.S.K., de Bauw, a défendu lui aussi 
une thèse autonomiste : étant donné la prépondérance des intérêts 
privés au Katanga et la spécificité des conditions dans lesquelles s’ef
fectuait son industrialisation, il réclama le relâchement des liens avec 
Bruxelles [115]. En revanche, tout en reconnaissant « q u ’une adminis
tration centralisée à excès, comme l’est actuellement notre administra
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tion coloniale, est nuisible au progrès de notre œuvre au Congo », 
André Van Iseghem (ultérieurement commissaire de district à Élisa- 
bethville) estima qu’en réclamant à cor et à cri leur autonomie, les 
vice-gouverneurs du Katanga ne se rendent pas compte des dangers 
que ferait courir à cette province et au Congo tout entier le morcelle
ment de la colonie [116] :

« Car le Katanga se trouve aujourd’hui, et pour longtemps encore, 
sous l’influence d ’attraction de la Rhodésie avec laquelle il a des rap
ports quotidiens. Nous connaissons du reste l’ardeur expansionniste de 
nos voisins du Sud ainsi que leurs convoitises sur le Congo en général 
et le Katanga en particulier. Ne serait-ce pas leur faciliter grandement 
la tâche que de séparer le Katanga du reste de la Colonie au point de 
vue adm inistratif? Le danger que nous signalons subsistera dans toute 
son ardeur jusqu’au jour où une voie ferrée réunira le Katanga à notre 
port national, M atadi, et par là à Anvers, sans devoir passer par un 
territoire étranger.

« Il faut donc à tout prix et de toute urgence souder par des liens 
de fer le Katanga au reste de nos possessions congolaises.

« Ce que nous disons du Katanga s’applique aussi à la Province 
Orientale. Celle-ci est attirée vers le Nord-Est, c’est-à-dire vers les pos
sessions anglaises de l’Ouganda et de l’Égypte. Le danger, pour être 
moins imminent peut-être, n’est pas moins grand pour cette province 
que pour le Katanga lui-même.

« Si l’on accorde au Katanga — ou plutôt à ses Vice-Gouverneurs 
généraux, —  l’autonomie que ceux-ci réclament avec tant d ’ardeur, il 
faudra en faire de même à bref délai pour la Province Orientale et, 
dans un temps qui ne sera pas bien long, pour les autres provinces 
aussi.

« Ce partage administratif de notre Colonie ne facilitera-t-il pas, 
dans des circonstances données, un morcellement politique, un partage 
entre nos voisins ?

« Si on veut aller au fond des choses, n ’y a-t-il pas une certaine 
dose d ’ambition personnelle dans ces réclamations, parfois bruyantes ? 
Ambition légitime certes, causée par le vif désir de bien faire et de 
donner sa pleine mesure, mais, à notre avis, ambition dangereuse pour 
l’avenir de notre Colonie et blâmable à ce titre » [117].

Ces idées invitaient, on s’en doute, à réfléchir, car personne ne 
niait qu’avant la guerre, « le Katanga apparaissait tel un prolongement 
des champs miniers de l’Afrique du Sud, plutôt qu’une province du 
Congo Belge »[118], et la Rhodésie exerçait toujours une certaine
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attraction sur le colonat européen. Il faut dire que depuis un certain 
temps déjà, la Rhodésie du Sud (aujourd’hui Zimbabwe) fut considérée 
par la Grande-Bretagne comme un territoire d ’établissement, et cet état 
des choses favorisa la propension des colons européens vers une cer
taine autonomie qu’on voulait administrative d’abord, politique 
ensuite. Pour répondre à ces revendications autonomistes, le gouverne
ment britannique organisa en 1922 un référendum devant définir le 
statut du pays, qui comprenait à l’époque quelque 850 000 Africains et 
34 000 Européens. Par 8 734 voix contre 5 899, ces derniers se pronon
cèrent pour le statut de colonie de la Couronne dotée d ’autonomie 
interne, et ils ont rejeté l’idée de leur incorporation dans l’Union Sud- 
Africaine comme sa cinquième province. À la suite de cette consulta
tion, la Rhodésie du Sud accéda, le 1er octobre 1923, au régime de Self 
Government, soit une formule intermédiaire entre le statut de colonie 
proprement dite et membre de droit du Commonwealth. Le gouverne
ment de Londres se réserva des prérogatives en matières touchant à la 
politique étrangère, aux affaires africaines, aux chemins de fer, ainsi 
qu’aux amendements constitutionnels ; par contre, Londres reconnut 
au gouvernement de Salisbury des prérogatives dans ses relations avec 
les pays membres du Commonwealth, avec les colonies britanniques en 
Afrique, ainsi qu’en ce qui concerne les relations commerciales. Le 
gouvernement de Salisbury fut soumis à l’autorité du Dominion Office 
(plus tard du Commonwealth Relations Office) et non du Colonial 
Office. La situation était différente chez les voisins directs du Katanga, 
en Rhodésie du Nord (aujourd’hui Zambie) et au Nyassaland (aujour
d’hui Malawi), où jusqu’en 1953, les colons ne bénéficiaient d ’aucun 
régime d’autonomie et relevaient de l’autorité directe du Colonial 
Office. La situation prévalant dans tous ces territoires britanniques, 
ainsi qu’en Afrique du Sud, eut des répercussions sur la formation 
d ’un certain état d’esprit particulariste au Katanga.

Le gouvernement belge était, naturellement, au courant de cette 
situation et y était attentif. Il n ’empêche que le ministre Franck ne se 
montra pas insensible à certaines revendications venant du Congo, et 
il se proposa de réaliser une certaine décentralisation administrative, 
tant de Bruxelles vers Borna, que de Boma vers les provinces et dis
tricts. Selon le ministre, « un arrêté royal du 6 juillet 1922 a limité l’in
tervention des services métropolitains à la haute direction et au con
trôle supérieur de l’administration locale ainsi qu’aux rapports avec le 
pouvoir législatif. Le même arrêté mit à la disposition du gouverneur 
général, dans la métropole, un service d’exécution du budget colonial,
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chargé de satisfaire directement à ses demandes... En Afrique même, 
l’action administrative fut largement décentralisée en faveur des gou
verneurs de province »[119]. Lors du voyage de M. Franck au Congo, 
il a pu « constater sur place qu’une grande partie de l’autorité que le 
ministre reportait sur l’administration coloniale, dans le but de la voir 
passer entre les mains des autorités locales, n ’allait pas plus loin que 
la capitale de la Colonie : elle y était arrêtée par les bureaux. Mes ins
tructions au gouverneur général Lippens l’invitaient à mettre fin à cette 
situation, et il s’est employé très efficacement à la réalisation de la poli
tique de décentralisation que nous devons appliquer au Congo. La 
décentralisation s’accentuera encore, après l’achèvement des grands 
travaux publics de communication qui sont actuellement en cours, et 
une nouvelle ère s’ouvrira lorsque la Colonie sera en mesure de se 
passer de l’appui financier du marché belge » [120], Effectivement, le 
gouverneur général Lippens se m ontra favorablement disposé aux 
groupes financiers et industriels de la Colonie et eut lui aussi quelques 
idées en matière de réformes. Devenu sénateur, M. Lippens attira, le 
7 juin 1927, l’attention du Sénat et du ministre des Colonies sur l’op
portunité de poursuivre au Congo la décentralisation financière à côté 
de la décentralisation administrative. Estimant que la forme de la pré
sentation du budget était surannée, M. Lippens proposa de dresser des 
budgets provinciaux et même communaux : « les provinces, dit-il, doi
vent sortir de ce que nous pourrions appeler leur anonymat financier 
et prendre la responsabilité de leurs finances » [121],

La crise économique mondiale déclenchée en 1929 reposa le pro
blème de l’administration du Congo dans une optique nouvelle et 
amena le gouvernement à préciser sa politique. Celle-ci a conduit aux 
mesures centralisatrices de 1933 qui en fait, obéissaient à une triple 
motivation :

Premièrement, il s’agissait de réaménager certaines structures admi
nistratives dépassées par les événements pour les réadapter à l’évolu
tion du Congo et aux impératifs de son développement économique. 
Ce problème était d’ordre général, il ne concernait pas uniquement le 
Katanga.

Deuxièmement, il s’agissait de faire face à la crise économique, 
laquelle révéla la fragilité de certaines structures de la Colonie et plaça 
celle-ci devant des exigences inconnues jusqu’alors.

Troisièmement, il s’agissait de museler les manifestations d ’un cer
tain séparatisme des colons européens du Katanga, qui prit des dimen
sions inquiétantes en 1931.
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2. Une première « tentative » sécessionniste en 1931

C’est en avril 1931 que l’AFAC (Association des Fonctionnaires et 
Agents Coloniaux du Congo belge) esquissa un projet de réforme 
administrative de la Colonie. Ce projet préconisait une certaine con
centration et un certain renforcement des pouvoirs au profit de Léo
poldville, postulait le contrôle plus rigide des programmes budgétaires, 
entrevoyait l’éventualité de la suppression des provinces et de la Cour 
d’Appel d ’Élisabethville. Il se heurta d ’emblée à une violente opposi
tion de certains milieux européens du Katanga, et le directeur de
Y Essor du Congo, Jean Sépulchre, l’attaqua avec véhémence. Le titre 
de son article, Le Soviet des fonctionnaires congolais décide du sort de 
la Colonie avec une gravité d ’augure, disait long sur son état d ’esprit : 
il fut indépendantiste [122], Peu de temps après, lors de l’inauguration 
de l’Exposition internationale d’Élisabethville [123], une tension se 
manifesta dans les milieux européens du K atanga lesquels reprochèrent 
au ministre des Colonies et au gouverneur général d’avoir omis de se 
faire représenter officiellement à l’Exposition, ce qui d ’ailleurs n’était 
pas absolument exact. Exaltés, certains Européens envisagèrent l’éven
tualité d ’une séparation d ’avec la Belgique et la constitution, chose 
extraordinaire, d’un « gouvernement séparatiste katangais », composé 
exclusivement d ’Européens, sans les Noirs [124], Cette rocambolesque 
affaire mérite d’être rappelée, car bien entendu, on pouvait difficile
ment s’imaginer que le gouvernement belge reste indifférent devant de 
tels agissements.

Dans son édition du 16 mai 1931, jour de l’inauguration de l’Ex- 
position, le journal rhodésien The Bulawayo Chronicle a annoncé, en 
se référant à son correspondant anversois, que « le Katanga désire le 
Home Rule. Une pétition, signée par les colons belges, demande avec 
insistance que le Katanga possède son propre Parlement et que les fils 
de colons nés dans le pays, soient choisis comme fonctionnaires, à la 
place des jeunes gens inexpérimentés, que la Belgique leur envoie ». À 
Élisabethville, cette ahurissante information plongea le directeur de
Y Essor du Congo dans un terrifiant dilemme : l’auteur de cette nou
velle, se dit-il, était soit un formidable humoriste, soit qu’il avait 
déchiffré le télégramme d ’Anvers après avoir bu un solide coup de 
whisky. Puis, le puissant cerveau du journaliste se mit à travailler et 
il se dit « qu’à tout prendre, cette information n’était peut-être pas si 
erronée. N ’avions-nous pas remarqué, en effet, depuis longtemps, sous
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les airs d ’apparente liesse (bien style Exposition) de quelques-uns de 
nos « boulas » locaux, des fronts ridés sous de mystérieuses préoccupa
tions, des regards en coulisse, chargés d ’anxieuse gravité, des tendances 
à se revêtir de costumes couleur de brousse nocturne, des réflexes éner
vés et que d’autres manifestations encore... pas tout à  fait normales?? 
Parbleu ! oui. C ’est clair. Tout cela est plausible, logique... quand on 
conspire !»  [125]. Et pour avoir le cœur net, notre bonhomme fit la 
tournée « des terrasses où l’on cause », et partout il eut « l’intuition 
d ’un profond malaise civique..., d ’une lourde préparation à  quelque 
chose, qui pourrait être un coup d ’État..., une révolution..., un « grand 
soir » katangais peut-être ! ». De confidence en confidence, il eut fina
lement la révélation : un colon-conspirateur sortit de sa poche en grand 
mystère une liste ministérielle dressée par lui « en vue de former la pre
mière combinaison politique de demain ». Et Jean Sépulchre de con
clure en ces termes : « Nous nous contenterons, en attendant des évé
nements, qui peuvent éclater d ’un moment à l’autre, d ’attirer l’atten
tion sur le fait que, si l’on se base sur la liste du premier cabinet pro
posé, l’on peut augurer du nouvel État une politique énergique et effi
ciente. Cette première équipe démontrerait, en effet, aux vieux pays 
européens, pourris de favoritisme et de « professionnalisme » politique, 
ce que peut une poignée de « right men in the right place » [126].

T o u t cela n ’é ta it p as  très sérieux et tém o ig n a it de  p eu  de d iscerne
m en t p o litique  des m ilieux activ istes. Il n ’em pêche q u e  le g o u v ern e
m en t resta  aux  aguets, e t il n ’est que  n o rm al que  la  réo rg an isa tio n  
ad m in istra tive  du  C on g o  p rép arée  p a r  les au to rité s  de la  C o lon ie  (sous 
c o n trô le  d u  g o u vernem en t de Bruxelles) a it d û  en ten ir com pte , en 
env isagean t le ren fo rcem en t des p o u vo irs  de L éopoldville  p a r ra p p o rt 
aux  provinces. A ussi, ce p ro je t suscita-t-il des réac tions en sens divers. 
D ans un  article pub lié  d an s Le Courrier d ’Afrique  e t rep ro d u it p a r  
L ’Essor du Congo, G . C aprasse  s’éleva co n tre  la m ise sous tu te lle  des 
prov inces : « L og iquem en t e t m a th ém atiq u em en t, le systèm e de ré o rg a 
n isa tio n  longuem en t m édité  p a r  le général T ilkens d an s  le silence a u s 
tère  de sa résidence-forteresse  de K alin a , p eu t a p p a ra ître  com m e bien 
échafaudé  et so lidem ent cha rp en té . M ais il perd  to u te  sa va leur à ê tre  
tra n sp o rté  sur le p lan  de la réalité  d o n t la com plexité  in fin im en t n u a n 
cée e t enchevêtrée crée de graves p rob lèm es d ’o rd re  psychologique, 
p o litique  et socio logique, e t s’oppose  à l’ap p lica tio n  d 'u n e  réfo rm e qui 
n ’a  pas ten u  co m p te  de faits, de d ro its , de ro u tin es , de c irconstances 
de to u tes  sortes, to u s élém ents q u ’u n  b o n  po litic ien  ne p eu t négliger a 
p rio ri d an s ses calculs e t l ’éd ifica tion  de ses p ro je ts  » [127],
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3. L’incidence de la crise économique 
et la réforme administrative du gouverneur général Tilkens

Le général Tilkens auquel faisait allusion G. Caprasse, fut 
l’homme de confiance du roi Albert, à la demande de qui il fut nommé 
gouverneur général du Congo fin décembre 1927, pour entrer effective
ment en service en février 1928. Homme intègre et responsable, sou
cieux avant tout des intérêts de la Colonie et peu sensible aux flatteries 
et aux critiques, Auguste Tilkens « a témoigné des qualités de caractère 
dont il fit preuve au cours de sa carrière militaire » [128]. Placé peu 
après son arrivée au Congo devant de graves problèmes engendrés par 
la crise économique, et constatant d’autre part une certaine gabegie 
administrative, le général Tilkens mit au point un projet de réforme 
qui « se situa sur le plan de la recherche de structures moins coûteuses 
et de solutions visant à une centralisation des services » [129], En effet, 
la crise a mis en évidence la progression exagérée des dépenses de la 
Colonie et a ouvert les yeux sur certaines anomalies administratives. 
En bon et loyal serviteur de l’État, O. Louwers déplorait que certaines 
dépenses au Congo « furent de pur luxe quand elles n’étaient pas de 
prodigalité », et il citait en exemple « ces habitations somptueuses 
construites en plus d ’un endroit pour les fonctionnaires de la Colonie
— une habitation pour un procureur général coûta près d’un mil
lion » [130]. En ce qui concerne les rouages mêmes de l’administration 
coloniale, on y décelait des « augmentations de traitements et d’indem
nités multiples jetées presque à la tête des fonctionnaires et agents, et 
le gonflement incessant de bien des services généralement sédentaires 
et qui ne faisaient qu’accentuer la paperasserie au détriment de l’acti
vité créatrice » [131]. Cela devait cesser, le déficit financier ne permet
tait pas qu’on continuât dans cette voie.

En effet, la crise économique qui venait de s’abattre sur le monde 
en 1929, n’épargna ni la Belgique ni le Congo [132], L’année 1930 
s’avéra pénible : le déficit budgétaire du Congo s’éleva à 35 854 000 F, 
ce qui amena Pierre Ryckmans à dire : « le fait est là, en dehors des 
mines, le Congo ne produit presque rien. Sa balance des comptes pré
sente un effrayant déficit. Son budget s’équilibre par les millions que 
lui confie l’entreprise privée ; ces millions produiront — mais ne produi
sent pas » [133]. Les cours mondiaux des matières premières chutèrent 
de 50 à 75 %, et cette baisse affecta immédiatement l’économie congo
laise axée sur l’exportation des produits non manufacturés. Rappelons
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qu’à cette époque, les produits miniers intervenaient à concurrence de 
60 % dans les revenus du pays, les produits de la cueillette (caout
chouc, copal, etc.) représentaient 14 %, les produits de la cueillette 
dirigés par les Européens (café, coton, cacao...) 13 %, les industries 
non extractives (sucre, bois, etc.) 9 % [134], Or, pendant les années de 
crise, les recettes de la Colonie sont tombées pratiquement de moitié, 
et la réalisation des produits congolais exportés sur les marchés d 'E u
rope, « chuta » :

1928 1929 1930
(décembre)

En francs-or
Cacao (par 50 kg) 82,37 60,34 36,72
Café (par kg) 1,81 1,70 0,84
Caoutchouc sylvestre (kg) 1,27 1,17 0,58
Caoutchouc de plantation (kg) 2,36 2,17 0,83
Copal (100 kg) 54,58 55,15 38,16
Huile de palme (100 kg) 82,66 70,63 47,50
Ivoire (kg) 30,24 27,57 18,72
Noix palmistes (100 kg) 50,19 43,56 27,50
Peaux brutes (100 kg) 439,52 158,40 ---

Pour lutter contre la crise, le gouvernement abaissa les frais de 
transport pour les produits d ’exportation, exonéra (le 25 mars 1930) 
des droits de sortie, pour une période de deux ans, les produits végé
taux, l’huile de palme et le sucre de canne, supprima toutes les taxes 
et licences pour le coton, dégreva ou supprima certains droits d ’entrée.

Dans le secteur minier, la crise a frappé les entreprises en pleine 
prospérité, et au début, celles-ci supportaient l’épreuve avec une cer
taine aisance. L’extraction de l’or fut de 6 093 kg en 1930, 7 339 en 
1931, 8 764 en 1932, et pour 1933, la prévision était de 9 500 kg, soit 
une valeur de 220 millions [135] ; les prix de l’or restèrent stables: 
3 108 F/kg en 1928 et 3 040 en 1930; quant aux pierres précieuses, 
elles connurent une légère hausse. Le cuivre, par contre, a chuté : de
1 725 F la tonne en 1928, il est passé à 1 177 F en 1930 ; pour le mine
rai d ’étain, la chute était encore plus sensible : de 3 890 F par tonne 
en 1928, il passa à 1 995 F en 1930. Tout au début, les dirigeants des 
entreprises et le gouvernement ne prenaient pas les choses au tragique : 
le rapport de la Société Générale pour 1930 disait sa foi absolue dans
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l’avenir du Congo, et à la séance de la Chambre du 15 juillet 1931, le 
ministre Crokaert assura que « les richesses de la colonie sont indéfi
nies ». Or, peu après il fallait déchanter, car la crise prenait une ampleur 
exceptionnelle. De 139 000 t en 1930, la production du cuivre de l’Union 
Minière est descendue à 120 000 t en 1931, et n ’était plus que de 54 000 t 
en 1932. À Jadotville, l’usine de concentration a été fermée et les fours 
de cobalt arrêtés. Les Charbonnages de la Luena ont cessé leur produc
tion en 1932, l’activité des Minoteries du Katanga fut réduite au mini
mum, et les opérations immobilières de la Foncière sont devenues prati
quement nulles. « À Élisabethville, en 1932, près de 500 immeubles 
étaient inoccupés sur 1 340 ; à Jadotville, plus de 400 sur 730. On n’en
tendait parler que de liquidations, concordats, suspensions de paiements, 
licenciements, départs... » [136], Si en 1930, Élisabethville comptait 4 163 
Européens, en 1933 elle n’en avait plus que 2 460.

Malgré toutes ces difficultés, la situation restait fondamentalement 
prometteuse, et les immenses richesses de la province attendaient leur 
heure pour être mises en valeur. Par ailleurs, une certaine expansion 
se poursuivit. La mine de Kolwezi fut ouverte à l’exploitation en 1930, 
et la centrale Francqui fut mise en marche également en 1930: elle 
fournit 35 millions de kWh dès la première année. En 1932, les Mino
teries du Katanga ont réalisé un bénéfice (brut) de 7 132 000 F, contre 
3 121 000 F  en 1931, et cette société a acquis des usines à Élisabeth
ville. La Trabéka a maintenu sa pleine activité et a réalisé en 1932 un 
bénéfice (brut) de 9 015 344 F, contre 11 320 000 F en 1931. Pour les 
Ciments du Katanga, les bénéfices (bruts) ont été respectivement de 
3 861 000 F en 1932 et de 11 285 000 F en 1931, et pour la Simkat
1 159 000 F (nets), contre 1 710 000 F en 1931. C’est dans les années 
de crise qu’un hôpital fut construit à Kipushi ; en 1930 fut créée la 
Sogélec dont l’objet fut la distribution de l’énergie électrique, et en 
1932 on constitua la Société de Recherche Minière du Sud-Katanga. 
En juillet 1931, le chemin de fer reliant Tenka à Dilolo à la frontière 
de l’Angola, fut inauguré en présence du gouverneur général Tilkens : 
l’Union Minière disposait désormais de quatre ports pour l’évacuation 
de ses produits : M atadi, Lobito, Beira et D ar Es-Salam.

À Bruxelles, trois ministres des Colonies ont été amenés successive
ment à s’occuper des effets de la crise économique au Congo. H. Jas- 
par (catholique) qui dirigea le département des Colonies depuis novem
bre 1927, céda la place en mai 1931 à P. Crokaert (catholique), lequel 
fut à son tour remplacé en octobre 1932 par P. Tschoffen (catholique). 
Pour établir son budget de 1932, P. Crokaert fit venir à Bruxelles le
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général Tilkens, et des discussions s’engagèrent aussitôt en ce qui con
cerne... la réforme des institutions congolaises. Parmi des projets dont 
il fut saisi, le ministre écarta ceux qui comportaient une refonte com
plète de l’administration territoriale, et « ne retint que celui présenté 
par le gouverneur général et com portant, d ’une part, le groupement 
d’un certain nombre de districts et de territoires, groupement justifié 
d’ailleurs par l’amélioration des moyens de transport et, d’autre part, 
le transfert au chef-lieu de province de divers services sédentaires qui 
avaient poussé petit à petit à côté de chaque commissaire de dis
trict » [137], La réforme permettait de réduire le personnel de la Colo
nie de 495 unités ; il fut envisagé de réduire les traitements des fonc
tionnaires (6 % au-dessus de 40 000 F), ainsi que certaines indemnités 
et allocations. Tout cela souleva une tempête de protestations. Alors 
que d ’habitude le Parlement ne s’intéressait pas beaucoup aux ques
tions coloniales et s’en remettait à la Place Royale, l’ampleur de la 
crise et les projets gouvernementaux secouèrent les anciennes habitu
des. On discuta, on plaida, on chercha à dégager des responsabilités. 
A la séance du Sénat du 5 juillet 1932, M. Volckaert s’exclama : « On 
a commis au Congo, des actes si déplorables, de telles gabegies, la 
situation y est si lamentable, presque tragique, que nous devrions être 
tous d’accord pour diminuer le mal et y chercher un remède. Le per
sonnel est complètement découragé ; de jour en jour, les fonctionnaires 
de l’État quittent notre colonie, il en est de même du personnel des 
sociétés coloniales. Cet exode donne l’impression que la Belgique aban
donne le Congo, ce qui au point de vue moral, est déplorable » [138].

Pour mieux mesurer les effets de la crise, le ministre Tschoffen 
s’embarqua pour le Congo, et les renseignements qu’il y recueillit ne 
l’incitèrent pas à l’optimisme. Le 25 février 1933, le Conseil Colonial 
fut amené à se prononcer d ’urgence sur l’établissement d ’une contribu
tion temporaire de crise, et à cette occasion, le plaidoyer du ministre 
fut bref et incisif : « dans les circonstances actuelles, dit-il, il faut tenir 
compte des difficultés qu’il rencontre dans l’obtention des ressources 
nécessaires à l’équilibre des budgets du Congo » [139], Mis aux voix, le 
décret fut approuvé à l’unanimité.

Il faut dire qu’à ce moment, les affaires coloniales n ’étaient pas les 
seules à préoccuper le gouvernement de Bruxelles, qui avait d ’autres 
soucis et pas les moindres : le chômage sévissait, les grèves se multi
pliaient, le franc était menacé, et l'environnement international deve
nait trouble : en 1933, les Nationaux-Socialistes arrivaient au pouvoir 
en Allemagne, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ne cachaient
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pas leurs visées révisionnistes du traité de Versailles, y compris ses 
clauses coloniales. Lors du Congrès des sociétés coloniales allemandes 
de Francfort, le général von Epp, gouverneur de la Bavière, souligna 
que « le peuple allemand n’abandonnera pas son droit sur les colonies 
qui lui ont appartenu avant la première guerre mondiale », et mues par 
cette idée, toutes les organisations d ’outre-mer du pays ont fusionné en 
une Ligue coloniale allemande. Ce facteur international s’ajoutait à 
une série d ’autres, et le gouvernement belge a dû en tenir compte.

Tout en souhaitant agir rapidement, le gouvernement constitua 
une Commission pour la réforme administrative présidée par le général 
De Koninck, mais elle n’a tenu qu'une seule réunion. M. Tschoffen 
soumit néanmoins le projet de réforme pour avis aux anciens ministres 
des Colonies, aux anciens gouverneurs généraux et gouverneurs, aux 
membres du Conseil Colonial, à un certain nombre de parlementaires, 
ainsi qu’à d’anciens coloniaux comme le baron Liebrechts ou G. Pé- 
rier, président de l’Association des Intérêts coloniaux. Des avis favora
bles furent notamment donnés par l’ancien gouverneur, le colonel 
M oulaert, le major Cayen (rapporteur de la Commission de la main- 
d ’œuvre congolaise), et de Meulemeester (ancien président de la Cour 
d ’Appel d ’Élisabethville). Des réserves ont été formulées par 
M. Franck (devenu gouverneur de la Banque Nationale), les députés 
Koelman et Mathieu, et les sénateurs Leyniers et Godding. Fort de ces 
avis, le ministre soumit l’arrêté à la signature du Roi, sans passer par 
les Commissions des Colonies de la Chambre et du Sénat, lesquelles 
s’en émurent quelque peu. M. Van Cauwelaert étant intervenu auprès 
du président de la Commission Poncelet pour demander à M. Tschof
fen de ne pas publier l’arrêté royal avant que les Commissions parle
mentaires (réunies) n’eussent entendu ses explications, dans une inter
view à La Libre Belgique, le ministre déclara :

« On s’étonne que je n’aie pas soumis le projet de l’arrêté royal à la 
Commission des Colonies ni au Conseil Colonial, mais il suffit de réflé
chir un instant pour constater que cette critique est dénuée de tout fonde
ment. Les arrêtés sur la réorganisation administrative relèvent exclusive
ment du pouvoir exécutif. Il ne peut donc être question pour le ministre 
de les soumettre à la censure préalable du pouvoir législatif, ou métropo
litain que représente la Commission des Colonies, ou colonial, que repré
sente le Conseil Colonial. Le pouvoir législatif n’est nullement dépourvu 
des moyens d’action. Le pouvoir exécutif a pris ses responsabilités, il 
appartient au pouvoir législatif, s’il le juge bon, de demander compte au 
ministre des arrêtés qu’il a contresignés ».
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Le 29 juin 1933, le gouvernement adoptait d ’importantes mesures 
centralisatrices [ 140], lesquelles sans être parfaites, n ’étaient pas non 
plus aveugles : le gouvernement prenait la situation en main, et comme 
notait un ancien « katangais », Antoine Rubbens, « les nouveaux sta
tuts ont été conçus, au sens littéral et figuré du mot, pour couper le 
toupet aux fonctionnaires coloniaux et pour rabattre la redondance 
insolite de leurs titres » [141]. L’arrêté royal du 29 juin 1933 réaffirma 
avec force la prééminence des pouvoirs du Gouverneur général et atté
nua ceux des chefs de provinces. Le Gouverneur général représentait 
le Roi dans la Colonie, il exerçait le pouvoir exécutif (Art. 1er), il avait 
« la haute direction de tous les services administratifs et militaires éta
blis dans la Colonie » (Art. 2). Il centralisait toute la correspondance 
et avait seul le droit de correspondre avec le gouvernement métropoli
tain ; ce droit ne pouvait être délégué aux chefs de provinces que dans 
les limites fixées par lui-même. Il soumettait annuellement au gouver
nement des propositions budgétaires (Art. 4), et était chargé de l'exécu
tion du budget de la Colonie (Art. 5). L’Art. 6 de l’arrêté déclarait que 
« le Gouverneur général, ou son délégué, ordonnance les dépenses. Les 
commissaires de province ou leurs délégués, ordonnancent les dépenses 
de la province ». Un Inspecteur d ’État était chargé par le Gouverneur 
général d ’inspecter les services des provinces (Art. 10), et le Gouver
neur général disposait d ’un corps de fonctionnaires supérieurs « pour 
l’examen des affaires et le contrôle des provinces » (Art. 12).

En ce qui concerne les territoires, leur nombre fut réduit de 180 à 
104, et les quatre provinces de l’époque ont été remplacées par six : à 
quatre anciennes capitales — Léopoldville, Élisabethville, Stanleyville 
et Coquilhatville —  on ajouta Costermansville et Lusambo. Une partie 
du Katanga fut rattachée à la nouvelle province du Kasai, et le décou
page (trop rapide ?) des territoires et des districts eut pour effet de scin
der certaines populations, ce qui n’était peut-être pas très heureux. En 
ce qui concerne les fonctionnaires chargés de la gestion de provinces, 
ils ne portaient plus le titre de gouverneur mais de commissaire, avec 
moins de pouvoir réel, leur grade étant moins élevé. Ils perdaient la 
faculté d ’exercer le pouvoir législatif. Lors du débat à la Chambre des 
Représentants du 2 mai 1934, le rapporteur du budget de la Colonie, 
M. Koelman, déclara : « On me dira peut-être que ces commissaires de 
province exercent en réalité les mêmes fonctions que les anciens gou
verneurs. Ils n’exercent cependant plus de pouvoir législatif, mais ils 
n’en usaient guère, me dira-t-on. Les gouverneurs possédaient cepen
dant un pouvoir législatif, notam ment au Katanga, lorsque la crise
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immobilière les a forcés à prendre des mesures contre les exécutions 
par voie parée »[142], Désormais, le Gouverneur général était repré
senté dans chaque province par un Commissaire de province, qui, dans 
la limite des ordonnances d’administration générale de la capitale, 
exerçait dans sa province, par voie d ’arrêtés, le pouvoir exécutif. Les 
services de l’administration des provinces ne pouvaient fonctionner que 
« suivant un règlement d’ordre intérieur approuvé par le Gouverneur 
général » (Art. 25). Le Commissaire de province, assisté des Commis
saires de district, exerçait des pouvoirs « qu’attribuaient aux anciens 
Gouverneurs de province les arrêtés royaux, les arrêtés ministériels et 
les ordonnances administratives » (Art. 26 § 2). Il exécutait dans sa 
province les ordonnances du Gouverneur général. Il devait lui rendre 
compte des arrêtés et des décisions qu’il prenait pour l’exécution de la 
loi. Il exécutait le budget « par délégation du Gouverneur général ». 
C ’est sur proposition du Commissaire de province que le Gouverneur 
général déterminait les services à établir dans chaque district (Art. 39). 
En ce qui concerne les commissaires de district, ils ont reçu pour prin
cipale fonction d’inspecter les territoires ; le nombre des districts fut 
réduit de 21 à 15.

Défendues par le ministre [143], ces mesures furent acclamées par 
les uns [144], critiquées par les autres. Les agents de la Colonie estimè
rent que c’est sur leur dos que certaines économies ont pu être réali
sées, en réduisant notamment le nombre d ’agents et de fonctionnaires 
de près de 500 unités en 1932, et de 61 dans le projet de budget de 
1933. De même, ce n ’est pas sans peine que le rapporteur du budget, 
M. Koelman, voyait réduire le nombre de territoires. « L’organisation 
territoriale, dit-il, est l’arm ature de la colonie. Il faut que le chef du 
territoire soit en contact fréquent avec ses administrés. Or, l’étendue de 
certains territoires est doublée, rendant ainsi impossible aux adminis
trateurs de connaître les populations dont ils ont la charge » [145].

Au Katanga, Jean Decoster qui depuis 1931 essayait d ’ameuter 
l’opinion, lança l’appel à la résistance. « Coloniaux, sortez donc de 
votre inertie, defendez-vous, défendez la Colonie, défendez le Katanga, 
défendez votre sort et celui de vos enfants ! Faisons bloc. Notre appel 
ne contient rien de subversif, au contraire, nous voulons conserver à 
la Belgique le plus beau joyau de sa couronne : Sa Colonie. Mais pour 
conserver la Colonie, il ne faut pas laisser périr ceux qui la défendent. 
Debout donc les Coloniaux, combattons le défaitisme métropolitain ! 
M agistrats, Fonctionnaires, Commerçants, Agriculteurs, Employés et 
Ouvriers, c’est à vous tous que cet Appel s’adresse. On veut tuer le
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Katanga, le laisserez-vous assassiner ? Une fois de plus, les Colons ten
dent la main à ceux qui veulent les aider dans cette œuvre de SALUT 
PUBLIC » [146].

Pour sa part, Jean Sépulchre piqua une violente colère et traita le 
gouverneur général Tilkens de « dictateur ». Le 3 juillet, il fit paraître 
un véhément article intitulé Entreprise de démolition, dans lequel le 
directeur de L ’Essor du Congo qualifiait la réforme administrative 
d ’« ineptie » et de « renversement radical de toute notre structure colo
niale » [147]. Sépulchre écrivait que « la province, c’était l’entité la plus 
puissante, la plus vivante de notre existence coloniale, celle qui susci
tait une saine émulation, qui unissait en groupements plus solides des 
intérêts qui seraient dispersés dans l’immensité congolaise ». Or, pour
suivait-il, le Katanga devenu province d ’Élisabethville, amputé du 
Lomami agricole et pastoral, n’est désormais qu’un « vaste chantier de 
démolition ». La faute en est au gouverneur général Tilkens, « le grand 
destructeur de Kalina qui n’a, lui, à son actif, qu’une incompétence 
notoire et une incompréhensible suffisance... Le seul, le vrai but de 
tout ce bouleversement n ’a été que d ’écarter de l’entourage du gouver
neur général les hommes de valeur qui le surplombaient ». Cette insi
nuation visait, on s’en doute, Gaston Heenen, que Sépulchre prenait 
en défense... Le lendemain 4 juillet, il renchérissait en affirmant 
qu’« on a sciemment trompé l’opinion publique métropolitaine pour 
permettre à M. Tilkens d ’assouvir ses rancunes personnelles contre des 
hommes de haute valeur, qui ont commis le crime de maintenir l’ordre 
et la sécurité dans leur Province en dépit des innovations dangereuses 
de l’homme de Kalina » [148].

Or, quelle n’a été la surprise de notre excellent publiciste, lorsque 
le 20 juillet, il venait de recevoir... un démenti du gouverneur Heenen, 
qui ne tenait guère à être « défendu » par des gens dont il ne partageait 
pas les motivations. La lettre de G. Heenen mérite d ’être citée in 
extenso, car elle démontre que le délire de certains autonomistes katan- 
gais était loin de correspondre aux sentiments de tous. Heenen écri
vait :

Monsieur le Directeur,
Dans certains articles parus dans votre journal, vous avez, en faisant 

le procès de la réforme administrative qui est arrêtée, fait allusion à ma 
personne en des termes impliquant une vive critique à l’adresse de l’Auto- 
rité Supérieure, en ce sens que vous établissez une corrélation entre les 
dispositions de la réforme et ma mise à la retraite.

Cette interprétation des choses est inexacte.



DU  SÉPARATISME KATANGAIS 55

Il suffit, pour s’en convaincre, de noter que j’ai dès le 9 mai dernier 
demandé qu’il fût mis fin à ma carrière coloniale à l’issue de mon terme 
normal de 18 ans. Or, à ce moment rien n’était encore connu au sujet de 
la réforme administrative.

Je suis convaincu que vous admettez le bien-fondé de cette mise au 
point.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour exprimer le vœu que ma 
personne soit laissée en dehors de toute polémique touchant à la réorga
nisation qui est en cours.

Veuillez agréer, etc. [149].

Si le gouverneur Heenen a su garder dans cette affaire une grande 
dignité, tel ne fut pas le cas de certains milieux européens qui ont 
déclenché un grand tapage autour des mesures gouvernementales. Un 
télégramme collectif de protestation fut adressé au Roi par la Chambre 
de Commerce d ’Élisabethville, l’Association des Colons du Katanga, le 
Groupement des intérêts immobiliers du Katanga et l’Association des 
anciens combattants alliés du Katanga [150]. Quant à Jean Sépulchre, 
malgré la lettre du Gouverneur, il ne resta pas inactif. Ayant déniché 
par des moyens peu recommandables le texte de la consultation 
demandée par le ministre Tschoffen au sénateur Godding, le directeur 
de L ’Essor du Congo s’empressa... de le publier. Le procédé était inad
missible. Le 22 août, le sénateur Godding notifia au journaliste son 
« extrême surprise », dénonça son agissement, et exigea la publication 
dans le journal de son droit de réponse [151]. Décidément, le directeur 
de L'Essor du Congo se m ontrait plus catholique que le pape, et son 
extrémisme déplaisait...

Entre-temps, le ministre Tschoffen se présenta devant les Commis
sions du Parlement qui n ’ont formulé que peu de réserves à sa réforme 
administrative : le ministre en fut enchanté. Le 25 juillet 1933, le prince 
Léopold prononça son discours au Sénat sur les questions coloniales : 
bien accueilli, il fut suivi d’une intervention du ministre qui... fut 
applaudi à son tour. Au Congo même, les gouverneurs Postiaux et 
Ermens venaient de se rallier à la réforme et acceptèrent les postes 
d’inspecteurs d ’État. Le bouquet final fut la visite du général Tilkens, 
le 13 novembre 1933, à Élisabethville. Le gouverneur général ayant eu 
l’habileté d ’accorder une entrevue de plus de trois heures au président 
de l’Association des Colons, J. Decoster, « les Colons belges ont vive
ment apprécié cet empressement à recevoir leur représentant ». « Nous 
exprimons l’opinion de la grande majorité des Colons belges — écri
vait J. Decoster — en souhaitant, à Monsieur le Gouverneur général
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Tilkens, un bon et agréable séjour parmi nous, espérant que de pareil
les visites se renouvellent plus souvent» [152],

Le ton s’apaisait. Les choses allaient-elles être débattues dans un 
climat plus serein ? Lors de la discussion à la Chambre des Représen
tants du 2 mai 1934, Carton de W iart reprocha au ministre Tschoffen 
d’avoir agi sans consultation des colons. Le ministre a répondu : 
« L’avis de la grande majorité des anciens coloniaux sur la matière est 
nettement favorable à  la réforme ». Carton de W iart de répliquer : 
« L’avis des anciens coloniaux est certes très important. Celui des colo
niaux actuels l’est peut-être davantage » [153]. Un peu plus tard, dans 
son discours d ’ouverture au Conseil de Gouvernement de juillet 1935, 
Pierre Ryckmans a rendu hommage à son prédécesseur Auguste Til
kens, « qui dirigea la Colonie, dit-il, pendant les mauvais jours », et 
qui, « pour rétablir dans la mesure du possible la situation désespérée 
de nos finances... dut prendre des décisions graves, forcément impopu
laires, souvent cruelles » [154], Oui, elles étaient peut-être «cruelles», 
mais justes, et en 1936, le général Tilkens devenait président du 
C .S .K .... Pierre Ryckmans reconnaissait toutefois que ces réformes de 
structure comportaient également des failles. Par exemple, la mission 
du Commissaire de district était mal définie : il lui était très difficile 
d ’administrer efficacement sa circonscription. N ’aurait-il pas été mieux 
de supprimer la compétence territoriale du Commissaire de district ? 
D ’autres discordances apparaissaient à l’échelon des territoires dont 
l’étendue a été à peu près doublée. « L’administrateur seul dans des 
territoires dont certains dépourvus de routes, sont grands comme deux 
fois la Belgique, a qualité pour présider les juridictions indigènes ; seul 
lui peut ordonner l’incarcération des contraints, et seul, sauf délégation 
pour chaque cas spécial, lui a droit de réquisition. Les nécessités d ’une 
occupation intégrale ont poussé à  la création de postes détachés, dont 
les titulaires sont sans pouvoirs... à 8 ou 10 jours du chef-lieu... » [155].

Au Katanga, les réactions des colons sont restées tranchantes et... 
l’affaire se politisa. Aux élections législatives de 1936, le Parti Catholi
que se prononça certes, pour « la participation du capital belge au 
développement économique du Congo », mais déclara dans sa plate
forme électorale que, « la Haute Finance, plus particulièrement dans 
les enchevêtrements de sociétés et dans le système de concentration 
actuelle, représente une force redoutable en face de l’administration. 
Le Parti Catholique se fera un devoir de veiller à ce que cette force ne 
serve pas à  contrarier l’action du Gouvernement ». Le Parti appuya
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l’in itia tive  gouvernem enta le  in s ta u ra n t un  service p o u r  le con trô le  
financier, « chargé de veiller aux  in térê ts  d u  T réso r » [156].

4. Les féodalités katangaises. La phobie de la centralisation.
Le mythe de la décentralisation

C ette  rad ica lisa tio n  des p o sitions n ’é ta it pas de n a tu re  à favoriser 
la con co rd e  des in térê ts  belges en  A frique. Si, vue sous l’angle fin an 
cier, la cen tra lisa tio n  de 1933 n ’a p as  eu  d ’effets p ré jud iciab les sur 
l’économ ie katangaise , il fau t égalem ent souligner que « l’économ ie 
congo laise  est née de l’in itia tive privée. C ’est la  la rg eu r de vue, la h a r 
diesse des concep tions de quelques hom m es qu i o n t fa it su rg ir, en plein 
cœ ur de l’A frique, les fondem en ts d ’une  économ ie m oderne. Il est ju ste  
d ’a jo u te r  que  l’in itia tive  privée a  to u jo u rs  été appuyée  ad éq u a tem en t 
p a r  les p o u v o irs  publics. L ’É ta t belge s’est co n stam m en t préoccupé de 
créer e t de m a in ten ir  les co n d itio n s législatives p ro p re s  à a ssu re r l’é p a 
nou issem en t de la libre en trep rise  ; il a  ren d u  plus su p p o rtab les  les ris
ques énorm es q u ’elle a  consen ti à c o u rir  » [157], P lus spécialem ent, le 
g ouvernem en t a  to u jo u rs  d o n n é  la  p rio rité  aux  m ines, ca r com m e 
d isa it P ierre  R yckm ans, « on  p eu t réco lter d u  co to n  n ’im p o rte  où  
il suffit de l’avo ir sem é —  tan d is  que  l’on  ne p e u t p ren d re  l’o r  que là 
o ù  la n a tu re  l’a  m is»  [158], « R em ercions le ciel de n o u s avo ir donné 
des m ines ! T ro is  kilos d ’o r  n o u s p a ien t en im p ô t de quo i couvrir le 
tra item en t d ’une  infirm ière  religieuse » [159],

Il n ’est p as  certa in  que les d irigean ts de l’in d u strie  ex tractive a ien t 
to u jo u rs  été a tten tifs  à de tels a rg u m en ts  : ils estim aien t que  les prélè
vem ents d u  g ouvernem en t é ta ien t excessifs. O r, s’il est v rai que « la 
p a rtic ip a tio n  d u  K a ta n g a  d an s  les recettes d u  b u d g e t o rd in a ire  du  
C on g o  [était] estim ée à  45 % , tan d is  que  sa q u o te -p a r t d an s  les dép en 
ses de ce bu d g e t ne rep résen ta it que  19,7 %  »[160], ces prélèvem ents 
é ta ien t lo in  d ’av o ir une incidence quelque  p eu  significative sur le 
niveau  de vie des E uro p éen s o u  su r la san té  financière  des en treprises 
p ro d u c trices  de la p rov ince  : les fastes de l’U n io n  M in ière  en 1956, ses 
rem arq u ab les  réa lisa tions sociales à  l’ég ard  des indigènes, sa générosité  
à l’égard  des œ uvres éducatives e t h u m an ita ire s , ses d o n s  aux  universi
tés —  p ro u v en t que la capac ité  financière  d u  co rp s p ro d u c tif  k a tan g a is  
re s ta it en b o n n e  san té . Les bénéfices d is tribués aux  ac tio n n a ires  sous 
fo rm e de d iv idendes é ta ien t élevés, e t les cou rs des titres k a tan g a is  à 
la bou rse  de Bruxelles m o n ta ien t.
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D ’o ù  égalem ent une  g ran d e  différence en tre  les gens de L éopo ld - 
ville et ceux d ’Élisabethville . « L à une p o p u la tio n  o rd o n n ée  a u to u r  de 
l’ad m in is tra tio n , ici une  p o p u la tio n  o rd o n n ée  a u to u r  de l’ind u strie . Là 
une colonie , ici une terre  in d ép en d an te ... » [161]. In d ép en d an te  ? G e o r
ges S ion  é ta it d ’avis q u ’il ne fa lla it p as  chercher p lus lo in  les ra isons 
de cet an tag o n ism e  et de cette  ja lo u sie  qui sévissaient en tre  la cap ita le  
congolaise  e t la m étro p o le  ka tanga ise , éloignées l’une de l 'a u tre  de 
que lque  2 000 km  : le b u d g et d u  C on g o  é ta it certes géré p a r  L éopo ld - 
ville, m ais res ta it a lim enté  p a r  le K a tan g a .

Ces rivalités et ce tte  opu lence  m atérielle  av a ien t égalem ent des 
répercussions psycho log iques qu i se m an ifesta ien t d an s le co m p o rte 
m en t de certa in s  d irig ean ts  de sociétés : un  com plexe de supério rité , 
vo ire  d ’a rro g an ce , se déve loppa  à  l’égard  des agen ts  de la C o lon ie , les
quels é ta ien t riches en  titres , m ais pauvres p a r  les tra item en ts  que  leur 
a llo u a it le gouvernem en t, tra item en ts  ne ttem en t m o ins élevés que  les 
ém olum en ts des d irigean ts  de l’indu strie  ka tangaise . O n le savait au  
K a ta n g a  : le vrai p o u v o ir e t la  v raie  m aîtrise  de la p rov ince, ce n ’est 
pas d u  cô té  des fo n c tio n n a ires  q u ’il fa lla it les chercher, c ’est d u  cô té  
des d irigean ts  de sociétés [162], U n  serv iteur d ’É ta t h a u t p lacé, é p ro u 
va it q ue lque  difficulté à s’im poser, et il a rriv a it sou v en t que  des fonc
tio n n a ires  de la C o lon ie  ab an d o n n a sse n t leu r carriè re  ad m in is tra tiv e  
p o u r  en tre r d an s  le secteur privé qui les ré trib u a it in fin im ent m ieux 
que l’É ta t. Il fau t a jo u te r  que si les E uropéens p ro te s ta ien t co n tre  les 
« sp o lia tio n s », e s tim an t q u ’ils av a ien t des « d ro its  », et q u ’ils ne réc la
m aien t que  ce qui leu r é ta it « d û  », ils ou b lia ien t que leu r p o s itio n  p r i
vilégiée é ta it due  (aussi) à l’É ta t qui leu r ava it oc troyé  des concessions, 
et q u ’en fin de com pte , le cuivre, l’o r, le co b a lt o u  l’u ran iu m , qui 
é ta ien t à la base de leur richesse, p ro v en a ien t d u  sous-sol d ’un pays qui 
à  v ra i d ire  n ’é ta it pas le leur, e t qu i devait ê tre  ad m in is tré  selon « le 
p rinc ipe  de la p rim au té  des in té rê ts  des h a b ita n ts  » (A rt. 73 de la 
C h a rte  de l’O N U ), p rinc ipe  so lennellem ent reco n n u  p a r le g o u v ern e 
m en t de Bruxelles. O n n ’a pas b eau co u p  pensé à  l’ép o q u e  q u ’il é ta it 
un tem ps p o u r  co lon iser et q u ’il é ta it un tem ps p o u r  déco lon iser, on 
a vécu d an s une  so rte  de ce rtitu d e  possessive, id en tifian t le p rov iso ire  
avec le défin itif, la s itu a tio n  de fa it avec l’é ta t de d ro it. L ’indépendance  
de 1960 sera u n  d u r  (et ta rd if)  réveil.

A jo u to n s  q u e  to u t au  long  des années p récéd an t la p a ssa tio n  des 
pouvo irs , ce tte  questio n  de la cen tra lisa tio n  et de la d écen tra lisa tio n  
d o n n a  lieu à d ’in te rm inab les d éb a ts  [163], ce rta in s  a tta c h a n t une 
im p o rtan ce  excessive aux  textes, nég ligeant que lque  peu  les im péra tifs
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de l’efficience. « L a p h o b ie  de la  cen tra lisa tio n  aveugle a  d o n n é  une  
telle au réo le  à la décen tra lisa tio n  que  ce co n cep t a  pris la  v a leu r d ’un 
m ythe  » [164], et plus d ’une  fois on  a  p e rd u  de vue q u ’une b o n n e  ad m i
n is tra tio n  est celle qui a p o u r  finalité  n o n  p as  des ad m in is tra teu rs  m ais 
des adm in istrés. Q uelques-uns o n t versé d an s de véritab les d ivaga
tions [165] ap p e lan t des co rrec tifs [166], d ’au tres , to u t en ad m e tta n t 
que  « la q u a lité  des gouverneu rs de p rov ince  laisse p a rfo is  à désirer », 
e stim èren t le systèm e en  v igueur excessif. « Le go u v ern eu r de province 
est devenu  tro p  souven t un  sim ple agen t d ’exécution  de l’ad m in is tra 
tio n  cen tra le . Il eû t m ieux valu  au  co n tra ire  d écen tra liser e t fa ire  co n 
fiance aux  gouverneurs : su r p lace ils p euven t b ien  m ieux ju g e r et ag ir 
q u ’on  ne p eu t le faire de L éopoldville. L a cap ita le  congolaise ne 
d ev ra it jo u e r  q u ’un  rô le  de m o teu r, d ’im pulsion  et de co n trô le  » [167], 
Tel é ta it égalem ent l’avis de  certa in s o b serv a teu rs  de la vie congolaise  
qu i o n t relevé u n  certa in  déséquilib re  dan s la  py ram ide  ad m in istra tive  
d u  C on g o  et p a rlè ren t d ’« une  so rte  de p a rce llisa tion  et de p e rso n n a li
sa tio n  de l’au to rité  au  n iveau  in férieur e t [d’] une  o rg an isa tio n  lou rde  
et d espo tique  au  som m et » [168], C ’est possible. C e prob lèm e, d ’o rd re  
général, ne concerne p as  le K a ta n g a  com m e tel m ais l’ensem ble d u  
C ongo , et dès lors il n ’en tre  p as  d irec tem en t d an s  n o tre  p ro p o s . M en 
tio n n o n s n éanm oins q u ’o n  en é ta it conscien t à  B ruxelles e t la  M ission  
sénato ria le  qu i a sé journé  au  C on g o  en 1947 n ’a pas éludé d ’en 
p a rle r [169].

Elle c o n s ta ta  n o tam m en t une p o sitio n  p a rticu la ris te  d u  K a tan g a  
p a r  ra p p o r t à d ’au tres  rég ions d u  C ongo . Si à  C osterm ansv ille  on  a 
su r to u t m is l'accen t su r la nécessité d ’une  rep résen ta tio n  congolaise  au  
C onseil co lon ia l et peu t-ê tre  au  P arlem en t belge, à  É lisabethville , p a r 
co n tre , u n  m ém o ran d u m  fu t rem is à la M ission , co n c lu an t « ni plus ni 
m oins à la  co n stitu tio n  d ’une C h am b re  (assem blée dé libéran te ) et d ’un  
C onseil des M in istres (ou  co rps exécutif) p ro p re s  au  C ongo . L a C h am 
bre sera it élue sur la base des a ssoc ia tions rég ionales d ’in térê ts  p a rtic u 
liers, e t é lira it elle-m êm e ses m in istres p a rm i ses m em bres » [170]. Selon 
le m ém o ran d u m , le b u t de cette o p é ra tio n  é ta it « de vo ir la Belgique 
confier la d irec tion  d u  C ongo  à ses p ro p res  citoyens, le co n n aissan t, 
p lu tô t q u ’à  d ’au tres  qui ne le con n aissen t pas ». C es p ro p o sitio n s  n ’o n t 
pas été acceptées, c a r  si l’on  p o u v a it envisager ra iso n n ab lem en t une 
certa ine  décen tra lisa tio n  adm in is tra tiv e , il n ’é ta it pas questio n  d ’oc
tro y er aux  co lons une au to n o m ie  politique . P a r co n tre , il é ta it so u h a i
tab le , d isa it le R a p p o rt « que  l’on  s’occupe de près de la p a rtic ip a tio n  
effective des indigènes à n o tre  ac tio n  politique . M ais de grâce, q u ’on
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ne fasse p lus de théorie ... » [171]. C e tte  p a rtic ip a tio n  devait s’é tab lir  
em piriquem en t, p a r  la  présence d ’ind igènes d an s  les Conseils provin
ciaux, en te n a n t co m p te  de la  d iversité  des c irconstances locales, et en 
p a r ta n t d u  p rincipe  que « d an s  les « te rrito ire s  », l’ad m in is tra teu r ne 
sau ra it plus g o uverner sans des conseils o ù  so n t représen tés ses ad m i
n istrés : chef, n o tab les, évolués, clercs o u  techniciens ». E nfin , la  M is
sion estim a que  le régim e m in ier en v igueu r au  K a tan g a  d ev ra it ê tre  
reconsidéré. « En ce tte  m atière , com m e en b eau co u p  d ’au tres , le 
C on g o  fu t le siège de privilèges e t avan tag es concédés aux g roupem en ts 
qui se m o n trè re n t assez audacieux  p o u r  risq u er des cap itau x  à une  
ép o q u e  o ù  la  Belgique m o n tra it tro p  de m éfiance à l’égard  de l’œ uvre 
co loniale. U n  jo u r  v ien d ra  où  il fa u d ra  revo ir et sans d o u te  m odifier, 
le systèm e des g ran d s o rgan ism es auxquels la collectiv ité  a cédé une 
p a rtie  considérab le  de ses d ro its  » [172].

O ui, les tem ps o n t changé : la seconde g uerre  m ond ia le  eu t p o u r 
conséquence l’in s ta u ra tio n  au  C on g o  d ’une économ ie dirigée, et, ap rès 
la guerre , le P lan  décennal s’a p p liq u e ra  au  K a tan g a  com m e à to u te  
a u tre  p rovince congolaise . À  m esure d o n c  que  le rôle de l’É ta t d an s le 
do m ain e  économ ique devenait de p lus en p lus im p o rta n t, le rô le du  
C .S .K . dan s le d éveloppem en t de la  p rov ince  s’a ttén u a it. En 1950, 
a lo rs que  le C o m ité  Spécial d u  K a ta n g a  fê ta it avec éc lat son c in q u a n te 
na ire , certa in s o b serv a teu rs  se so n t d em an d é  « si le C .S .K ., ap rès  les 
b rillan ts  services rendus à la  Belgique et au  K a ta n g a  en p a rticu lie r, 
n ’est pas su r le p o in t de se surv ivre  e t s’il ne v a u d ra it p as  m ieux que 
l’É ta t  rep renne lu i-m êm e l’exercice de ses d ro its  d o m an iau x , en réso r
b a n t les services d u  C .S .K . e t en les fu s io n n an t avec ses p ro p res  servi
ces p rov inciaux  » [173],

Enfin , m en tio n n o n s  que  d an s le d iscou rs q u ’il p ro n o n ça  le 6 ju in  
1954 à la séance d ’o u v ertu re  d u  C onseil de G o u v ern em en t, L. Pétillon  
a b o rd a  lui aussi le p rob lèm e des budgets p rov inc iaux , e t p a r ta n t celui de 
l’au to n o m ie  p rov inciale . C es co n sid é ra tio n s m ériten t d ’ê tre  rappelées : 
elles co n stitu en t une b o n n e  synthèse des d ifféren ts aspects de ce tte  p ro 
b lém atique  qu i p o sa  ta n t de soucis à  l’A d m in is tra tio n  belge en A frique  
cen tra le . D an s ses com m en ta ires, le g o u v ern eu r général exp liqua que, 
« s’il é ta it prévisible que, d an s  l’aven ir, la s tru c tu re  sera it très d écen tra li
sée, il fa lla it, à  to u t prix , c o n ju re r le péril de la désin tég ra tio n  d u  C on g o  
p a r  l’a ttr ib u tio n  de piano aux  C onseils de p rov ince, co n fo rm ém en t aux 
vœ ux de certa ins, ne fû t-ce que  d ’u n e  p a rtie  des recettes de leur ressort. 
Le p articu la rism e qui, de vieille d a te , av a it sévi d an s  certa ines régions 
privilégiées, d o u b lé  p a rfo is  de tendances sép ara tis tes  se co n ju g u an t avec
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des m ouvem en ts po litiques dan s les te rrito ires  voisins, p o u v a it co n n a ître  
à cette  occasion  un  reg re ttab le  regain  de fa v e u r»  [174],

En effet, l’échec de l’in ten tio n  de faire des budgets prov inciaux  
s’ex p liqua it « p a r  le ca rac tère  tro p  ab so lu  » q u e  les p a rtisan s  de cette 
con cep tio n  vo u la ien t im p rim er à  ce régim e. « P o u r  eux, il s’ag issait de 
budgets p rov inciaux  in tég raux  : recettes d o n t l’o rig ine se situ a it dan s la 
p rov ince, dépenses d o n t la d e s tin a tio n  n ’é ta it que  la  p rov ince  ; d ro it de 
créer des im p ô ts  et taxes ; p o u v o ir d ’a rrê te r  défin itivem ent le budget et 
de l’exécuter ; bref, ind iv idualité  financière  et p a trim o n ia le  p ro p re . D e 
tels p ro je ts  ne m an q u è ren t pas, ch aq u e  fois q u ’ils fu ren t form ulés, de 
susciter des cra in tes co n ce rn an t l’in tég rité  te rrito ria le  e t l ’u n ité  d u  
C ongo . T ro p  souven t on  p a rla  de d écen tra lisa tio n  en so u h a itan t, dans 
le fo r  in té rieu r, u n  o rd re  de choses insp iré  d ’é tro ites tendances particu - 
laristes e t d ’égoïstes p réo ccu p a tio n s locales. T ro p  souven t a u jo u rd ’hui 
encore  —  je  le souligne en tra its  g ras —  o n  p ren d  p ré tex te  de la  po liti
que  de d éco n cen tra tio n  p o u r  énerver l’au to rité  cen tra le  d an s des 
dom aines qu i p o u r ta n t relèvent d ’elle. Bien sû r ! il ne fa u t p as  s’a la r
m er de ces tendances. Elles son t, p o u r  les Belges, vieilles com m e leurs 
com m unes, aussi anciennes que  leurs provinces. M ais, si en Belgique, 
l’É ta t est né des provinces, il fa u d ra , au  C o n g o , se souven ir que les 
provinces n a îtro n t de l’É ta t ; que  la nécessité fo n d am en ta le  d o it être de 
sau v eg ard er l’un ité  congolaise . F au t-il d ire  ici que  déjà  certa in s  l’o u 
b lien t p a rfo is  ? » [175],

Le fu tu r  m in istre  d u  C on g o  et d u  R u a n d a -U ru n d i eu t le courage  
de rap p e le r q u ’il n ’y av a it en fa it q u ’une o u  deux p rov inces d o n t les 
ressources p o u v a ien t suffire à co u v rir leurs dépenses. O r, a jou ta it-il, 
« tou tes  les régions d u  C on g o  e t to u te s  les p o p u la tio n s  qu i les h ab iten t, 
envers qui n o u s avons assum é les m êm es devoirs, o n t égalem ent d ro it 
à n o tre  so llicitude, en d eh o rs  des inégalités n a tu re lles qu i résu lten t de 
la m ise en v a leu r des richesses qu i les e n to u ren t. Ces inégalités son t 
assez flag ran tes déjà p o u r  q u ’o n  s’abstien n e  de les accen tuer. L ’action  
de l’É ta t d o it tend re  au  co n tra ire  et a v a n t to u t, à a ssu re r une  justice  
d istrib u tiv e  qu i fasse p a rtic ip e r to u s  les h a b ita n ts  d u  C on g o  aux  b ien
faits de la  p ro sp érité  générale  e t de la civ ilisa tion  que  n o u s avons p o u r 
tâche  de leu r ap p o rte r. C ’est p o u rq u o i il est tellem ent im p o rta n t que 
la rép a rtitio n  des ressources to ta les  de la C o lon ie  dem eure l’apanage  
souvera in  et sans p a rtag e  de l’au to rité  qu i, d o m in a n t les contingences 
régionales, p o rte  la responsab ilité  de l’ensem ble... [176],

Ce fu t une  bonne, une  h o n n ê te  positio n  de ce p ro b lèm e de l’a u to 
nom ie budg éta ire  des provinces.



C H A P IT R E  4

LA POLITIQUE UNIFICATRICE  
DE LA BELGIQUE AU CONGO.

CONSCIENCES TRIBALES.
L’ÉMERGENCE DE L’IDÉE DE L’UNITÉ NATIONALE.

UNIONISTES CONTRE FÉDÉRALISTES.

1. La politique unificatrice de la Belgique au Congo

La po litiq u e  un ificatrice  m enée p a r  la Belgique au  C on g o  m érite 
q u ’o n  lui rende hom m age : elle fu t à  la  base  de la c réa tio n  de la  n a tio n  
zaïroise.

C om m e o n  le sait, les indépendances africaines o n t été acquises 
d an s le cad re  des fron tières léguées p a r  le p a rtag e  co lon ia l, e t l’im pact 
de l’élém ent e thn ique  (ou  trib a l)  y fu t re la tivem ent négligeable. D ’au tre  
p a r t, la revend ica tion  de l’indépendance  form ulée p a r  les d irigean ts 
p o litiques no irs  ne s’ap p u y a it p as  nécessairem ent su r le sen tim ent 
d ’une  véritab le  conscience n a tio n a le  : les É ta ts  africains so n t nés avant 
les n a tio n s. Le C on g o  a-t-il échappé  à ce tte  s itu a tio n  ? P o u r  rép o n d re  
à ce tte  in te rro g a tio n , il fa u d ra  rap p e le r b rièvem ent quelle é ta it l’a tt i
tude  des Belges face au  p hénom ène des e thn ies e t des consciences tr ib a 
les, exam iner ensuite le rô le jo u é  p a r  des C ongo la is  eux-m êm es dans 
l’ém ergence de l’idée de l’un ité  n a tio n a le , vo ir enfin  d a n s  quelle 
m esure, l’idée de la n a tio n  congolaise , en g esta tion  a v a n t 1960, a lla it 
p o u v o ir s’im poser face à  l’idée po litique  des e thn ies e t des régions. À 
p lus d ’u n  égard , cette  in te rro g a tio n  est fo n d am en ta le , c a r  de la  réponse 
à  ces q u estions d ép en d ra  le ju g em en t q u ’o n  p o u rra  ém ettre  en  ce qui 
concerne  la légitim ité (ou  l’illégitim ité) d u  « n a tiona lism e » katangais.

L a  po litiq u e  de la  B elgique au  C on g o  é ta it axée su r le p o s tu la t de 
son un ité  po litique , ad m in is tra tiv e  e t économ ique, et d an s  ce contex te, 
l’œ uvre co lon isa trice  des Belges co n sis ta it à  rassem bler d ’in n o m b rab les  
royau tés, chefferies, sociétés e th n iq u es e t trib a les  —  les unes en  voie de 
fo rm a tio n  et d ’afferm issem ent, les au tre s  en voie de d isloca tion  —  en 
une société hum aine  tra n sc e n d a n t les anciennes d isparités  e t fo rm an t
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une ce rta in e  cohérence. C e fu t une  b o n n e  p o litiq u e  d o n t on  n ’a  p as  à 
roug ir. L ors de l’arrivée des Belges en A friq u e  cen tra le  à la fin du  
X IX e siècle, il y av a it a u  C on g o  p lus de 250 e thn ies a y an t un  d ialecte 
p rop re . M ab ik a  K a lan d a  reco n n aît q u e  ces « tr ib u s  aborigènes v ivaient 
d an s  l’igno rance  générale  les unes des au tres. À  d é fau t de s’ignorer, 
certa ines é ta ien t con tinue llem en t en  guerre  co n tre  les voisins. Les 
Belges o n t su rp ris  les p o p u la tio n s  de leu r fu tu r  C o n g o  d an s cet 
é ta t »[177]. C ’est en p a r ta n t  de ce tte  s itu a tio n  q u e  la  Belgique a fa it 
vivre ensem ble ces peup lades « sans langue co m m u n e  et sans co n s
cience de g ro u p e  », les am alg am a  ensem ble et éb au ch a  p a r  là le p ro ces
sus de leu r un ité  n a tio n a le . « Le C on g o  n ’au ra it ja m a is  existé sans les 
Belges », reco n n a ît le n a tio n a lis te  zaïro is précité . C ’est v rai. E t c ’est 
d ’a u ta n t  p lus m érito ire , que  la te n ta tio n  fu t g ran d e  de d iv iser le C on g o  
e t les C ongo la is  en p ra tiq u a n t so it une p o litique  d ’o p p o sitio n  systém a
tique, so it une  po litiq u e  de décen tra lisa tio n  à  o u tran ce . C ela  ne fu t pas 
fait. P a r co n tre , un  certa in  cen tra lism e u n ifica teu r é ta it de n a tu re  à 
favoriser cette  œ uvre d ’in tég ra tio n  qui n ’av a it de chance  de réussir 
q u ’au  n iveau  n a tio n a l, e t pas au  n iveau  des p rovinces, o ù  la ju x ta p o s i
tio n  des rivalités triba les a ttisa it les divergences au  lieu de les a ttén u er.

Bien sû r, ce tte  po litiq u e  un ificatrice  ne p ré sen ta it pas que  des 
avan tages, e t sa m ise en v igueu r é ta it p arfo is  rude. E n  p o u rsu iv an t son 
œ uvre de pac ifica tion , l’ad m in is tra tio n  co lon iale  la issa  in tac ts  certa in s 
g ro upem en ts e thn iques, m ais elle en  a égalem ent d isloqué  d ’au tre s  : 
p a r  co m m o d ité  adm in is tra tiv e , certa in s  g ro u p em en ts  p lus o u  m oins 
hom ogènes fu ren t m orcelés, « tand is  que  d 'a u tre s  g ro u p em en ts  h é té ro 
gènes fu ren t réunis de gré o u  de force, p o u r  les m êm es m otifs » [178], 
A u fu r e t à m esure  que  se pe rfec tio n n aien t les m éth o d es a d m in is tra ti
ves, e t que le p o u v o ir  co lon ia l é ta it m ieux éclairé su r la réalité  de cer
ta ines s itu a tio n s e thn iques, des co rrectifs o n t p u  ê tre  a p p o rté s  à  ces 
découpages ad m in is tra tifs  p lus ou  m oins a rb itra ire s . Ceci d it, m algré 
to u te s  ces im perfections, ce p rocessus in tég ra tio n n is te  fu t fo n d a m e n ta 
lem ent sain  : il s’in scrivait d an s  l’évo lu tion  n o rm ale  de to u t g ro u p e 
m en t h u m ain  qui am b itio n n e  un  degré c iv ilisateur supérieu r, il fav o ri
sa it l’un io n  e t la  cohésion  des h ab itan ts , p ré lude  à la  fo rm a tio n  d ’une 
n a tio n . Ce fu t un  bon  m ouvem en t, c a r  bien en ten d u , c ’est l’u n io n  qui 
fa it la force d ’un  peuple.

N ulle  p a r t  en  A frique  ce p rocessus in tég ra tio n n is te  ne fu t p le ine
m en t réussi, e t ce n ’est p as  é to n n a n t : ap rès p lus de 160 ans de vie 
in d ép en d an te , les pays de l’A m érique  latine n ’o n t pas réussi eux non  
plus à  réaliser défin itivem ent leu r in tég ra tio n  n a tio n a le , e t en ce qui
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concerne le co n tin en t n o ir, l’in tég rité  te rrito ria le  et la  cohésion  de cer
ta ines jeu n es n a tio n s ne s’y m a in tien n en t a u jo u rd ’hu i que  g râce à la 
présence des p o u vo irs  fo rts. Le p rocessus de fo rm a tio n  d ’une n a tio n  -  
la vo lon té  de vivre ensem ble et la percep tio n  d ’une co m m u n au té  de 
destin  —  appelle nécessairem ent u n  tem ps long , il ne s’im provise  pas 
e t ne s’im pose pas. Les affin ités agrégatives do iv en t m û rir  d an s leur 
m ilieu n a tu re l, c a r les g ro u p em en ts  h u m ain s veulen t d u re r  [179], e t en 
A frique, le vieux fonds e th n iq u e  est tenace e t o ffre  d ’é to n n an te s  résis
tances au  changem en t et au  p rogrès. A u p rem ier s tade  de la  d o m in a 
tio n  co loniale , l’effacem ent des triba lism es n ’é ta it q u ’a p p a re n t : la vie 
p ro fo n d e  des e thn ies subsista it, ré ap p ara issa it, se rebella it con tre  les 
n o uveaux  m odes de vie q u ’on  p ré te n d a it leu r im poser. U n  certa in  
ré su lta t ne p o u v a it ven ir que  d ’u n e  ac tio n  con tinue . P eu  à  peu , « l’ac 
tio n  p ro longée  des E uro p éen s av a it com m encé à m êler, d an s  u n  creuset 
aux  co n to u rs  p lus o u  m o ins arrê tés, des races qu i ju s q u ’a lo rs n ’ava ien t 
été que  ju x tap o sées  : elles qu i, d u ra n t des siècles, s’é ta ien t m u tuelle
m en t m éprisées et détestées, en trev o y aien t des in térê ts  com m uns ; co n 
dam nées à  la  s tab ilité , elles s’acco u tu m aien t a u  vo isinage e t b ien tô t se 
d éco u v ra ien t une  paren té . A insi na issa ien t, dan s le recueillem ent de la 
défaite , des peuples destinés à rem placer les races » [180]. A u  C ongo, 
les s tru c tu res  de l’a d m in is tra tio n , la c réa tio n  de la F o rce  P ub lique 
in te rtrib a le , les d ifférentes m ig ra tio n s de la m a in -d ’œ uvre, l ’a ttra it  des 
villes, l’accès à la fonction  pub lique , et su rto u t, l’é larg issem ent des p os
sibilités éducationnelles, fav o risa ien t l’ém ergence des sen tim en ts qui 
alla ien t au -de là  des so lidarités tribales.

Le m érite  de la p o litique  belge d ’a v a n t 1960 réside d an s le fa it q u ’à 
la veille de l’indépendance, ce tte  o p tio n  un ificatrice  n ’a  p as  été reniée, 
a lo rs q u ’au  nom  d ’iden tités co u tum ières et sous le co u v ert de la décen
tra lisa tio n  et d u  fédéralism e, des solutions autonomistes o n t été p récon i
sées com m e une form ule de rechange, a m b itio n n a n t de faciliter la diffi
cile épreuve de la d éco lon isa tion , v isan t aussi à p ro lo n g er p a r  cette 
voie la présence des Belges en A frique  cen tra le  et à leur a ssu re r une 
place et un  s ta tu t d ans les nouvelles s tru c tu res  d u  C ongo . À  p a r t les 
idées qu i com m encèren t à  ê tre  avancées en  Belgique, c ’est su rto u t au  
K a tan g a  que, sous l’im pulsion  d u  c o lo n a t, ce tte  p réo ccu p a tio n  ém er
gea avec le p lus de nette té . E n  p réco n isan t le m a in tien  de certa ines ins
titu tio n s  cou tum ières et la  reconnaissance  de l’au to rité  des chefs —  
souven t illettrés e t peu au  fa it d u  fo n c tio n n em en t d ’une a d m in is tra tio n  
m oderne , m ais enclins p a r  co n tre  à co llab o re r avec le p o u v o ir à  co n d i
tio n  de g a rd e r leurs privilèges —  o n  c ro y a it fre iner le n a tionalism e
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n a issan t des C ongo la is . Si au  d éb u t, la F éd aco l (la F éd é ra tio n  des 
A ssocia tions des C o lo n s et des C lasses m oyennes congolaises) ne s’est 
p as  enco re  p ro n o n cée  en  faveu r d u  sépara tism e des régions et ne p rô 
n a it pas encore la thèse d ’une  F éd é ra tio n  cen tra frica ine , elle s’élevait 
néan m o in s co n tre  l’in tro d u c tio n  au  C on g o  d ’un  systèm e élec to ra l fonc
tio n n a n t au  su ffrage universel. O r, ce d e rn ie r dev ien d ra  u n  des a to u ts  
m ajeu rs des C ongo la is  d an s  leu r lu tte  p o u r  l’ém an c ip a tio n  : com m e ils 
é ta ien t la rgem en t m ajo rita ires, l’o rg an isa tio n  d ’u n  systèm e d ’élections 
ne p o u v a it leu r ê tre  que favorab le .

2. Facteurs exogènes dans la formation 
de la conscience politique congolaise : 

les conseillers européens et les universités

Il fa u t a jo u te r  q u ’à cette  époque, les p ro g ram m es des p a rtis  g o u 
vernem entaux  (libéral e t socialiste) re la tifs aux  réfo rm es p o litiques au  
C o n g o , n ’é ta ien t ni très explicites ni très convergen ts, e t cet é ta t des 
choses favo risa it un  certa in  im m obilism e d u  P o u v o ir face à l’a n tic o lo 
nialism e de p lus en p lus v iru len t. C ’est en p a r ta n t  de cette  s itu a tio n  
que, peu  à  peu , on  assistera  à  un  certa in  d é to u rn em en t des re sp o n sab i
lités : on  verra  n a ître  en Belgique et au  C o n g o  une  nouvelle  (et é trange) 
classe po litique , celle des « conseillers », lesquels, é ta n t d o n n é  u n  cer
ta in  vide concep tuel, supp léa ien t en quelque  so rte  à la m ission  de 
l’É ta t, et fin iren t p a r  jo u e r  un  rô le im p o rta n t (m ais, hélas, peu  co h é
ren t) d an s  l’o rie n ta tio n  des événem ents p o litiques en A frique. Il ne fa it 
au cu n  d o u te  que  les p rem iers g ro u p em en ts  tr ib au x  et les p rem iers 
p a rtis  po litiques congo la is  é ta ien t an im és « p a r  des E uropéens, qui 
souven t é ta ien t eux-m êm es les m ilitan ts  d ’un  p a r ti p o litique  en Belgi
que  e t s’e ffo rça ien t de peindre  aux  cou leu rs de leu r assoc ia tion , les 
g roupem en ts e thn iques congo la is  » [181]. L ’h isto ire  de cet im p o rta n t 
ch ap itre  de la  déco lo n isa tio n  n ’a pas enco re  été écrite , m ais il ne fa it 
au cu n  d o u te  q u ’elle révélera b eau co u p  de choses qui fe ro n t m ieux 
co m p ren d re  certa in s aspects de l’im brog lio  congolais. Idéalistes ou 
in téressés, les ag issem ents des « conseillers » eu ropéens au p rès  des 
C ongo la is  n ’é ta ien t pas co o rd o n n és, ils s’éca rta ien t souven t des 
o p tio n s gouvernem enta les, et d an s  certa in s  cas, ils o n t co n trib u é  au  
déclenchem ent en A frique  de véritab les s itu a tio n s  conflictuelles.

D ans cet o rd re  d ’idées, il fau t égalem ent m en tio n n e r le rô le jo u é  
p a r  des universités o u  to u t au  m oins p a r  certa ines perso n n a lités  ag is
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san t à trav ers  les un iversités belges e t congolaises. C om m e o n  le sait, 
d an s la tra d itio n  belge, la v o ca tio n  et le ca rac tère  idéo log ique des é ta 
blissem ents d ’enseignem ent supérieu r o n t to u jo u rs  été très accusés e t 
leur engagem ent po litiq u e  a  to u jo u rs  été très vif, q u itte  à  p o rte r 
o m brage  à leu r fiabilité  scientifique. O r, q u ’o n  le veuille o u  no n , avan t 
d ’ê tre  libérale, ca tho lique , socialiste, syndicaliste  ou  n a tio n a lis te , une 
un iversité  d o it ê tre  a v an t to u t vouée essentiellem ent à  la  recherche de 
la vérité  qui n ’est jam a is  partie lle  m ais universelle, e t elle d o it ê tre  
dégagée des contingences d ’ac tio n  et de p o u v o ir, to u jo u rs  p lus ou  
m o ins in téressées, ne se p rév a lan t que  des finalités lim itées. C ’est dire 
que le risque de la d é n a tu ra tio n  de sa v o ca tio n  est réel : p lus une  u n i
versité  se v o u d ra  idéologique, m o ins elle sera  scientifique. Le m alh eu r 
a vou lu  que  ces clivages idéo logiques e t p o litiques ty p iq u em en t belges 
a ien t été transposés, dès 1954, au  C ongo , o ù  to u t en a p p o r ta n t des 
lum ières e t le p rogrès, elles co n tr ib u è ren t égalem ent à accen tuer ce rta i
nes diversités e t à  a llum er certa ines adversités.

C om m e n o u s l’avons déjà  ind iqué, sans ê tre  d irec tem en t im pliquée 
d an s  les affaires du  K a tan g a , l’U niversité  L o v an iu m  eu t à s’occuper de 
la fo rm a tio n  p o litico -adm in istra tive  de certa in s  é tu d ian ts  o rig inaires de 
cette p rov ince, e t en ju ille t 1956, certa in s m em bres de son co rps p ro fes
soral o n t p artic ipé  au  lancem ent d ’une  o p é ra tio n  po litique . « C ’est de 
L ovan ium  q u e  p a r tira  le p rem ier m anifeste  n a tio n a lis te  : celui de 
« C onscience A fricaine ». F o y er d ’idées aux  p o rtes  de la cap ita le , et de 
la p lus g ran d e  co n cen tra tio n  h u m ain e  du  C o n g o , L ovan ium  jo u e ra  un  
rô le p ilo te  d an s  l’h isto ire  d u  C on g o  » [182].

À la suite  de ces événem ents, lo rs de la réu n io n  du  C onseil d ’ad m i
n is tra tio n  de l’U niversité , le 15 sep tem bre  1956, le rec teu r G illon  
d em an d a  « d a n s  quelle m esure  il y a lieu d ’au to rise r les p rofesseurs... 
à se liv rer à des activ ités po litiques ex térieures », et ap rès un  échange 
de vues au q u e l o n t p ris p a r t  M g r V an  W aeyenbergh , l’ancien  gouver
neu r général R yckm ans et le m in istre  G a s to n  E yskens, le C onseil 
estim a « q u ’il n ’y a pas lieu d ’em pêcher les p ro fesseurs de se livrer à 
ces activ ités, p o u rv u  q u ’ils le fassen t avec la  d iscré tion  vou lue  e t q u ’ils 
n ’in v o q u en t pas à  ce tte  occasion  leu r titre  de pro fesseur. L ’U niversité  
d o it se p réoccuper de la fo rm a tio n  des fu tu rs  d irigean ts indigè
nes » [183]. D eux  ans p lus ta rd , à la  réu n io n  d u  C onseil d u  20 sep tem 
bre 1958, le p rem ier m in istre  E yskens a tt ira  « l’a tte n tio n  d u  C onseil sur 
l’im p o rtan ce  des n o m in a tio n s d an s le co rp s  p ro fesso ra l de L ovan ium , 
à cause de l’influence que les pro fesseurs peuven t exercer su r la m en ta 
lité des é tu d ian ts  » [184].
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Les choses se co m p liq u èren t à la veille de l’indépendance. L ’en g a 
gem ent po litiq u e  de certa in s  pro fesseurs d ev en an t de p lus en p lus 
d irec t, le 24 o c to b re  1959, le C onseil d ’ad m in is tra tio n  p ria  le rec teur 
« de v o u lo ir insister au p rès  des p ro fesseurs e t é tu d ia n ts  de l’U niversité  
p o u r  q u ’ils s’ab s tien n en t d an s  les c irconstances actuelles de to u tes  ac ti
vités p o litiques ». A ussi, d an s son  d iscours d ’o u v e rtu re  de l’année  ac a 
dém ique, le 27 o c to b re  1959, le rec teur L uc G illon  rappela-t-il que  
P U niversité  d o it reste r au-dessus des choses m o u v an tes  de la po litiq u e  
q u o tid ien n e  e t « n ’a  pas à p ren d re  p o sitio n  su r telle ou  telle fo rm e 
d ’évo lu tio n  ou  de po litiq u e  ». E t d ’a jo u te r : « V ous devez d an s to u te  la 
m esure d u  possib le, vous in téresser aux  p rob lèm es de ce pays e t a ider 
ses h a b ita n ts  à vo ir c la ir d an s  les d ifficultés q u ’ils peuven t ren co n tre r ; 
vous devez cep en d an t leu r laisser l’en tière  responsab ilité  des a ttitu d es  
q u ’ils c ro ien t devo ir p ren d re  » [185]. Les choses en restè ren t là.

S’ag issan t des U niversités de Liège et de Bruxelles, la s itu a tio n  
é ta it quelque  peu  d ifféren te  : ces é tab lissem ents é ta ien t d irec tem en t 
im p lan tés au  K a ta n g a  où  ils exerçaien t certa ines activ ités.

D ès 1955, l’U niversité  de Liège s’in téressa  au  K a ta n g a  p a r  la voie 
de son  In s titu t de Sociologie, ainsi que de sa F o n d a tio n  p o u r  les 
R echerches scientifiques au  C o n g o , la  F u lréac , p résidée p a r  le rec teu r 
D u b u isso n . L a  F u lréac  a trava illé  la  m ain  d an s la  m ain  avec le 
C E P S I ; en jan v ie r  1957, u n e  p rem ière  m ission  d ’é tude , a y a n t à sa tê te  
le p ro fesseu r Brull e t com posée des m em bres de l’U niversité  de Liège 
et de l’in s ti tu t  A g ro n o m iq u e  de G em bloux , p ro céd a  à une  en q u ê te  sur 
place. Suite aux  conclusions de cette  m ission, il fu t décidé de créer un  
C en tre  expérim en ta l d ’ac tio n  e t d ’éd u ca tio n  m ora le , e t en m ai 1959, les 
p rem iers élèves congo lais a rriv a ien t à ce C en tre . E n  ta n t  que  d irec teu r 
a d m in is tra tif  de la F u lréac , le p ro fesseu r A . C lém ens fu t le c o o rd o n n a 
teu r de ce tte  ac tio n  [186], A cquis incond itio n n e llem en t à  la  cause de 
l’indépendance  ka tan g a ise , il conseilla  la C o n a k a t ; d an s ses activ ités, 
il a pu  co m p te r su r l’ap p u i de ses co llab o ra teu rs , d o n t certa in s  é ta ien t 
ra ttach és  à  l’U niversité  d ’É lisabethville . « A u m o m en t de la sécession, 
avec p lusieu rs de ses chercheurs , il jo u a  un  rô le a c tif  en faveu r de 
M . T shom be, y com pris  p a r  une  ac tio n  d irecte  au p rès  des p o p u la tio n s . 
Il [fut] en o u tre  l’a u te u r de la C o n s titu tio n  d u  K a ta n g a  » [187], Le 
public iste  V alahu , d o n t le tém oignage (fan taisiste) n ’est pas à p ren d re  
à  la  le ttre , raco n te  que, si les hom m es de l’équ ipe  de R . C lém ens 
« p a ra issa ien t en th o u siastes  p o u r  la cause ka tan g a ise , ils é ta ien t p o u r  
la  p lu p a r t assez ig n o ran ts  de la  po litiq u e  in te rn a tio n a le , m ais très 
im bus de leur personne. L eur âge varia it en tre  v ing-hu it e t tren te -tro is
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ans. Ils é ta ien t fra îchem en t so rtis  de l’un iversité  e t firen t de l’em pirism e 
p o litiq u e  su r le dos d u  K a ta n g a »  [188], L o rs  de la  sécession, certa ins 
conseillers issus de l’U niversité  de Liège en tam èren t une  ac tio n  p o u r 
é lim iner l’influence de l’U .L .B . à l’U niversité  d ’Élisabethville , et en 
1964, ils o n t suivi T shom be à  L éopoldville  lo rsque  l’ancien  leader 
sécessionniste est devenu  le p rem ier m in istre  d u  gouvernem en t cen tral.

En ce qui concerne l’U niversité  de Bruxelles, son ac tio n  se déve
lo p p a  à trav ers  son In s titu t de Sociologie qu i bénéficia d ’im p o rtan ts  
subsides de M . B uisseret afin  d ’é tu d ie r l’évo lu tion  p o litique  qui 
s’am o rça it au  C ongo . L ’âm e de l’engagem ent de certa in s m ilieux de 
l’U .L .B . en A frique  fu t le secrétaire  général de l’in s ti tu t  Solvay, le 
p ro fesseu r A. D oucy , lequel est devenu  le conseiller p rinc ipa l de la 
B a lu b ak a t de Sendw e. C ette  ac tio n  s’ap p u y a  su r les stru c tu res  de 
l’U niversité  d ’Elisabethville , créée en  1956 com m e co n trep a rtie  de 
L ovan ium , et d an s  laquelle  l’U niversité  de Bruxelles exerçait une 
g ran d e  influence. Il fa u t d ire  que si l’U niversité  de L o u v a in  réussit 
ta n t b ien  q u e  m al à  rester, en ta n t q u ’in stitu tio n , en m arge  des lu ttes 
p o litiques d ’influence qui s’am o rcè ren t a u  C o n g o , « p a r  co n tre , à É li
sabethville , les co m p o rtem en ts  ind iv iduels de certa in s  p rofesseurs 
fu ren t tran sp o sés  à l’échelle de l'un iversité  qui ne réussit pas, d ans son 
ensem ble, à a p p a ra ître  com m e to ta lem en t désengagée à l’égard  de cer
ta in s m ouvem en ts p o litiques locaux  » [189], Q u a n t aux  personnes qui 
g rav ita ien t a u to u r  de M . D oucy , e t auxquelles on  a ttr ib u a , n o n  sans 
q uelque  exagéra tion , la qua lité  d ’« advisers, in  fac t the  m anagers o f  
the B a lu b ak a t P a rty  »[190], on  a cité les nom s de M m e L oeb, 
M m e P érin , M M . V oghel, T itz , R y ck aert e t d ’au tres  encore. À  la 
veille d u  30 ju in  1960, « certa in s conseillers de la B a lu b ak a t ava ien t 
engagé les leaders d u  C arte l à  ne pas p a rtic ip e r à  la  com p o sitio n  d u  
gouvernem en t k a tanga is... » [191], e t ce tte  ac tio n  « v ra im e n t d iab o li
que  »[192] a  causé b eau co u p  de soucis a u  v ice-gouverneur général 
Schöller qui s’en est p la in t ta n t à L éopoldville  q u ’à Bruxelles. L ’avait- 
il égalem ent fa it en ce qu i concerne  des conseillers qu i m ilita ien t dans 
l’a u tre  cam p  ? P o u r sa p a r t, M oïse T shom be s’em pressa  de « p o rte r 
p la in te  co n tre  M m e M aryse  P érin , chez qu i les a u to rité s  belges effec
tu è ren t u n e  p e rqu isition , m ais qu i n ’en co n tin u a  p as  m oins ses activ i
tés »[193], a v an t d ’être  relayée p a r M . R yckaert. A près la sécession, 
T sh o m b e a lla it v ivem ent réag ir co n tre  certa in s  conseillers eu ropéens 
de l’oppo sitio n .
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3. Morceler le Congo? Le plan Van Bilsen.
Le projet fédéraliste de P.-H. Spaak. Les idées d’Arthur Doucy

C ette  m ise au  p o in t é ta n t faite , revenons à  l’évo lu tio n  des idées 
po litiques en ce qu i concerne  l’aven ir d u  C ongo . O n situe généra lem ent 
son p o in t fo rt vers 1956, période  du  lancem en t des divers « p la n s »  et 
p ro je ts  po litiques, qu i o n t co n n u  u n  g ran d  re ten tissem en t au p rès  de 
l’o p in io n  pub lique . E n  fa it, l’e ffo rt concep tuel en ce tte  m atiè re  est 
an té rieu r, m ais n a tu re llem en t il fu t b eau co u p  p lus d iscret. A insi, en 
ch e rch an t p a rm i les trav au x  de fin d ’études à  l’U niversité  de L ouvain , 
no u s avons tro u v é  un  m ém oire  rédigé en... 1947, et qui nous a frap p é  
p a r  certa ines de ses idées. Son a u teu r, J. G é ra rd , s’in su rg ea it co n tre  la 
tendance  de considérer le C on g o  com m e une dixièm e p rov ince  de la 
Belgique et ne pen sa it pas q u ’o n  puisse arriv er un  jo u r  à co n stitu e r une 
« co m m u n au té  belgo-congolaise  ». « N o u s p o u v o n s  p ren d re  réso lu 
m en t le p a rti ! Le C o n g o  n ’est pas et ne p eu t pas ê tre  la rem orque, 
a rriè re -m aison  de la Belgique. Q uels que  so ien t les b ien fa its  de la co lo 
n isa tion  belge, le C o n g o  a le d ro it e t le dev o ir de d isposer lib rem ent 
de lu i-m êm e ». E t d ’a jo u te r  : « la  seule so lu tio n  que  n o u s estim ons 
devo ir envisager est la n a tio n  congo laise  d an s les lim ites actuelles de 
n o tre  C o ngo ... Si l’on  n o u s ob jecte  que  la co m m u n au té  d u  clan  est la 
p lus fo rte , n o u s rép o n d ro n s  q u ’une telle d iv ision  sera it inviable. M ais 
q u ’un  certa in  fédéralism e n ’est pas à re je ter » [194], P o u r ces idées, 
l’a u te u r  d u  m ém oire  fu t n o té ... 13 su r 20 : il a sa tisfa it, il ne s’est pas 
d istingué...

C e fu t à la fin de 1955 et au  d éb u t de 1956, lo rsque , e s tim an t 
dépassés l’em pirism e et le pa te rn a lism e p rév a lan t au  C o n g o , M . V an 
Bilsen lança  son « P lan de tren te  ans p o u r  l’ém an c ip a tio n  po litiq u e  de 
l’A frique  Belge » ; selon son  au teu r, « il revenait au  P arlem en t belge —  
et n o n  aux  au to rité s  adm in is tra tiv es  co lon iales —  de p ren d re  la res
ponsab ilité  » [195], A u m êm e titre  q u ’A lfred  M arzo ra ti, à la m ém oire  
duquel l’a u te u r  déd ia it son écrit, M . V an Bilsen a d m it l’o p p o rtu n ité  
d ’une  « co m m u n au té  belgo-congolaise  », et p réco n isa  en  o u tre , « d ’ins
ta u re r  une g ran d e  fédéra tion  congolaise , d an s  laquelle  tro u v e ra ien t 
leur p lace l’U ru n d i et le R u a n d a , le K a tan g a  et les au tre s  provinces, 
au  fu r e t à m esure q u ’ils d ev iend ra ien t des « p a y s  au to n o m es » [196], 
« E n d ’au tre s  term es, pas de d écen tra lisa tio n  po litiq u e  de  Bruxelles 
vers L éopoldville , m ais u n e  énerg ique d écen tra lisa tio n  de L éopoldville  
vers les « pays » congo la is  au to n o m es. C es d ern iers  d ev ra ien t ê tre
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dotés aussi rap id em en t que  possib le  d ’assem blées parlem en ta ires  élues 
et de gouvernem ents responsab les, aux  p o u vo irs  s’é larg issan t p rogressi
vem ent, g é ran t le revenu de leurs im p ô ts  e t d re ssan t leurs p ro p res  b u d 
gets. L ’a u to r ité  fédérale jo u e ra it un  rô le d ’a rb itre , p rév en an t o u  a m o r
tissan t les crises et les heu rts . C ette  fo rm ule  n o u s  p e rm e ttra it d ’ag ir en 
souplesse et d ’acco rder l’au to n o m ie  aux  te rrito ires  d o n t la  m a tu rité  
serait jugée suffisan te, tan d is  que  d ’au tres  d ev ra ien t tem p o ra irem en t 
dem eurer sous l’a d m in is tra tio n  d irecte  d u  p o u v o ir  cen tra l. S ur les p re
m iers, l’a u to r ité  fédérale exercera it u n  co n trô le  de tutelle , un  d ro it de 
veto . P etit à p e tit s’é lab o re ra it u n  p a rtag e  des p o u v o irs  en tre  gouverne
m en t fédéral et fédérés. L ’a u to rité  fédérale fo n c tio n n e ra it ainsi com m e 
un  au th en tiq u e  p o u v o ir su p ra n a tio n a l... sans p réjud ice des a ttr ib u tio n s  
de la  C o n féd éra tio n  belgo-congolaise  » [197].

Ce « P lan  », on  le sait, suscita  de vives c ritiques : on  le ju g ea  p ré 
m atu ré . « E n  som m e, écriva it La Libre Belgique, M . V an  Bilsen 
d em an d e  à la Belgique de donner à fonds p e rd u s e t à  charge  d u  co n tr i
buab le  belge une  c in q u an ta in e  de m illiards, p o u r  h â te r  sa p ro p re  évic
tio n  de l’A frique , sans soucis de ce que  d ev ien d ro n t les investissem ents 
privés desd its co n trib u ab les  en tre  les m ain s  de d irigean ts qu i p o u r
ra ien t ê tre  incapab les et ennem is... Il d em ande  aux  co lon iaux  qui 
v ivent e t v iv ron t au  C o ngo ... d ’acq u érir  la m en ta lité  égalita ire , descen
d re  —  sans p ro fit —  du  ran g  de m aître  à celui de sim ple citoyen , sup
p o rte r  une d im in u tio n  de s tand ing , sans au cu n e  chance d ’influencer les 
s tru c tu res  de cet é ta t d an s  lequel v iv ro n t leurs en fan ts  » [198], N é a n 
m oins, cet écrit eu t, on  s’en  d o u te , de larges répercussions. Q uelques 
m ois ap rès sa p a ru tio n , en ju ille t 1956, la D éc la ra tio n  des É vêques du  
C on g o  et d u  R u a n d a -U ru n d i et le P ro g ram m e d u  P a rti socialiste  belge, 
se p ro n o n cè ren t en faveu r d u  p rocessus d ’ém an c ip a tio n  des C ongo la is, 
m ais restè ren t peu explicites en ce qui concerne  les m odalités  de sa 
m ise en œ uvre. Les évêques a ffirm èren t que  les C ongo la is  o n t « le d ro it 
de p ren d re  p a r t  à la co n d u ite  des affa ires pub liques. L a n a tio n  tu trice  
a  l’o b liga tion  de respecter ce d ro it e t d ’en  favoriser l’exercice p a r  une 
éd u ca tio n  p o litique  progressive » [199], Le p ro g ram m e d ’ac tio n  d u  
P.S.B . fu t p lus ne t : « L a  présence belge a u  C on g o  et d an s le R u an d a- 
U ru n d i ne p eu t avo ir d ’a u tre  b u t que  d ’a id er les h a b ita n ts  à  é tab lir un  
régim e de dém ocratie , de liberté, de ju stice  sociale e t de p rog rès, en  vue 
de les am ener à la  gestion  au to n o m e  de leurs in térê ts  ». Le P a rti socia
liste se p ro n o n ça , en o u tre , p o u r  une  large d écen tra lisa tio n  ad m in is tra 
tive e t en  faveu r d ’une  rep résen ta tiv ité  des assem blées locales ; afin  de



7 2 AUX ORIGINES

co n stitu e r des « unités de gestion  p lus log iques », il p récon isa  l’a u g 
m e n ta tio n  d u  n o m b re  des p rovinces [200].

Le p rob lèm e co lo n ia l se m o n tra it p réo ccu p an t, et des hom m es 
po litiques, des public istes et des un iversita ires p o r tè re n t leurs regards 
vers l’A frique  cen tra le , en  p ro p o sa n t leurs so lu tions : les m o tiv a tio n s 
des uns s’exp liquaien t p a r les fonc tions p u b liques qu i é ta ien t les leurs, 
d ’au tres  ag issaien t p a r  idéalism e, d ’au tre s  enco re  é ta ien t m us p a r  l’in té 
rêt. En a o û t 1956, P au l-H en ri S p aak , m in istre  des A ffaires é trangères 
d u  gouvernem en t socialiste-libéral p résidé p a r  A. V an A cker, e ffec tuait 
son  (prem ier) voyage au  C o n g o  p o u r  assister aux  fêtes organisées à 
l’occasion  d u  50e ann iversa ire  de l’U n io n  M inière , e t à  son re to u r  à 
Bruxelles, il rédigea une  n o te  q u ’il exposa d ev an t le C onseil des m in is
tres. C ertes, l’hom m e d ’É ta t belge n ’av a it p as  la p ré ten tio n  d ’avo ir 
tro u v é  la so lu tion  aux  in n o m b rab les  p rob lèm es qui se p o sa ien t au  
C o n g o  e t il se m e tta it lu i-m êm e « en  garde  co n tre  des jug em en ts  p réc i
p ités et peu  réfléchis, d ’a u ta n t p lus dangereux  que  les questio n s son t 
aussi com pliquées que  nom b reu ses  ». Il lui sem bla it cep en d an t que  
« les d ix  années qu i v iennen t se ro n t décisives ». L ’œ uvre belge au  
C on g o  é ta it g rand iose  et dès lo rs, « l’a b a n d o n n e r  o u  échouer d an s  une 
telle tâche  de civ ilisa tion  sera it n o n  seu lem ent p o u r  n o u s une m an ifes
ta tio n  d ’im puissance, m ais p o u r  les h a b ita n ts  d u  C o n g o  la ce rtitu d e  
d ’une régression sociale e t h u m ain e  grave. N o u s  ne p o u v o n s  pas 
ad m e ttre  la chose. Il n o u s fau t d o n c  reste r e t évo luer. N o u s a d a p 
te r » [201].

C o n s ta ta n t q u e  la B elgique se tro u v a it placée d ev an t un  g ran d  
c o u ra n t h is to riq u e  v isan t à liqu ider le co lon ia lism e p a r  l’accession de 
to u s les peuples à  l’in dépendance, P .-H . S paak  s’in te rro g ea  su r les 
a to u ts  d o n t d isp o sa it le g o u vernem en t p o u r  éch ap p er aux dangers. 
P arm i les é lém ents favo rab les à la  défense des p o sitions belges, 
l’hom m e d ’É ta t socialiste  d iscerna it en p rem ier lieu le fa it q u ’« il n ’y 
a jam a is  eu de n a tio n  congolaise. C ’est la  B elgique qui a a p p o rté  au  
C on g o  la paix  en m e tta n t fin aux  guerres que  les tr ib u s ne cessaient 
de se fa ire  ». « Il est év iden t —  p o u rsu iv a it le m in istre  —  q u ’il y a 
d ’énorm es d ifférences en tre  les d iverses p o p u la tio n s  d u  C on g o  (évolués 
de Léopoldville  et de l’U n io n  M inière, paysans d u  K ivu  et peup lades 
p rim itives de la  b rousse). Ces d iversités ren d en t illusoires u n e  législa
tio n  un ique. Elles im p liq u en t de la p a r t  des p o p u la tio n s  des a sp ira tio n s  
fo r t d ifféren tes ». A près ce tte  p o s itio n  d u  p rob lèm e, à vrai d ire  peu 
o rth o d o x e , ca r ju s q u ’à p résen t p erso n n e  ne co n te s ta it l’o p p o rtu n ité  
d ’une  « législation un iq u e  » p o u r  le C o n g o , P .-H . S p aak  p ro p o sa  un
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p lan  d ’ac tion . « Que devons-nous fa ire  ? a) Il m e p a ra ît év ident que 
nous devons n o u s o rien te r vers la c réa tio n  n o n  d ’u n  C on g o  unita ire , 
m ais d ’u n  É ta t fédéral : 1. p arce  que  cela rép o n d  à une réalité ;
2. parce que  c ’est po litiq u em en t p lus sû r ; b) J ’estim e q u ’il fa u t donc 
h a rd im en t décen tra liser l’ad m in is tra tio n  et a d a p te r  aux  nécessités p a r 
ticulières les objectifs de ch aq u e  prov ince  ; c) U n  lien fédéral est cepen
d a n t nécessaire car les p rovinces so n t inégalem ent riches et il fau t 
m a in ten ir  en tre  elles une  certa ine  so lidarité  ». E nfin , le m in istre  socia
liste e stim ait que l’ad m in is tra tio n  des C olonies à Bruxelles av a it tro p  
de po u v o ir, et il lui sem blait que  le ch e f d u  d ép a rtem en t des C olonies 
d ev ra it résider six m ois de l’année  au  C ongo ... [202].

Le gouvernem en t du q u e l fa isa it p a rtie  P .-H . S paak  n ’a pas ad o p té  
ces p ro p o sitio n s  et il est b o n  q u ’il ne le fît pas. P o u v a it-o n  ren ier d ’u n  
seul coup  la  po litique  suivie ju s q u ’a lo rs ? P o u v a it-o n  se p lacer im p u n é
m en t co n tre  la m arche de l’h isto ire  e t m orceler au  lieu d ’u n ir  ? Ju sq u ’à 
p résen t, to u tes  les puissances co lon iales é ta ien t han tées p a r  la vision 
des g ran d s ensem bles : c ’é ta it le cas de la  F ran ce  en A frique , e t en ce 
qui concerne  la  G ran d e-B re tag n e , sa p o litique  un ificatrice  en  Inde, o ù  
p o u r ta n t la  d iversité  des ethn ies, des races et des relig ions é ta it b eau 
co u p  plus accusée q u ’au  C ongo , c o n s titu a it un  p récéden t que  le p ro je t 
S paak  sem bla it m éconnaître . E t pu is : en ces m ois de ju ille t-ao û t 1956, 
il é ta it déjà tro p  ta rd , le na tio n a lism e congo lais é ta it déjà lancé et cette 
idée de l’un ité  fera son  chem in , elle va fina lem en t l’em porte r. A u jo u r
d ’hui, p lus de 30 ans ap rès  cette  période  tro u b le  p récéd an t l’in d ép en 
dance, les événem ents o n t la rgem en t confirm é que la fo rm a tio n  de la 
n a tio n  congolaise  s’inscrivait dan s le cou rs de l’h isto ire ... en tam ée p a r  
le co lo n isa teu r. Il est b o n  que ce d e rn ie r ne se so it p as  renié, et on  peu t 
ra iso n n ab lem en t affirm er que son  o p tio n  un io n is te  n ’a  pas été acciden
telle m ais ra isonnée. U ne  p o litique  co n tra ire  fav o risan t l’éclosion  d ’une 
m u ltitu d e  de nationalism es axés su r des so lidarités triba les, a u ra it 
ab o u ti, q u ’on  le veuille o u  n on , à la c réa tio n  de to u tes  so rtes d ’« éta tis- 
cules » inviables, n ’ay an t de co m m u n  que leurs p ro p en sio n s conflic
tuelles. Ce n ’est pas en accen tu an t les d ifférenciations e th n iq u es que la 
Belgique a u ra it p u  m ain ten ir ses p o sitions en  A friq u e  cen tra le  : aucune 
pu issance n ’a réussi d an s cette  voie. E n  d iv isan t p o u r  régner, la Belgi
que n ’a u ra it p lus dom iné  p o u r  servir m ais p o u r  s’en servir, e t elle 
a u ra it te rn i inu tilem ent les pages souven t ém ouvan tes de son passé 
co lonial...

Les idées de P .-H . S paak  ont-elles co n n u  une d iffusion  d an s son 
en to u rag e  e t parm i les m em bres in fluen ts de son  P arti ? O n  ne le sait.
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Il n ’en  est p as  m o ins sy m p to m atiq u e  que, p a r ta n t  de l’idée que  la Bel
gique ne d ev ra it pas nécessa irem ent se re tire r d u  C o n g o , le p ro fesseu r 
A r th u r  D oucy  de l’U niversité  L ibre  de Bruxelles, p ro p o sa  à  son to u r, 
au  d é b u t de 1957, une  po litiq u e  h a rd ie  de « d éco n cen tra tio n  » ; il e sti
m a it q u ’il n ’existe « q u ’u n  seul m oyen  p o u r  y a rriv e r : im poser la  fo r
m ule d ’au to rité , en  re m e tta n t en cause la  possib ilité  d ’ap p liq u e r une 
po litiq u e  un ique  p o u r  to u t le C ongo . C e qu i signifie p o u r  p a rle r c la ire 
m en t q u ’à la  n o tio n  m êm e d u  C o n g o , d ev ra ien t ê tre  substituées des 
n o tio n s  nouvelles. Plusieurs co lonies rem p lace ra ien t d an s  cette  o p tiq u e  
la co lonie  » [203]. C erta in es  régions sera ien t érigées en  te rrito ires  d is
tinc ts  re levan t d irec tem en t d u  D é p a rtem en t des C olon ies : le Bas- 
C o n g o , le K asai (y com p ris  le K w ango), le K a tan g a , le K ivu (y co m 
pris le K ib a li-Itu ri), le reste de la P rovince O rien ta le  jo in t à l’É q u a te u r 
e t au  d istric t d u  lac L éopo ld  II. Les services d u  G o u v ern em en t général 
sera ien t transférés à B ruxelles ; à  la tê te  de ch aq u e  te rrito ire  sera it 
nom m é un  com m issaire  roya l qui y rep résen te ra it le roi e t y exercerait 
le p o u v o ir exécutif. Les d ro its  des E u ro p éen s se ra ien t sauvegardés. 
« A u  K a tan g a , au  K ivu , au  K asa i, d ’au tre s  fo rm ules dev ra ien t ê tre  
mises au  po in t. A u  K a ta n g a  n o tam m en t, la  conscience « n a tio n a le  » 
em b ry o n n aire  qu i se développe ne p eu t ê tre  sim plem ent ignorée ou  
m éprisée. Elle co n stitu e  un  p h énom ène  socio log ique à p ren d re  en co n 
sidéra tio n  p a r  le lég isla teur » [204]. En défin itive, il n ’y a u ra it pas d ’in 
d épendance  p o u r  les C ongo la is...

Les idées d ’A rth u r  D ou cy  o n t été accueillies avec en thousiasm e 
p a r  Jean  Sépulchre [205], ainsi que p a r  certa in s public istes, n o tam m en t 
au  K a tan g a , qui ab o n d è re n t d an s  le m êm e sens [206], C e fu t égalem ent 
u n  excellent sou tien  p o u r  l’U co l (U n io n  p o u r  la C o lo n isa tio n ), qu i ne 
cessait de co n teste r les m esures cen tra lisa trices de 1933, réc lam ait le 
tran sfe rt des p o u v o irs  de Bruxelles e t de L éopoldville  vers les p ro v in 
ces, p rô n a it le ré tab lissem en t des v ice-gouverneurs généraux , et exigeait 
p o u r  le K a ta n g a  le s ta tu t d ’au to n o m ie . À  son to u r, en ju in  1957, la 
F édaco l p récon isa  « la d écen tra lisa tio n  ad m in is tra tiv e  e t p o litiq u e  » 
p a r  l’oc tro i de l’a u to n o m ie  à des en tités te rrito ria le s  (provinces et 
régions), à la tê te  desquelles sera ien t p lacés des v ice-gouverneurs géné
raux  o u  des com m issaires ro y au x  d isp o san t de p o u v o irs  é tendus, m ais 
soum is à l’a u to rité  d ’un  vice-roi o u  d ’u n  h a u t com m issaire  royal 
d ev an t résider au  C ongo ... [207], T o u t ceci revê ta it une  h au te  significa
tio n  p o litique  et ap p e la it d an s le ch e f d u  gouv ern em en t, la défin ition  
d ’une ligne de co n d u ite  b ien  précise. O r, en  ju in  1958, la  co a lition  
socialiste-libérale vena it de ch u te r, p o u r  ê tre  rem placée p a r  un  g o u v er
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nem en t PSC  hom ogène présidé p a r  G . E yskens, e t à  ce m o m en t cer
ta in s m em bres in fluen ts d u  P a rti social-ch rétien  estim aien t que  « nul ne 
sait o ù  la  Belgique veu t m ener le C o ngo ... » [208],

D an s cette  perspective, le c inqu ièm e congrès de la  F édaco l, ten u  à 
Bruxelles en ju ille t 1958, insista  su r l’a u to n o m ie  in te rne  des g randes 
régions, lesquelles d ev ra ien t ê tre  g roupées en une  F éd éra tio n , dirigée 
so it de L éopoldville , so it de B ruxelles [209], Q u a n t à  l’U n io n  K a ta n 
gaise (qui fu t une ém an a tio n  des co lons), elle se ra llie ra  elle aussi à la 
thèse d u  dém em brem en t d u  C on g o  en g randes régions auxquelles on  
acco rd e ra it une  au to n o m ie  in te rn e  e t qu i se féd érera it avec la Belgique 
« au  titre  de p a rten a ire  égal » [210], C e p ro g ram m e « a  été accueilli et 
in te rp ré té  d iversem ent. C erta in s  o n t vou lu  y tro u v er les traces d ’une 
po litiq u e  de sécession, d ’en ten te  avec la F éd é ra tio n  des R hodésies et 
d u  N y assa lan d . Elle a suscité des rem ous po litiques p a rm i la p o p u la 
tio n  indigène, qui a vu, d an s  la fo rm ule  fédéraliste  p roposée , un  m oyen 
d ’asserv issem ent des C ongo la is , et les prém isses d ’une  p o litique  d ’a p a r t
heid  »[211],

C es exigences d u  c o lo n a t a lla ien t au -de là  de la  réfo rm e in itia le
m en t préconisée p a r  A . D oucy . « S’il est vrai que  ce tte  réfo rm e en tra î
n a it l’a b a n d o n  de la n o tio n  m êm e de l’u n ité  te rrito ria le  congolaise , elle 
v isait à m a in ten ir une un ité  d ’im pulsion  et de responsab ilités po litiques 
à Bruxelles, ce qui n ’é ta it pas le cas des réfo rm es préconisées p a r  le 
co lo n a t » [212], A. D oucy  a lla it d onc  m odifier quelque  peu  ses posi
tions. D an s son ra p p o rt in tro d u c tif  au  C o llo q u e  su r l’aven ir po litique  
d u  C on g o  (organisé  en  novem bre  1958 sous l’égide de l’in s ti tu t belge 
de Science po litique), il se ra llia , to u t  a u  m o ins fo rm ellem ent, à  la  thèse 
de « l’a u to n o m ie  » o u  de « l’indépendance  » ; p o u r  lui, la question  
n ’é ta it p lus « de savo ir si le C o n g o  sera u n  jo u r  au to n o m e  et indépen 
d an t. C e qu i im p o rte  est de savo ir co m m en t il y a rriv era , si ce tte  a u to 
nom ie o u  cette  indépendance  se ro n t faites p a r  nous, avec nous, ou  
co n tre  n o u s » [213].

Le p ro fesseu r D oucy  n ’é ta it pas le seul à  av o ir rectifié ses prises 
de p o sitio n  initiales. C o m p te  ten u  de la rad ica lisa tio n  des a ttitu d es 
eu ropéennes au  K a tan g a , M . V an  Bilsen —  qu i é ta it conseiller et am i 
de Jo sep h  K asav u b u  —  insistera  su r le fa it q u ’« avec l’indépendance  
inéluctab le , l’un ité  d u  pays risq u era it d ’ê tre  m ise en  cause si nous ne 
faisions p as  en  so rte  q u ’à la  vo lon té  p o litiq u e  de la  B elgique succède 
une vo lo n té  na tio n a le  congo laise  » [214]. V an Bilsen estim ait q u ’il n ’y 
ava it p eu t-ê tre  pas d ’inconvén ien t à ce q u ’il y a it au  C o n g o  une  décen
tra lisa tio n  ad m in is tra tiv e  im p liq u an t, p a r  exem ple, la c réa tio n  de plus
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de six provinces, à la co n d itio n  q u ’elles so ien t soum ises à l 'a u to r ité  du  
gouvernem en t cen tra l. Il d i r a :  « E n  1955, je  p ro p o sa i com m e h y p o 
thèse de travail une  féd é ra tio n  congolaise. Je  cro is enco re  a u jo u rd ’hui 
que  cette  so lu tion  est idéalem en t la m eilleure et que  quelque jo u r , peu t- 
ê tre  lo in ta in , ap rès l’in dépendance , le C on g o  évo luera  dan s ce tte  voie. 
M ais je  do is c o n s ta te r  que, depu is, la  n o tio n  fédéraliste  a été c o m p ro 
m ise aux  yeux des A frica ins p a r  la façon  d o n t elle a été définie p a r  cer
ta in s m ilieux financiers d ’ab o rd , so u ten u e  ensu ite  p a r  divers g roupes et 
m êm e p a r  u n  d istingué socio logue d ’o p in io n  socialiste. Si l’idée féd é ra 
liste d o it servir à co u v rir  un  v éritab le  découpage, une  b a lk an isa tio n  d u  
C o n g o , elle dev ien t év idem m ent, dès lo rs, p o litiq u em en t e t psycho log i
q u em en t une a rm e du  co lon ialism e... C ’est d an s  la m êm e o p tiq u e  que  
je  co m p ren d s ceux —  A frica ins e t Belges d ’A friq u e  —  qu i co m b a tte n t 
le fédéralism e. Ils veu len t en p rem ier lieu préserver l’un ité  de leur 
p a tr ie  congolaise  e t en cela ils o n t ra iso n  » [215]. Bien en tendu , dan s 
ce con tex te  de la p ro ch a in e  déco lo n isa tio n , le p rob lèm e de l’existence 
(ou  de la  non-existence) d ’une  n a tio n  congo laise  cap ab le  d ’accéder au  
s ta tu t d ’É ta t revê ta it une im p o rtan ce  particu lière. En Belgique, certa in s 
d én ia ien t l’existence de la « n a tio n  congo la ise  ». A u  C o lloque p récité , 
M . B otson  estim a que  le C on g o  tel q u ’il se p ré sen ta it g éo g rap h iq u e
m ent, n ’é ta it p as  une  n a tio n . « . . .  Sur le te rrito ire  d u  C on g o  belge, 
co m m en t p o u rra it-o n  p ré ten d re  que  les hom m es d u  B as-C ongo fo r
m en t une n a tio n  avec ceux d u  K ivu  o u  d u  K a tan g a  ? Le C on g o  belge 
est une créa tio n  des E u ro p éen s » [216],

Le gouvernem en t belge en é ta it bien  conscien t : ou i, le C on g o  é ta it 
u n e  c réa tio n  de la  Belgique, ou i, l’un ité  congo la ise  é ta it égalem ent son 
œ uvre, e t dès lors, ap rès av o ir unifié  ce pays, elle n ’a lla it pas m a in te 
n a n t le m orceler. A lo rs q u ’en m atiè re  de la réfo rm e des s tru c tu res  p o li
tiques, les p ro g ram m es des d ifféren tes fo rm atio n s  po litiques au  p o u 
vo ir depuis 1954 —  socialiste-libérale, PSC  hom ogène, ensu ite  PSC- 
libérale —  se c a n to n n a ie n t d an s des généralités ne d éce lan t que  peu  de 
cohérence, en revanche, une  u n an im ité  se dégagera  en ce qui concerne  
le m ain tien  de l’un ité  d u  C o n g o , un ité  éven tuellem ent corrigée p a r  une 
d écen tra lisa tio n  ad m in is tra tiv e  (m ais n o n  po litique). Sur ce p o in t 
précis, le gouvernem en t res te ra  ferm e, e t to u s  les m in istres re sp o n sa 
bles, d ’a b o rd  L. P étillon  e t M . V an  H em elrijck , ensu ite  A . D e Schryver 
et W . G a n sh o f  van  d e r M eersch  —  sans ou b lie r le p rem ier G . Eyskens
—  re fuseron t de dém em brer le C o n g o , to u t en a d m e tta n t la légitim ité 
de certa ines co rrec tio n s fondées su r des spécificités locales. O n ne v o u 
la it p as  verser d an s  la n ég a tio n  de l’œ uvre u n ifica trice  pou rsu iv ie
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depuis 1885, o n  y ten a it, on  esp éra it que  cette  po litiq u e  p o u rra it réus
sir. C om m e déjà ind iqué, cette  a ttitu d e  a lla it à re n c o n tre  des revendi
ca tio n s sépara tistes des co lons, lesquels, s’a p p u y a n t su r des classes 
m oyennes indigènes, a u ra ie n t vo u lu  tran sfo rm er le K a ta n g a  en un  
d o m in ion . Le gouvernem en t E yskens refusa  ces exigences. L o rs  de sa 
visite à É lisabethville  en  a o û t 1958, le m in istre  d u  C o n g o , L. Pétillon, 
se d éc la ra  adversa ire  d ’un  « fédéralism e q uelconque » o u  d ’u n e  « a u to 
nom ie p ro fo n d e  en tre  les p rovinces », e t le 1er sep tem bre, il con firm a 
cette  p o sitio n  avec force. « Il est h o rs  de d o u te , d it-il, que  la seule fo r
m ule qu i, à l’heure  actuelle  e t p o u r  de longues années encore , co n 
vienne à  ce pays, est la  fo rm ule  un ita ire . N o u s  avons créé le C ongo  et 
nous avons to u t lieu d ’en ê tre  fiers. N o u s  l’avons d o té  d ’in stitu tio n s 
fo rtem en t centralisées, ce qui é ta it co n fo rm e a u  génie de n o tre  race et 
ce qui deva it fa ta lem en t en g en d rer à  la  longue chez des h ab itan ts , qui 
s’ig n o ra ien t naguère , le co n cep t de la  n a tio n  et l’éclosion  d ’u n  certa in  
n a tiona lism e ». Bien en ten d u , cette  o p tio n  un ita ire  s’inscrivait d ans la 
v o lo n té  de la Belgique d ’assu rer la  pérenn ité  de sa présence en A frique, 
e t dès le 18 novem bre  1958, la D éc la ra tio n  g ouvernem en ta le  p révoyait 
« la p a rtic ip a tio n  accrue de la p o p u la tio n  congolaise, aussi bien ind i
gène que  belge, à  la  gestion  du  C on g o  ». L ’o p tio n  u n ita ris te  fu t réaffir
m ée p a r  le G ro u p e  de T ravail, co n stitu é  p a r  le m in istre  Pétillon  afin  
d ’é tu d ie r les m odalités de l’év o lu tion  ad m in is tra tiv e  e t p o litique  du  
C ongo . Présidé, en l’absence d u  g o u v ern eu r général h o n o ra ire  R yck- 
m an s (m alade), p a r  le m in istre  d ’É ta t A . D e Schryver, le ra p p o r t du  
G ro u p e  de T ravail, déposé le 24 décem bre 1958, insista  u n an im em en t 
su r la  vo ca tio n  un ita ire  d u  pays. « S’il est v rai, sou ligna-t-il, q u ’a u jo u r
d ’hui enco re  certa ines vives opp o sitio n s d iv isen t les A frica ins issus de 
trib u s d ifféren tes, le c im ent qui les u n it e t qu i est dû  à so ixante-quinze 
ans de présence belge, est le p lus fo rt. C e n ’est p as  en vain  que  tou tes 
les parties  de ce t im m ense te rrito ire  o n t co n n u  et co n tin u en t de co n n a î
tre  la m êm e ad m in is tra tio n , anim ée p a r  une  seule in sp ira tio n , su ivant 
une lég isla tion  un ique  app liquée  p a r to u t selon une m éthode  iden ti
que  ». Il y av a it là des élém ents d ’un ité  d o n t o n  ne p o u v a it sous-éva- 
luer l’im p o rtan ce  : « N ie r  ce tte  un ité , c ’est n ier l’œ uvre belge en A fri
que  » [217], Selon le R a p p o rt, la Belgique d ev ra it s’engager à é tab lir  au  
C on g o  un  É ta t au to n o m e  qui fera it p a rtie  de la C o m m u n au té  belgo- 
congolaise  ; le p o u v o ir lég isla tif de ce t « É ta t » sera it d é ten u  p a r  deux 
assem blées, l’u n e  africa ine, l’au tre  eu ropéenne , qu i « fera ien t un  travail 
co n jo in t su r le pied  d ’une com plète  égalité ». Si p o u r  certa ins, ce tte  
idée de la co m m u n au té  s’avéra  rap id em en t dépassée, p a r  co n tre , sur
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d ’au tres  po in ts  fo n d am en tau x  (p a r exem ple, en ce qu i concerne  l’un ité  
congolaise), « une  év iden te  so lidarité  » liait des hom m es a p p a r te n a n t à 
des p a rtis  po litiques d ifféren ts com m e M M . D e Schryver, B uisseret e t 
H o u siau x  [218],

4. Le tribalisme et l’unitarisme congolais.
Le Manifeste de Conscience africaine.

Réactions belges. Le nationalisme du M .N.C.

C ette  v ision  u n ita ris te  belge co rresp o n d ait-e lle  aux  sen tim ents des 
leaders congo la is qui a lla ien t peu à peu  s’engager d an s  l’ac tion  p o liti
que ? D eux concep tio n s p lus o u  m oins co n trad ic to ires , m ais aussi plus 
ou  m o ins com plém en ta ires v o n t a p p a ra ître . L a  prem ière , tribaliste, se 
tro u v a  à  l’o rig ine m êm e de la  c o n te s ta tio n  p o litique , en  ce sens que 
l’an tico lon ia lism e av a it en quelque  so rte  « libéré des forces tra d itio n 
nelles, p e rm e tta n t à celles-ci d ’exercer de m an ière  c ro issan te  u n  rôle 
po litiq u e  ac tif  d o n t elles av a ien t été privées ju s q u ’a lo rs » [219], S’il est 
v rai, com m e l’a reco n n u  M . D e Schryver en a o û t 1960 que, « dès 1946, 
M . K asav u b u  év o q u a it l’idéal de l’indép en d an ce  » [220], il ne fau t pas 
se m ép ren d re  su r la sign ification  que  ce d e rn ie r a ttr ib u a it  à  ce m o t, qui 
év o q u ait chez lui, à ce tte  époque, une c o n n o ta tio n  essentiellem ent tr i
bale. R ap p e lo n s que l’a ffirm a tio n  p lus o u  m o ins ra iso n n ée  des so lid a ri
tés triba les et des « n a tiona lism es des e thn ies » se fit consécu tivem ent 
à l’afflux des p o p u la tio n s  vers les cen tres u rb a in s  : placées d an s un 
en v ironnem en t qui leu r é ta it inco n n u  ju s q u ’a lo rs, les a ssoc ia tions tr i
bales se fo rm aien t en  une  so rte  de réflexe d ’au to -défense  et d ’en tra ide . 
A u co n ta c t des exigences d u  m odern ism e, certa ines d ’en tre  elles s’éva
no u issa ien t, d ’au tre s  p a r  co n tre  s’a ffirm aien t, e t les p lus rep résen ta tives 
de ces associa tions cu ltu relles a lla ien t se tran sfo rm er u ltérieu rem en t en 
p a rtis  (ou  p seu d o -p artis) rég ionaux , « ta b la n t su r la tra d itio n  e thn ique , 
la fo rm e la p lus a rch a ïq u e  de g o u vernem en t » [221], C ette  o rien ta tio n  
fu t celle des leaders de l’A b a k o  qu i réc lam aien t une  large au to n o m ie  
p o u r  le B as-C ongo, vo ire  m êm e —  en  se p rév a lan t de l’ancien  royaum e 
K o n g o  —  le d ro it de co n stitu e r un véritab le  É ta t séparé. En ra iso n  de 
sa localisa tion  géo g rap h iq u e  —  la cap ita le  L éopoldville  é ta it située 
d an s  le pays B as-C ongo —  ce p ro g ram m e po litiq u e  (le p rem ier en 
da te ) im pressionna it, e t à  l’ép oque , le g o u v ern em en t de Bruxelles ne 
p o u v a it l’ignorer. R ien de sem blable  n ’ex ista it au  K a tan g a , o ù  l’un ité  
e th n iq u e  faisait défau t, o ù  la tra d itio n  se ré fé ra it n o n  pas à un
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royaum e m ais à p lusieurs, e t o ù  les idées fédéralistes fu ren t d ’origine 
eu ropéenne : à la veille de l’indépendance, une so rte  d ’alliance des 
n a tiona lis tes ka tan g a is  e t de ceux du  B as-C ongo sera d ’o rd re  tac tique  
e t revêtira  le carac tère  c irconstan tie l.

L a  seconde concep tion , unitariste, fu t échafaudée  p a r  les intellec
tuels congo la is  to u rn és  m oins vers le passé que  vers l’aven ir, e t peu  à 
peu  elle p re n d ra  le pas su r le triba lism e et s’avérera  m ajo rita ire . Issus 
des m ilieux trib au x  et m arq u és p a r  la co u tu m e  e t la  trad itio n , les 
jeunes intellectuels congo la is é tab lis d an s  des cen tres u rb a in s , com m en
cèren t à percevoir la  nécessité de tran scen d er leurs consciences e th n i
ques e t triba les p o u r  éclore les sen tim ents de so lidarité  n a tio n a le  : un  
nouvel é ta t d ’esprit s’im posa it, et les gens a lla ien t « revo ir leurs vieilles 
h ab itu d es » [222], C e tte  o p tio n  a lla it de p a ir avec le m odèle un ion iste  
préconisé p a r  le co lo n isa teu r [223] et s’inscrivait d an s  le processus de 
la  m o d ern ité  d an s lequel s’engageait in é luctab lem en t l’A frique  noire. 
L ’exode ru ra l e t le b rassage des p o p u la tio n s  d an s  les agg lom éra tions 
u rba ines, l’accéléra tion  des co m m u n ica tio n s fac ilitan t des co n tac ts  
h um ains, l’accès à la fo nc tion  p u b lique  et l’en trée  d an s  le c ircu it écono
m ique des en treprises, l’é lévation  lente m ais co n tin u e  d u  niveau  éduca- 
tionnel, to u t cela fav o risa it le c o u ra n t in tég ra tio n n is te , à quo i s’a jo u 
ta it le fa it que  p o u r  des e thn ies im m igrées, l’un ita rism e  co n stitu a it la 
p ro tec tio n  con tre  les p o p u la tio n s  locales qui ne les accep taien t q u ’avec 
réticence. L ’in tro d u c tio n  de l’enseignem ent u n iversita ire  ou v ert à tous, 
sans d istinc tion  d ’orig ine, favo risa  à son to u r  la c rista llisa tion  de n o u 
velles m enta lités  : p o u r  certa in s  jeunes, le passé  pesa it e t l’aven ir su b ju 
guait.

T o u t a  com m encé à L o v an iu m /K isan tu , o ù  dès 1948 le p ro fesseur 
J. N icaise s’in téressa à la fo rm a tio n  p o litique  des C ongolais. Son 
natio n a lism e flam an d  y é tait-il p o u r  quelque  chose ? C ’est très possi
ble, c a r  p lus d ’une fois on  a co n sta té  que  des fru s tra tio n s  po litiques 
ressenties en  Belgique a lla ien t se libérer, o u  p ren a ien t leu r revanche en 
A frique. Le jeu n e  N icaise e stim ait q u ’« il serait dangereux  d ’o rgan iser 
p o u r  les indigènes un  enseignem ent supérieu r qui n ’a ssu re ra it q u ’une 
fo rm a tio n  techn ique, p a r  exem ple l’enseignem ent com m ercial su p é
rieur. N o u s  fo rm erions des é lém ents capab les m ais asociaux  ». En c o n 
séquence, d isait-il, « le p rob lèm e de l’ém an c ip a tio n  po litiq u e  d o it ê tre  
fran ch em en t ab o rd é  » [224], Les é tu d ian ts  congo la is é ta ien t du  m êm e 
avis. Ju stin  B om boko  écrivait d an s  u n  travail de fin d ’é tudes, en  m ars 
1949 : « Il est d u  devo ir de n os co lo n isa teu rs  de p o u rv o ir  à n o tre  éd u 
ca tio n  po litiq u e  e t sociale qu i, une  fois achevée, n o u s m ènera  inév ita
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b lem ent vers une en tière  au to n o m ie  » [225], U n  peu  p lus ta rd , ce tte  
p réo ccu p a tio n  e t ce tte  vo lo n té  de fo rm er des élites p o litiques co n g o la i
ses m o ra lem en t responsab les, tro u v è ren t leur te rra in  privilégié à Lova- 
n iu m /K im u en za , o ù  la p rem ière  année  p ré p a ra to ire  à l’enseignem ent 
un iversita ire  fu t o rgan isée  dès 1953, e t des co u rs  p ro p re m e n t d its en 
1954. Les retom bées de l’irru p tio n  de ce fac teu r édu ca tio n n e l ne se 
firen t pas a tten d re . S ub issan t l’influence ta n t de la « C olline insp irée » 
(de P U niversité) que  celle d u  syndicalism e chré tien  fo r t a c tif  d an s  la 
cap ita le , et dès lo rs, s’é c a r ta n t réso lum en t d u  rég ionalism e trib a l p rô n é  
p a r  les d irig ean ts  B akongo , les in tellectuels congo la is  g ro u p és a u to u r  
de leur pério d iq u e  Conscience africaine (d o n t la fo n d a tio n  rem o n te  à 
1953), se sen tiren t concernés p a r  les p lans po litiq u es q u ’o n  p ré p a ra it 
p o u r  eux, m ais sans eux, et déc la rè ren t d an s le M anifeste de Conscience 
africaine en  ju ille t 1956 : « Il sera it va in  de v o u lo ir b ase r n o tre  sen ti
m en t n a tio n a l su r l’a tta ch em en t à un passé révolu . C ’est vers l'aven ir 
que  se to u rn e n t nos regards... N o u s ne d em an d o n s  pas seu lem ent un 
p lan  d 'ém an c ip a tio n  po litique , m ais un p lan  g lobal d ’ém an c ip a tio n  
to ta le . N o u s  n ’avons q u ’u n e  seule chance de fa ire  tr io m p h e r n o tre  
cause : c ’est d ’ê tre  et de rester unis » [226], Ce fu t un événem ent : ju s 
q u ’ici, l’un ité  du  C o n g o  é ta it un  p hénom ène exogène, elle é ta it im posée 
du  d eh o rs  p a r  le co lo n isa teu r e t p o r ta it  em prein te  de ses objectifs éco
nom iques e t de ses m éth o d es adm in istra tives. O r, m a in ten an t, ce tte  
p ro p en sio n  vers l’un ité  se v o u la it essentiellem ent n a tio n a le , elle venait 
des fils de ce pays. A ussi, le M anifeste  avait-il été  accueilli avec 
en thousiasm e p a r  l’im m ense m ajo rité  des C ongo la is , il a  co n n u  un 
« re ten tissem en t n a tio n a l » [227], y com pris  au  K a ta n g a , o ù  cet écrit 
« fu t copié su r p lace à  d ix  m ille exem plaires » [228], a lo rs q u ’en rev an 
che, il p ro v o q u a  le d écha înem en t de la presse eu ro p éen n e  au  
C on g o  [229], E n  B elgique, ce fu t la surprise , c a r depu is un  certa in  
tem ps déjà, les spécialistes des q u estio n s co loniales e stim aien t q u ’en ce 
qui concerne  « le na tio n a lism e indigène, ce q u ’on  dén o m m e ainsi 
n ’existe pas au  C o n g o  sous la fo rm e d ’un  natio n a lism e de cou leu r, pas 
p lus que  sous celle d ’un  natio n a lism e africain  : le m o u v em en t en ce 
sens lancé p a r  des nègres am érica ins, qui ten tè ren t une  p ro p ag an d e  
chez nous, n ’y a p ra tiq u em en t pas eu  d ’écho. O n ne relève n o n  plus 
au cu n  natio n a lism e congo la is : le C o n g o  n ’est q u ’une expression  a d m i
n istra tive , ses fron tières lui v iennen t des B lancs » [230]. O r, les choses 
venaien t de changer. P ierre H o u a r t  a salué le M an ifeste  avec sym pa
th ie  [231], tan d is  q u ’A lb ert H o usiaux , qui u lté rieu rem en t jo u e ra  un cer
ta in  rô le d an s  le p rocessus de la  d éco lon isa tion , d én o n ça  d an s  Le
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Peuple le catho lic ism e m ilitan t congo lais, co u p ab le  selon lui, de vou lo ir 
créer « en o p p o sitio n  à la  Belgique, une  conscience n a tio n a le  congo
laise, m ue, con trô lée  e t ac tionnée  p a r  l’Église » [232], Bien des années 
après ces événem ents, A uguste  D e Schryver reg re tte ra  que des hom m es 
po litiques belges so ien t restés, en 1956, à  l’éca rt —  ou  d an s  l’ignorance
—  de cet événem ent [233], e t en ce qu i concerne  T shom be, il rep ro 
chera , p o u r  sa p a rt, au  M anifeste  ses acco in tances avec les M issions et 
son  in sp ira tio n  u n ita riste , e t n o te ra  que  les « païens » fo rm aien t p réci
sém ent la m a jo rité  de la  p o p u la tio n , « q u ’ils se d iv isaien t eux-m êm es 
en trib u s fa ro u ch em en t hostiles, rassem blées p a r  la  co lo n isa tio n , m ais 
é trangères à to u t sen tim ent n a tio n a l. A ssez cu rieusem ent, n o s  ré fo rm a
teurs co n fo n d a ien t P E m pire  e t la N a tio n . À  force de p a rle r  d u  peuple 
congolais, ils oub lia ien t les L u lu a  e t les B aluba  ? les L u n d a  et les 
B a k o n g o ?  les T shokw é et les B ayekés?  Ce fam eux  m anifeste  de 1956 
ne co n ten a it aucune référence aux  questions tribales. Elles a lla ien t 
p o u r ta n t pu lvériser le C on g o  de ses rêves, en 1960 » [234], C ’é ta it vite 
d it.

Il fau t a jo u te r  que  le d é b a t qui a lla it s’engager en tre  les un itaristes 
et les au to n o m istes  congo la is à  la  su ite  de cette  prem ière  m an ifesta tio n  
p u b lique  d u  sen tim ent de l’u n ité  n a tio n a le , se co m p liq u a it quelque  peu  
p a r  le fa it que, dès 1952, le P o u v o ir co lon ia l esquissa l’idée d ’une  co m 
m u n au té  belgo-congolaise, laquelle  dan s sa fo rm u la tio n  in itia le  —  à 
vrai d ire très peu  précise, elle ne le dev ien d ra  jam a is  —  p récon isa it la 
tra n sfo rm a tio n  du  C o n g o  en une  so rte  de dixièm e prov ince  de la Belgi
que, et d an s  ce con tex te , le ro i B au d o u in  d éc la ra it, le 17 m ai 1955, que 
« la Belgique et le C o n g o  ne fo rm an t q u ’une n a tio n , ce p rincipe com 
m an d e  au  Souverain  d ’assu rer l’in tég rité  de leurs te rrito ires  » [235]. 
S’agissait-il d ’une  pensée m û rem en t réfléchie ? Bien que  le con tenu  
po litiq u e  de la « co m m u n au té  » n ’a it jam a is  été défini avec une  g rande  
p récision , o n  p o u v a it n éanm oins su p p o ser q u ’il p o s tu la it im plicitem ent 
la m ise en place d ’un  p rocessus n a tio n a lita ire  d ’assimilation, en ce sens 
q u ’o n  a u ra it d û  nécessairem ent dépasser la d o c trin e  sou tenue  dès 1893 
p a r  E. D escam ps et ad o p tée  p lus ta rd  p a r  le P arlem en t, selon laquelle 
l’annex ion  de la  Belgique p a r  l’E .I.C . « ne co n fé re ra it pas aux  h ab i
ta n ts  de la colonie la q u a lité  de citoyens m ais de sujets » [236]. Telle 
n ’é ta it p as  l’in ten tio n  d u  lég isla teu r qu i s’en ten a it to u jo u rs  à  cette  d is
tinc tio n , et en  ce qu i concerne  la d oc trine , elle é ta it loin de v ou lo ir 
considérer des C ongo la is  com m e des « Belges » à p a r t  en tière . A. So- 
h ier e stim ait que, fo rm é dan s des fron tiè res tracées p a r  des E uropéens, 
le C on g o  n ’é ta it q u ’« une  expression  g éo g raph ique  », et s’il ad m etta it
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l’existence des « n a tiona lism es indigènes des e thn ies » —  d o n t il fa lla it 
préserver l’o rig ina lité  —  il é ta it d ’avis q u ’une « co m m u n au té  n a tio 
nale », une « seule n a tio n  » o u  une « n a tio n  co m m u n e  », ne p o u rra ie n t 
se fo rm er q u e  p a r  l’u n io n  des B lancs e t N o irs . « T o u t n a tiona lism e 
congo la is  sera it artificiel, sans racines p ro fo n d es, et, si n o u s ne le 
cim en tons pas, m ènera it à l’an a rch ie  » [237], O r, pu isque  l’o rg an isa tio n  
sociétaire du  C on g o  res ta it to u jo u rs  « basée su r le dogm e de la néces
sité d ’une  sép ara tio n  com plète  en tre  indigènes e t n o n  indigènes » (Ibid., 
p. 909), pu isque  « le B lanc ne co n n a ît pas le N o ir , le N o ir  ne co n n a ît 
pas le B lanc » (p. 910), il fa u t c o m b a ttre  (p récon isait-il) les d ifférencia
tions raciales p a r  une p o litique  d ’in tég ra tio n , d o n t l’im m atricu la tio n  et 
l’assim ila tion  progressive se ro n t les in stru m en ts .

Effectivem ent, le décre t du  17 m ai 1952 réo rgan isa  l’im m atricu la 
tio n  des indigènes, m ais bien en ten d u , ne leu r d o n n a  aucune sa tisfac
tio n  su r le p lan  des d ro its  p o litiques o u  de s ta tu t u n ique , e t dès lors, 
ce rta in s  observ a teu rs  ne m a n q u è re n t pas de le qua lifie r d ’« im p éria 
lism e ju rid iq u e  » [238]. En fait, sen tan t que  la po litiq u e  d ’assim ilation  
ne faisa it que les d iviser, les na tio n a lis tes  congo la is  « évolués » ne v o u 
la ien t ni d ’un  tel « s ta tu t » écorché, ni d ’u n e  telle n a tio n a lité , qu i leur 
p a ra issa it suspecte. E n  ce m êm e m ois de m ai 1952, A. N g o n g o  
dem an d a  (tim idem ent), d an s  La Voix du Congolais, une p a rtic ip a tio n  
accrue des a u to ch to n es  à  la gestion  de leu r pays : « N o u s  d em an d o n s, 
dit-il, q u ’on  n o u s fo rm e n o n  seu lem ent p o u r  a ider, m ais su r to u t p o u r  
co llab o re r, p o u r  éd u q u e r et d iriger la m asse, e t p o u r  p a rtic ip e r ainsi 
p lus activem ent aux  affaires de n o tre  pays » [239], Peu après la p u b lica 
tio n  de son M anifeste , la  revue Conscience africaine p réc isa  que, « nous 
v ou lons réaliser l’ém an c ip a tio n  to ta le  de la n a tio n  congolaise. T ous, 
païens, ca tho liques, p ro te s tan ts , sa lu tistes de ce pays, rangeons-nous 
sous u n  d én o m in a teu r co m m u n  : C ongo la is . B angala , B akongo , 
B aluba... se rrons-nous sous le d ra p e a u  de la  N a tio n  C ongo la ise  » [240], 
En Belgique, A lb ert de V leeschauw er qualifia  ce t appel d ’« un  peu 
ro m an tiq u e  : nos am is son t jeu n es et en th o u siastes  » ; il reconnaissa it 
néanm oins, q u ’é ta n t d o n n é  la g ran d e  d iversité  des p o p u la tio n s  co n g o 
laises su r le p lan  e th n ique , linguistique et cu ltu re l, les au teu rs  de ces 
lignes n ’é ta ien t pas « aveugles » [241], L ’e th n o g rap h e  D e C leene cerna  
la vérité  de b eau co u p  plus près. Ju sq u ’à p résen t dit-il, l’un ité  d u  C on g o  
é ta it la résu ltan te  de l’o ccu p a tio n  co loniale . Celle-ci a réussi à  d o te r  
l’ensem ble du  pays d ’une  un ité  ad m in is tra tiv e  réelle. Elle a réussi à lui 
d o n n e r une un ité  économ ique  p a r  un  réseau de co m m u n ica tio n s fluv ia
les, ferrées e t rou tières, p a r  la  fo rm a tio n  d ’u n  seul et vaste  m arché , p a r
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l’o rg an isa tio n  financière d u  pays. E n  in tro d u isa n t le français  com m e 
langue officielle de l’enseignem ent, l’ad m in is tra tio n  co lon iale  co n tr ib u a  
à la fo rm a tio n  d ’une certa ine  un ité  cu ltu relle  des classes m oyennes co n 
golaises. M ais to u t cela av a it été  im posé d u  deh o rs  e t n ’a pas résulté 
d ’u n e  cro issance o rgan ique . O r, m a in te n a n t ce so n t les C ongo la is  qui 
s’effo rcen t, eux, de développer ce sen tim en t d ’un ité  n a tio n a le , p réoccu 
p a tio n  qu i s’inscrit d an s  le p rocessus déclenché p a r  le co lo n isa teu r. Dès 
lors, « il d ép en d ra , en p a rtie  to u t au  m oins, de n ous, de lui g a rd e r son 
ca rac tère  constructif. D an s  la perspective de cette  un ité  n a tio n a le , j ’es
tim e que  d iv iser les indigènes —  a u  seuil de leur accession à  la  vie po li
tique  —  p a r  l’in tro d u c tio n  de nos p a rtis  po litiques m é tro p o lita in s , est 
co n tra ire  à  l’avenir d u  peup le  congo la is » [242].

E n tre -tem p s, à L éopoldville  le d éb a t c o n tin u a it e t s’am plifia it. Le 
23 a o û t 1956, l’A b ak o  réag it p a r  un  con tre-m an ifeste  qu i s’en p ren a it 
ta n t  au x  idées de  V an Bilsen q u ’à celles des d irigean ts de la Conscience 
africaine. T o u t en re je tan t la co m m u n au té  belgo-congolaise, l’A b ak o  se 
ra llia it à  l’idée d ’une F éd éra tio n  en A frique  cen tra le . « E n  p a r ta n t d u  
p rincipe de R ousseau  que  « to u t ce qui n ’est p o in t dan s la n a tu re  a ses 
inconvén ien ts », et pu isque  la vraie un io n  des peuples congolais ne 
p o u rra  se réaliser que p a r  la  voie de l’évo lu tio n  p o litique , ce tte  évolu
tio n  dan s le sens d u  p ro g rès  d ém o cra tiq u e  d o it com m encer d ’ab o rd  sur 
la  base de ce qui existe. C ela veu t d ire que  les g roupes h is to riq u em en t 
et lingu istiquem ent un is ou  ap p aren tés  s’o rg an isen t p o u r  fo rm er a u ta n t 
de p a rtis  po litiques » [243]. À  leu r to u r, les m eneu rs d u  g roupe  de 
Conscience africaine rép liq u èren t en o rg an isan t le dern ie r d im anche 
d ’a o û t 1956, une  réu n io n  à  la  cité, p o u r  exp liquer aux rep résen tan ts  
des a ssoc ia tions cu lturelles e t e th n iq u es de la cap ita le  leurs idées au  
sujet du  M ouvem en t N a tio n a l C ongo la is  (M .N .C .), q u ’ils se p ro p o 
sa ien t de créer. A près l’exposé de Jo sep h  Iléo su r le p ro g ram m e de ce 
rassem blem en t qui am b itio n n a it l’ém an cip a tio n  progressive (m ais 
to ta le ) d u  peuple congolais, un  échange de vues eu t lieu en tre  les diffé
rentes p e rsonnalités eu ropéennes et congolaises qui assistèren t à cette  
réu n io n  [244], T o u t cela n ’a  pas b eau co u p  p lu  à  Y Écho du Katanga qui 
s’ind ig n a  q u ’on  con tinue  à  p erm ettre  « les m o n stru o sité s  que  con sti
tu e n t les m ouvem en ts d its  « na tio n a lis tes  » (en réalité  racistes) en fo r
m a tio n  à L éopoldville  », et réclam a une ac tio n  répressive du  gouverne
m en t p o u r  faire « f ro n t avec le co u rag e  et ferm eté à  l’ennem i » 
(sic) [245], M ais le gouvernem en t eu t la  sagesse de ne p as  se laisser 
e n tra în e r  d an s une telle ex trém ité  [246], e t le co -réd ac teu r d u  M an i
feste, le p ro fesseur J. N ., ne fu t pas inquiété.
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C e n ’é ta it pas u n  sim ple signe d ’im puissance. E n  ce tte  année  1956, 
les p o sitions gouvernem en ta les q u a n t à  l’aven ir po litique  du  C on g o  
n ’é ta ien t pas encore  définies [247] ; on  se co n ten ta it de p roc lam er to u t 
h a u t les d ro its  de souvera ine té  de la B elgique su r le C ongo  et on  s’ef- 
fo rça it, tan t bien  que  m al, de résister aux pressions in te rn a tio n a les  qui 
se m an ifestè ren t depuis quelques années déjà  à  l’O N U . Le g o u v ern e
m en t de Bruxelles y d éfen d a it ce q u ’on  a dén o m m é « la thèse belge », 
so it l’a ffirm atio n  d u  respect de la  C h a rte , de to u te  la  C h a rte , m ais rien 
q ue  de la C h a rte , e t ces louab les effo rts  v isaien t essentiellem ent à  év iter 
l’in te rn a tio n a lisa tio n  d u  p rob lèm e congolais. M ais p o u r  com bien  de 
tem ps p o u rra it-o n  s’a b rite r  derrière  une  telle a ttitu d e  défensive ? 
A u te u r e t a rd e n t av o ca t de la thèse belge, F e rn a n d  V an  L angenhove 
ne se fa isait « au cu n e  illusion. Si un  natio n a lism e hostile  à la Belgique 
deva it un  jo u r  a p p a ra ître  au  sein de nos p o p u la tio n s  a u to ch to n es  e t se 
d resser con tre  n o tre  ad m in is tra tio n , il sera it facile à  ses rep résen tan ts  
de p ro v o q u e r l’in te rv en tio n  des N a tio n s  U nies. Les m em bres africains 
de rO rg a n isa tio n , qui se ro n t b ien tô t au  n o m b re  d ’une dizaine parm i 
lesquels p lusieurs É ta ts  de l’A frique  no ire , s’un ira ien t aux  É ta ts  a s ia ti
ques p o u r  leur fo u rn ir  to u s  les en couragem en ts e t to u s les ap p u is  p o s
sibles... C ’est là u n  d an g e r que  la sagesse co m m an d e  d ’essayer de p ré 
venir. Le su rm o n te r  le jo u r  où  il a u ra it  surgi sera it une  tâche  re d o u ta 
ble » [248],

D eux ans p lus ta rd , ce thèm e de Yunitè nationale fu t repris et déve
loppé p a r  le M o u v em en t N a tio n a l C o n go la is  de L u m u m b a , d o n t le 
p ro g ram m e se p ro p o sa  de « c o m b a ttre  avec force to u tes  fo rm es de 
sépara tism e rég ional » [249], P o u r b ien  co m p ren d re  ce p la id o y er u n io 
niste, il fau t rem o n te r aux  orig ines, en  ra p p e la n t q u ’au  m êm e titre  que 
d ’au tre s  C ongo la is qu i a lla ien t sé jo u rn er en ville, le passage de 
L u m u m b a  à L éopoldville  fu t m arq u é  p a r  son  adh ésio n  à  l’a ssoc ia tion  
des gens de son  e thn ie , en l’occurrence  à la F é d é ra tio n  des B atetela  
d o n t il est devenu  présiden t. M ais ce n ’é ta it p as  un  sim ple tém oignage 
de la so lidarité  triba le . D an s  son  d iscou rs d u  13 avril 1958 d ev an t ses 
frères de race B atete la , L u m u m b a  d éc la ra  : « Les c itad in s ém igrés 
d ’un ités cou tum ières souven t é trangères , sinon  hostiles les unes aux  
au tres, ne son t pas enco re  p arv en u s à  se fo n d re  en une société nouvelle 
o rganisée, « in tégrée » com m e o n  d it en  langage sociologique. Les p a r 
ticularism es, qui resten t encore tenaces, en trav en t le développem en t de 
la  co o p é ra tio n  et de la m ise en co m m u n  des effo rts  en vue de réa lisa 
tions p ro fitab les  à  tous. L a  so lidarité  a  persisté  o u  est réap p aru e , p a r 
fois m êm e plus fo rte  q u e  naguère , au  n iveau  des g roupes fam iliaux,
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clan iques, villageois, reconstitués en m in ia tu re  d an s  les villes sous 
fo rm e d ’associa tions ; m ais elle les dépasse ra rem en t. N o tre  F éd éra tio n  
fe ra it œ uvre u tile  en s’assignan t, en tre  au tres  tâches, la liq u id a tio n  des 
an tagon ism es ethn iques, e t le ra p p ro ch em en t de tous sans co n sid éra
tio n  d ’orig ine, de classe o u  de fo rtu n e ... Les élites B atetela  do iven t 
re je ter to u t n a tiona lism e réac tio n n a ire  e t destruc tif, m ais o p te r  p lu tô t 
p o u r  u n  n a tiona lism e in telligent, ce na tio n a lism e qu i n ’est a u tre  chose 
que  l’a m o u r de son pays e t le désir de vo ir régner l’o rd re  » [250], 
C ’é ta it bien d it, et cette  idée de l’a tté n u a tio n  d ’an tagon ism es et la 
vo lon té  du  rap p ro ch em en t des e thn ies sera placée au  cœ ur d u  p ro 
g ram m e du  M .N .C ., d o n t la créa tio n  rem on te  à  o c to b re  1958, e t à 
l’o rig ine d u q u e l il y avait, il fa u t le souligner, n o n  seu lem ent des 
hom m es com m e L u m u m b a, m ais aussi « les anciens d ’E xpo  », c ’est-à- 
d ire  des p ersonnalités  com m e Iléo, N g a lu la , D iom i, A d o u la , etc. 
D ’a b o rd  un i, ce rassem blem ent n a tio n a lis te  a  rap id em en t co n n u  tou tes 
so rtes de dissidences. R ep ro ch an t à L u m u m b a  sa vo lon té  de puissance 
e t ses violences verbales, certa in s co fo n d a teu rs  d u  M .N .C . v o n t ten te r 
leu r p ro p re  chance : désireux de p a rtic ip e r ac tivem en t à  la lu tte  p o u r 
le p o u v o ir, e t a p p ré h e n d a n t la con cu rren ce  m o n ta n te  des un iversita i
res, ils se séparèren t, en  c réan t so it leurs p ro p re s  fo rm atio n s  po litiques, 
so it en a d h é ra n t à celles qui ex ista ien t déjà  et qu i s’a rticu la ien t sur des 
liens de so lidarité  régionale. Q u a n t à ceux qui res tè ren t au  sein du  
M .N .C ., ils co n tin u è ren t à p rô n e r la  thèse d ’un  C on g o  uni do té  des 
in s titu tio n s  cen tra les privilégiées, un  C on g o  éven tuellem ent fédéré, 
m ais n o n  confédéré. C ertes, si le M .N .C . se d isa it « n a tio n a l », ce voca
ble n ’im p liq u a it pas encore « la  réalité  d ’une  n a tio n  congolaise, m ais 
la vo lon té  de créer une  telle n a tio n  » [251].

C ette  foi dan s l’aven ir de l’un ité  n a tio n a le  a lla it de p a ir  avec la 
vo lon té  de s’o p p o se r aux  ten ta tives sép ara tistes des rég ions in d u strie l
lem ent développées, sans lesquelles le C on g o  n ’é ta it pas viable. Le 
11 décem bre 1958, L u m u m b a  d éc la ra it à  la  C onférence  d ’A ccra  que  le 
M .N .C . « s’oppose  de to u tes  ses forces à  la  b a lk an isa tio n  d u  te rrito ire  
n a tio n a l sous quelque  p ré tex te  que  ce so it » [252], e t u lté rieu rem en t ce 
thèm e a p p a ra îtra  fréq u em m en t d an s  ses p ro p o s . Selon le leader d u  
M .N .C ., la  vo lon té  de b riser ce tte  p ro p en sio n  vers l’un ité  na tio n a le  
vena it m oins des e thn ies que  des ten an ts  d u  co lonialism e, lesquels, 
a ffirm ait-il, u tilisaien t la vieille m axim e « d iviser p o u r  régner » afin  de 
p e rp é tu e r leu r d o m in a tio n . Il est perm is de penser que cet a rd e n t désir 
de réaliser au  p lus tô t une  certa ine  in tég ra tio n  n a tio n a le  en  deh o rs  des 
idées assim ilatrices exogènes [253], se n o u rrisa it de certa in s épisodes de
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l’h isto ire  co loniale. L u m u m b a , o n  le sa it, é ta it u n  T ete la , et p o u r ta n t 
il deva it son trio m p h e  in itia l à  la P rovince O rien ta le , av an t d ’é tend re  
son influence —  cas un iq u e  au  C o n g o  —  d an s  p ra tiq u em en t to u tes  les 
rég ions d u  pays. O n  essaya d ’exp liquer ce p h én o m èn e  p a r  le fa it q u ’au  
m o m en t de la cam pagne  an ti-esclavagiste, les B atete la  s’é ta ien t ralliés 
aux  Belges, o n t c o m b a ttu  avec eux, ensu ite  en ju ille t 1895 certa in s  se 
m u tin èren t, le ch e f G o n g o  L u te te  fu t ren d u  (in ju stem en t) responsab le  
de ce tte  m utinerie  e t fusillé, et la tr ib u  fu t d ispersée à trav ers  la co lo 
nie [254]. D ès lors, L u m u m b a  tro u v a it des po in ts  d 'a p p u i p o u r  sa po li
tique  d an s  tou tes  les a ssoc ia tions des m em bres de son  e thn ie , e t d ’a u 
tres « im m igrés » s’y ra lliè ren t eux aussi [255], O n a p u  d onc  risquer 
(valab lem ent) cette  hypo thèse  que, « le na tio n a lism e congo lais a tro u v é  
son m ilieu le p lus fav o rab le  parm i les e thn ies im m igrées qui co n sti
tu a ien t la m ino rité  sociale la p lus évoluée, au  sein de p o p u la tio n s  b eau 
c o u p  plus nom breuses e t arriérées » [256]. L ’u n ita rism e  d ’u n  Iléo, 
lequel, bien que  né à L éopoldville , n ’é ta it pas u n  m u k o n g o , o u  le ra l
liem ent u lté rieu r des B aluba  d u  K a ta n g a  au  p ro g ram m e u n ita ris te  du  
M .N .C .-L ., s’inscriven t d an s  cette  exp lica tion  : il est ce rta in  que  le p h é 
nom ène de la m ob ilité  sociale n ’é ta it pas é tran g e r au  succès du  m o t 
d ’o rd re  d ’un ité  n a tio n a le . C e tte  exp lica tion  ne v au t pas seulem ent p o u r  
le C o n g o  : on  a  p u  co n s ta te r  que  d an s b eau co u p  d ’au tres  pays a fri
cains, les tendances un ita ris tes  é ta ien t anim ées p a r  les e thn ies les p lus 
dynam iques, celles qui q u itta ie n t leurs te rres  d ’orig ine  p o u r  chercher 
u n  m eilleur aven ir ailleurs [257].

5. La formation des partis politiques au Katanga. La Conakat

Il est tem ps de s’in te rro g e r su r ce qui s’est passé  en tre -tem ps au  
K a tan g a . D ans ce tte  (riche) province, l’ém ergence des p a rtis  p o litiques 
se fit d an s  un  clim at spécifique, m arq u é  p a r  une fo rte  d ifférenciation  
e th n ique , la surv ivance de certa in s  particu la rism es, des re ta rd s  d an s le 
d o m ain e  de l’éd u ca tio n  et de la  fo rm a tio n  p o litique  des élites, enfin , 
un  fo rt ascen d an t des m ilieux eu ropéens su r les g ro u p em en ts  socio-cul- 
tu rels e t socio-politiques des « évolués ». C e tte  région, peu peuplée 
a v an t l’arrivée des E uropéens, a co n n u  co n cu rrem m en t avec son 
in tense processus d ’in d u stria lisa tio n , un  g ran d  afflux de m a in -d ’œ uvre 
indigène, p lus spécialem ent des B aluba  d u  K asa i, ce qui bou leversa des 
équ ilib res an té rieu rs  et po sa  à  la longue le b rû la n t p rob lèm e de la 
coexistence pacifique en tre  les K a tan g a is  d its « au th en tiq u es  », c ’est-à-
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d ire  les prem iers occu p an ts  d u  pays, et... les au tres , qui devenaien t peu  
à peu  m ajo rita ires. D av an tag e  touchés p a r  l’école que  d ’au tres  K a ta n 
gais, les B aluba  se m o n trè re n t en trep ren an ts  e t am bitieux  et ils fin iren t, 
com m e d it l’ancien v ice-gouverneur Schöller, « p a r  occuper tou tes  les 
fonc tions de quelque im p o rtan ce  au  K a ta n g a , aussi b ien  d an s le sec
teu r public  que  dan s le secteur privé. Seuls finalem ent les travaux  
suba lte rnes é ta ien t laissés aux  K a tan g a is  d ’o rig ine » [258]. À  ces rivali
tés socio -économ iques s’a jo u ta ie n t des survivances d u  passé  : on se 
p la isa it à évo q u er l’existence, a v a n t l’arrivée des E uropéens, des ro y au 
m es lu n d a  e t b a lu b a , ainsi que  le règne de M siri, lequel, on  le savait, 
av a it refusé de reco n n aître  le d ra p e a u  de l’E .I.C . M ais, il n ’é ta it pas 
question  de 1’« É ta t k a tan g a is  » p ré-co lon ial : il n ’y a jam ais  eu d ’unité 
e th n iq u e  et il n ’y a  jam a is  eu  de langue ka tan g a ise  p ro p re  à  la  région. 
R ap p e lo n s q u ’en 1960, à la  veille de la sécession, la  p o p u la tio n  du  
K a ta n g a  s’élevait à que lque  1 700 000 un ités, d o n t env iron  600 000 seu
lem ent p o u v a ien t ê tre  considérées com m e des L unda, tan d is  que les 
Bayeke, en p e tit no m b re , é ta ien t lo in  d ’a tte in d re  ce chiffre. A u  clivage 
en tre  les L u n d a  et les B aluba s’a jo u ta ie n t une  série d ’au tre s  s itua tions 
p o ten tie llem en t explosives ; p a r  exem ple, les Bayeke fa isa ien t valo ir 
leurs anciens titres e t am b itio n n a ien t u n  rô le de p rem ier p lan  dan s les 
affaires pub liques, tan d is  que  les T shokw e ou  les B assenga, ja d is  m a î
tres, m a in ten an t soum is, sem blaien t a tte n d re  leu r heure  p o u r  p rend re  
la revanche. N atu re llem en t, le p o u v o ir co lon ia l s’effo rça it d ’a ttén u e r 
ces clivages et p rêch a it la conco rde , m ais ce n ’é ta it p as  to u jo u rs  avec 
succès. Q u a n t à  l’U n io n  M inière, elle é ta it conscien te  de la g rav ité  de 
ces p rob lèm es, e t déve loppa  une  activ ité  sociale à p lus d ’u n  égard  m éri
to ire  ; p o u r  to u ch e r les choses d an s leu r essence, elle co n tr ib u a  p a r une 
large d o ta tio n  financière à  la  fo n d a tio n  d u  C E P S I —  C en tre  d ’étude 
des p rob lèm es sociaux indigènes, qu i eu t à son a c tif  un  n o m b re  a p p ré 
ciable de bonnes enquêtes. Il n ’em pêche q u ’à  p lus d ’u n  égard , les 
p o p u la tio n s  d u  K a ta n g a  resta ien t enferm ées d an s le systèm e : les idées 
p o litiques m odernes n ’y p én é tra ien t que  peu , e t le n iveau  éducationnel 
laissait g ran d em en t à désirer. L o rs  de la m ise en place de l’U niversité  
d ’É lisabethv ille  en 1956, il n ’y av a it que  très peu  d ’é tu d ian ts  no irs —  
ils é ta ien t ne ttem en t in férieurs en n o m b re  p a r  ra p p o r t aux  é tu d ian ts  
eu ropéens —  e t tan d is  que  le B as-C ongo  a co n n u  son  p rem ier un iversi
ta ire , T h o m as K an za , dé jà  en 1956, il n ’y a u ra  au  K a ta n g a , en  1960, 
au cu n  universita ire  africa in ...

L a naissance  d u  p rem ier p a r ti po litiq u e  k a tan g a is  eu t lieu en 1957, 
sous l’im pu lsion  de m aître  A n to in e  R ubbens, social-chrétien  flam and
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e t g ran d  am i des A fricains, engagé ac tivem en t d an s la  vie p u b lique  de 
la p rovince, hom m e d ’une p ro b ité  m o ra le  e t d ’une  h o n n ê te té  in tellec
tuelle exem plaire. P résidée p a r  son  am i G ab rie l K itenge, Y Union Con
golaise récusait l’in tro d u c tio n  en A frique  des querelles idéo logiques 
belges, et p rô n a it u n  na tio n a lism e  u n ita ris te  tra n sc e n d a n t les d ifféren
c ia tio n s e thn iques et tribales. Son p ro g ram m e po litique  é ta it m odéré  : 
il s’in sp ira it de la d o c trin e  sociale-chrétienne te in tée d ’un  certa in  socia
lism e récu san t la  lu tte  des classes. M ais ses s tru c tu res  resta ien t 
em b ry o n n aires  e t l’im p act de ses idées su r les m asses s’avéra  lim ité : 
“  T h is p ro g ram , desp ite  o r  because o f  its novelty , held little a tten tio n  
fo r the  native tribes o f  the  K a tan g a  ; th e ir  e ffo rts  w ere p rim arily  aim ed 
a t  checking  the c o n tro l o f  K asa ian  im m ig ran ts  over the  m unic ipal 
in s titu tio n s  o f  E lizabethville  ” [259],

L a p rem ière  c o n fro n ta tio n  p u b liq u e  des forces po litiques africaines 
eu t lieu à  É lisabethville , en  décem bre 1957, à  l’occasion  des élections 
com m unales qu i eu ren t lieu d an s tro is  villes d u  C o n g o . Elle s’avéra 
révélatrice  : p a rm i les q u a tre  bo u rg m estres  élus, il n ’y ava it aucun  
k a tan g a is  « a u th en tiq u e  » : tro is  é ta ien t o rig inaires d u  K asaï, le q u a 
trièm e d u  K ivu. Ce succès s’exp liqua it ta n t p a r  la q u a lité  in trin sèque 
des can d id a ts  élus, que  p a r  l’ac tio n  m enée p a r  Y Association des Baluba 
du Katanga, créée dès ja n v ie r  1957 et dirigée p a r  Ja so n  Sendw e et 
R em y M w am ba. M ais cette  v icto ire  ne p résagea it rien  de bon . « T he 
K a tan g a  natives w ho claim ed to  be “ genuine K a ta n g e se ” , were 
fru s tra ted  by these n o m in a tio n s rendered  possib le by the  c rum bling  o f  
K a tan g a  votes befo re  the hom ogeneity  o f  “ im m ig ran t votes » [260].

S im u ltaném en t, on  assista  à  l’irru p tio n  du  fac teu r eu ropéen  dan s 
la  lu tte  po litique  katangaise . L ’U co l, fondée déjà  en 1944 en vue de 
réaliser le peup lem en t in ten s if  du  K a tan g a  p a r  les E uropéens, e t qui 
é ta it dirigée dès 1956 p a r  l’av o ca t Jean  H um blé , en to u ré  en tre  au tres  
de M . O nckelinckx , A. D e C o ste r et G . T hyssens [261], p a rtic ip a  elle 
aussi à la  co n su lta tio n  élec to ra le  de décem bre 1957 e t s’y ta illa  un 
fran c  succès. C ela  a en co u rag é  certa in s de ses d irig ean ts  à faire un  pas 
de plus. Sous l’im pulsion  du  p résiden t de la C om m ission  p o litique  de 
l’U co l, A . G avage, en m ai 1958 n a q u it un p a rti po litique , Y Union 
Katangaise, qui g ro u p a  essen tie llem ent les E uropéens, e t d o n t le p ro 
g ram m e réc lam ait le m orcellem ent du  C on g o  en rég ions au to n o m es et 
leu r u n io n  en une  féd éra tio n , la  B elgique d ev en an t le septièm e É ta t-  
m em bre  de cette  co n fig u ra tio n . C erta in s  d irigean ts de l’U nion  K a ta n 
gaise estim aien t q u ’en cas d ’échec de cette  fo rm ule, le K a ta n g a  d ev ra it 
se to u rn e r  vers l’A frique  d u  Sud, e t fo rm er avec elle une  fédéra tion  qui



DU SÉPARATISME KATANGAIS 8 9

co m p ren d ra it en o u tre  la R hodésie . A . R ub b en s no te  que “ w hen the 
C ongolese p o p u la tio n  o f  E lisabethville  h ea rd  o f  th is p ro g ram m e w hich 
w ould  resu lt in  iso lating  them  inside a  p rov ince  po litically  less a d v an 
ced an d  w here the density  o f  E u ro p ean  o ccu p a tio n  m igh t jeo p ard ize  
the ir fu tu re  em ancipa tion , they  reacted  w ith  violence. Inscrip tions on 
w alls, poste rs, ga therings o f  the  d ifferen t tribes m an ifested  aga in st the 
Union Katangaise a t the  end  o f  1958 ” [262], Q u a n t au  gouvernem ent 
de Bruxelles, il n ’ap p réc ia  p as  n o n  p lus l’ex travagance  de ce p ro 
g ram m e sépara tiste , e t lo rs de son  sé jour à É lisabethville  fin a o û t —  
d éb u t sep tem bre  1958, le m in istre  Pétillon  fit des déc la ra tio n s très 
ferm es récu san t le fédéralism e. P o u r les activistes eu ropéens du  
K a tan g a , ce fu t une décep tion . Ils co m p ren a ien t m a in te n a n t que, tro p  
peu  crédibles com m e rep résen tan ts  d u  « natio n a lism e k a tan g a is  », il 
leur fa u d ra it tro u v er une  co u rro ie  de transm ission  : m o y en n an t cer
ta in s accom m odem ents, leurs revend ica tions dev ra ien t ê tre  prises en 
charge  p a r  les A fricains.

L ’hu m ilia tio n  ressentie p a r  les K a tan g a is  « au th en tiq u es » lo rs des 
élections de 1957 jo u a  ce rta inem en t d an s la co n stitu tio n , le 30 o c to b re  
1958, à l’in itia tive  de M u n o n g o  et de T shom be, de la Conakat —  Con

fédération des associations tribales au Katanga. Il y av a it aussi d ’au tres 
m o tiva tions, elles é ta ien t im p o rtan tes . « R esté long tem ps secret » [263], 
le p ro g ram m e de ce tte  nouvelle fo rm a tio n  a été ren d u  pub lic  le jo u r  
m êm e : la C o n a k a t réc lam ait, en tre  au tres , l’a u to n o m ie  ad m in istra tive  
d u  K a ta n g a  et l’é tab lissem ent d ’u n  systèm e fédéral en tre  les provinces 
et L éopoldville . C ette  clause, d it T shom be, « co n ten a it l’essentiel, parce 
que  son  exécution  co m m an d a it les au tres  réfo rm es » [264], Bien des 
années p lus ta rd  après ces événem ents, au  co u rs  d ’u n  d é b a t organisé  
p a r  la  R .T .B ., on  a  d em andé  à l’ancien  v ice-gouverneur Schöller si les 
A frica ins o n t « créé la  C o n a k a t seuls, o u  su r les conseils d ’E u ro 
péens », e t M . Schöller se d it incapab le  de rép o n d re  avec précision, 
to u t en ad m e tta n t que c ’est à p a r tir  de l’existence de la C o n a k a t que 
se p ro d u it « une  certa ine  convergence en tre  les effo rts des C ongola is de 
la  C o n ak a t... e t ceux des E uropéens... » [265]. N o u s y rev iendrons.

À  l’orig ine, to u tes  les associa tions e thn iques e t triba les de la  p ro 
vince o n t ad h éré  à  la  C o n a k a t, so it :

—  Groupement des Associations mutuelles de l ’Empire Lunda, qui 
av a it p o u r p résid en t M . T shom be e t p o u r  secrétaire B. D iu r ;

—  L'Association des Baluba du Katanga —  Balubakat, d irigée p a r  
J. Sendw e ;
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—  L ’Association des Bahemba de Kongolo —  Assobako, p résidée 
p a r  A. N yem bo , avec secréta ire  I. M b o y a  ;

—  L ’Association des Batabwa ou Bena Marungu du Katanga —  
B .B .K ,  qui av a it p o u r  p résid en t A. K iela e t p o u r  secrétaire  
J. K iwele ;

—  L ’Association des Basonge du Katanga  —  Assobakat, p résidée 
p a r  S. M asim ango  ;

—  h'Association des Originaires du Luapala M oero Katanga 
Alm okat, d irigée p a r  B. K a b u lu m b a  ;
V  Association des Tshokwe du Katanga et de Rhodêsie —  A tkar, 
présidée p a r  A. M u h im b a  ;

—  L ’Union des Bwami des Basumbwa-Bayeke —  Ubwaka, avec 
com m e p résid en t M . M u n sh im b a  ;

—  Fédération des Tribus du Haut-Katanga  —  Fetrikat —  présidée 
p a r  A . K ish iba.

C ette  en ten te  en tre  les d ifféren ts d irig ean ts  des e thn ies ka tangaises 
fu t na tu re llem en t une  b o n n e  chose : elle a u ra it pu  (elle a u ra it dû ) servir 
de p o in t de d é p a rt à une réconcilia tion  p e rm e tta n t la coexistence, voire 
une certa ine  sym biose des d ifféren ts g ro u p em en ts  trib au x  de la p ro 
vince. Elle co n stitu a it aussi une  co n d itio n  sine qua non d ’une éventuelle  
au to n o m ie  du  K a tan g a , et ce rta in s  d irig ean ts  locaux  en é ta ien t bien 
conscients. Le v ice-président de la  C o n a k a t, Jean  K ibw e, qui a p p o rta  
à  T sh o m b e le sou tien  de son  m ilieu trad itio n n e l —  il é ta it petit-fils d u  
ch e f K alem bw e p a r son  père  e t d u  ch e f K asab i p a r  sa m ère et am b i
tio n n a it les d ro its  de ch e f des B atabw a —  é ta it de cet avis, e t se d isa it 
en faveur de cette  réconcilia tion . M ais elle s’avéra , hélas, de co u rte  
durée. D éjà, en e n tra n t d an s la  C o n a k a t, les gens de la B a lu b ak a t 
é ta ien t lo in  d ’av o ir pleine confiance  d an s  les K a tan g a is  « a u th e n ti
ques » ; la  B a lu b ak a t se réserva « fo rm ellem ent le d ro it de g a rd e r son 
au to n o m ie  de d irec tion  e t de gestion  ». C e tte  p récau tio n  ne s’av éra  pas 
inutile , c a r  il a p p a ru t rap id em en t q u ’il n ’y av a it p as  de v raie  c o lla b o ra 
tio n  : fo rts  de l’appu i des m ilieux eu ropéens favo rab les à la sécession, 
certa in s m eneurs de la C o n a k a t env isagèren t l’é lim ination  p u re  et 
sim ple des B aluba de la vie po litiq u e  d u  pays. En sa qu a lité  de p rési
d en t de cette  « C o n féd éra tio n  des a ssoc ia tions tr iba les », G . M u n o n g o  
écrit en février 1959 une  le ttre  au  g o u v ern eu r de p rov ince  p ro te s ta n t 
co n tre  l’oc tro i p a r  les au to rité s  d u  d ro it de sé jour dé fin itif  aux  gens d u  
K asa i, lesquels, d it-il, v ien d ra ien t « é c ra se r  ceux d u  p a y s» ... O n  a lla it 
vers une scission ouverte .
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6 . La Déclaration gouvernementale du 13 janvier 1959 
et les réactions katangaises

C ’est d an s  ce con tex te  de p lus en p lus difficile que  le gouvernem en t 
belge sera am ené à  a rrê te r  ses in ten tions. F in  1958 —  d éb u t 1959, il 
n ’y av a it au  sein du  g ouvernem en t au cu n e  u n an im ité  q u a n t à la ligne 
po litiq u e  exacte à  suivre : a lla it-o n  s’o rien te r vers l’o c tro i de l’indépen 
dance  ? R ien  n ’é ta it encore certa in . A . D urieux  qu i exerçait des fonc
tions de conseiller ju rid iq u e  au  M in istère  des C olon ies (désorm ais d u  
C ongo), écriva it le 30 décem bre 1958 : « À  s’en ten ir à certa ines décla
ra tio n s  fa ites p a r  ce rta in s  a u to ch to n es  d u  C o n g o , il sem b lera it que le 
C o n g o  veuille, sans désem parer, l’indépendance. N o u s  ne pouvons 
q u ’ê tre  é tonnés d ev an t ce tte  revend ica tion  qui d én o te  chez leurs 
au teu rs  un  m an q u e  de m a tu rité  po litique , une  m éconnaissance des réa 
lités, une absence de  ju g em en t sain  e t p o n d éré . Q ui so n t du  reste, ceux 
que  certa in s  appe llen t o u  sera ien t considérés com m e des in te rlo cu teu rs  
valab les ?... N o u s som m es enclins à  cro ire  que, d an s l’é ta t p résen t d u  
C on g o  belge, seul u n  régim e d ’a u to n o m ie  s’im pose » [266], Il ne fa it 
au cu n  d o u te  que  ce tte  o p in io n  n ’é ta it pas isolée...

O r, la violence des ém eutes déclenchées le 4 jan v ie r  1959 à L éo
poldville  p ro d u ira  à B ruxelles u n  choc ém otio n n el qui fo rcera  le g o u 
vern em en t à  so rtir  de ses hésita tio n s e t à  p réciser sa p o litique , qui sera 
celle de l’o c tro i de l’indépendance. C eux des Belges qu i se tro u v a ien t 
su r p lace et qu i po u v a ien t ju g e r de la s itu a tio n  en  to u te  objectivité, ne 
m a n q u è re n t pas de faire  p a r t  aux  a u to rité s  gouvernem en ta les de leurs 
ap p réh en sio n s au  cas o ù  l’indép en d an ce  ne sera it p as  accordée. E m b o î
ta n t  le pas à d ’au tres  in itiatives, le 10 jan v ie r 1959, le rec teur de l’U ni- 
versité  L ovan ium , L uc G illon , rem it à M . B arb ier, ch e f de cab ine t d u  
m in istre  d u  C on g o  et d u  R u a n d a -U ru n d i, une n o te  destinée au  prem ier 
m in istre  Eyskens et au  m in istre  d u  C o n g o  V an H em elrijck , dan s 
laquelle  le rec teu r a tt ira  leu r a tte n tio n  « su r certa in s p o in ts  sensibles de 
la  psychologie des A frica ins ». « C e sera it u n e  grosse e rreu r, d isait-il, 
de p ro c lam er la  n a tio n a lité  belge p o u r  les A fricains. À l’heure  actuelle, 
ils n ’en veu len t pas, c a r ils veu len t d ’a b o rd  q u ’o n  reconnaisse  leu r d ro it 
à l’indépendance, qjji im plique log iquem en t une n a tio n a lité  p rop re , 
q u ’ils ne peuven t év idem m ent p as  a lié n e r» . Si des ra isons graves 
dev a ien t s’o p p o se r à  reco n n a ître  explic item ent aux  p o p u la tio n s  « le 
d ro it à la n a tio n a lité  congolaise  », « il serait cep en d an t h au tem en t so u 
ha itab le  de p a rle r au  m oins de n a tio n  congo laise  » [267].
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F in a lem en t, c ’est d an s  ce tte  voie que  s’o rien ta  le gouvernem ent. 
M alg ré  une  u ltim e résistance de M M . D e V Ieeschauw er e t L ilar, il 
estim a q u ’« il v a u t m ieux p a r tir  tro is  m ois p lus tô t  que  quinze jo u rs  
tro p  ta rd  », et il lâcha  ce m o t fa tid iq u e  : « l’indép en d an ce  ». D an s sa 
Déclaration du 13 janvier 1959, le g o uvernem en t belge souligna que 
« sep tan te-c inq  ans de co llab o ra tio n  en tre  p o p u la tio n  b lanche et no ire  
o n t assuré  l’un ité  d u  C o n g o , ce qu i n ’excluait d ’ailleurs pas une  cer
ta in e  d éco n cen tra tio n  et d écen tra lisa tio n , exigées p a r  l’é tendue d u  te r
rito ire  e t le développem en t de son  o rg an isa tio n  ». L a D éc la ra tio n  
a n n o n ç a it l’in tro d u c tio n  au  C on g o  d u  suffrage universel (à l’é ta t  co m 
pensé p o u r  les te rrito ires  e t les p rovinces) e t p rév o y ait la co n stitu tio n  
d ’une C h am b re  des R ep résen tan ts  et d ’u n  Sénat, ce d e rn ie r d ev an t ê tre  
com posé  de m em bres élus n o tam m en t p a r  les C onseils de p rov ince, 
m ais aussi de certa in s au tres  qui sera ien t nom m és. D ès m ars 1959, 
ch acu n  des C onseils de p rov ince  —  d o n t les p o u v o irs  n ’é ta ien t pas p ré 
cisés —  devait désigner deux  rep résen tan ts  p o u r  siéger au  C onseil de 
L égisla tion , ébauche  d u  fu tu r Sénat.

L a D éc la ra tio n  gouvernem en ta le  é ta it p récédée p a r  u n  m essage du  
roi B audou in , d an s lequel ce d e rn ie r in d iq u a it la possib ilité  « de h â te r  
e t de d iversifier l’épan o u issem en t des rég ions, selon leurs p articu la rités  
g éograph iques, culturelles, raciales ainsi que  leur développem en t éco
n o m iq u e  ». C e tte  fo rm u la tio n  « rég ionaliste  » d u  R oi déno ta it-e lle  
q ue lque  nuance  d ’ap p réc ia tio n  de la situ a tio n  congo la ise  en tre  le G o u 
vernem en t et le P ala is  ? E n  effet, « qu i av a it eu  connaissance  d u  m es
sage royal, h o rm is M . V an H em elrijck  ? M . Eyskens sans d o u te , les 
au tre s  m in istres o n t été m is d ev an t le fa it accom pli, a lo rs que  M M . 
W igny et De V Ieeschauw er ava ien t p rép aré  un  au tre  texte... » [268], 
Bien que  co u v ert p a r  la  re sponsab ilité  gouvernem en ta le  [269], le p ro 
cédé laissait n éan m o in s perplexe. « Sans d o u te , d ’ap rès  les récits qui 
o n t été faits, p eu t-o n  penser que  l’a p p ro b a tio n  m inistérielle a été 
acquise dan s des co n d itio n s assez rap ides, qui ne so n t guère en ra p p o rt 
avec la  g rav ité  d u  tex te  qu i a lla it ê tre  lu  p a r  le S ouverain . Il nous 
p a ra ît  peu  digne d ’un  régim e de responsab ilité  m inistérielle  com m e le 
n ô tre  que  tous les m in istres —  com m e il sem ble bien que  ce so it le cas
—  a ien t ignoré  la  d éc la ra tio n  royale  a v a n t de l’en ten d re  à la 
rad io  » [270], Q uoi q u ’il en soit, la po litiq u e  u n ita ris te  annoncée  p a r  le 
G o u v ern em en t s’inscrivait d an s  la tra d itio n  de ses prédécesseurs et 
d é n o ta it une certa ine  con stan ce  conceptuelle , et ce fu t n o rm al, c a r  en 
de telles affaires, o n  ne change pas de ligne p o litiq u e  d u  jo u r  a u  lende
m ain , com m e s’il s’ag issait d ’un  sim ple ch an g em en t de p ro g ram m e
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po litiq u e  lo rs d u  rem an iem en t d ’une  équ ipe m inistérielle. P o u r  être 
fiable e t p o u r  p résen te r q ue lque  chance  de succès, une a u tre  po litique  
en m atiè re  de provinces et d ’ethn ies a u ra it  d û  se m an ifeste r beau co u p  
plus tô t, ap rès  1919 o u  après 1945, et n o n  p as  à  la  veille de la p assa 
tio n  des pouvo irs . V an  Bilsen d ira  : « E n  1954 et encore  en  1956, il 
é ta it possib le  de créer d ’a b o rd  les com m unes, les « arro n d issem en ts  », 
les É ta ts  rég ionaux , pu is de fédérer ceux-ci, de m o n te r  ainsi l’É ta t C o n 
golais à p a r tir  de la base. E n  1958, cette  co n stru c tio n  log ique et ra iso n 
nab le  est dépassée. F a u te  d ’av o ir agi à tem ps, il fau d ra  m a in ten an t 
créer to u t à  la fois les in s titu tio n s  locales, rég ionales e t na tiona les, et 
rem placer l’é tape , possib le  il y a quelques années encore , des É ta ts  
rég ionaux , p a r  celle d ’u n  É ta t cen tralisé  d u  C o n g o , p rov iso irem ent 
sous tu te lle  » [271].

L a D éc la ra tio n  gouvernem en ta le  d u  13 jan v ie r  1959 clarifia  ce r
ta in s  prob lèm es, to u t en  en  sou levan t d ’au tres . Bien q u ’elle n ’eû t pas 
été soum ise a u  vote de confiance, il est ce rta in  q u ’elle bénéficia d ’une  
large a p p ro b a tio n  des g roupes parlem en ta ires, y com pris  de l’o p p o si
tio n  socialiste, qui à p a r tir  de ce m o m en t a  sou ten u  im plic item ent 
(m ais n o n  sans nuances) les g randes o rien ta tio n s  de la  po litiq u e  co n g o 
laise d u  gouvernem ent. Elle p ro v o q u a  n éanm oins l’hostilité  de certa ins 
m ilieux conserva teu rs co n tre  le p rincipe m êm e de l’o c tro i de l’indépen
dance , jugée  p rém atu rée . Q uelques voix isolées s’élevèrent co n tre  l’uni- 
ta rism e consacré  p a r  la D éc lara tio n . Le d ép u té  n a tio n a lis te  flam and  
V an d er E lst, p la ida  la cause... des n a tio n a lités  congolaises ; il déclara  
q u ’« u n  É ta t congo la is u n ita ire  sera it voué à l’échec », p rô n a  l’idée 
d ’u n  É ta t fédéral, e t m it le P arlem en t en garde  « co n tre  l’ignorance  des 
d ifférences e thn iques au  C on g o  et co n tre  la  dé lim ita tio n  des provinces 
su r des bases artificielles ». P eu  après, l’ancien  p rem ier m in istre  Pho- 
lien a b o n d a  d an s  le m êm e sens... [272].

A u  C o n g o , certa ins m ilieux eu ropéens accep tèren t la  D éc la ra tion  
avec d ignité , d ’au tres  s’y résignèren t, d ’au tres  encore  se m iren t à rechi
gner. U n  co lon  se con fia  à  M a n u  R uys : « E en  K ongolese n a tie  heeft 
n o o it b estaan  en b es taa t ook  v an d aag  n iet ! —  D e oude ko lo n  schok
sch o u d ert verm oeid  en  o n tm o ed ig d  —  W ij hebben  K o n g o  gem aak t en 
n u  wil Brussel ons beroven  van  ons levensw erk. M en zou  b e te r zwijgen 
over de o nafhanke lijkhe id . D e Z w arten  begrijpen  d a t w o o rd  n iet en 
w eten n ie t w a t zij w illen » [273], A u  K a tan g a , les réactions africaines 
révélèren t u n e  certa ine  d isco rdance  en tre  les revend ica tions de la C ona- 
k a t e t des chefs cou tum iers. F in  jan v ie r, M w ata  Y am vo , g ran d  ch ef 
des L u n d a  e t beau-père  de T shom be, rem it au  m in istre  V an H em elrijck



9 4 AUX ORIGINES

une no te , d an s  laquelle , to u t  en  réa ffirm an t son  loyalism e à  la Belgi
que, il fo rm u la  une  série de c ritiques co n tre ... l’in tro d u c tio n  d u  su f
frage universel au  K a tan g a . « Je  ne cro is p as  exagérer, écrit-il, en co n s
ta ta n t  que le tex te  de la D éc la ra tio n  n ’a pas tro u v é  o p p o rtu n  de ten ir 
co m p te  des d ro its  co u tu m iers  que  d é tien n en t les au to rité s  cou tum ières 
de p a r  leurs trad itio n s . En effet, depu is l’arrivée des Belges d an s le te r
rito ire , les chefs co u tu m iers  trad itio n n e ls  o n t p rê té  u n  co n co u rs  réaliste  
à  l’a d m in is tra tio n  et n ’o n t co n stitu é  au cu n  obstac le  à  l’ap p lica tio n  des 
lois et des décre ts rég issan t le C o n g o  ». E n  ta n t que  « ch ef de l’em pire 
L u n d a , d o n t la  sphère d ’ac tio n  est très  g ran d e  », M w ata  Y am vo  a p ré 
cisé « q u ’on a ten d an ce  au  K a ta n g a , de considérer l’avis ém an an t des 
cen tres u rb a in s  com m e ceux rep ré sen tan t l’o p in io n  générale de cette  
p rov ince  ; c ’est une  a b e rra tio n  q u ’on  ne p eu t p a rd o n n e r  à l’avenir. La 
D éc lara tio n  g ouvernem en ta le  in s ta u ra n t le systèm e d u  suffrage un iv er
sel devait s’in sp irer des in s titu tio n s  co u tum ières ex istan tes. Si ce sys
tèm e d ’élections se co nço it d a n s  certa ines rég ions d u  C ongo , il n ’en est 
pas de m êm e chez les L u n d a , qu i, depu is p lusieurs siècles, ava ien t déjà 
un  régim e m o n arch iq u e  h ié ra rch iq u em en t bien  co n stitu é  ». M w ata  
Y am vo  p ro te s ta  co n tre  la po litiq u e  gouvernem en ta le , laquelle, « a u  
lieu de nous a id er à  co rriger certa ines im perfec tions con tenues dan s 
n o tre  régim e, se b o rn e  u n iq u em en t à ré fo rm er n o tre  o rg an isa tio n  sans 
n o tre  co nsen tem en t, ni n o tre  avis p réa lab le  ». E t d ’ém ettre  le so u h a it 
q u ’il y a it chez les L u n d a  « une  o rg an isa tio n  cen tra le , d o n t la tê te  sera 
le M w ata  Y am vo » [274],

D e son cô té , le ch e f des B ayeke, A n to in e  M w enda M u n o n g o , s’est 
p la in t aup rès de M . V an  H em elrijck  de ce que  la D éc la ra tio n  p o rta it 
(selon lui) a tte in te  à  l’a u to r ité  co u tu m ière  chez les B aluba  de K aso n g o  
N yem bo  K ab o n g o , ainsi que  d an s  « l’E m pire  L u n d a  ». « P a r  l’in tro 
d u c tio n  du  suffrage universel dan s les m ilieux ru rau x , cette  a u to rité  
trad itio n n e lle  est sapée en tiè rem en t e t vouée à la  d isp aritio n . Q u ’il en 
sera ainsi, j ’en tro u v e  les p reuves d an s les écrits des jo u rn a u x  co n g o 
lais. Les m odérés so u h a iten t q u ’on  nous laisse ne fû t-ce q u ’un  rôle 
sym bolique ; les p lus avancés v o n t ju s q u ’à  n o u s p résen te r leurs c o n d o 
léances à nous com m e au  personnel de l’ad m in is tra tio n  te rrito ria le  et 
provinciale  » [275].

Bien en tendu , il n ’é ta it p as  q u estio n  p o u r  le g o u vernem en t de reve
n ir su r ses décisions en ren o n çan t au  suffrage universel, e t il n ’é ta it pas 
question  d ’acco rd er aux  L u n d a , aux  Bayeke et aux  B aluba du  K a tan g a  
un  s ta tu t p articu lier, ré tro g rad e  p a r  ra p p o r t à  d ’au tres  rég ions du  
pays. Sa décision  d ’in tro d u ire  au  C o n g o  le su ffrage universel fu t a n té 
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rieure  à  la  D éc la ra tio n  gouvernem en ta le , elle d a ta it d u  29 sep tem bre 
1957 ; ce fu t une  décision  im p o rtan te , elle fu t cap ita le  : la Belgique 
am b itio n n a it de créer au  C on g o  une d ém ocratie ...

L a  ferm eté d u  g ouvernem en t belge se m an ifesta  égalem ent à  r e n 
co n tre  des exigences fédéralistes de la  C o n a k a t, lesquelles, soulignons- 
le, se s itu a ien t su r un  a u tre  p lan  que  les p ro te s ta tio n s  des chefs co u tu - 
m iers. P o u r  la  C o n a k a t, il ne s’ag issa it ni de s’élever co n tre  le suffrage 
universel, ni d ’envisager la reco n stitu tio n  de l’ancien  « em pire  lu n d a  ». 
M oïse T sh o m b e révèle à  ce p ro p o s  :

Dans son Message, le Roi Baudouin souhaitait une « large décentrali
sation ». Notre Parti saisit cette occasion pour exposer ses propres idées 
en matière de fédéralisme. Lorsque le nouveau Ministre du Congo et du 
Ruanda-Urundi, M. Maurice Van Hemelrijck vint à Élisabethville, au 
début de février, nos délégués se présentèrent au Palais du Vice-Gouver
neur Schöller avec un programme politique en trois points. Notre projet 
exigeait le remplacement du Congo unitaire par un État fédéral doté 
d’une capitale administrative située dans une zone neutralisée, à l’inté
rieur du pays, mais en dehors des principaux centres provinciaux ; la 
transformation des six Provinces en États Fédérés ; l’établissement d'une 
union fédérale entre la Belgique et la future Fédération, avec monnaie, 
économie et politique étrangère communes.

Dans notre esprit, ce plan signifiait qu’il n’existait pas un seul, mais 
plusieurs Congo ; que nous n’acceptions plus de voir transposées chez 
nous des institutions administratives conçues pour une métropole quatre- 
vingts fois plus petite que sa colonie, et peuplée très différemment. Assez 
naïvement, nous espérions que M. Van Hemelrijck recevrait nos sugges
tions avec sympathie. Il possédait la réputation d’un homme libéral et 
adroit ; nous pensions intéresser le Gouvernement avec une combinaison 
propre à libérer le pays du chantage continuel de Léopoldville. Hélas, le 
Ministre voulait d’abord sauver les structures unitaires. L’équilibre du 
territoire le passionnait moins que la survie du système. Dans l’espoir de 
fléchir ses préjugés, nos porte-parole rappelèrent qu’ils ne nourrissaient 
aucune haine contre l’œuvre belge. Ils ne sous-estimaient pas les services 
rendus, mais croyaient le temps venu de rendre aux régions leur autono
mie naturelle.

Malgré d’infinies précautions, ce langage irritait M. Van Hemelrijck et 
le Gouverneur Schöller... [276].

7. Le débat entre les unitaristes et les fédéralistes congolais

L ’in transigeance  d u  m in istre  V an  H em elrijck  fu t m érito ire , ca r la 
D éc la ra tio n  gouvernem enta le  a lla it déclencher au  C on g o  une g rande  
ag ita tio n  des esprits, e t elle d u rc it con sid érab lem en t le d éb a t o p p o san t
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les « u n ita ris te s  » au x  « fédéralistes » [277]. Les d ifféren tes fo rm atio n s 
p o litiques po u ssa ien t com m e des cham pignons, et ce tte  p ro lifé ra tio n  
des p a rtis  av a it p o u r  co ro lla ire  le regain d u  triba lism e et d u  rég io n a
lisme. Il est év iden t que  p o u r  les politiciens congo la is, la p la te -fo rm e 
électorale  trib a le  o ffra it d ’a lléchan tes perspectives : il é ta it « tellem ent 
p lus facile de se fa ire  élire p a r  une  foule de 10 000 sim ples que  p a r
1 000 personnes p o litiq u em en t éduquées ! ». V ou lo ir fa ire  accéder leurs 
électeurs à des vues su p ra -trib a les  et na tiona les, c o m p o rta it le risque 
« de se p river d ’une clientèle é lectorale  sûre et m an iab le , de se lancer 
d an s l’av en tu re  et d an s l’in co n n u  » [278].

Le jeu n e  u n iversita ire  M . M alu , n o ta it q u ’« a u  C o n g o , les p a rtis  
po litiques se fo rm en t a u to u r  d ’in térê ts  rég ionaux  ; les m asses se ra s
sem blent su r to u t p a r  affin ité  e th n iq u e  ». Il c o n s ta ta it n éan m o in s que 
si, à p a r t le B as-C ongo, il n ’y av a it pas d an s  le pays des rég ions e th n i
q u em en t hom ogènes, le rég ionalism e, lui n o n  plus, n ’é ta it p as  encore 
parv en u  à m a tu rité , e t au  sein m êm e des g ro u p em en ts  e thn iques, les 
lu ttes é ta ien t vives e t le sang  cou la it. « D ’a u tre  p a r t, a jo u ta it-il, les 
pa rtis  rég ionaux  se g ro u p en t a u to u r  de l’une  ou  l’a u tre  p ersonne  ; c ’est 
le leader qui fa it q u as im en t to u t le p arti. Les revend ica tions de la 
m asse se crista llisen t en un  hom m e qui les in carn e  e t les exprim e. À 
l’in té rieu r des divers p a rtis , les d irigean ts  te n te n t d ’ém erger, de c o n 
du ire , ce qui d o n n e  lieu à de m ultip les rivalités. Les p a rtis  eux-m êm es 
s’a ffro n te n t sous le couvert d ’une  lu tte  d ’influences personnelles en tre  
leurs leaders. Ce n ’est pas des p ro g ram m es d o n t on  d iscu te , m ais des 
hom m es, affectivem ent. Pareil a tta ch em en t aux  p ersonnes est à la  fois 
une force et une  faiblesse. T o u te  a u to rité  en  A frique  est te in tée  de 
« p a te rn ité  », et se p résen te  com m e to ta le  ; si b ien  q u ’on  ne p eu t ac tu e l
lem ent im ag iner ici q u ’un  p o u v o ir fort. E t ceci est une  nécessité p o u r 
un É ta t jeune , m ais il y a  là un  d an g er certa in  de to ta lita rism e  » [279], 
O n le vo it, p o u r  les jeu n es C ongola is , le p rob lèm e po litiq u e  é ta it bien 
p lus com plexe q u ’il n ’ap p a ra issa it à certa ins spécialistes eu ropéens de 
la science po litiq u e  co loniale , et il sau te  aux  yeux que  l’é q u a tio n  
« un ité  » o u  « fédéralism e » ne se situ a it pas su r le p lan  des techn iques 
ju rid iq u es, m ais d evait ê tre  placée d an s la spécificité de son con tex te  
po lito log ique  africain .

Si, a u  d éb u t, ce dilem m e « un ité  » o u  « au to n o m ie  » revê ta it un 
carac tère  quelque  peu  th éo riq u e , m a in ten an t à la veille de la p ro ch a in e  
indépendance, les choses p ren a ien t une to u rn u re  p lus ne tte , p lus tra n 
chan te . U n  a u tre  jeu n e  intellectuel, congo la is de cœ ur, A. D ede, expli
q u a it que  « la  s itu a tio n  g éo g rap h iq u e  d u  C o n g o , le ca rac tère  com plé
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m enta ire  de son économ ie, sa  v o ca tio n  au  titre  de leadersh ip  africain , 
p la id a ien t souvera inem en t la cause de l’un ité . M ais depuis, beau co u p  
d ’eau  a coulé  sous les p o n ts , b eau co u p  de sang  a  coulé égalem ent. 
C ’est ainsi q u ’on  a p u  assister à u n  spectacu la ire  re to u rn em en t de 
l’o p in io n  en  faveur d u  fédéralism e. C erta in s  ad h é rè ren t à la  thèse fédé
raliste  u n  peu  en désespo ir de cause, effrayés p a r  la réac tio n  en chaîne 
des fu reu rs triba les soudaines qui m iren t et co n tin u en t encore  à m ettre  
le pays à feu et à sang. Le fédéralism e a u ra it donc, c ro it-o n , cette  p ro 
p rié té  d ’ê tre  p lus souple que  le systèm e centralisé  » [280].

L ’idée de la F éd éra tio n , su renchérissa it le M u k o n g o  K an za , n ’est 
plus à rem ettre  en jeu . Elle p a ra issa it rév o lu tio n n a ire  il y a quelques 
m ois, elle dev ien t la seule so lu tio n  possib le  p o u r  qu i veu t faire du  
C on g o  une des g randes n a tio n s  de l’A frique  au  sud d u  S ah ara  » [281], 
C ette  ten d an ce  cen trifuge s’affirm a, on  le sait, n o tam m en t chez les 
B akongo , m ais peu de tem ps ap rès, co n cu rrem m en t à l’affaib lissem ent 
de l’au to rité  te rrito ria le  en p lace, les idées au to n o m istes  se rép an d iren t 
un  peu  p a r to u t : on s’est m is à évoquer la  c réa tio n  p ro ch a in e  de la 
R épub lique  de l’É q u a te u r e t de la R épub lique  d u  K asai, e t en ce qui 
concerne  le K a tan g a , la  C o n a k a t revend iqua que les s ta tu ts  des E ta ts  
fédérés so ien t définis avant la  p ro m u lg a tio n  de la  C o n s titu tio n  de 
l’É ta t fédéral.

E st-ce cette  dern ière  exigence sép ara tis te  im aginée p a r  des conseil
lers eu ropéens, qui p ro v o q u a  chez des hom m es po litiques congo la is des 
réactions un ita ris tes  ? 11 fau t, b ien  sû r, se g a rd e r de to u te  schém atisa
tion . C e que  v ou la ien t les p a rtisan s  d ’u n  sain  un ion ism e, c ’é ta it la 
reconnaissance  de l’im p é ra tif  d ’u n e  seule nation congolaise tran scen 
d a n t les d ifférenciations e thn iques, qui serait en m êm e tem ps le gage 
de l’indépendance  na tio n a le . Le C o n g o  ne p eu t devenir une  pu issan te  
en tité  po litiq u e  que s’il reste un i, écrivait M arcel L ih au  : la  désun ion  
crée le vide et a ttire  les pu issances. « N o tre  indépendance  risque  de ne 
rester que  nom inale  si, face à de g ran d s ensem bles po litiques en voie 
de fo rm a tio n  dan s le m onde, l’A frique  cen tra le  ne présen te  q u ’une 
m osa ïque  de m inuscules répub liques, p réoccupées a v a n t to u t de leurs 
an tagon ism es... Q u ’av o n s-n o u s beso in  d ’É ta ts-n a in s  ? » [282], M ais 
l’u n ité  n ’excluait nu llem ent une  certa ine  a u to n o m ie  des rég ions, voire 
un ce rta in  « fédéralism e » —  en e n te n d a n t p a r  là  les m odalités d ’asso
c ia tio n  des d ifférentes en tités rég ionales —  p o u rv u  que  cette a u to n o 
m ie (ou  ce « fédéralism e ») ne condu ise  au  séparatisme e t ne débouche 
à la fo rm a tio n  des É ta ts , au to n o m es en  d ro it, in d ép en d an ts  en fait. O n 
ne v o u la it pas d ’u n  tel éc la tem en t d u  C ongo . « A u cu n  hom m e de b o n
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sens, écriva it A . D ede, ne p eu t se d issim uler le d an g e r d ’une  telle p ro 
cédure. Les É ta ts  fédérés sera ien t ten tés de s’a ttr ib u e r  tro p  de p o u v o ir 
au  d é trim en t d u  g o uvernem en t cen tra l ; ils co n s titu e ra ien t ainsi de véri
tab les É ta ts  d an s  l’É ta t e t ne sera ien t un is en tre  eux que  p a r  un  lien 
très lâche qu i se d isso u d ra it à la p rem ière  résistance. E t n o u s voici en 
plein systèm e con fédéral, qui co n stitu e  le p ré lude  d ’une b a lk an isa tio n  
d u  C on g o  » [283], Le régionalism e, a jo u ta it M . M alu , d o it ab so lu m en t 
ê tre  dépassé et s’o u v rir  à  la n o tio n  d ’un  bien co m m u n  d ’une co m m u 
n au té  p lus large » [284], C ’é ta it ind ispensable , c a r  le d an g e r se s itu a it 
égalem ent su r le p lan  économ ique. D ans un  tel systèm e fédéral (ou  
confédéral), « les régions m oins favorisées p a r  la n a tu re  ne sera ien t pas 
à m êm e de se développer au  m êm e ry thm e que les zones économ iques 
fortes. C e qui accen tu era it le déséquilib re  qu i m e ttra it en d an g e r la 
coexistence des g roupes » [285], C ’é ta it bien p o ser le p rob lèm e.

8. La politique unitariste du ministre Van Hemelrijck

Le gouvernem en t belge fu t conscien t de l’im p o rtan ce  de l’enjeu, et 
à ce s tade  de l’évo lu tion  de la q u estio n  congolaise , il ten a it ferm e à ses 
o p tio n s  un itaris tes. P o u rta n t, quelques voix se so n t élevées a u  P arle 
m en t p o u r  d em an d er q u ’o n  assouplisse ce tte  a ttitu d e . C erta in s  o n t 
estim é q u ’il sera it ju s te , d ’au tres  q u ’il serait p o litiq u em en t o p p o rtu n , e t 
en to u t cas q u ’il sera it possib le, de p rocéder à la révision de la p o liti
que  m enée à l’ég ard  des ethnies. À  la séance d u  S énat d u  4 m ars  1959, 
F . D ehousse  (P .S .B .), m ilitan t eu ropéen  co n v ain cu  d o n c  fédéraliste , 
estim a q u ’il sera it bon  de d o te r  le C on g o  d ’un  régim e fédéral. « Le 
C ongo , dit-il, est une  en tité  qui a été découpée su r la ca rte  de m anière  
quelque  peu  ab stra ite . C ’est une  en tité  qui ne rép o n d  pas à des réalités 
e thn iques. U n  É ta t u n ita ire  e t cen tralisé  qu i en g lo b era it l’ensem ble du  
C on g o  in d ép en d an t m e sem ble, dès lors, difficile à concevo ir ». C ette  
thèse se référa it aux  s itu a tio n s  africaines qu i, à vrai dire, n ’é ta ien t pas 
p a rm i les p réo ccu p a tio n s quo tid ien n es de l’ém inen t sén a teu r, et il est 
perm is de penser q u ’elle p o r ta it  l’em prein te  de ses préférences d o c tr i
nales : d an s  sa co n cep tio n , les stru c tu res  fédérales p o u v a ien t co n stitu e r 
u n  v éritab le  a n tid o te  à « l’av ènem en t d ram a tiq u e , lo u rd  de m enaces, 
des nationalism es m ultip liés » [286], A insi form ulée, la  p ro p o sitio n  
é ta it sédu isan te  m ais bo iteuse, p o r ta n t en elle-m êm e sa p ro p re  c o n tra 
d ic tion . Si, en A frique, certa ines e thn ies co n stitu a ien t une  réalité , d ’a u 
tres au  co n tra ire  é ta ien t en  m ouvance  et en  s itu a tio n s conflictuelles
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avec leurs voisins, d ’o ù  les inégalités en  perspective, ou  pire, les d iscri
m in a tio n s e t les conflits sans fin : au  lieu d ’a ttén u e r, le fédéralism e 
a u ra it a ttisé  ces co n trad ic tio n s. Il n ’é ta it d o n c  p as  sage de tran sp o se r 
en A frique  des concep ts p o litiques valab les en E u ro p e  et conçus p o u r 
l’E u rope , n o n  p o u r le T iers M onde . Il fa u t rap p e le r que  le fédéralism e 
co n stitu e  une  fo rm e évoluée des régim es po litiques, il suppose  n o n  seu
lem ent la  co m plém en tarité  des in té rê ts  économ iques, m ais postu le  en 
o u tre  l’im p éra tif  de la concilia tion  po litiq u e  perm anen te . Les in s titu 
tions fédérales appe llen t une  certa ine  m a tu rité  des p o p u la tio n s  et une 
dém ocra tie  de ses co m p o san tes , c ’est-à-d ire  le respect p a r  la m ajo rité  
des d ro its  de la m ino rité , le respect p a r  les e thn ies d o m in an tes  des e th 
nies m ino rita ires. C e tte  exigence de la  dém ocra tie  fédérale n ’é ta it pas 
rem plie au  C on g o  en 1959-1960, com m e p a r  ailleurs n ’é ta it pas rem plie 
non  plus l’exigence de la m a tu rité  p o litique  des individus. L ’expérience 
des v ing t-cinq  années d ’indépendances africaines a d ém o n tré  l’échec à 
peu près to ta l d u  fédéralism e qui a éclaté u n  peu  p a r to u t : é ta n t donné 
les nécessités d u  développem ent économ ique et d u  m ain tien  de l’in té 
grité  te rrito ria le , rares so n t les pays qui l’o n t m ain ten u , e t l’A frique 
d ’a u jo u rd ’hu i est, hélas, gouvernée p a r  des m ilitaires. Le régim e fédéral 
n ’est p o r te u r  d ’aucune v e rtu  m agique, b ien  au  co n tra ire , ses organes 
m an ifesten t le p lus souv en t des tendances cen tra lisa trices. « P as p lus 
que  to u te  a u tre  form e d ’o rg an isa tio n , le fédéralism e n ’a  de valeur en 
soi ; to u t com m e les au tres , il est exposé à devenir l’in s tru m en t des 
an tagon ism es qui d iv isen t les peuples » [287]. C ertes, en po litiq u e  rien 
n ’est exclusif e t souven t, p lusieu rs a lte rna tives so n t possib les, to u t 
dépend  de l’usage q u ’on  en  fait. N éan m o in s, il est perm is de penser —  
et l’h isto ire  récente de l’A frique  sem ble le co n firm er —  que l’in tro d u c 
tio n  au  C on g o  d ’u n e  fo rte  d écen tra lisa tio n  fédérative n ’a u ra it rien 
a rran g é , elle a u ra it c o n d u it ce pays (po litiq u em en t p eu  m û r) à  l’écla te
m ent, to u t en  lui ô ta n t les m oyens co n stitu tio n n e ls  p o u r  ré tab lir  l’unité  
brisée, sans oub lier q u ’elle c o n ten a it en  o u tre  le d an g er de vo ir to m b er 
certa ines rég ions sous l’obédience des pu issances étrangères.

Il fa u t a jo u te r  à cela que  les d é lim ita tions ad m in istra tives (m ais 
aussi les fron tières ré su ltan t d u  p a rtag e  co lon ia l de l’A frique) con sti
tu a ien t elles aussi une  réalité , et dès lo rs, le gouvernem en t refusa de 
revenir en arriè re  e t n ’a pas m odifié  sa p osition . Le 9 m ars , quelques 
jo u rs  p lus ta rd , à  la veille de son  d é p a rt p o u r  le C o n g o , le m in istre  V an 
H em elrijck  réaffirm a avec force cette  p o sitio n  u n ita ris te  d u  gouverne
m ent.
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Cette doctrine fondamentale implique que le Congo se forme et pro
gresse comme un tout ; elle implique en un mot l’unité du Congo. Il 
semble qu’en Belgique comme au Congo certaines personnes s’interrogent 
sur le point de savoir si cette doctrine reste bien celle du gouvernement ; 
on appréhenderait que le gouvernement envisage d ’entrer dans les vues de 
ceux qui songent à revendiquer pour l’une ou l’autre partie du Congo, la 
séparation du reste et l’indépendance immédiate. Je tiens à dire, de la 
manière la plus formelle, qu’il n’en est rien. Le groupe de travail avait 
déjà développé les raisons pour lesquelles l’intérêt supérieur de tous les 
habitants du Congo postule l’unité du pays. Le gouvernement a pris posi
tion dans ce sens et il maintient, sans restriction aucune, cette position. 
Comment pourrait-on espérer qu’une région du Congo, quelle qu’elle 
soit, puisse devenir un pays prospère en s’isolant du reste du pays ? Qui 
ne voit au surplus qu’un pas dans ce sens risquerait d’en entraîner d’au
tres, et que pour finir, au lieu de former un Congo riche et puissant, nous 
aboutirions à une mosaïque de petits États... Et cela alors que le Congo, 
grâce à ses richesses humaines et naturelles, grâce à ses régions économi
ques complémentaires, a tout en main pour devenir un des plus grands 
pays de l’Afrique ? Et cela alors que le monde, dépassant les conceptions 
périmées d’un étroit nationalisme, s’organise pour survivre sur la base de 
grands ensembles politico-économiques... Porter atteinte à l’unité du 
Congo maintenant, ce serait faillir à nos devoirs essentiels à l’égard de ses 
treize millions d’habitants. Les descendants de ceux qui, dans certaines 
régions, y songent peut-être, seraient, plus tard, les premiers à nous le 
reprocher. Cette affaire-là est donc entendue. La Belgique aidera le 
Congo à devenir un grand pays et sa politique, sur ce point, pas plus que 
sur les autres, ne fera l’objet d’aucune défaillance. Nous ne rejetterons 
personne de la grande famille congolaise, mais nous demanderons à tous 

et à toutes les régions du Congo sans exception — de travailler loyale
ment à la réalisation de cet idéal dur mais exaltant. Et cela, parce qu’il 
y va de l’avenir du Congo, dont nous sommes aujourd’hui responsa
bles [288],

Le 12 m ars , d an s  u n e  a llo cu tio n  rad iod iffusée  à L éopoldville , le 
m in istre  co n firm a cette  p o sitio n  [289],

Le C ongrès des p a rtis  p o litiques congo lais réun i à  L u lu ab o u rg  en 
avril 1959, accueillit ces p ro p o s  avec sa tisfac tion . Le M .N .C . se déclara  
en faveu r de l’un ité  et d én o n ça  le d an g er de la b a lk an isa tio n  d u  pays ; 
Jo seph  Iléo d it que  le fédéralism e serait susceptib le  d ’en trav e r le p ro 
cessus de la fo rm a tio n  de l’un ité  n a tiona le . Le fu tu r  m u lopw e de 
l’éphém ère « É ta t m in ier d u  S ud-K asai », A lb e rt K alon ji, p ro te s ta  
co n tre  « les p ressions m ora les que certa in s E u ro p éen s de l’in té rieu r 
exercent co n tre  les chefs indigènes, afin  de les o p p o se r au  m ouvem en t 
de l’ém an c ip a tio n  », et G ab rie l K itenge p la ida , au  nom  de l’U n ion  
C ongolaise , p o u r  l’un ité  de la n a tio n  et d én o n ça  les dan g ers  de la p o li
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tique triba le , p rovinciale  ou  raciale. « T o u te  d ivision en tra în e  le d éso r
dre. Q ue les B lancs qui veulen t co n tin u e r à nous d iv iser pensen t à 
l’aven ir de leurs en fan ts  ». Il y av a it, selon lui, « le risque de faire 
sau te r le C on g o  en m iettes, c ’est-à-d ire  le b riser en  p lus de cen t cheffe- 
ries au to n o m es, ce qui p ro v o q u e ra it sans au cu n  d o u te  un  recul de c in
q u a n te  ans en arrière , c ’est-à-d ire  aux  guerres in te rtrib a les  et à l’a u ta r 
cie c lan ique  ». C erta in s observ a teu rs  o n t c ru  vo ir d an s le C ongrès de 
L u lu ab o u rg  « un  to u rn a n t d ans la genèse de la sécession » [290] : a lors 
q u ’il co n sac ra it la vo lon té  de ses p a rtic ip an ts  de m a in ten ir  l’un ité  du  
pays, les gens de la C o n a k a t so u tenus p a r  les E uropéens, s’o rien ta ien t 
irrévocab lem en t dan s la voie d u  sépara tism e. En le fa isan t, ils 
c ro y a ien t tro u v e r en l’A b a k o  u n  fidèle allié, m ais ce calcul n ’é ta it pas 
sans failles, e t p a r  ailleurs, les deux cas n ’é ta ien t pas iden tiques : si le 
B as-C ongo décelait une  certa ine  hom ogénéité  e thn ique , et si son  fédé
ralism e « w as een zuiver zw art fenom een en  bovend ien  vo n d  h e t h a a r  
o o rsp ro n g  in  he t etn ische bew ustzijn  van  een volk »[291], le K a tan g a  
n ’ava it pas cette  un ité , ses h a b ita n ts  « au th en tiq u es » n ’é ta ien t pas 
m ajo rita ires  e t ne p o u v a ien t s’affirm er q u ’en  fa isan t appel aux  chefs 
cou tum iers.

Le 20 avril, les d irigean ts de l’A b ak o  o n t rem is au  gouvernem ent 
un m ém o ran d u m , dan s lequel ils a lléguèren t que  la véritab le  s truc tu re  
rep résen ta tive  des p o p u la tio n s  congolaises ne p o u rra it  se faire, selon 
eux, q u ’à  l’échelle e thn ique . « L a  n a tio n  congo laise  sera  form ée lib re
m en t e t de com m un  acco rd  avec to u tes les peup lades du  C ongo . Il 
s’ag it d o n c  de fo rm er ensem ble une conscience n a tio n a le  e t de veiller 
à ce que  to u tes  les libertés e t les d ro its  des C ongola is so ien t garan tis , 
de façon  à  ren d re  leurs actes p o litiques conscien ts e t spon tanés. Im p o 
sée, l’un ité  du  C on g o  dem eu rera  vu lnérab le  ». P o u r l’A b ak o , l’unité  
n ’é ta it q u ’u n  alibi du  P o u v o ir co lon ia l p o u r  re ta rd e r l’indépendance  
des régions les plus avancées. Ceci d it, to u t en rev en d iq u an t le fédéra
lisme, les d irigean ts abak is tes  ad m e tta ien t un  certa in  un itarism e. 
« L ’un ité  d u  C ongo  que  nous ad m e tto n s  en p rincipe, sera it souha itab le  
d an s le sens d ’une so rte  de féd éra tio n  des en tités p rovinciales a u to n o 
mes. C ette  un ité , qui ne d ev ra it ê tre  ni fragile  ni artificielle, p eu t être 
facilitée p a r  la fo rm a tio n  des gouvernem en ts p rov inciaux , dès jan v ie r 
1960, et du  gouvernem en t congo lais, en m ars 1960 »[292], E n  ju in , 
l’A b ak o  et le P.S.A . a lla ien t pu b lie r leu r p lan  p rév o y an t la  c réa tion  
d ’une R épub lique  d u  C on g o  cen tra l, ce qu i suscita  une réaction  du 
m in istre  V an H em elrijck qui n ’ap p réc ia  pas ce langage.

À son  to u r, le m anifeste  de la C o n a k a t d u  26 m ai 1959 o p ta it p o u r
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un « É ta t au to n o m e  e t fédéré où  les rênes de co m m an d e  p o litique  
d ev ro n t être en tre  les m ains des K a tan g a is  au th en tiq u es  et de to u s  les 
hom m es de b o n n e  vo lo n té  qui m o n tre n t e t o n t m o n tré  p a r  leurs actes 
q u ’ils co llab o ren t s incèrem ent avec eux p o u r  le p ro g rès  e t l’ém an c ip a 
tio n  rap ide  d u  K a ta n g a  ». C ette  dern iè re  p h rase  s’ad ressa it d av an tag e  
aux  E uropéens q u ’aux  A frica ins n o n  o rig inaires de la p rovince, c a r  le 
m anifeste  p réc isa it que  « seuls les K a tan g a is  au th en tiq u es  p o u rro n t 
rep résen ter v a lab lem en t le K a tan g a  au  sein de to u te s  les assises féd é ra 
les ». U n  au tre  passage de ce d o cu m en t a ffirm a it « q u ’a y a n t to u jo u rs  
reco n n u  et respecté l’a u to rité  trad itio n n e lle  des chefs cou tum iers av an t 
l’arrivée des E uropéens, le K a tan g a  ne so u ffrira  pas q u ’il en so it a u tre 
m en t ». C ette  référence aux  chefs co u tum iers, d o n t p lusieu rs é ta ien t 
arrié rés e t n ’ava ien t q u ’une n o tio n  très ap p ro x im ativ e  de la dém ocra tie  
et de ce que d ev ra it ê tre  une ad m in is tra tio n  te rrito ria le  m oderne , s’ex
p liq u a it p a r la vo lo n té  de la  C o n a k a t de s’assu re r les assises d u  p o u 
voir, m ais elle c o n s titu a it en  m êm e tem ps un  reg re ttab le  recul su r la 
voie d u  progrès. Q u a n t à  l’acco m m o d em en t avec l’U n io n  k a tanga ise , 
il p résageait un som bre  aven ir p o u r  les « im m igrés », en  fait p o u r  une 
g ran d e  m ajo rité  de la p o p u la tio n  de la p rovince. “  Im m ig ran ts  and  
th e ir descendan ts w ould  be th ro w n  o u t o f  the K a ta n g a  ; jo b s , m ade 
scarce by the recession, w ould  be left to  natives o f  the  prov ince  ; in any  
case, the  foreign la b o u r w hich the in dustries m igh t need w ould  n o t be 
p a r t  o f  the  co m m u n ity  an d  w ould  n o t p a rtic ip a te  in po lls ; these w ould  
be reserved exclusively to  genuine K a tan g ese  an d  to  th e ir  civi
l iz e rs”  [293],

Le d éb a t re la tif  aux  stru c tu res  s’an im ait. A u  d é b u t de ju in , peu  
ap rès la  session ex trao rd in a ire  d u  C onseil de P rov ince d u  K a tan g a , les 
chefs cou tum iers ad ressèren t à M . V an  H em elrijck  une  le ttre  exp ri
m an t le regret que la D éc la ra tio n  gouvernem en ta le  de jan v ie r 1959 
n ’a it p as  tenu  co m p te  de l’a u to r ité  des chefs trad itio n n e ls , avec lesquels 
« la  Belgique » av a it signé des tra ités  e t co n ven tions. « N ’est-ce pas 
ro m p re  un  c o n tra t  sacré  que  de v o u lo ir im p o ser les in s titu tio n s  et les 
o rg an es d ’E u ro p e  qui n ’o n t aucune rac ine  au  C o n g o  et qu i n ’o n t 
aucune prise su r les C ongo la is  ? » [294], L ’a rg u m en t é ta it spécieux et 
p eu  co nva incan t. E n  fait, ch acu n  s’effo rça it de p la id e r sa cause. L ors 
de son arrivée à É lisabethville  en  ce d é b u t d u  m ois, le m in istre  fu t reçu 
à l’aé ro p o rt p a r  les m an ifestan ts  de la  C o n a k a t qu i b ran d issa ien t les 
p an carte s  « À bas le C o n g o  uni », « V ive le fédéralism e ! », a lo rs que 
les m ilitan ts  du  M .N .C .-L u m u m b a  e t de l’U n io n  C ongo la ise  c la 
m aien t, « Vive l’un ité  n a tio n a le  », « C o n g o  un i =  C o n g o  fo rt ». U n  télé
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gram m e de M w ata  Y am vo , g ran d  ch e f des L u n d a , inv ita  M . V an 
H em elrijck à lui rend re  visite. « Je m e perm ets d ’insister, d isait-il, p o u r 
que  vous veniez en av ion  à  S an d o a  vo ir le fo n c tio n n em en t de m on  
o rg an isa tio n  cou tum ière  en te rrito ire  de K a p a n g a , S an d o a  e t K olw ezi, 
rep résen tan t une p o p u la tio n  de 300 000 personnes. J ’estim e nécessaire 
d ’en co u rag er les p o p u la tio n s  ru ra les d o n t l’indéfectib le a tta ch em en t au  
roi B audou in  e t à  la B elgique est b ien  co n n u  ». C om m e lors de sa to u r
née, “  the  M in is te r w as criticized fo r v isiting  u rb a n  cen ters only , w hich 
m ean t th a t he could  n o t w itness the m ore  m o d era te  o p in io n  which 
prevailed  in the  inside » [295], il accep ta  en  conséquence l’in v ita tio n  et 
fit ce périp le. « M . V an H em elrijck  a  ren d u  visite à S an d o a  au  g ran d  
ch ef M w ata  Y am vo. D es m illiers de C ongo la is  é ta ien t accourus. Le 
ch e f M b a k o  D itende, fils de M w ata  Y am vo, exprim a d an s  son  d is
cou rs sa d écep tion  de ce que  le G o u v ern em en t belge a it décidé de son 
p ro g ram m e p o litique  qu i d o it m ener à l’ind ép en d an ce  sans av o ir co n 
sulté les a u to rité s  trad itionnelles. « N o u s v o u lons que  le G o u v ern em en t 
ap p liq u e  les paro les de n o tre  roi B audouin  qui sa it que  n o u s som m es 
des C ongo la is  et pas des E u ro p éen s et qui veu t favoriser des a d a p ta 
tions o rig inales ré p o n d a n t à  n o tre  ca rac tère  et aux  tra d itio n s  qui nous 
so n t chères. N o u s ne to lé re ro n s jam a is  q u ’o n  nous p ren n e  n o tre  terre, 
nous ne v ou lons pas q u ’on  p ren n e  des décisions sous la p ression  des 
m ino rités b ruyan tes. N o u s  ne co m p ren o n s pas la  h â te  de beau co u p  
d ’av o ir l’indépendance. N o u s la vou lons, m ais pas a u jo u rd ’hui. N ou s 
avons encore  besoin  de b eau co u p  d ’aide e t de sou tien  p o u r  arriv er à 
une évo lu tion  norm ale . T o u t excès de vitesse p eu t rep longer nos 
rég ions d ans la p au v re té  et la  m isère de ja d is  ». Le M in istre  a rép o n d u  
en d e m a n d a n t d ’avo ir confiance. S u r ce, le M in istre , co n fo rm ém en t à 
la trad itio n , a reçu des cadeaux , et n o tam m en t une poule  e t des 
œ ufs » [296], L ’a ttitu d e  réservée de M . V an  H em elrijck  s’explique aisé
m en t, ca r l’avis des chefs L u n d a  é ta it lo in  de co rresp o n d re  aux  p osi
tions de l’in telligentzia e t des p a rtis  p o litiques congolais. L ors de sa 
visite à l’U niversité  L o van ium , le 7 ju in , le m in istre  fu t accueilli avec 
ch a leu r p a r  les é tu d ian ts , en très g ran d e  m ajo rité  un itaristes. Les p a n 
cartes d isa ien t : « Vive le m in istre . À bas les sab o teu rs  ».

À  L éopoldville, M . V an H em elrijck  eu t à a ffro n te r, une fois de 
p lus, les exigences sépara tistes de l’A b ak o . Le 3 ju in , ap rès sa ré in té
g ra tio n  d an s  ses fonctions de b o u rgm estre , M . K asav u b u  pu b lia it une 
d éc la ra tio n  a ffirm an t que  « les concep tions fédérales so n t les p lus p ro 
pres à pe rm ettre  l’ép anou issem en t de p o u v o irs  locaux  au to n o m es 
réunis au  som m et p a r des in s titu tio n s  co m m u n ém en t acceptées. C ’est
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sous ce tte  form e, et sous ce tte  fo rm e seu lem ent, que  p o u rra  se m a in te 
n ir  l’un ité  du  pays » [297]. Le 21, M M . K asav u b u , N zeza et K an za  
(D aniel) a lla ien t écrire au  m in istre  p o u r  lui fa ire  p a r t  du  p ro je t de 
l’A b ak o  de c réer une  « R épub lique  d u  K o n g o  C en tra l ». Le m in istre  
co n v o q u a  les signataires, leu r d it le refus d u  gouvernem en t belge de 
faciliter la m ise en  ap p lica tio n  de ce « P lan  ad m in is tra tif  », e t a jo u ta  
que  des sanctions sera ien t prises à leur égard  s’ils pou rsu iv a ien t la p ro 
p ag an d e  en faveu r de ce « p lan  ». D an s son  d iscou rs p ro n o n cé  à L éo
poldville, le 24 ju in  1959, M . V an  H em elrijck  préc isa  la p o sitio n  d u  
gouvernem en t e t sou ligna que  sa p o litique  v isait la réa lisa tion  du  p ro 
gram m e esquissé p a r  la D éc la ra tio n  gouvernem en ta le  : « N o u s  n 'a d 
m e ttro n s  aucune dév ia tio n  de la D éc la ra tio n  G ouv ern em en ta le . Celle- 
ci sera  p le inem ent réalisée. Il est d o n c  vain  de m e ttre  en d o u te  l’un ité  
du  C on g o  et de liv rer à l’op in ion  des p ro g ram m es qu i en co n sac re 
ra ien t la d iv ision  ; la b a lk an isa tio n  d u  C o n g o  lui ô te ra it  à to u t jam a is  
la possib ilité  d ’occuper une place p ré p o n d é ra n te  d an s  l’A frique  cen 
tra le  ». Le m in istre  précisa q u ’en ce qui concerne  les in stitu tio n s co u tu - 
m ières, il n ’é ta it p as  q u estio n  de les su p p rim er : « Le G o u v ern em en t 
veillera, et en d o n n e  aux  chefs l’a ssu rance  form elle, à  ce que le régim e 
fu tu r  des c irconscrip tions concilie p a r  des règles o rig inales ad ap tées  à 
n o tre  époque, l’éclosion  d ’une d ém o cra tie  ru ra le  avec le m ain tien  des 
cou tum es d an s  to u t  ce q u ’elles o n t de sa in  e t de respectab le. P a r  a il
leurs, les chefs se ro n t représen tés d an s to u tes  les in stitu tio n s, ju s q u ’aux 
plus élevées —  conseil de te rrito ire , conseil de p rov ince , etc. —  sans 
dev o ir passer p a r  le su ffrage universel » [298], E t de faire  appel à  la d is
cipline et au  respect de la  légalité : « L ’indép en d an ce  n ’est pas l’a n a r 
chie. Elle n ’est pas d av an tag e  une  pan acée  ».

L ’heure  éta it-e lle  à  la fe rm e té?  À  l’assem blée générale d u  M .N .C . 
qui s’est tenue le 7 ju ille t à  K a lam u  (L éopoldville), L u m u m b a  s’in su r
gea co n tre  to u s  ceux qu i vo u la ien t en trav e r « l’év o lu tion  de la n a tio n  » 
en a m b itio n n a n t d ’« in s tau re r  au  C on g o  u n  sim ulacre  de d ém ocra tie  
m a sq u a n t un régim e féodal ». E t de s’élever c o n tre  l’éven tualité  que 
« les chefs co u tu m iers  illettrés » p u issen t ê tre  nom m és d ’office dépu tés, 
séna teu rs et m in istres : ce serait, d it-il, p longer le pays d an s  l’anarch ie . 
C e fu t un  refus net. Il fau t d ire  que  d an s leu r im m ense m ajo rité , les 
in tellectuels congo la is  refu sa ien t u n e  ind ép en d an ce  s’acco m p ag n an t de 
la rem ise en p lace des chefs co u tum iers, à trav ers  lesquels le p o u v o ir 
co lon ia l a u ra it p u  co n tin u e r à d iriger le pays. Les jeu n es in tellectuels 
congo la is  e stim aien t que  le triba lism e co u tu m ie r é ta it le ch an v re  du  
peup le  : les in s titu tio n s  co u tum ières d ev ra ien t su b ir des m u ta tio n s , et
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les p a rtis  tr ib au x  re to u rn e r à leu r rô le in itia l de défense des valeurs lin
guistiques e t culturelles : « l’a ssoc ia tion  triba le  ay an t réalisé son objec
t i f  po litique  lim ité, elle se d o it de redeven ir sociale e t cu ltu relle  » [299], 
Q u a n t à L u m u m b a, il se p ro p o sa it de su p p rim er p u rem en t et sim ple
m en t les in stitu tio n s cou tum ières, m ais son  extrém ism e n ’é ta it pas p a r
tagé p a r  to u t le m onde, m êm e au  sein de son  p a rti. « La suppression  
des chefferies q u ’il se p ro p o sa  d ’effectuer, signifiait une  véritab le  révo
lu tion  » [300].

9. La rupture entre la Conakat et la Balubakat

C ’est dan s ce con tex te  p o litique  de p lus en p lus tro u b le  q u ’on  allait 
vers une  scission en tre  la  C o n a k a t et la  B alu b ak a t. A près avo ir 
dénoncé, en ju in , « des hom m es de co u leu r réun is à  L u lu ab o u rg  » (sic), 
la C o n a k a t, « c e  p a r ti k a tan g a is  téléguidé p a r  des co lons » [301], 
a ffirm a que  « le C ongo , c ’est a v a n t to u t les tr ib u s qu i le co n stitu en t et 
qui peuven t vivre sans une  u n io n  artificielle. Elles o n t d ’ailleurs vécu, 
à  travers des m illénaires et m algré  les épidém ies, sans ce tte  u n io n  ». La 
ru p tu re  d evenait inévitable. Le 8 ju in , u n  g ro u p e  de com m erçan ts 
au to ch to n es  p ro te s ta  au p rès  de M u n o n g o  : « V o tre  p o sitio n  vous a été 
d ictée p a r  l'Union Katangaise de co lons p o u r  n o u s im poser le fédéra
lism e qui sera après considéré  com m e l’ap a rth e id  e t l’au tonom ie ... 
N o u s  vous d em an d o n s, M u n o n g o , de re n tre r  à l’U g a n d a  d o n t vous 
êtes re sso rtissan t, et laissez-nous C ongo la is  seuls à  réc lam er n o tre  d ro it 
à l’indépendance  im m édiate... N o u s  som m es to u s K inois, B ukaviens, 
K asaiens, K a tanga is, en u n  m o t C ongo la is  e t B an to u s » [302]. Là- 
dessus, en ju ille t, la C o n a k a t se tra n sfo rm a it en p a rti po litique , et la 
B a lu b ak a t s’en  allait. Le co m m u n iq u é  q u ’elle p u b lia  le 4 a o û t rap p e la  
que  les B aluba  peu p len t les te rrito ire s  de B ukam a, K am in a , K ab o n g o , 
M itw aba , M an o n o , M alem b a-N k u lu , K ab a lo , K o n g o lo  et N u ynzu , ce 
qui co n stitu a it, d ’après l’év a lu a tio n  (exagérée) de la B a lu b ak a t, « les 
tro is q u a rts  de la p o p u la tio n  de la p rovince du  K a ta n g a  ». L a B aluba
k a t se d isa it en faveur d ’u n  C on g o  uni, a y an t u n  g ouvernem en t cen
tra l, d o u b lé  d ’une d écen tra lisa tio n  des pouvo irs . « Les 80 ans de la Bel
gique au  C on g o  o n t so lidem ent lié les d ifféren tes races de ce pays. Ce 
sera it une  u to p ie  de d iviser e t d ’échanger ce t im m ense em pire  ainsi 
m orcelé co n tre  l’indépendance. Le C on g o  n ’a de valeur que  lo rsq u ’il 
est vu de l’ex térieu r d an s  son ensem ble, c ’est-à-d ire  to u tes les richesses 
q u ’il co n tien t g roupées ensem ble. Si d an s une  prov ince  tro is  ou  q u a tre
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tr ib u s  d ifféren tes p a rv ien n en t à  s’en ten d re  p o u r  fo rm er une  p rov ince  
unie, la B alu b ak a t ne co m p ren d  pas p o u rq u o i les p rov inces ne p a rv ien 
d ra ie n t p as  à  s’u n ir  p o u r  fo rm er u n  É ta t un ita ire . Si la chose est 
im possib le à  l’échelon  C o n g o , elle l’est égalem ent e t le sera à l’échelon 
prov ince, au cu n e  d ’en tre  elles n ’é ta n t com posée d ’une trib u . À plus 
fo rte  ra ison , s’en  ten ir aux  fron tières conven tionnelles p o u r  nous 
repousser en tre  n o u s est inconcevable, certa ines trib u s a y a n t été scin
dées en deux o u  tro is  m orceaux  dan s deux o u  tro is  p rov inces d iffé ren 
tes p o u r  faciliter la tâche  adm in istra tive . Q uelle sera leu r situ a tio n  
d an s  un C on g o  fé d é ré ? »  En novem bre  1959, la B a lu b ak a t s’est tra n s 
form ée à  son  to u r  en p a r ti  p o litique , e t s’est rap p ro ch ée  d u  M .N .C .-L ., 
lequel n ’a pas réussi à s’im p lan te r sérieusem ent au  K a ta n g a . À  ce stade  
de l’évo lu tio n  p o litique , ce rap p ro ch em en t ne tra d u isa it pas nécessaire
m en t l’adhésion  des B aluba aux  idées de L u m u m b a  et à son p ro 
g ram m e —  L u m u m b a  ap p u y a it des L ulua et n o n  des B aluba —  et il 
ne se fit pas n o n  plus p a r  a m o u r de l’un ité  d u  pays, m ais p lu tô t en 
ra ison  de l’o p p o sitio n  trib a le  e t de l’hostilité  qui s’in sta lla ien t en tre  
T sh o m b e et Sendw e. L ’a ttach em en t p lus ra iso n n é  au  co n c e p t de l’un ité  
ne v iend ra  q u e  p lus ta rd .

F a lla it-il v o ir d an s  ce tte  trag iq u e  scission, source de ta n t  de m isè
res, la m ain  des E u ro p éen s ? C erta in s  l’o n t p ré ten d u . S’il est in co n tes
tab le  q u ’av an t de lier leu r so rt à T sh o m b e et à  la C o n a k a t, les g ran d es 
sociétés o n t essayé de jo u e r  su r tou s les tab leau x  e t a id è ren t financière
m en t ta n t la B a lu b ak a t que la  C o n a k a t [303], il est to u t  aussi ce rta in  
que  l’ac tio n  po litiq u e  d u  lobby  européen  pesa it lo u rd  d a n s  les événe
m ents. L ’assem blée générale  de l’U co l-K a tan g a  d u  18 o c to b re  1959, 
reco n n u t q u e  « vers la  fin  de l’année  dern ière , n os co n cep tio n s ne ren 
c o n tra ien t p as  l’a p p ro b a tio n  des m asses indigènes. A u  co n tra ire , à 
cette  époque, elles ne voyaien t l’accom plissem ent de leurs revend ica
tions que  dan s le C on g o  un ita ire . P etit à p e tit, a y an t m ieux com pris  
leurs in térê ts, les indigènes de certa ines régions et p a rticu liè rem en t au  
K a tan g a , se so n t ralliés à  une  fo rm ule  d ’a u to n o m ie  rég ionale , les 
diverses régions c o n s titu a n t avec la Belgique, une  féd éra tio n . D ès 1958, 
les délégués de P U co l-K a tan g a  o n t eu  de n o m b reu x  co n tac ts  avec les 
au to rité s  cou tum ières e t les p e rsonna lités africaines les p lus rep ré sen ta 
tives des m asses katangaises. Les co n tac ts  se so n t dérou lés d an s  une 
a tm o sp h ère  de co m p réh en sio n  m utuelle  » [304]. Plus ta rd , ce tte  p ré ten 
due prise  de conscience, p a r  les au to ch to n es , de leu r « p a tr ie  k a ta n - 
gaise » fit cou ler b eau co u p  d ’encre, m ais n ’a  p as  conva incu . P ierre 
D av ister, qu i n ’é ta it ni lum um biste  ni com m uniste , éc rit : « O n  d it à
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É lisabethville  que c ’est spontanément que  les p o p u la tio n s  indigènes se 
ren d iren t com pte  que le K a ta n g a  fo rm ait une en tité  géograph ique , éco
nom ique, e thn ique . A u  risque  d ’ê tre  foud royé  d u  reg ard  p a r  ceux qui, 
très sérieusem ent, m ’o n t avancé cette  thèse, o n  m e p e rm e ttra  de d o u te r 
quelque  peu  de cette  sp o n tan é ité  subite. D isons —  et ta n t pis si on  
n o u s regarde  d ’un  m auvais œil ! —  que, très hab ilem ent, certa ins 
m an œ u v rèren t en coulisses p o u r  a rriv e r à incu lq u er aux  indigènes cette 
n o tio n  d ’une force —  réelle d ’ailleurs —  que p o u rra it fo rm er, un  jo u r, 
un K a tan g a  où  N o irs  et B lancs, conscien ts de la  pu issance économ ique 
de leu r rég ion , au ra ien t une  po litiq u e  co m m u n e  susceptib le  de faire 
bloc e t su r to u t rem p art aux  exigences de K a lin a  e t de la place 
R oyale ». E t en ce qui concerne  la C o n a k a t, « qui fu t le c im en t de cette 
u n io n  ? N o u s  n ’hésitons pas à le d ire : l’E u ro p éen  » [305],

P lus m o d éré  d an s  ses p ro p o s , l’ancien  v ice-gouverneur Schöller 
reco n n a ît lui aussi q u ’il y av a it « des co n tac ts  é tro its  en tre  l’Union 
blanche et la Conakat no ire  ». Il a jo u te  que, « la presse locale a aussi 
jo u é  u n  rô le d an s la naissance  de cet e sp rit n a tio n a lis te  ka tan g a is . T o u t 
au  long  de 1959, Y Essor du Congo a  défen d u  la thèse fédéraliste , tand is  
que  Y Écho du Katanga se lançait, lui, réso lum en t, d an s une cam pagne 
ne ttem en t et v io lem m ent sép ara trice  » [306],

10. Note de M. Stenmans sur les options gouvernementales 
en matière de régionalisme. Appui du vice-gouverneur général Schöller.

Démission de M. Van Hemelrijck 
et son remplacement par M. De Schryver

À p a r t  les d ifficultés ka tanga ises, c ’est d an s  le B as-C ongo que la 
s itu a tio n  devenait s ingu lièrem ent p réo ccu p an te . D an s son  ra p p o rt au  
m in istre  d u  29 ju ille t, le v ice-gouverneur Schöller (fa isan t fonction  du  
go u v ern eu r général C ornelis, en  congé), d écrit l’é ta t d ’esp rit des p o p u 
la tions de ce tte  région où  l’A b a k o  in tensifia it sa cam pagne en faveur 
de la c réa tio n  d ’un  É ta t au to n o m e  d u  K o n g o  cen tra l. « Il est certa in  
que  la réac tio n  psychologique des m ilieux b ak o n g o  p ro v ien t en  g rande 
p a rtie  de la conv ic tion  in tim e que l’un ité  d u  C on g o  sera  fa ta le  à  l’é p a 
nou issem en t de leurs p o p u la tio n s . Ils s’im ag inen t —  e t u n  certa in  
n o m b re  de faits vient c o rro b o re r  ce tte  idée —  q u ’ils se ro n t tra ités  en 
m in o rité  négligeable au  sein de l’ensem ble congo la is et dès lo rs ils agis
sen t dès à présent p o u r  défendre  leu r au to n o m ie , leu r p e rsonnalité  
p ro p re . Ils re je tten t d o n c  n o tre  thèse qui consiste  à co n d u ire  le pays
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vers l’ind ép en d an ce  d an s l’un ité , p arce  q u ’ils estim en t q u 'a u  m o m en t 
de l’ind ép en d an ce  ils se ro n t p ieds e t po ings liés, sans possib ilité  de se 
laisser dégager d u  réseau  d an s  lequel ils se se ro n t laissés c o n 
d u ire  » [307], Les choses se co m p liq u a ien t p a r  le fa it que, désireux  de 
fo rcer les événem ents, J. K asav u b u  venait de conclu re  u n  acco rd  avec 
le P arti So lidaire A fricain , créé en m ai 1960 au  K w ango-K w ilu  sous la 
présidence d ’A n to in e  G izenga. C et acco rd  en tre  l’A b a k o  e t le P .S .A. 
p rév o y ait u n  p lan  d ’accession à l’indépendance  d an s  un  cad re  fédéral. 
« D an s u n  p rem ier tem ps, d evait accéder à l’indép en d an ce  to u te  l’a n 
cienne p rov ince  de L éopoldville , excepté le d is tric t d u  lac L éopo ld  II 
d o n t les d irig ean ts  po litiques ne s’é ta ien t pas p rononcés. Est-il besoin  
de le m en tio n n er, le g o uvernem en t belge rép o n d it à  cette  req u ê te  p a r 
une  fin de n on -recevo ir : C o n go-un i, pays fo rt. Le p lan  d ’u n  C on g o  
fédéral éch o u a  une fois de p lus » [308].

C e p ro p o s  d o it ê tre  nuancé . L a crise d ’a u to rité  d an s  la p rov ince  
de L éopoldville  s’am plifian t, le 24 ao û t, le Secrétaire  d u  G o u v ern em en t 
S tenm ans rédigea une n o te  destinée à éclairer les A u to rité s  su r Le pro
blème de l ’unité et du régionalisme et sur la situation créée par l'attitude  
du Bas-Congo. V enan t d ’u n  fo n c tio n n a ire  re sponsab le  et lucide, ce 
d o cu m en t é ta it im p o rta n t, de n a tu re  à peser su r ce rta ines o p tio n s  de 
la po litique  gouvernem enta le . C erta in s  de ses passages so n t éc la iran ts  
et m ériten t d ’être  rep ro d u its  in extenso.

L’intérêt supérieur du Congo — écrivait M. Stenmans — commande
rait certainement qu’il devienne un État unitaire décentralisé. C’est en 
effet, un pays sous-développé et les problèmes qu’il aura à résoudre pour 
atteindre le niveau des pays modernes seront d’une telle ampleur et d’une 
telle complexité que plus sa cohésion politique, économique et sociale sera 
grande, plus grandes seront ses chances de réussite. Si cependant le 
ciment qui unit les différentes régions du pays n’est pas suffisamment 
solide pour permettre cette solution, le Congo devra bien adopter la 
forme fédérale.

C’est à cet ensemble de considérations que se rattache la position offi
ciellement adoptée par la Belgique jusqu’à présent. Elle a promis de con
duire le Congo jusqu’au point où il serait un État unitaire décentralisé 
capable de se gouverner, ajoutant qu’il lui appartient ensuite de décider, 
par ses institutions démocratiques, s’il s’en tiendrait à cette structure ou 
s’il adopterait une structure fédérale [309].

L ’a u te u r de la  N o te  rap p e la  que  :

... la Belgique a donné aux multiples peuplades vivant au Congo une 
administration unitaire. Celle-ci fut, jusqu’il y a peu, strictement centrali
sée. Depuis quelques années, un désir de décentralisation s’est manifesté
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dans les différentes régions du Congo : cette décentralisation, très lente
ment amorcée avec la mise en place des villes et des communes, doit se 
poursuivre rapidement au niveau des provinces et des territoires qui les 
composent, mais il faudra plusieurs mois avant qu’elle se traduise à suffi
sance dans la législation.

Or, voici qu’un facteur fondamental nouveau se présente. Le Congo 
quittant le domaine de la pure administration, est entré dans la phase 
politique de son évolution et l’accélération de celle-ci est réclamée avec 
insistance par les éléments évolués de la population. Ce n’est plus une 
rénovation de la vie administrative du pays qui est demandée, mais la 
mise en place rapide, sinon immédiate, d’institutions étatiques complètes 
jusqu’au sommet. Dès lors, la question se pose aujourd’hui de savoir s’il 
faut faire du Congo un État unitaire décentralisé ou s’il faut lui conférer 
la structure politique d’un État fédéral.

E t quelles é ta ien t en ce tte  m atière , d ’après M . S tenm ans, les a sp i
ra tio n s po litiques des d ifféren tes rég ions d u  C on g o  ?

Les populations des provinces les moins évoluées — Équateur, Pro
vince Orientale, Kasai — se prononcent en faveur de l’État unitaire 
décentralisé, car elles y voient la meilleure garantie de continuer à partici
per aux avantages d’un ensemble politico-économique comprenant les 
provinces plus riches (Katanga), ou mieux situées (le Bas-Congo, avec 
son accès à la mer). Les milieux européens du Kivu — les autres ne se 
manifestent guère encore sur ce point — cultivent un séparatisme de 
salon, assez déraisonnable si l’on songe à l’actuelle pauvreté économique 
de la province.

E t le K a tan g a  ? C ette  p rovince,

... sous l’impulsion de sa population européenne, fait preuve depuis 
toujours d’un vif particularisme. La province est très riche et peu peuplée, 
si bien qu’elle redoute qu’une structure unitaire lui vaille plus de sacrifices 
que d’avantages : elle ne veut pas définitivement rester, comme elle a le 
sentiment de l’être depuis longtemps, la province des régions pauvres du 
Congo. Les esprits les plus avancés caressent périodiquement le rêve d’un 
séparatisme, mais dans l'ensemble une structure fédérale serait considérée 
comme une garantie suffisante.

E t le B as-C ongo ?

Le Bas-Congo, enfin, a la position la plus tranchée. Politiquement 
plus évolué que les autres populations du Congo, le peuple Bakongo a 
une conscience très aiguë de sa personnalité : les autres habitants du 
Congo sont considérés par lui avec un grand mépris, et il parle pour les 
désigner des « gens du haut », un peu comme les Grecs parlaient des bar- 
baros. Tous les Bakongo, sans exception, craignent d’être étouffés dans 
un régime centralisé : aussi aspirent-ils à une grande autonomie régionale. 
Les modérés se satisferaient peut-être d’un État unitaire décentralisé à
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l’extrême : il est cependant vraisemblable qu’une structure fédérale ren
contrerait mieux leurs aspirations. Quant aux extrémistes, ils veulent l’in
dépendance immédiate du Bas-Congo, quitte à conclure ensuite des 
accords avec le gouvernement qui régira le reste du pays. On est sans 
doute le plus près de la vérité en disant qu’ils veulent se séparer du Congo 
puis se réintégrer dans celui-ci par la voie confédérative ».

Il res ta it à  signaler

... qu’en différents endroits du Congo, certains grands chefs coutu
miers manifestent leurs préférences pour ce qu’ils appellent une structure 
fédérale. Mais il est certain qu’ils n’ont pas une claire compréhension de 
ce que représente le fédéralisme : il semble qu'il s’agisse plutôt chez eux 
d’une attitude instinctive qui leur est dictée par le souci de profiter de la 
restructuration du pays pour essayer de reconstituer leurs anciennes pos
sessions.

A près cette  analyse de la situ a tio n , M . S tenm ans suggéra des 
m esures concrètes. Il é ta it d ’avis que

... les représentants de l’administration devraient pouvoir aller, si cette 
concession est indispensable pour éviter une sécession, jusqu’à promettre 
aux Bakongo de proposer aux assemblées nouvelles du Congo une orga
nisation du type fédéral. Mieux vaut en effet faire du Congo en État fédé
ral complet qu’un État unitaire dangereusement amputé. Mais là se 
trouve la limite des concessions admissibles. Il ne peut être question d’ad
mettre que le Bas-Congo s’institue en État séparé même si ses porte- 
parole manifestent le désir formel de conclure ultérieurement des accords 
avec le reste du Congo. En effet :

1) Une telle décision n’appartient pas à la Belgique, surtout alors que 
le Congo s’achemine, avec l’accord de principe de la Belgique, vers la 
constitution d’un État autonome ;

2) Elle appartient d’autant moins à la Belgique que la sécession du 
Bas-Congo :

— serait gravement préjudiciable aux intérêts du reste du Congo ;
— risquerait de provoquer, par une série d’événements en chaîne et 

notamment par la sécession du Katanga, la dislocation rapide du 
pays;
et enfin, ferait en tout cas perdre à la Belgique l'amitié que les 
populations les moins évoluées du Congo continuent actuellement 
de lui porter.

P o u r év iter ces av a ta rs , l’a u te u r  de la n o te  e stim ait q u ’il fa u d ra it 
« p ren d re  les d evan ts et d o te r  sans re ta rd  le C o n g o  d ’un  app are il po li
tiq u e  com p le t ».

C e d o cu m en t, on  le vo it, é ta it im p o rta n t, il é ta it co u rag eu x  et 
d écrivait la s itu a tio n  avec b eau co u p  de lucidité . C erta in es  de ses
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réflexions m ériten t cep en d an t d ’ê tre  nuancées : l’écueil fo n d am en ta l 
des so lu tions (m érito irem ent) p roposées résidait... d an s  leu r fo rm u la 
tio n  tard ive . O n n ’im provise  pas une p o litique  d ’op tio n s v itales, et on 
ne change p as  d ’atte lage  au  m ilieu d u  gué. P o u r av o ir quelque  chance 
de réussite  —  p o u r  assu rer aux  Belges une  m eilleure présence dan s un  
C on g o  in d ép en d an t —  la d o c trin e  fédéraliste  a u ra it d û  ê tre  avancée 
p a r  le gouvernem en t b ien  p lus tô t, au  d é b u t des années 50, u n  certa in  
laps de tem ps é tan t ind ispensab le  p o u r  ra llier à ce choix  e t les cercles 
p o litiques congolais en voie de fo rm atio n , et l’o p in io n  in te rn a tio n a le  
fo rt v ig ilante, laquelle, en l’absence d ’un tel travail p rép a ra to ire , ne 
co m p ren d ra it pas des rev irem ents u ltérieu rs et y v e rra it une  ruse. 
T h éo riq u em en t possible, un  tel p la idoyer fédéraliste é ta it cep en d an t 
difficilem ent concevable, lo rsq u ’on  songe q u ’en  1955 —  année  de la 
trio m p h a le  visite royale  au  C o n g o  —  le c lim at é ta it à l’euphorie , et 
p o u rq u o i ne p as le dire, à  l’insouciance : qu i s’im ag ina it a lo rs  en  Belgi
que  officielle q u ’il fa u d ra it q u itte r  ce pays déjà  d an s  c inq  ans ? P e r
sonne. C om m e au  tem ps de L éo p o ld  II, lo rsq u ’il s’ag issait d ’activer le 
p rocessus de la  co lo n isa tion , la  classe po litiq u e  belge se m o n tra  peu  
p réparée  à faire v a lab lem en t face au  processus de la déco lon isa tion , 
avec ce tte  d ifférence que  le con tex te  in te rn a tio n a l pesa it en 1960 bien  
p lus lo u rd em en t q u ’en 1885 et q u ’il y ava it m a in ten an t peu d ’a lte rn a ti
ves possibles.

E n  second lieu, ce tte  conversion  ta rd ive  à u n  certa in  fédéralism e 
p résen ta it l’inconvén ien t de se h eu rte r  à  l’im m atu rité  po litiq u e  de ses 
destin a ta ires  africains, lesquels avaien t, à  v rai dire, des idées fo rt 
im précises et co n trad ic to ires  d u  fédéralism e : ch acu n  y v oya it ce q u ’il 
av a it envie d ’y voir. L a s itu a tio n  au  K a tan g a  é ta it p lus explosive que 
ne la issait en trev o ir le Secrétaire d u  G o u v ern em en t, e t l’a ttitu d e  su p p o 
sée des chefs cou tum iers p rê ta it à d iscussion , et d ’ailleurs, com m e on  
le verra  à  la T ab le  ro n d e , p lusieurs d ’en tre  eux se p ro n o n c e ro n t p o u r  
un  C on g o  un ita ire . C ela signifie q u ’é ta n t d o n n é  l’im m atu rité  po litique  
des d irigean ts e t l’im m ense décalage qui les sép ara ien t des m asses ru ra 
les, les so lu tions « fédéralistes » n ’é ta ien t viables q u ’à la co n d itio n  sine 
qua non q u ’après l’indépendance, l’ad m in is tra tio n  belge reste su r p lace 
et, s’acco m m o d an t de la nouvelle s itu a tio n  p o litique , co n tin u e  à faire 
son travail com m e p a r  le passé. O n a u ra it bien  vou lu  q u ’il en soit ainsi, 
m ais les événem ents de ju ille t 1960 o n t vite d ém o n tré  que  cela n ’é ta it 
pas possib le. Q u a n t aux  d irigean ts, il est rap id em en t a p p a ru  q u ’ils 
m a n q u a ien t de n o tio n s de base p o u r  fa ire  fo n c tio n n er les rouages d u
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systèm e : les séna teu rs ne se ro n t p as  à  la  h a u te u r  de leu r tâch e  e t le 
S énat fa illira  c ruellem ent à  sa  m ission  [310],

Q uo i q u ’il en  soit, c ’est en  s’in sp iran t de ce d o cu m en t que, le 
26 ao û t, M . Schöller ad ressa  un  ra p p o r t à M . V an H em elrijck , qui 
d ira  p lu s  ta rd  M . Sp inoy  —  fu t « un  co u p  de to n n e rre  » p o u r  le g o u 
v ernem en t [311], « L e  M oyen et le B as-C ongo, écrivait M . Schöller, 
so n t des régions v itales d u  C ongo . O n  y est en période  p ré-révo lu tion - 
na ire . O n n ’en est pas encore  au  stade  d u  te rro rism e, m ais je  suis co n 
vaincu  q u ’on  en est très près. L a  reconnaissance  d u  p rincipe de l’É ta t 
fédéral peu t ê tre  le seul m oyen d ’éch ap p er à  ce stade. J ’estim e dès lors 
p o u v o ir  m e rallier sans réserve à  la  p ro p o sitio n  de M . S tenm ans. Il 
fau d ra , bien en ten d u , m ettre  to u t en œ uvre p o u r  a b o u tir  à un p o u v o ir 
fédéral fo rt. Il fa u d ra  aussi dès l’o p tio n  p o u r  ce systèm e assu rer des 
g aran ties  sérieuses aux  m inorités. Je  pense n o tam m en t à la très im p o r
ta n te  m in o rité  K asai au  K a ta n g a  (env iron  30 %  de la p o p u la tio n  et 
50 %  d an s certa in s cen tres). C e tte  frac tio n  red o u te  n o n  sans ra iso n  un  
régim e fédéraliste  d an s  lequel les « K a tan g a is  au th en tiq u es  » o n t m a in 
tes fois exprim é leur in ten tio n  de les tra ite r  en é trangers. L ’oppositio n  
v iend ra  de ces m ino rités im p o rtan te s  d u  K a ta n g a  e t de la p rovince de 
L éopoldville , p lus que  des p rov inces qu i, d an s  la no te  com m entée, son t 
appelées à to rt, je  pense, les m oins évoluées » [312]. Le 29 ao û t, le ch ef 
de cab in e t du  m in istre , M . W illaert a  ré p o n d u  q u ’il y ava it to u jo u rs  
lieu de s’en ten ir à la D éc la ra tio n  g ouvernem en ta le  du  13 janv ie r, m ais 
« avec les p o u vo irs  p rov inc iaux  plus réels et b eau co u p  plus g ran d s  ».

Peu de tem ps après, le 2 sep tem bre , le v ice-gouverneur général 
Schöller ad ressa it à M . V an H em elrijck  un  télex d an s  lequel, to u t en 
co n firm an t son « acco rd  su r la nécessité de m a in ten ir le C ongo  uni 
avec un p o u v o ir cen tra l fo r t », il a jo u ta it que « ceci n ’est nu llem ent 
exclu p a r  s tru c tu re  fédérale  ». « C ette  stru c tu re , d isa it le télex, est la 
seule chance qui n o u s reste d ’o b ten ir  l’adhésion  à n os p ro je ts  d u  Bas- 
C ongo . P a r  ailleurs, ce tte  fo rm ule  p résen tée com m e m esure  de g ran d e  
d écen tra lisa tio n , p o u rra it sans d o u te  ê tre  acceptée p a r  les au tres  p ro 
vinces. Le systèm e É ta t u n ita ire  avec év o lu tio n  différenciée selon les 
p rovinces nous p a ra ît im possible, ca r, sous pressions p o litiques très 
fo rtes, to u tes  les p rovinces se ro n t obligées de s’aligner su r les p rovinces 
p lus évoluées ; ceci se tra d u ira it p a r  des décisions successives a rrach ées 
a u  p o u v o ir  cen tra l ». M . Schöller a jo u ta it que  le Secrétaire  du  G o u v e r
nem en t S tenm ans p a rta g e a it en tiè rem en t son  avis. « Si je  fais ces p ro 
positio n s, c ’est essen tie llem ent p arce  que  je  suis convaincu  que nous 
sauvegarderons ainsi au  m ax im um  la chance  de créer la co m m u n au té
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p o litique  Belgique - C on g o  et que  sinon  n o u s risquons d ’ê tre  en tra înés, 
d an s diverses régions, à des épreuves de force qu i co m p ro m ettra ien t 
défin itivem ent ces chances » [313],

Le co m m en ta teu r du  C R IS P  tro u v a it ce tex te  clair. « L ’o p tio n  en 
faveu r d u  fédéralism e est fa ite  su r base d ’une  c o n s ta ta tio n  et d ’une  
analyse de situ a tio n  et n o n  en  fo nc tion  d ’u n  p rincipe  o u  d ’u n  vœ u. A u 
co n tra ire , le v ice-gouverneur ne sous-estim e pas les dangers d u  fédéra
lism e (risque de vo ir éc la ter les fron tières provinciales actuelles et 
d ’ê tre  en tra în é  d ans un  rég ionalism e sans lim ites) e t estim e m êm e que 
la fo rm ule  de l’É ta t u n ita ire  décen tralisé  est la  m eilleure p o u r  le 
C ongo . M ais le M oyen et le B as-C ongo so n t des rég ions v itales du  
C on g o  e t la  s itu a tio n  est à  ce p o in t d é tério rée  que  le fédéralism e est 
peu t-ê tre  le seul m oyen d ’échapper à ce tte  phase de révo lu tion  » [314], 

C ’est à  ce m om en t, c rucial p o u r  l’évo lu tion  po litiq u e  d u  C ongo, 
q ue  su rv in t la  dém ission de M . V an  H em elrijck . Il fa u t d ire q u ’à  p a r t 
les d ifficultés rencon trées au  C on g o  (su rto u t) chez les co lons et au  sein 
de l’ad m in is tra tio n  co loniale , le m in istre  fu t am ené à a ffro n te r  une  
o p p o sitio n  g ran d issan te  en  Belgique. A insi, dan s un  d iscou rs p ro n o n cé  
fin a ô u t a u  L ions e t ensu ite  au  R o ta ry , le sén a teu r (libéral) H o u g ard y  
c ritiq u a  la  p o litique  gouvernem enta le , d isan t que  « le peuple  congolais 
d an s  son  ensem ble, ne veu t pas d ’un  G o u v ern em en t cen tra l siégeant à 
L éopoldville  et com posé, dès m a in ten an t, u n iq u em en t de C ongolais. 
Les h a b ita n ts  des provinces veu len t la m ise en v igueur de cette  large 
d écen tra lisa tio n  p rom ise p a r  la  d éc la ra tio n  d u  13 janv ie r. Si certa ins 
so u h a iten t en  m êm e tem ps la fo rm a tio n  de gouvernem ents prov inciaux  
com posés d ’au to ch to n es, tou s a ffirm en t que, p e n d an t quelque tem ps, 
ces gouvernem ents p rov inc iaux  do iven t ê tre  coiffés p a r  l’a u to rité  belge. 
C a r  ils re d o u te n t q u ’u n  G o u v ern em en t congo lais, à L éopoldville , ne 
leu r im pose une  in su p p o rtab le  ty ran n ie  » [315], C es p ro p o s  p résa 
geaien t le sou tien  que  le P a rti L ibéral a p p o rte ra it  p lus ta rd  à M oïse 
T sh o m b e lo rs d u  déclenchem ent de la sécession...

C hose  p lus grave, c ’est au  sein m êm e de l’équ ipe gouvernem enta le  
que  M . V an  H em elrijck  ren co n tra  les p lus g ran d es difficultés. Le p ro 
blèm e de la rép a rtitio n  des a ttr ib u tio n s  en tre  le p o u v o ir cen tra l e t les 
provinces y était-il p o u r  quelque  chose ? C ’est possib le, m ais il sem ble
ra it que la  divergence p rincipale  p o r tâ t  su r le processus m êm e de l’in 
dépendance, p lus précisém ent su r la m ise en p lace d ’o rganes législatifs 
et exécutifs do tés  de com pétences réelles ainsi que  la fixation  d u  tim ing 
de l’indépendance. Selon G .-H . D u m o n t, le m in istre  a u ra it fa it « sien
nes les conclusions d ’u n  ra p p o r t que lui av a it adressé , le 14 a o û t 1959,
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M. A. Schöller qui fa isa it fo nc tion  de g o u v ern eu r général et c roya it 
u rg en t de com pléter, vo ire  de rem ettre  en cause certa in s  aspects de la 
d éc la ra tio n  g ouvernem en ta le  d u  13 jan v ie r  » [316]. O r, aux  conseils de 
cab in e t des 26 et 28 ao û t, M . W igny « c r it iq u a  vivem ent les ra p p o rts  
Schöller et s’o p p o sa  à  la  m ise en p lace rap p ro ch ée  d ’o rganes législatifs 
e t exécutifs cen trau x  au  C o n g o  » [317] ; il fu t ap p ro u v é  p a r M M . L ilar 
et de V leeschauw er. M M . L efebvre, Servais et M o u reau x  p la id èren t 
p o u r  une plus g ran d e  au to n o m ie  p rov inciale , et le m in istre  d ’É ta t De 
Schryver « c ro y a it encore  q u ’il suffisait de s’en ten ir à la D éc la ra tio n  
d u  13 jan v ie r, de d écen tra liser très fo rtem en t et de créer un E xécu tif 
p résidé p a r le G o u v e rn eu r G én éra l » [318], C ’est d an s  ces co n d itio n s 
que, le 29 ao û t, « en g ran d  m ystère  », le com te  H aro ld  d ’A sp rem o n t- 
L ynden , ch ef de cab in e t ad jo in t de M . E yskens et neveu d u  G ra n d  
M aréchal de la C o u r, fu t envoyé à L éopoldville , « p ra tiq u em en t p o u r  
co n trô le r  les in te rp ré ta tio n s  de M . V an H em elrijck  », qui ne fu t pas 
prévenu  [319], Le ra p p o r t q u ’il ad ressa , le 30 ao û t, co n firm a les g ra n 
des lignes développées p a r  M . Schöller, e t en ce qui concerne  les s tru c 
tu res du  fu tu r É ta t congolais, il précisa :

Toute solution fondée sur la notion d’un État unitaire, même décen
tralisé au maximum, se heurte à une irréductible opposition de tous les 
Bakongo, qui sont convaincus que cette formule aura pour effet de les 
étouffer en les plaçant sous la domination des « étrangers » que consti
tuent pour eux les autres Congolais.

Dans la plupart des autres partis, d’autre part, l’idée du fédéralisme 
semble progresser et paraît avoir des chances d’être acceptée moyennant 
une préparation psychologique suffisante.

Il paraît donc nécessaire d’admettre une structure fédérale mais en 
insistant sur l’unité du pays.

Cette formule acceptable pour la quasi-totalité des Congolais ne ral
liera évidemment pas les plus extrémistes parmi les dirigeants de l’Abako. 
Mais elle sera vraisemblablement admise par de nombreux Bakongo plus 
modérés, et, moyennant une propagande adéquate, favorisera ainsi une 
scission parmi les Bakongo [320].

E n  ce qui concerne  la ré p a rtitio n  des p o u v o irs , M . d ’A sprem o n t- 
L ynden  pensait que deux  fo rm ules é ta ien t possib les :

D’une part, l’octroi de la plénitude de compétence au gouverne
ment central, à l’exception des matières dont une loi-cadre attribue com
pétence aux provinces ;

— D’autre part, octroi de la plénitude de compétence aux provinces, 
à l’exception des matières limitativement énumérées comme étant réser
vées au pouvoir central.

Cette seconde formule semble la seule susceptible d’avoir des chances 
d’aboutir (Ibid.).
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Le m in istre  V an H em elrijck  n ’ap p réc ia  pas le p rocédé [321], 
T iraillé  de to u s les cô tés e t découragé  p a r  les h eu rts  qui se son t co n fir
m és au  conseil de cab ine t d u  2 sep tem bre, il p résen ta  le lendem ain  sa 
dém ission ; il ne sem ble pas que  ce so ien t les op p o sitio n s q u a n t aux 
o p tio n s un ion iste  ou  fédéraliste , qui a ien t m otivé cette  décision. Il fu t 
rem placé, le 4, p a r  M . D e Schryver, lequel, co n tra irem en t à ce que  cer
ta in s a tte n d a ie n t de lui et « à  la g ran d e  su rprise  d u  P .S .C . » [322], accé
léra le p rocessus de l’in dépendance, sans b eau co u p  dévier de la ligne 
tracée p a r  son  prédécesseur. Le n o u v eau  m in istre  « s’engageait en  fait 
dan s une  p o litique  qui av a it va lu  à M . V an  H em elrijck , une  sem aine 
p lus tô t, l’o p p o sitio n  de la m a jo rité  de ses collègues » [323], e t il eu t le 
m érite  « d ’av o ir su rm on té , sans éclat m ais avec ne tte té , l’o p p o sitio n  de 
quelques m in istres qui p a ra issa ien t rêver à  o n  ne sa it quelle  po litique  
de g ran d eu r... » [324], N éan m o in s, certa in s é lém ents n ouveaux  e t cer
ta ines lignes-forces nouvelles v o n t a p p a ra ître  :

—  L a p o litique  de M . D e Schryver q u itte ra  le te rra in  d ’in ten tions, 
d evra  ê tre  p lus concrète , p lus in stitu tionnalisée . D ’o ù  les difficultés 
cro issan tes de concilier les exigences co n trad ic to ires , d ’où  aussi la  m ise 
en place de certa ines in s titu tio n s  hybrides.

Elle tiend ra  d av an tag e  com pte  des d esid era ta  des C ongolais, 
q u ’o n  s’e ffo rcera  d ’accom m oder avec les in térê ts  belges.

V o u lan t aller vite, elle fera une  large p a r t  à l’im p ro v isa tion , et 
se fian t au  ju rid ism e, m e ttra  en place des stru c tu res  d o n t certa ines 
s’av é re ro n t n o n  viables.

Elle a d m e ttra  une  certa ine  d écen tra lisa tio n  et u n  ce rta in  fédéra
lisme, m ais d an s  la m esure o ù  ils ne sem blaien t pas m ettre  en cause 
l’un ité  du  pays.

S’inclin an t d ev an t certa ines exigences extrém istes, elle accélé
re ra  le p rocessus de l’indépendance, se fa isan t à  l’idée que si la souve
raineté  p assera  dans de nouvelles m ains, les nouveaux  titu la ires ne 
se ro n t év idem m ent pas à  m êm e de p o u rv o ir  to u t de suite  à tou tes  les 
tâches, qui c o n tin u e ro n t d ’être  assum ées p a r  des Belges [325].

E nfin , le gouvernem ent veillera à rem ettre  aux  C ongo la is un 
C on g o  te rrito ria lem en t in tac t, e t à la veille de la passa tio n  des p o u 
voirs, ag ira  ferm em ent co n tre  les ten ta tives sécessionnistes au  K a tanga .

D ès le 4 sep tem bre, M . D e Schryver a déclaré  que  « le C on g o  sera 
d o té  à p a r tir  de m ars 1960 d ’in s titu tio n s  p rovinciales jo u issa n t d ’une  
large au to n o m ie  », et peu  après, en o c to b re , il co n firm a que les C o n 
seils de prov ince  a u ra ie n t des p o u vo irs  p ro p res  e t d isp o sera ien t d ’un



116 AUX ORIGINES

budget. Il n ’em pêche que ce tte  au to n o m ie  se s itu a it « d an s  u n  cad re  
congo lais un ita ire , exc lu an t le fédéralism e. S u r ce p o in t, M . D e Schry- 
ver n ’a p o in t suivi les suggestions Schöller qui reco m m an d a ien t de p ro 
p o ser aux  C onseils de p rov ince  l’o p tio n  fédéraliste , e t m oins enco re  les 
exigences de l’A b a k o  te n d a n t à ériger les p rovinces (ou  au  m oins, une) 
en É ta t, qu itte  à  chercher u lté rieu rem en t la  voie de la co n féd éra tio n  à 
l’échelon du  C o n g o  » [326]. Il fau t n o te r  q u ’à ce m om en t, K alonji 
venait de se p ro n o n ce r p o u r  l’é rec tion  d ’une R ép ub lique  d u  K asai, 
d ’au tre s  revend ica tions sépara tis tes se m an ifestè ren t au  K ivu , e t il est 
d o n c  no rm al que « du  cô té  belge, o n  n ’ad m it p as  l’hypo thèse  fédérale 
en sep tem bre-oc tob re , m ais on  chercha  une so lu tio n  d an s la voie d ’une 
décen tra lisa tio n  et d ’une a u to n o m ie  prov incia le  p lus larges » [327]. 
D an s son m essage rad iod iffu sé  au  C on g o  le 16 o c to b re  1959, le m in is
tre  D e Schryver p a rla  de la « n a tio n  congolaise  », e t fit appel à 
« l’a m o u r des C ongo la is  p o u r  leur p a trie  ». Il s’ag it, d it le m in istre , 
d ’édifier un  C on g o  m o d ern e  a u  visage n o u v eau  : « il fa u d ra  des 
ap p o rts  de to u tes les tr ib u s et de to u tes  les races p o u r  que  le C on g o  
so it fo rt e t g ran d  ».

D an s sa conférence de presse d u  18 o c to b re , le m in istre  précisa  
que, « bien que  le G o u v ern em en t belge u n an im e a it des vues assez p ré 
cises su r l’évo lu tion  po litiq u e  d u  C o n g o , il n ’en tre  cep en d an t pas dan s 
les in ten tio n s de la Belgique d ’im poser des fo rm ules to u te s  fa ites... La 
Belgique désire que  la réa lisa tio n  de l’ind ép en d an ce  d u  C on g o  se fasse 
p a r  des voies acceptées p a r  l'im m ense m ajo rité  des h a b ita n ts  » [328], 
O r, le C ongrès d u  M .N .C ., ten u  en o c to b re  1959 à Stanleyville, a lla it 
se p ro n o n ce r « en  faveu r d ’u n  g o u vernem en t u n ita ire , avec une large 
décen tra lisa tio n  adm in is tra tiv e , ce tte  fo rm ule  é ta n t la seule cap ab le  de 
préserver l’unité  po litiq u e  et économ ique  d u  C o n g o  ». E n  sa q u a lité  de 
« co n se ille r  techn ique  d u  M .N .C . », M . N e n d a k a  exp liqua que  son 
p a rti v o u d ra it év iter le déclenchem ent de conflits  san g lan ts  au  C ongo . 
« À la question  de savo ir co m m en t le M .N .C . env isagera it l’évo lu tion  
de la s itu a tio n  en cas de refus de l’A b ak o  de souscrire  à la thèse d u  
M .N .C . qui rejette  le fédéralism e, M . N e n d a k a  a rép o n d u  que la q ues
tion  sera it soum ise aux  p o p u la tio n s  p a r  voie de référendum . « Si la 
m ajo rité , com m e n o u s n o u s y a tten d o n s , se p ro n o n ce  p o u r  l’un ité , les 
B akongo  d ev ro n t se p lier », a-t-il d it. « C ’est la  voie d ém o cra tiq u e  n o r
m ale. Il en sera  de m êm e p o u r  certa in s  sép ara tis tes  k a tan g a is  » [329], 
Le C ongrès re je ta  le systèm e b icam éral p récon isé  p a r  le gouvernem en t 
belge, et o p ta  p o u r  une C h am b re  u n iq u e  ; il se p ro n o n ç a  égalem ent
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p o u r  « la  suppression  de la  chefferie et de l’ancienne s tru c tu re  adm in is
tra tive  relatives aux  c irconscrip tions indigènes ».

A u m êm e titre  que  son prédécesseur, le n o u v eau  m in istre  resta it 
ferm em ent convaincu  que seule une p o litique  un ion iste  co rresp o n d a it 
aux  véritab les in térê ts d u  C ongo , e t q u ’il n ’y av a it pas lieu de céder 
d ev an t les exigences de l’au to n o m ism e  trib a l qui se fa isait de p lus en 
plus v iru len t. L ’ad m in is tra teu r en ch e f de la  Sûreté  signala it que, « cer
ta ines rég ions resten t m enacées p a r  des tro u b les , d us en  o rd re  p rincipal 
au  triba lism e qui pose des p rob lèm es aux  te rrito riau x . Les o p p o sitions 
en tre  e thn ies p ro v o q u en t p lus de d ifficultés q u ’une rébellion  
ouverte  » [330]. A ussi, d an s l’appel q u ’il lança  le 4 novem bre  1959 à la 
C h am b re  des R ep résen tan ts , le m in istre  D e Schryver sollicita-t-il son 
appu i afin  q u ’il se sente

« revêtu de l’autorité nécessaire pour dire, à ces grandes peuplades qui 
restent parfois dans la réserve : « De grâce, coopérez à cette œuvre com
mune ; ce doit être l’œuvre de toutes les races, de toutes les tribus ». La 
première chose que nous avons apportée au Congo, dès l’arrivée des pre
miers pionniers de Léopold II, c’est la conscience donnée à ces popula
tions, qu’il y avait autre chose que les limites étroites de leurs territoires. 
La nation congolaise a été forgée essentiellement par le génie de Léo
pold II et, évidemment, par l’appui des populations du Congo. Mais il 
faut maintenant que cette œuvre s’accomplisse. Léopold II avait rêvé de 
ce grand État noir... Mais, dans cet État indépendant, il faut que s’étei- 
gnent les luttes tribales. Elles ne peuvent continuer. Ce n’est pas par l’iso
lement qu’on pourra former la nation congolaise, mais par un apport de 
tous. Ici, je fais un appel particulier aux jeunes et je suis heureux d’avoir 
reçu des témoignages, venus tant de l’intérieur que de Léopoldville, de 
jeunes qui disaient indirectement au Ministre : Nous vous avons compris ; 
nous vous suivons. Dieu veuille que les anciens vous comprennent aussi. 
Nous savons que l’avenir n’est pas dans une conception territoriale limi
tée. Au moment où la Belgique a abandonné une partie de son indépen
dance pour entrer dans un organisme européen, comment pourrions-nous 
nous diviser au Congo en entités tribales qui deviendraient des entités 
politiques ? » [331].

P ersonne  à la C h am b re  des R ep résen tan ts  n ’a con testé  ce passage 
d u  d iscou rs m inistériel : ce q u ’il d isa it é ta it d igne, é ta it h o nnê te . In te r
v en an t à  son  to u r, M . C o lla rd  (P .S .B .) em ploya à  p lusieurs reprises 
l’expression  « peuple congo la is  », au q u e l il d it l’am itié  de son  parti.

C ette  ligne po litique  d evait ê tre  tra d u ite  d an s les faits, et bien 
en ten d u , il fa lla it s’a tte n d re  à des résistances. Soucieux d u  d ialogue 
avec les d irigean ts congo lais su r les voies qui d ev ra ien t co n d u ire  vers 
l’indépendance, fin novem bre  - d éb u t décem bre, le m in istre  s’est ren d u
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au  C o n g o  et il y ren co n tra  des rep résen tan ts  de to u te s  les tendances 
po litiques. Les co n su lta tio n s  q u ’il a  eues à É lisabethville  [332] n ’o n t 
pas m odifié  sensib lem ent sa ligne de condu ite . « Sans d o u te , écriva it le 
co m m en ta teu r du  C R IS P , la large au to n o m ie  prov incia le  p o u rra it-e lle  
s’é la rg ir encore p o u r  re jo indre , su r l’essentiel, celle d ’un  É ta t fédéré, 
m ais au cu n  p ro je t d an s  ce sens n ’a  été rep ris  p a r  le m in istre  qui 
red o u te  la force cen trifuge  d u  fédéralism e congo la is  » [333], M ais 
M . D e Schryver sava it q u e  la po litique  est l’a r t  d u  possib le. Le
2 décem bre, il reçu t en aud ience les rep résen tan ts  de l’U n io n  k a tan - 
gaise qui lui firen t en trev o ir la m enace de la sécession ; l’U n io n  k a tan - 
gaise o rg an isa  une so rte  de référendum , d e m a n d a n t aux  h a b ita n ts  de 
la p rov ince  de se p ro n o n ce r su r l’o p p o rtu n ité  de p ro c lam er l’in d ép en 
dance , au  cas où  les au to rité s  gouvernem en ta les persis te ra ien t d an s  le 
refus du  fédéralism e [334]. L'Écho du Katanga, naguère  opp o sé  aux 
revend ica tions sécessionnistes, s’engageait à fond  d an s  la b a ta ille  : « Le 
K a tan g a , écrivait ce jo u rn a l, est déso rm ais réso lu  à  a ller de l’a v a n t 
p o u r  devenir une en tité  ind ép en d an te . Il ne p e rm e ttra  à p erso n n e  d ’en 
trav e r sa m arche  vers le p rog rès q u ’il juge  ind ispensab le  : l’in s ta u ra tio n  
d ’un  K a tan g a  in d ép en d an t, libre et dém ocra tique . Il é tab lira  avec les 
pays voisins et la Belgique des re la tio n s d ’am itié , de c o llab o ra tio n  sin
cère, t ra ita n t avec to u s et ch acu n  en égal. D ès a u jo u rd ’hu i, il re je tte  
l’o ligarch ie  b u reau c ra tiq u e  de L éopoldville  qu i, depu is des d izaines 
d ’années, freine son essor e t en tend  p ren d re  to u tes  les décisions qui le 
co n cern en t seul. Q ue m in istres e t gouvernem en t fassen t ce q u ’ils veu
len t, il n ’ab d iq u e ra  pas, lui » [335], D ev an t ce tte  in tran sig ean ce  verbale , 
le m in istre  D e Schryver a u ra it fini p a r  accep ter u n  certa in  fédéralism e, 
« p o u rv u  que  cela ne signifie pas un obstac le  à  l’un ité  co n g o 
laise » [336],

En ag issan t ainsi, M . D e Schryver n ’av a it pas en  vue u n e  réo rien 
ta tio n  plus o u  m oins sensible de la po litique  gouvernem en ta le  p o u rsu i
vie ju s q u ’ici : il ne s’ag issa it que  de sa  m ise en  s tru c tu re . Le tem p s est 
venu p o u r  passer d ’énoncés de principes à l’o rg an isa tio n  concrè te  de 
nouvelles in stitu tio n s, e t n a tu re llem en t, cela im p liq u a it des co rrec tifs  : 
le m in istre  le fit en accep tan t l’in tro d u c tio n  d an s  le p ro je t de certa in s 
élém ents d u  fédéralism e, sans le nom m er. U n  tel « fédéralism e » tra d u i
sait, en  fait, d a n s  une fo rm e plus nuancée, les vues u n ita ris te s  d u  g o u 
vernem ent, lequel n ’é ta it pas p rê t à céder su r l’essentiel. C e tte  a ttitu d e  
a  p révalu . Le M .N .C .-L . bien  q u ’opposé  aux  au to rité s  belges su r  pas 
m al de p o in ts , d é fen d ra  su r ce ch ap itre  de l’un ité  d u  C o n g o , à peu  près 
les m êm es p o sitions que  Bruxelles : il a d m e ttra  une  ce rta in e  d écen tra li
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sa tion , m ais à la co n d itio n  que  l’un ité  d u  pays so it sauvegardée. A ussi, 
m algré des prises de p o sitio n  tapageuses de l’A b ak o , l’a ttitu d e  ferm e 
d u  g o uvernem en t fera-t-elle  fléchir ses d irigean ts, lesquels fin iro n t p a r  
a sso u p lir leurs positions. T sh o m b e ra p p o rte  que  lors de ses en tre tiens 
(in fructueux) avec K asav u b u  à  K isan tu , en décem bre 1959, ce d ern ier 
lui con fia  que  « son p rob lèm e co n sis ta it m a in te n a n t à dégager une voie 
m oyenne en tre  le n a tiona lism e d u  B as-C ongo  et le na tio n a lism e u n i
ta ire  » [337], Il ne resta it que  la C o n a k a t à persévérer dan s ses vues 
sépara tistes, c a r  bien en ten d u , p o u r  les d irig ean ts  de ce tte  fo rm atio n  
po litique , le « fédéralism e » tel q u ’il é ta it adm is p a r  M . D e Schryver, 
ne co rre sp o n d a it guère à l’idée q u ’ils se fa isa ien t, eux, de ce systèm e 
politique .

Il fau t n o te r  que d an s son d iscours à  un  m eeting  de la C o n ak a t, 
le 14 décem bre, T shom be su b o rd o n n a it la  p a rtic ip a tio n  de ce p a rti à 
des co lloques po litiques avec des rep résen tan ts  belges, en p o san t 
com m e co n d itio n  que  « le p rinc ipe  de la  souvera ineté  des grandes 
régions congolaises, et particu liè rem en t d u  K a ta n g a , d o it ê tre  reconnu  
sans réserve, p réa lab lem en t à to u te  d iscussion ». A. Schöller a au ssitô t 
réagi en  ad ressan t le 17 décem bre u n  ra p p o r t a u  go u v ern eu r général 
C ornelis p o u r  lui signaler q u ’il in terpella  M oïse T sh o m b e au  sujet de 
ces « con d itio n s ». Le v ice-gouverneur n o ta it que  ce tte  questio n  d ’u n  
« fédéralism e in tégra l, est m an ifestem en t inaccep tab le . C ette  question  
est une  des p lus délicates e t des p lus difficiles à  exam iner a u  cou rs des 
p ro ch a in s  co lloques prévus. Il ne se concev ra it p as  q u ’elle so it ainsi 
tran ch ée  d ’em blée, su r so m m atio n  d ’u n  p a rti, e t sans échanges de vues 
en tre  rep résen tan ts  qualifiés des d ifféren tes régions du  C on g o  » [338]. 
Il a jo u ta it que  M . T sh o m b e av a it reco n n u  que  « les p réo ccu p atio n s 
électorales l’ava ien t en tra în é  à q ue lque  ex ag éra tio n  », e t que  to u t en 
a ffirm an t les positions de la  C o n a k a t su r le fédéralism e, il se ren d a it 
co m p te  q u ’il n ’é ta it pas possib le  p o u r  le gouvernem en t belge d ’ad m et
tre  d 'em blée  cette  revend ication .

L à-dessus, un  com m u n iq u é  de la C o u r  an n o n ça , le 16 décem bre, 
le d é p a rt d u  ro i B au d o u in  p o u r  l’A friq u e  : le gouvernem en t je ta it le 
po ids de la m onarch ie  d an s  la  B ataille  d u  C ongo . É ta it-ce  une  chance 
à saisir p a r  les sépara tistes k a tan g a is  ? T sh o m b e l’av a it c ru , c a r  à son 
avis, le roi é ta it b ien  d isposé à  la  cause ka tanga ise . P a rla n t le 
17 décem bre à la rad io  de S tanleyville, le ro i déc la ra  que, « loin d ’im 
p oser des so lu tions p réconçues, [la Belgique] so u h a ite  que le C ongo  
p réconise  les in stitu tio n s ad ap tées  aux  cou tum es et aux  préférences 
locales e t ré p o n d a n t aux  nécessités d u  pays ». A ussi, dès l’an n o n ce  de
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la visite royale au  K a ta n g a , T sh o m b e réu n it à son dom icile  D iur, 
Ju s tin  M éli, G o d e fro id  M u n o n g o  e t R o d o lp h e  Y av, et, ap rès  avo ir 
d é b a ttu  des perspectives q u ’o u v ra it l’arrivée d u  ro i, le g roupe décida 
« d ’associer la M o n arch ie  au  p ro g ram m e de la C o n a k a t ». P u isque les 
m éch an ts  extrém istes, K asav u b u  e t L u m u m b a , se p ro n o n cèren t p o u r  la 
R épub lique , « n o tre  P a rti —  d it T sh o m b e —  renouvelle rait au  R oi sa 
p ro p o sitio n  de régner su r une C o m m u n au té  fédérale, to u t à la fois 
belge et congolaise. Ses fo n c tio n n a ires  n ’o sera ien t p lus d iscu te r no tre  
loyalism e » [339], P o u r  b ien  p ré p a re r  les choses, T sh o m b e p rit égale
m en t co n tac t avec des chefs co u tu m ie rs  qui a p p ro u v a ien t le p ro 
g ram m e de la C o n a k a t, lesquels e n tra în è ren t à leur suite K ab o n g o , 
c h e f des B aluba  de K am in a . Le 24 décem bre, le roi a  reçu en aud ience 
les chefs co u tum iers d u  K a tan g a , et p a rm i eux le beau-père  de 
T shom be, M w an t Y av D itende, ch e f des L u n d a , ainsi q u ’A n to in e  
M u n o n g o  (frère de G o d efro id ), ch ef des Bayeke. A u nom  des chefs 
trad itionne ls , ce dern ie r d em an d a  au  roi « que le C on g o  soit un É ta t 
fédéral » [340]. Le roi a égalem ent consen ti à recevoir le 25 une  déléga
tio n  de la  C o n a k a t. A ux  d ires de T shom be, « la con v ersa tio n  d u ra  
deux  heures, en présence d u  v ice-gouverneur Schöller, p ro to co la ire  et 
crispé ». T shom be d it au  roi « q u ’il in ca rn a it l’u n e  des ultim es chances 
d ’un  C on g o  gue tté  p a r  les lu ttes  fra tric ides. A  peine in d ép en d an t, 
celui-ci verra it les tr ib u s  se p réc ip ite r les unes co n tre  les au tres, s tim u 
lées p a r  les am b itio n s po liticiennes. Seul l’a rb itrag e  d ’un  M o n a rq u e  à 
la  tê te  d ’une co m m u n au té  belgo-congolaise, m ais au-dessus des fac
tions, nous év itera it le ch ao s san g lan t d o n t les m assacres du  K asai 
d o n n a ie n t un  av an t-g o û t » [341],

Le roi écou ta , d em an d a  quelques exp lications, et... ne s’engagea à
rien.

P récisons que  le v ice-gouverneur généra l Schöller a  bien reçu de 
la p a r t  de M M . T sh o m b e e t K ibw e l’o rig inal e t u n e  copie de cette  
adresse  au  roi (23 décem bre) de m êm e que l’o rig inal et une copie de 
la le ttre  destinée à M . D e Schryver. Les s ignata ires de ces d o cum en ts 
re je ta ien t to u te  fo rm ule  u n ita ris te  et une  s tru c tu re  fédérale à p o u v o ir 
cen tra l fo rt, e t reven d iq u a ien t l’indépendance  d u  K a ta n g a  d a n s  un  
cad re  fédéral peu c o n tra ig n an t, c o m p o rta n t le m ain tien  des liens avec 
la Belgique sous la souvera ineté  d u  ro i. Selon M . Schöller, il é ta it 
« bien en tendu  difficile d ’é tab lir  dan s quelle m esure  des d o cu m en ts  de 
cette  n a tu re  rép o n d en t aux  asp ira tio n s  p ro fo n d es  des p o p u la tio n s  au  
n om  desquelles leurs au teu rs  s’exprim ent. L a réd ac tio n  fu t sans d o u te  
le fa it de co lons eu ropéens, m em bres de l’U C O L  o u  conseillers de la
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C o n ak a t. T o u t au  p lus y au ra -t-il eu co n ce rta tio n  avec les leaders de 
cette dern ière  associa tion . Si on  p eu t ad m e ttre  que  l’expression  du  
m écon ten tem en t à l’égard  d u  régim e cen tra lisa teu r de L éopoldville 
reflète ex actem en t l’é ta t d ’esprit de l’ensem ble de la p o p u la tio n  k a tan - 
gaise, on  est p a r  co n tre , fondé à  cro ire  que  les thèses ju rid iq u es  et 
co n stitu tionne lles défendues d an s  les deux do cu m en ts  ne reflè ten t 
d ’au cu n e  m an ière  le c o u ra n t d ’o p in io n  p ro fo n d  » [342]. Soulignons 
que  le roi B audou in  a reçu  le m êm e jo u r  de N oël u n  a u tre  docu m en t 
de la p a r t  de M . Jaso n  Sendw e, p résiden t de la B alu b ak a t, l’ad ju ra n t 
de s’o p p o se r à l’œ uvre de d estru c tio n  actuelle  v o u lan t dém an te le r l’im 
m ense pays créé au  prix  de ta n t  d ’effo rts  p a r  ses prédécesseurs ». Selon 
le v ice-gouverneur général Schöller, « la p réo ccu p a tio n  m arquée  p a r  ce 
dern ie r d o cu m en t é ta it sans d o u te  p lus co n fo rm e à celle de la m ajo rité  
des p a rtis  po litiques au  C on g o  » [343].

Q u a n t à l’A b ak o , elle a lla it engager son d ern ie r g ran d  co m b a t 
fédéraliste  en réu n issan t d u  24 au  27 décem bre à K isan tu , le C ongrès 
du  C arte l, g ro u p a n t des p a rtis  fédéralistes (A b ak o , P .S .A ., M .N .C .- 
K alon ji, P arti d u  Peuple, A bazi, F éd éra tio n  G énéra le  du  C o n g o , P arti 
de la D éfense L ulua). « C o n sid é ran t la d iversité  des m œ urs e t co u tu 
m es qui régissent les p o p u la tio n s  de ce pays », le C ongrès estim a que 
« la s tru c tu re  fédérale est la  p lus viable d an s  u n  C on g o  in d ép en d an t 
p o u r  g a rd e r son  un ité  n a tio n a le  ta n t souhaitée  ». Il y a u ra  six É ta ts  
fédérés, qui p o u rra ien t ê tre  appelés R épub liques, subdivisées en p ro 
vinces et com m unes. C h aq u e  répub lique  a u ra  un  conseil lég isla tif élu 
au  suffrage universel d irec t sans n o m in a tio n  ni c o o p ta tio n  ; les É ta ts  
fédérés se ro n t au to n o m es, ch aq u e  É ta t m em bre  é tab lissan t ses règles 
co n stitu tionne lles p ro p res , lesquelles se ro n t basées su r la  C o n stitu tio n  
de l’É ta t F édéra l. A u  p lan  n a tio n a l, Y Union des Républiques d ’Afrique 
Centrale sera do tée d ’un  p o u v o ir législatif, exécu tif e t jud ic ia ire . Il y 
a u ra  deux  C ham bres, la  C h am b re  des D ép u tés  e t le Sénat, ce dern ier 
é ta n t élu p a r  les conseillers des É ta ts .

Ceci ay an t été affirm é, le C ongrès considéra  que  « le triba lism e et 
le rég ionalism e son t un fac teu r de régression sociale, po litique , écono
m ique et culturelle ... [et] q u 'ils  risquen t d ’en tra în e r  inu tilem en t de 
graves p e rtu rb a tio n s  in ternes, nuisib les à la  ré p u ta tio n  e t à  la solidifi
ca tio n  de n o tre  jeune  et p u issan te  n a tio n  ». D ès ce m o m en t, l’action  
sépara tis te  m enée au  K a tan g a  co n stitu e ra  p o u r  les p a rtis  fédéralistes 
congo la is  un  frein à leurs revend ica tions décen tra lisatrices. Sans 
n o m m er explicitem ent le K a ta n g a  o u  le K asa i, le C ongrès accusa « les 
co lonialistes belges » d ’exp lo iter le sen tim en t trib a l rég ional, s’éleva
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« co n tre  leur cam pagne  sép ara tis te  d an s  laquelle  ils essayen t d ’e n tra î
ner sub tilem en t les C o n go la is  ap rès  les av o ir opposés les uns aux  
au tre s  », e t c o n d am n a  « to u tes  visées sép ara tis tes d ’où  q u ’elles vien
nen t, susceptib les de p o rte r  a tte in te  à l’in tég rité  e t à l’u n ité  d u  te rr i
to ire  n a tio n a l d an s ses co n to u rs  géograph iques actuels ».



C H A P IT R E  5

LE PROBLÈME DES STRUCTURES POLITIQUES  
À LA CONFÉRENCE DE LA TABLE RONDE

E ntre -tem ps, le m in istre  D e Schryver venait de p ren d re  une  im p o r
ta n te  décision de co n v o q u er à  la  m i-janv ier une Confèrence de la Table 
ronde, d ev an t réun ir le gouvernem en t, les parlem en ta ires  belges et les 
hom m es po litiques congo la is  p o u r  d iscu te r de l’aven ir d u  pays. Ce fu t 
une décision  cap ita le , lo u rd e  de conséquences : dan s sa d éc la ra tio n  à 
la C h am b re , le 15 décem bre, le m in istre  d it que  cette  réu n io n  ava it été 
décidée « p o u r  hâter la m ise en p lace des s tru c tu res  po litiques d u  
C on g o  », et effectivem ent, à p a r tir  de ce m o m en t les choses v o n t s’em 
baller e t la naissance de la R épub lique  se fera d ans des co n d itions 
« h a le tan tes  »... [344],

Il fa u t d ire  q u ’à  l’ap p ro ch e  de ce tte  réu n io n , la  nervosité  m o n ta it 
un peu  p a r to u t, et, au  K a tan g a , le c lim at p o litique  s’a lo u rd issa it et les 
p o sitions se rad ica lisa ien t. Le 2 jan v ie r, P ierre D av ister écrivait : « Le 
K a ta n g a  tel q u ’il a p p a ru t au  R o i, tel q u ’il a p p a ru t au  M in istre ... est 
un  K a tan g a  décidé à deven ir im m éd ia tem en t un  « É ta t in d ép en d an t » 
e t à m ettre , s’il le fau t, la Belgique d ev an t le fa it accom pli. Q ue veut 
d onc  u n an im em en t le K a ta n g a  ? R ien d ’a u tre  que  son  indépendance  
im m édia te  e t la réun ion  d an s  les 60 jo u rs  d ’u n e  « A ssem blée N a tio n a le  
K a tan g a ise  » qu i é tab lira it la co n stitu tio n  ka tan g a ise  e t les m odalités 
d ’u n io n  en tre  le nouvel É ta t et la B elgique... L a  fu tu re  co n stitu tio n  
k a tan g a ise  (eh oui, elle est dé jà  en g esta tion  !) p rév o ira  p o u r  une, p lu 
sieurs o u  to u tes  les rég ions d u  C o n g o , la possib ilité  de s’u n ir au  
K a ta n g a  sous la  fo rm e d ’É ta ts  fédérés et p o u r  a u ta n t  q u ’il so it bien 
en ten d u  q u ’il n ’est p as  questio n  de se sép arer de la  Belgique. P o u r 
a u ta n t —  c a r n ’est pas adm is qu i veu t —  que les d ifféren ts É ta ts  dési
reux de fo rm er l’ensem ble fédéral fassen t p reuve de m a tu rité  po litique  
et m e tten t fin à leurs querelles in testines !... Q uo i q u ’il en soit, la 
« C o n a k a t », cette force va  —  m ine de rien —  ap p u y er le co u p  d ’É ta t 
K a tan g a is  p a r  son a u to r ité  de p a rti un iq u e  q u ’elle est to u t sim plem ent
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en passe de devenir. E n  co m p en sa tio n  et p o u r  a u ta n t, b ien  en tendu , 
q u ’elle g aran tisse  les avo irs et les biens. La C o n a k a t fera au  sein d ’un 
g o u vernem en t com posé  u n iq u em en t d ’A fricains la p lu ie e t le beau  
tem ps » [345]. N atu re llem en t, le gouvernem en t d ’un  tel p a rti un ique  
n ’é ta it pas du  g o û t des fo rm atio n s  opposées à la C o n a k a t, et fin 1959- 
d éb u t 1960, se fo rm ait sous l’égide de Sendw e, le C arte l réu n issan t la 
B alu b ak a t, la F edeka  (F éd é ra tio n  des A ssociations des R esso rtissan ts 
du  K asai au  K a tan g a ) et l’A tc a r  (A ssociation  des T shokw e d u  C ongo).

1. Facteurs internes de l'enjeu

M esu ran t l’im p o rtan ce  de ce tte  réun ion  p révue p o u r  le 20 jan v ie r, 
les p a rtisan s  de l’u n ion ism e et d u  sépara tism e engagèren t la b a ta ille  
a v a n t m êm e de se m e ttre  à  tab le . A u  d éb u t de ja n v ie r  —  était-ce  le 7 
ou  le 9 ? —  u n e  n o te  de la C o n a k a t a u  m in istre  d u  C on g o  revend iqua 
la tran sfo rm a tio n  d u  pays « en une co n féd éra tio n  d ’É ta ts  souvera ins », 
a jo u ta n t que  « tou tes  les au tres  régions du C o n g o  a u ro n t la facu lté  de 
s’u n ir  au  K a ta n g a  ». Les sépara tis tes k a tan g a is  c royaien t-ils  v ra im en t 
à ce q u ’ils a ffirm aien t, o u  s’agissait-il p lu tô t d ’« une  sim ple tac tiq u e  en 
vue d ’o b ten ir des concessions d an s  le sens fédéraliste  » ? [346], D ans un 
co m m u n iq u é  rem is à  la p resse le 13 janv ie r, la  B a lu b ak a t rép liqua  
v igoureusem ent. « Le fédéralism e p rô n é  p a r  les E uro p éen s d u  K a tan g a  
et p a r  les p a rtis  congo la is  de la C o n a k a t, so u tenus p a r  l’U n io n  K a ta n 
gaise, p résen te  en réalité  to u tes  les ca rac téristiques d u  sépara tism e ; il 
se p ro n o n ce  p o u r  la  c o n s titu tio n  d ’un  É ta t in d ép en d an t k a tan g a is , qui 
e n tre ra it ensu ite  d an s  u n e  co n féd éra tio n  congolaise . L o in  de ra llier les 
suffrages de to u s les C ongo la is  h a b ita n t le K a tan g a , ce tte  tendance  ne 
laisse pas d ’en in q u ié te r un  g ran d  nom bre  ; ils n ’ig n o ren t pas q u ’un 
rap p ro ch em en t avec la R hodésie  sera it envisagé fav o rab lem en t et p a r  
les rep résen tan ts  de certa in s in térê ts  économ iques et p a r  certa in s  g ro u 
pes e thn iques, ralliés à la  C o n a k a t, qu i o n t des frères de race au -delà  
de la  fro n tiè re  ». Le C arte l B a lu b ak a t-F ed ek a-A tca r a ffirm a it devo ir 
c o n ju g u er ses effo rts « p o u r  faire tr io m p h e r sa thèse d ’u n  C on g o  fo rt 
et uni avec très large d écen tra lisa tio n . L ’ind isso lubilité  seule p e rm e ttra  
au  jeu n e  É ta t congo la is  d ’ê tre  une n a tio n  d y n am ique , solide, pu issan te , 
qui rem plira  en A frique  u n  rôle é to n n a n t » [347],

Il fa u t p réciser q u ’en principe , la  C onférence de la T ab le  R o n d e  
(20 janv ier-20  février 1960) n ’av a it pas à  fa ire  une  C o n s titu tio n  et 
n ’av a it pas à p ré juger des stru c tu res  définitives de l’É ta t : ap rès  l’in d é
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pendance , c ’est aux au to rité s  congolaises q u ’il a p p a rtie n d ra it de fixer 
les co n to u rs  définitifs du  régim e po litique  d u  C ongo . N éanm oins, la 
g rav ité  du  p rob lèm e de l’un ité  et d ’une certa ine  décen tra lisa tio n  po liti
que  n ’éch ap p a it à  p e rsonne  e t on  a d û  l’ab o rd er. D an s  cet o rd re  
d ’idées, le p rem ier m in istre  Eyskens lan ça  u n  appel aux  hom m es po liti
ques congo lais. Il déclara  d an s  son d iscours d ’o u v ertu re  : « Le C ongo  
est un i géo g rap h iq u em en t p a r  le pu issan t fleuve qui a d o n n é  son nom  
à v o tre  pays e t d o n t le bassin  co rresp o n d  à ses fron tières. D epuis 80 
ans, des trad itio n s se so n t forgées, com m unes à to u t l’ensem ble du  
pays ; depu is 80 ans, une  un ité  économ ique réelle s’est créée, veillons 
à ne p as  la  b riser car ce n ’est que  d an s  le respect de ce tte  so lidarité  fo n 
dam en ta le  des d ifférentes régions que le C on g o  p o u rra  rem plir ce qui 
m e p a ra ît ê tre  son destin  h is to riq u e  : co n stitu e r au  cœ ur de l’A frique 
une  g ran d e  puissance d o n t le ray o n n em en t d o it éclairer u n  vaste  co n ti
nen t. C et ob jec tif est am bitieux  ; il est, j ’en  suis convaincu , à la  m esure 
de vos m oyens et de vos ressources si vous ne les galvaudez pas en q u e
relles in testines » [348], Se ré fé ran t cou rageusem en t à l’exem ple de la 
Belgique hab itée  p a r  les p o p u la tio n s  d ’orig ine d ifféren te  qui o n t connu  
u n  ry thm e de développem ent divers, le p rem ier m in istre  insista  sur le 
fa it que  « le co u rs  de l’h isto ire  a  forgé et ren fo rcé  l’un ité  d o n t dép en 
d en t l’influence, la richesse e t le p restige de n o tre  p a tr ie  ». É tait-ce  un 
b o n  exem ple p o u r  les C ongo la is  ? L ’o ra te u r  m en tio n n a  égalem ent le 
c o u ra n t de l’in tég ra tio n  eu ropéenne qu i « ne p eu t avo ir sa pleine valeur 
que  si elle est respectueuse de l’orig inalité  des d ifféren ts peuples et des 
d ifféren tes civ ilisations ». E t de conclu re  : « U n ité , oui, c ’est essentiel, 
m ais d an s  le respect des diversités natu relles. C ’est là  u n  p rincipe fo n 
dam en ta l qu i, je  m ’em presse de vous le dire, p eu t tro u v e r son expres
sion  d an s  b ien  des form ules valables. Ce p rob lèm e d o m in era  sans 
d o u te , d an s u n  p roche  aven ir, les p réo ccu p a tio n s de tous ceux qui se 
sen ten t une  responsab ilité  q uelconque à l’égard  d u  C ongo . Il sera cap i
ta l p o u r  l’aven ir d ’y a p p o rte r  une  so lu tio n  » [349],

T o u t au  long  des d éb a ts , ce p rob lèm e de l’un ité  d ans la  diversité 
to u rn a it a u to u r  de la n o tio n  d u  fédéralism e qui n ’éch ap p a  guère à des 
am bigu ïtés : de p a rt e t d ’au tre , les m ots é ta ien t utilisés sans iden tité  de 
com préhension , certa ins a jo u ta ien t « confusions aux  confusions » [350], 
et l’idée m êm e de l’un ité  e t de l’a u to n o m ie  fu t grevée du  m an q u e  de 
clarté . « E n  vérité, d it F ran ço is  Périn , il y av a it deux sortes de fédéra
listes : les uns to u t en reco n n aissan t la nécessité d ’acco rd er aux  régions 
une très large au to n o m ie  en ra iso n  de leu r o rig inalité  p ro p re , m etta ien t 
l’accen t avec énergie su r la  force et la  cohésion  q u ’il est ind ispensable



126 AUX ORIGINES

de con férer au  p o u v o ir cen tra l p o u r  m a in ten ir  l’un ité  d u  C o n g o  et 
en ray er to u te  ten d an ce  à la d is loca tion . Les au tre s  m e tta ien t l’accent 
su r l’indépendance  de ch aq u e  prov ince  et sem bla ien t se soucier peu  de 
leu r destin  co m m u n  » [351], C es am bigu ïtés tém o ig n a ien t de l’âp re té  de 
la lu tte  po litiq u e  qui v enait de s’engager au  C o n g o , m ais elles s’expli
q u a ien t égalem ent p a r  le n iveau  défic ien t de la fo rm a tio n  p o litiq u e  de 
leurs a c te u rs :  su r 44 délégués congo lais qui p a rtic ip a ien t à la T ab le  
ronde , il n ’y av a it pas u n  seul d ip lôm é universita ire ...

Ces délégués se conn aissa ien t peu, ils é ta ien t enco re  « des é tran g ers  
les uns p o u r  les au tres , le seul c im en t d u  C o n g o  se tro u v a n t ê tre  à  ce 
m o m en t la m ain  ferm e de l’a d m in is tra tio n  belge » ; vue sous ce t angle, 
la  C onférence fac ilita it les co n tac ts , p e rm e tta it les échanges d ’idées, 
b re f  c o n tr ib u a it à ra ffe rm ir le sen tim en t de l’un ité  na tio n a le . C ela  ne 
se fit pas sans h eu rts , et il fa u t av o u er que  certa ines influences ex térieu 
res y co n trib u èren t. R ap p e lo n s q u ’à l’exception  d u  M .N .C .-L . e t de 
l’A ssoreco —  l’exception  bien  relative d ’ailleurs —  les dé légations co n 
golaises é ta ien t flanquées des conseillers (belges) agréés p a r  le g ouver
nem ent [352], et é ta n t d o n n é  la fo rm a tio n  po litiq u e  insuffisan te  des 
délégués, leur rô le s’avéra  im p o rta n t. C e tte  présence des conseillers 
eu ropéens fu t égalem ent source de diverses d ivergences : « on  vit s’a f
fro n te r  en effet l’école de L ouvain  e t l’école de Bruxelles, c ’est-à-d ire  
les ju ris tes  et les économ istes fo rm és d an s  u n e  université  ca th o liq u e  
aux  doctrines connues e t ceux qu i av a ien t été éduqués dan s une  u n iv e r
sité lib re-exam iniste , n e ttem en t hostiles à  l’in fluence de l’Église ro m an e  
et d u  catholic ism e po litiq u e  belge su r le C on g o  » [353], En ce qui c o n 
cerne les K atan g a is , ils é ta ien t rep résen tés p a r  leurs leaders p o litiques 
ainsi que  p a r des chefs cou tum iers. L a C o n a k a t av a it p o u r  délégués 
T sh o m b e et K ibw e, p o u r  su p p léan ts  M u to to  et K aso n g o , p o u r  conseil
ler l’av o ca t H um blé , qualifié  p a r  la  Sûreté  belge au  C on g o  de « Père 
Jo sep h  de la  C o n a k a t » [354]. L a  B a lu b ak a t é ta it représen tée p a r 
Sendw e, avec M w am b a  com m e su p p léan t et A . D ou cy  com m e conseil
ler. Le délégué de l’U n io n  congolaise  é ta it K itenge, qu i ava it p o u r  su p 
p léan t Shango  et p o u r  conseiller A . R u b b en s. L a F éd é ra tio n  G énéra le  
d u  C o n g o  é ta it rep résen tée p a r  K aso n g o , avec M . L aco u r d an s  le rôle 
de conseiller. En ce qui concerne  les au tre s , « c ’est p a r  l’in term éd ia ire  
des au to rité s  p rovinciales q u ’un  certa in  n o m b re  de délégués rep résen 
ta n ts  de m ilieux co u tum iers, des chefs co u tu m ie rs  et de m ilieux ru rau x , 
des rep résen tan ts  ru rau x  qu i n ’é ta ien t pas des chefs co u tum iers, o n t été 
adm is à pa rtic ip e r à  la C onférence  » [355]. Les deux rep résen tan ts  
effectifs des chefs co u tu m iers  k a tan g a is  é ta ien t M w enda M u n o n g o  et
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B ako D iten d e  ; les tro is  supp léan ts  é ta ien t Ilunga, K asem be et 
K arem be. N atu re llem en t, to u s ces délégués ne défenda ien t pas des 
po sitio n s iden tiques, e t en ce qui concerne  T shom be et Sendw e, le p ro 
blèm e de l’un ité  n ’é ta it pas le seul à les o p p o se r : il y ava it aussi l’ani- 
m osité  personnelle  en tre  eux. E nfin , les idées q u a n t aux  s tru c tu res  ins
titu tionne lles é ta ien t encore  en g esta tion . « V oir en Sendw e un  des lea
ders in c a rn a n t spécialem ent les tendances u n ita ristes, n o te  avec justesse 
P. B ouvier, co n stitue  une  in te rp ré ta tio n  des fa its qui ne sem ble donc 
pas se ju stifie r p leinem ent à l’ép o q u e  de la T ab le  ro n d e  et qui n ’est 
sans d o u te  q u ’une p ro jec tion  de ce qui se réalisera  p lus ta rd  » [356].

A lo rs que  l’o rd re  d u  jo u r  des trav au x  p rép aré  p a r  le gouvernem ent 
p ro p o sa it d ’en tam er les d éb a ts  p a r  l’é tude  des s tru c tu res  d u  fu tu r  É ta t, 
le c o n tre -p ro je t du  F ro n t  C o m m u n  des délégués congolais, qui s’est 
co n stitu é  à la veille de l’o u v ertu re , insista  su r la p rio rité  de la  fixa tion  
de la d a te  de l’indépendance. C ela fu t accepté, e t on  a p u  co n sta te r  que 
p e n d a n t cette  d iscussion, la  cohésion  d u  F ro n t C o m m u n  fu t réelle. L a 
fixa tion  de ce tte  da te  fa tid iq u e  d u  30 ju in  1960 s’exp liquait (d isait-on) 
p a r  la situ a tio n  p ré-rév o lu tio n n a ire  qui régna it à ce m o m en t au  C ongo , 
et p a r  le refus des fo rm atio n s  po litiques congolaises de co o p ére r avec 
le gouvernem en t ta n t que  la d a te  de l’indépendance  n ’av a it été  fixée.
Il n ’em pêche q u ’elle ne fu t pas fa ta le . A près avo ir tra în é  p e n d a n t des 
années, m a in ten an t, à la T ab le  ro n d e , to u t fu t décidé en quelques 
heures. Le séna teu r R o lin  d ira  que  « n o u s avons d û  fixer une  d a te  très 
rap p ro ch ée  de la p ro c lam atio n  de l’indépendance  et n o u s n o u s som m es 
tro u v és d an s une im p rép a ra tio n  to ta le  qui ag g rav a it les risques de 
l’o p éra tio n . N o u s avons d û  o p érer à ch au d  en c o n s tru isan t de tou tes 
pièces une a u to rité  à laquelle tran sm e ttre  les com pétences a lo rs que 
l’expérience n ’ex ista it pas. M o n  p a rti a  accep té  la d a te  d u  30 ju in  
com m e une nécessité inév itab le  » [357], Inévitab le , c ’est vite d it. Paul- 
H en ri S p aak  é ta it d ’u n  a u tre  avis : « ce fu t une  im p ro v isa tio n  que  l’o p 
tim ism e officiel des Belges et l’é to n n em en t joyeux  des C ongola is ne 
po u v a ien t pas rendre  m oins dangereuse  » [358], C ette  p réc ip ita tio n  qui 
a u ra  p o u r  les deux pays des conséquences trag iques, s’inscrivait dans 
ce q u ’on  a appelé, le pari congolais : certa in s estim aien t la course 
gagnée, c a r m algré la p ro c lam a tio n  officielle de l’indépendance, il ne 
fa isa it p as  de d o u te  p o u r  le gouvernem en t que  p e n d an t u n  b o n  b o u t 
de tem ps encore, l’ad m in is tra tio n , l’arm ée et les stru c tu res  économ i
ques reste ra ien t à  p eu  p rès in tég ra lem en t en tre  les m ains des E u ro 
péens. A u  30 ju in , le C on g o  in d ép en d an t n ’ava it pas de B anque d ’ém is
sion p o u r  b a ttre  sa m onnaie , la C o u r  de C assa tio n  de Belgique se fit
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reco n n a ître  (p rov iso irem en t) des p rérogatives de souvera ine té  en ce qui 
concerne  le fo n c tio n n em en t des in stitu tio n s cen tra les e t p rov inciales, et 
su r le p lan  des re la tio n s ex térieures, le g o u v ern em en t de Bruxelles 
c ro y a it p o u v o ir a id er les nouvelles au to rité s  d u  pays « en a ssu ra n t la 
rep résen ta tio n  d u  C o n g o  là o ù  le gouvernem en t congo la is le so u h a ite  » 
(A rt. 5 du  tra ité  d u  29 ju in  1960). Ce sera une  indépendance  lim itée : 
on  s’im ag inait q u ’é ta n t d o n n é  leur m an q u e  de fo rm a tio n  po litiq u e  et 
la carence de leurs cad res adm in is tra tifs , les C o n go la is  p o u rra ie n t se 
c o n te n te r  de « régner » sans « gouverner » e t ce fu t l’erreu r.

A près la fixa tion  de la d a te  de la p assa tio n  des p o u v o irs , on  p assa  
à l’exam en d u  p rob lèm e des struc tu res. D an s son  exposé in tro d u c tif , 
le m in istre  D e Schryver sou ligna  q u e  « le C on g o  est un  g ran d  ensem ble 
qu i est d û  en g ran d e  p artie , il fa u t le reco n n aître , à  l’œ uvre civ ilisatrice 
de la Belgique e t de ses auxilia ires congolais, m ais to u t p a rticu liè re 
m en t au  génie d u  ro i L éopo ld  II. C e g ran d  ensem ble d o it ê tre  conservé 
d ans une  unité  sans faille. M ais ce g ran d  ensem ble est co n stitu é  d ’une 
telle varié té  de g randes régions que celles-ci do iv en t av o ir d irec tem en t 
voix au  chap itre . C ’est p o u rq u o i nous pensons que  les p rov inces d o i
vent jo u ir  d ’une au to n o m ie  g a ran tie  p a r  la loi fo n d am en ta le  » [359], 
D an s ce tte  in te rven tion , le m in istre  a  évité d ’em ployer le m o t « féd é ra 
lism e », e t il le fit p ro b ab lem en t exprès, c a r  en fa it, il n ’y av a it parm i 
les délégués congo la is au cu n  consensus en m atiè re  d ’un ita rism e  e t de 
fédéralism e. L a  dern ière  réu n io n  d u  F ro n t C o m m u n  tenue le 1er février 
p o u r  s’occuper des stru c tu res  de l’É ta t et d u  m ode  de désig n a tio n  des 
élus, fu t un échec, e t d ev an t cette  situ a tio n , le g o uvernem en t belge 
essaya de c o n to u rn e r  la  d ifficu lté  en év itan t, d an s  la m esure  du  possi
ble, les a ffro n tem en ts  d irects en séances p lénières. « E n  effet, en p o san t 
n e ttem en t la question  des s tru c tu res  fédérales ou  u n ita ires, il eû t risqué 
de faire  su rg ir p u b liq u em en t les an tagon ism es sép a ran t les C ongo la is  
su r ce p o in t. L a  m ise au  p o in t de so lu tions susceptib les de réu n ir la 
m a jo rité  des suffrages des délégués congolais eû t certes été ainsi plus 
difficile à réaliser » [360], Si ce tte  c o n fro n ta tio n  de p o in ts  de vue u n io 
niste, fédéraliste  et sépara tis te  é ta it po litiq u em en t éc la iran te , elle va la it 
d av an tag e  p a r  l’e sp rit d a n s  lequel elle se d é ro u la  que  p a r  sa technicité  
ou  les ré su lta ts  concep tuels  auxquels  elle a b o u tit : ces dern ie rs  restèren t 
en tachés d ’un  certa in  verbalism e, p e rm e ttan t les in te rp ré ta tio n s  les plus 
d iverses. Ceci d it, il est in con testab le  que la m ajo rité  des délégués p en 
ch a ien t vers la thèse un ion iste  tem pérée p a r  des élém ents d écen tra lisa 
teu rs. C o n s ta ta n t l’effervescence des tendances cen trifuges d an s  ce rta i
nes régions d u  C ongo , ils les co n d am n èren t sévèrem ent et insistèren t
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su r le fa it que le tran sfe rt de la souvera ineté  d ev ra it se faire d irecte
m en t à l’É ta t congolais, e t non  séparém en t aux  régions, aux  ethnies ou  
aux  provinces. « Les délégués congo la is n ’o n t d onc  pas vou lu  que 
p réex isten t à  u n  éventuel É ta t fédéral, six pe tits  É ta ts  che rch an t, après 
leu r co n stitu tio n  en É ta ts  souverains, à s’u n ir p a r  u n  lien fédéral ou  
con fédéral quelconque » [3 6 1 ] , Le p o u v o ir cen tra l devait ê tre  suffisam 
m en t fo rt p o u r  m aîtrise r d ’éventuels m ouvem en ts sépara tis tes et devait 
se fa ire  reco n n a ître  à cet effet des p réroga tives é tendues ; ce que  cra i
g n a ien t les C ongo la is, « ce n ’est p as  ta n t  l’excès de cen tra lisa tio n  que 
les risques d ’éclatement »  [3 6 2 ] . N éan m o in s, o n  n ’excluait pas u n e  cer
ta ine  décen tra lisa tio n , ta n t  ad m in is tra tiv e  que  po litique.

A insi, C . A d o u la  a ffirm a que  « la  querelle  en tre  p a rtisan s  de l’É ta t 
un ita ire , o u  de l’É ta t fédéral, est une  questio n  de m ots. Les u ns veulent 
un  É ta t un ita ire  fo rtem en t décentralisé, les au tres  un  É ta t fédéral large
m en t cen tra lisé  » [363]. Selon C. A d o u la , le C arte l désira it « l’un ité  du  
C ongo , co n d itio n  de son  p rog rès économ ique et social, m ais n o n  pas 
une  « cen tra lisa tio n  » qui ne respecterait pas les a sp ira tio n s  de chaque 
région » [364], A d ou la  se ra llia it d o n c  au  systèm e fédéral, au  m êm e 
titre  que  T sh o m b e —  estim ait G . D u m o n t —  m ais il é ta it c la ir que les 
deux  d irigean ts n ’a ttr ib u a ie n t pas au  fédéralism e la m êm e signification. 
P a rlan t au  nom  du  P .N .P ., M . M ud ingay i a ffirm a que  les C ongolais 
veu len t un  C on g o  uni, m ais p a r  souci de com prom is se d it d ’accord  sur 
« u n e  voie m oyenne en tre  le fédéralism e et l ’un ita rism e  ». Le vice-prési
d e n t de l’A b ak o , N zeza -L an d u , s’exclam a p a th é tiq u em en t que  les 
B akongo so n t p rê ts à  se « b a ttre  e t à m o u rir  p o u r  sauvegarder l’un ité  
d u  C ongo , m ais cette un ité , nous la  vou lons dan s le fédéralism e » [365], 
e t p o u r  sa  p a r t, N d jo k u  se p ro n o n ç a  lui aussi en  faveur des s truc tu res 
fédérales, to u t en ex p rim an t ses c ra in tes en ce qu i concerne  le tr ib a 
lisme. Les rep résen tan ts  de la C o n a k a t, T sh o m b e e t K ibw e, p la idèren t 
v igoureusem ent la thèse du  fédéralism e, ta n t p o litique  q u ’économ ique, 
m ais selon le v ice-gouverneur général Scholier, la ferm eté  des délégués 
d u  K a ta n g a  « n ’é ta it pas de l’o b s tin a tio n  et n ’excluait nu llem ent la 
co n c ilia tion  » [366]. P a rla n t au  nom  des chefs cou tum iers, M u n o n g o  a 
reco n n u  que  ces dern iers é ta ien t « divisés q u a n t à la s tru c tu re  de l’É ta t 
congo la is  ; ils ne veulen t pas une  d islo ca tio n  d u  C o n g o , m ais les uns 
so u h a iten t une fédéra tion  d ’É ta ts , tan d is  que les au tres  se co n ten te 
ra ien t d ’u n e  au to n o m ie  prov incia le  très poussée » [367]. A u  niveau  des 
É ta ts  fédérés o u  des p rovinces au to n o m es, M u n o n g o  réclam a p o u r  les 
chefs co u tu m iers  10 à 15 %  des sièges. A u  nom  d u  M .N .C ., L um um ba 
se déc la ra  p a rtisan  d ’u n  gouvernem en t un ita ire , to u t en a d m e tta n t une
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assez fo rte  d écen tra lisa tio n  ; d ’ap rès  lui, 90 %  de la p o p u la tio n  ne v o u 
la it pas de fédéralism e. « L a Belgique, d it-il, d o it n o u s rend re  le C on g o  
un ita ire  com m e elle l’a reçu. Il a p p a r tie n d ra  au  g o uvernem en t co n g o 
lais de fixer lu i-m êm e les form es défin itives d u  fu tu r  É ta t. O n  ne peu t 
d o n c  p ren d re  au cu n e  décision sur les stru c tu res  a v an t la réun ion  des 
C h am b res issues des p ro ch a in es  élections... Si le fédéralism e devait 
tr io m p h er, le C on g o  éc la te ra it a v an t c inq  ans. Je  p ren d s la Belgique et 
le m onde  à  tém oin  » [368]. C o n jo in tem en t avec le leader de l’A ssoreco, 
M . B olikango, L u m u m b a  d éposa  une p ro p o sitio n  v isan t à concilier les 
idées u n ita ristes e t fédéralistes. G . D u m o n t n o ta  : « L a p ro p o sitio n  de 
M M . B olikango et L u m u m b a  n ’est certes pas é tran g ère  au  gain  de te r
ra in  q u ’enreg istren t, ch aq u e  jo u r , les idées u n ita ristes. O n s’en  rend  
co m p te  d ans certa in s m ilieux d u  K a ta n g a , qui envo ien t u n  télégram m e 
im p éra tif  aux  délégués de la C o n a k a t à la  T ab le  ro n d e  : Q u ittez  les 
déba ts , vo tre  p lace d ev an t ê tre  au  K a ta n g a  p o u r  a ssu re r l’o rd re  e t le 
calm e e t fo rm er im m éd ia tem en t u n  g o uvernem en t k a tan g a is  » [369].

L ’a ttitu d e  ad o p tée  p a r  le M .N .C .-L . pesa. D an s sa conférence du  
6 février chez les « A m is de Présence africa ine  », L u m u m b a  développa 
les ra isons p o u r  lesquelles son p a rti é ta it en  faveu r de l’un ité  e t co n tre  
le triba lism e :

Aujourd’hui, la nation congolaise s’élève contre certains éléments qui 
voient d’un mauvais œil cette évolution, qui veulent susciter partout des 
oppositions. C’est ainsi que, sous le camouflage du mot « fédéralisme », 
on veut opposer les populations du Congo. Pour nous, « fédéralisme, uni
tarisme » sont toutes des formules politiques qui sont valables. Mais, au 
Congo, ce que nous voyons aujourd’hui, ceux-là qui préconisent le fédé
ralisme, ce n’est pas en réalité cela qu’ils préconisent, c’est le séparatisme. 
Ce qui se passe au Katanga, ce sont quelques colons qui disent : « Ce 
pays devient indépendant et toutes les richesses vont servir à cette grande 
nation, la nation des Nègres. Non, il faut le Katanga, État indépendant », 
de telle manière que, demain, c’est le grand capitalisme qui va économi
quement dominer les Africains. Et c’est cela le danger. Même autour de 
la Conférence de la Table Ronde, les tractations de coulisses, l’état-major 
de certains milieux se sont installés sur place et ont fait tout potu nous 
opposer les uns aux autres. Et alors, cette indépendance que nous avons 
toujours réclamée, quelle est sa signification si, demain, c’est pour 
échouer sous d’autres tutelles ? Quelle est la signification de cette indépen
dance si, demain, c’est pour nous déchirer entre nous au Congo ?

C’est pour cette raison que nous défendons énergiquement la thèse de 
l’Unité, parce que le fédéralisme au Congo suppose et signifie clairement 
le séparatisme ethnique, que, demain, pour être élu, chaque leader va se 
mettre à la tête de son clan, de sa tribu, et alors qu’est-ce qui va arriver 
des six provinces érigées en République ? La corruption auprès de chaque
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chef d’État : il y en a qui viendront et vous donneront beaucoup d’argent 
pour faire telle usine, il y en a qui diront là-bas : « Mais votre province 
est très riche, il ne faut pas accepter que l’argent aille là-bas » et on va 
ainsi créer des divisions, des dissensions entre nous. Et la population, la 
masse populaire ne profitera pas du tout de cette indépendance. Nous 
sommes certains que le Congo, dans son unité politique et économique 
actuelle va jouer un rôle de premier plan au sein de l’Afrique. Aujour
d’hui, c’est le moment des grands ensembles. Par l’action de Léopold II, 
ces populations ont été rassemblées et, depuis 80 ans, nous vivons grou
pés ensemble. Et partout, quand je vais dans mes tournées à travers le 
pays, même dans des régions où je n’ai jamais été, des chefs me disent : 
« Depuis 80 ans, nous sommes dirigés par un Gouvernement, on peut dire 
un Gouvernement unitaire. Pourquoi devons-nous refuser demain d’être 
dirigés par nos propres fils ? » Ce ne sont pas les Congolais qui deman
dent le fédéralisme [370].

C es p ro p o s  suggèren t l’in an ité  de la thèse lo nguem en t accréditée 
au p rès  de l’o p in ion  pub lique , selon laquelle les s tru c tu res  m i-unita ires, 
m i-fédérales re tenues p a r  la  T ab le  ro n d e  a u ra ie n t été im aginées p a r  les 
seuls Belges sans le concours des C ongo la is , le gouvernem en t de 
Bruxelles é ta n t seul responsab le  de l’in a d éq u a tio n  de ces in stitu tio n s 
ap rès  l’indépendance. C e tte  légende d o it ê tre  dém ystifiée, c a r  s’il est 
vrai que  la Belgique p o rte  d an s ce tte  affa ire  une  lo u rd e  responsab ilité , 
n o tam m en t en ce qu i concerne  l’agencem ent ju rid iq u e  des in stitu tio n s 
de type occiden ta l qui s’avérèren t inviables, la p a r t  des C ongo la is  dans 
la m ise su r p ied  des s tru c tu res  de l’É ta t ne d o it pas ê tre  sous-estim ée, 
et en fait, les responsab ilités so n t partagées. T o u t n ’é ta it pas m auvais 
du  cô té  belge, loin de là. « Il sera it in juste, d it K a m ita tu , de ne pas 
ren d re  h om m age aux  parlem en ta ires  e t aux  m in istres belges qui o n t 
pa rtic ipé  aux  trav au x  de la  T ab le  ronde . L eu r franch ise  et leu r sincérité 
o n t aidé à la ré so lu tion  des n o m b reu x  p rob lèm es qui d evaien t p rép a re r 
l’accession d u  C on g o  à l’indépendance  » [371]. Q u a n t aux  responsab ili
tés congolaises, lors de la réu n io n  précitée du  6 février, u n  au d iteu r 
d em an d a  au  c o n fé ren c ie r: « M . L u m u m b a , vous avez d it que  vous 
étiez hostile  au  principe d u  fédéralism e. Est-ce que  vous croyez que le 
C ongo , tel q u ’il est, c ’est-à-d ire  aussi vaste  q u ’il est, aussi d ifféren t 
q u ’il est selon les rég ions, puisse ê tre  adm in is tré  d ’u n e  m an ière  efficace 
au  d é p a rt d ’un  G o u v ern em en t cen tra l ? Est-ce que  vous seriez opposé  
p a r  exem ple à six R épub liques ? E st-ce que  vous seriez opp o sé  à un  
É ta t, type É ta ts-U n is  d ’A m érique  o ù  il ne s’ag it p as  de républiques, 
m ais d ’É ta ts  qui o n t un  certa in  n o m b re  d ’in stitu tio n s p ro p re s  et au- 
dessus d o n c  u n  G o u v ern em en t fédéral ; ce ne so n t d onc  pas des rép u 
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bliques. Seriez-vous opp o sé  à  six É ta ts  qui a u ra ie n t certa ines a t tr ib u 
tions ? » L u m u m b a ré p o n d it :  « M a  con cep tio n  est la su iv a n te : nous 
a u ro n s  u n  É ta t, u n  G o u v e rn em en t cen tra l. E t les provinces actuelles, 
ch aq u e  p rovince a u ra  son  au to n o m ie , d o n c  G o u v ern em en t cen tra l 
décentralisé, avec des en tités  p rovinciales actuelles qu i v o n t jo u ir  d ’une 
certa ine  a u to n o m ie  et de p o u v o irs  délim ités, et à la réu n io n  d ’a u jo u r
d ’hui à la C om m ission , m êm e ceux qui p réco n isa ien t le fédéralism e, se 
ra llien t à cette  conclusion  q u ’il est ind ispensab le  de m a in ten ir l’un ité  
po litique  et économ ique d u  C o n g o , m ais q u e  les prov inces jo u ira ie n t 
d ’une  certa ine  au to n o m ie  et d ’un  certa in  p o u v o ir p o u r  les m atières 
d ’in té rê t provincial. D o n c , il est ind ispensab le  que  ch aq u e  prov ince  
so it adm in istrée  p a r  u n e  assem blée p rov incia le  e t p a r  u n  exécu tif qui 
sera d irigé p a r  u n  C om m issaire  d u  G o u v ern em en t cen tra l. E t nous 
som m es tou s arrivés à ce tte  conclusion  qui d o n n e  sa tisfac tion  à ceux 
qu i p récon isa ien t le fédéralism e » [372],

C ette  d éc la ra tio n  éta it-e lle  m otivée p a r  des co n sid éra tio n s d ’o p p o r
tun ism e p o litique  ? Ce n ’est pas certa in . E n  fait, à ce stade  de l’évo lu 
tio n  de la s itu a tio n  p o litiq u e , L u m u m b a  n ’é ta it pas irréd u c tib lem en t 
o pposé  à un  certa in  « fédéralism e » im p liq u an t une  a u to n o m ie  des p ro 
vinces, m ais ne m e tta n t pas en  cause les p réro g a tiv es  d u  p o u v o ir  cen
tra l ; ce q u ’il re d o u ta it et c o m b a tta it, c ’é ta it le d an g er sép a ra tis te  qui 
g u e tta it le pays e t qui risq u a it d ’en tra în e r  la b a lk an isa tio n  d u  C ongo . 
Selon son co n fiden t L opez A lvarez, L u m u m b a  a d m e tta it que le C o n g o  
puisse devenir u n  É ta t fédéral. « L ’É ta t congo la is  ne p o u v a it se conce
v o ir en effet que  com m e une g ran d e  féd éra tio n . P a trice  le savait, l’ac 
cep ta it, m ais il sava it aussi que  l’on  v o u la it se serv ir d u  fédéralism e 
p o u r  d iviser les C ongola is. Le fédéralism e chez ses ennem is devenait du  
confédéralism e p o u r  a b o u tir  au  sépara tism e p u r  e t sim ple. Il vou la it, 
lui, fa ire  d u  C on g o  u n e  au th en tiq u e  féd é ra tio n  o ù  les pouv o irs  rési
duels sera ien t revenus néan m o in s au  g ouvernem en t cen tra l e t où  le 
p a r ti  a u ra it d o n n é  de la cohésion  et d u  dynam ism e à l’ensem 
ble » [373], C ette  exp lica tion  appelle  u n  co m m en ta ire , ca r p rise  à la 
le ttre , elle laisse subsister un  m a len ten d u  : L u m u m b a  a d m e tta it le fédé
ralism e com m e quelque  chose de tran s ito ire , n ’a ffec tan t pas l’in fras
tru c tu re  de l’agencem ent des pouvo irs . C o nvaincu  que, m a jo rita ire  
d an s le pays, il sera it au x  com m an d es de l’É ta t, sach an t aussi l’a ttra c 
tion  que son M .N .C . é ta it en tra in  d ’exercer su r certa ines couches de 
la p o p u la tio n , L u m u m b a  v o u la it fa ire  d u  M .N .C . u n  p a rti d iscip liné 
et h iérarch isé , en fa it le parti unique d u  C o n g o . D ésireux  de m ettre  fin 
au  m u ltip artism e qui, selon lui, c o n s titu a it u n  gaspillage d ’énergies, dès
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ce m o m en t L u m u m b a  av a it en  vue de se serv ir d u  M .N .C . p o u r  a p p o r
ter un  « co rrec tif  po litiq u e  à la nécessaire flu id ité  de l’É ta t fédé
ral » [374], D e là, il n ’y av a it q u ’u n  p as  à  fran ch ir p o u r  in s tau re r  un  
p o u v o ir personnalisé , en fa it une au to c ra tie , vo ire  une d ic ta tu re ...

O n  co m p ren d  dès lo rs que  b eau co u p  d ’hom m es p o litiques co n g o 
lais réun is à  la T ab le  ronde , se m éfia ien t de L u m u m b a , e t son  a u to r ita 
rism e n ’é ta it guère  apprécié  p a r  les p a rtisan s  d u  sépara tism e. Le fossé 
devenait p ro fo n d  : la C o n a k a t co n sen ta it à  faire p a rtie  d ’une  confédé
ra tio n , rien  d ’au tre . P lus d ’u n e  fois, T sh o m b e est revenu  su r cette  ques
tion .

Le p a rticu la rism e k a tan g a is  se m an ifesta  d ’u n e  m an ière  v iru len te  
à p ro p o s  des richesses m inières, lors de la d iscussion  des p rob lèm es de 
« l’ex p lo ra tio n  et de l’ex p lo ita tio n  d u  sous-sol ». D éfen d an t le p o in t de 
vue cen tra liste , L u m u m b a estim ait q u ’« o n  ne d ira  pas, en p a r la n t de 
la Belgique, que  telle richesse est celle d ’une  p rov ince  m ais b ien  d u  
pays. L ’ex p lo ita tio n  et la p ro p rié té  des richesses d u  sous-sol so n t donc 
de la com pétence  d u  p o u v o ir cen tra l ». O r, au  nom  de la  C o n ak a t, 
T shom be en ten d a it fo rm ellem ent que  « le sol e t le sous-so l, les riches
ses m inières, les sources hyd ro -é lec triques —  bref, to u t ce que  la co u 
tum e b a n to u e  a ttrib u e  aux  collectivités au to ch to n es  —  so ien t o b liga
to irem en t la  p ro p rié té  de ch aq u e  É ta t p rov incia l e t so ien t exclusive
m en t gérés p a r  lui. C e tte  rev end ica tion  suscite des p ro te s ta tio n s  su r les 
bancs de certa ines délégations. « T o u t au tre  systèm e, p o u rsu it 
M . T shom be, a u ra it p o u r  ré su lta t de priver, m êm e partie llem en t, les 
véritab les ay an ts  d ro it d u  bénéfice de l’ex p lo ita tio n  de ces richesses, 
com m e ce fu t le cas ju s q u ’à  p résen t ». N o u v eau  m ouvem en t de p ro te s
ta tio n  ». T shom be fu t so u ten u  su r ce p o in t p a r  K itenge, lequel, au  
nom  de l’U n io n  C ongolaise , v o u la it fa ire  accréd iter l’idée que  « les 
dom aines m in ier, fo restier e t h y d rau liq u e  a p p a rtie n n e n t à l’e thn ie  p os
sesseur d u  te rrito ire  su r lequel se tro u v en t ces richesses ». D ésireux  de 
faire le p o in t, le m in istre  D e Schryver estim a que, « d an s  l’in térê t d u  
g ran d  ensem ble que  co n stitu e  le C on g o  e t de la  so lidarité  à m ain ten ir 
en tre  les provinces, il y a  lieu de s’en ten ir à u n e  seule p o litique  en 
m atière  d ’énergie ». E n  revanche, le m in istre  a d m e tta it que  « les p ro fits  
ne peuven t a ller u n iquem en t au  p o u v o ir cen tral. Il fau t p ro c lam er que 
de larges redevances se ro n t dues e t iro n t aux  p o p u la tio n s  o ù  se tro u 
vent les gisem ents ». C ette  m ise au  p o in t n ’a convaincu  ni les d irigean ts 
de l’A b ak o , ni les chefs co u tum iers, ni la  C o n a k a t. T sh o m b e fit o b se r
ver que  « le bu d g e t d u  C on g o  p o u r  1958 p o r ta it  3 486 m illions de 
recettes d o n t les deux tiers p ro v en a ien t des m ines d u  K a tan g a . Les
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d o u an es, de leu r cô té , o n t tou ch é  5 400 m illions de d ro its  de so rtie  
d o n t deux tiers de la m êm e p rovenance . En résum é, p o u r  le b u d g e t de 
1958, le K a ta n g a  a  été la source  d ’une  recette  to ta le  de 6 358 m il
lions ». C e tte  in te rv en tio n  o ccasionna  la rép lique  des p a rtisan s  d u  cen 
tra lism e. « C eux qui réc lam en t d ’im p o rtan ts  p o u v o irs  p o u r  la p rov ince, 
fit observer M . Iléo, fo n t co u rir  au  pays un  d an g e r certa in . E n  effet, 
en m e tta n t des m oyens tro p  im p o rta n ts  à la d ispo sitio n  des p rovinces, 
certa ines de celles-ci fin iro n t sans d o u te  p a r  estim er q u ’elles peuven t se 
suffire à elles-m êm es. D ès lo rs, ne d o it-o n  p as  re d o u te r  q u ’elles so ien t 
ten tées de fa ire  sécession ? O r, la C onférence  n ’a certa in em en t pas p o u r  
ob jec tif de p rép a re r  l’éc la tem ent d u  C o n g o  ». Jo sep h  Iléo fu t appuyé  
p a r  le sén a teu r R o lin  : « P ersonne ne con teste , dit-il, q u ’il y a it u n  d ro it 
de p ro p rié té  de la  surface d u  sol, m ais en ra iso n  des d ifficultés que  p ré 
sente l’acqu isition  individuelle  du  sol, il est adm is dan s tous les pays 
que  le p o u v o ir  cen tra l a le seul d ro it de concessions. Les ten an ts  les 
plus avancés d u  d ro it co u tu m ie r do iven t reco n n a ître  que  les e thn ies ne 
so n t p as  organisées p o u r  o rg an iser les concessions du  sous-sol » [375],

M algré  to u tes  ces d ivergences, o n  s’est fina lem en t m is d ’acco rd  su r 
un certa in  n o m b re  de principes de base d ev an t régir l’o rg an isa tio n  du  
fu tu r  É ta t. La Belgique s’engageait à rem ettre  aux  C o n g o la is  un 
C on g o  in tac t, uni et non  en m iettes : « J ’ai la conv ic tion , d ira  le p re 
m ier m in istre  Eyskens d an s  son  d iscours de c lô tu re , que  l’u n ité  fo n d a 
m enta le  du  C on g o  a été sauvegardée » [376], E ffectivem ent, co n fo rm é
m en t à la R éso lu tion  n° 2, le C o n g o  « d an s  ses fro n tiè res  actuelles », 
c o n s titu e ra it un  É tat indépendant, « d o n t les h a b ita n ts  a u ro n t, aux  c o n 
d itio n s que  la loi dé te rm in era , une  m êm e n a tio n a lité , su r le te rrito ire  
duquel ils p o u rro n t se dép lacer e t s’é tab lir  lib rem en t e t o ù  les m a r
chand ises p o u rro n t c ircu ler sans en traves ». D onc, pas de n a tio n a lité  
p o u r  des p rovinces, il n ’y a u ra  q u ’une seule c itoyenneté  congolaise. 
L ’É ta t d u  C o n g o  d ev a it ê tre  constitu é , au  30 ju in  1960, « de six p ro v in 
ces d an s la co n fig u ra tio n  g éo graph ique  des p rov inces actuelles ». La 
d é te rm in a tio n  du  n o m b re  et les lim ites des p rov inces fu t laissée aux  
soins de la  C o n stitu an te . Il fu t adm is que « la  s itu a tio n  de certa ines 
e thn ies divisées en tre  p lusieurs prov inces, dev ra  faire  l’ob je t des p réo c 
cu p a tio n s  de la C o n s titu a n te  e t de lois congolaises u ltérieu res ».

E n  ce qu i concerne  l’agencem en t des structures é ta tiq u es so u h a i
tées p a r  les C ongo la is , leu r fo rm u la tio n  ju rid iq u e  fu t l’œ uvre des m em 
bres belges de la C onférence, spécialistes de  d ro it  pub lic , qu i « so u f
fra ien t depu is long tem ps de ce com plexe de p ro fesseu rs de d ro it co n sti
tu tio n n e l et qu i a lla ien t enfin  tro u v e r l’o ccasion  de se libérer » [377].
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T rav a illan t en ju ristes b eau co u p  plus q u ’en polito logues, soucieux d ’u n  
d ro it idéal beau co u p  plus que d ’u n  d ro it possib le, ils im ag inèren t des 
so lu tions raffinées, p arfa ites  su r le pap ie r, fo rt éloignées hélas des b rû 
lan tes réalités africaines. L ’accessoire ju rid iq u e  p rim a  l’essentiel po liti
que. « Q ue ce systèm e fû t lo in  des réalités, q u ’il n ’eû t avec les besoins 
d 'u n  É ta t faible que des re la tions lo in ta ines, q u ’il n ’y a it eu dan s la 
naissance  des É ta ts  n o uveaux  d an s  les pays sous-développés, au cu n  
exem ple d ’une  collectivité qu i a it échappé  à  la  nécessité d ’in stitu e r u n  
exécu tif énerg ique, il y e u t bien  quelques p ersonnes p o u r  le faire 
rem arq u er, m ais leurs o b serv a tio n s ne re tin ren t p as  long tem ps l’a tte n 
tio n  » [378], C e n ’est q u ’à  la  veille m êm e de la p assa tio n  des pouvo irs  
que  certa in s hom m es po litiques o sèren t d ire leurs c ra in tes q u a n t à la 
viabilité  des in stitu tio n s im aginées à la T ab le  ronde . P a r la n t le 8 ju in  
au  C ercle M ars e t M ercu re , le m in istre  Scheyven a reco n n u  que ce fu t 
une  e rreu r... d ’avo ir conseillé aux  C ongo la is des stru c tu res  d ém o cra ti
ques à  l’occidentale. E t d ev an t les p ro te s ta tio n s  de certa in s p arlem en 
ta ires, il co n firm a le 22 ju in , à  la  C h am b re  des R ep résen tan ts  : « Je  suis 
un  des responsab les —  je  le reconnais, pu isque  j ’ai p artic ipé  à la T ab le  
ro n d e  po litiq u e  —  de ce que  celle-ci n ’a  p as  été capab le  de p ro p o se r 
aux  C ongo la is des in s titu tio n s  d ém ocra tiques qu i rép o n d ra ien t m ieux 
à leurs besoins. E ncore  a u jo u rd ’hu i j ’ignore quelles so n t les in stitu tio n s 
valables qui leu r son t nécessaires. J ’ai essayé, au  cou rs de conversa
tions que  j ’ai eues avec des C ongola is qui p a rtic ip a ien t à la T ab le  
ro n d e  po litique , de co n n a ître  les in s titu tio n s  qu i leu r convena ien t le 
m ieux. M ais de ces co n versa tions, il n ’est rien résulté. Je  ne sais pas 
si c ’est la C o n stitu tio n  belge, la C o n s titu tio n  française  ou  une au tre  
encore  qui rép o n d ra it le m ieux à leurs besoins. D ’une m an ière  géné
rale, je  cra in s  que  les in stitu tio n s q u ’ils se so n t choisies avec n os com 
m unes, nos assem blées p rovinciales, n o tre  systèm e b icam éral, ne 
ré p o n d en t pas à leurs besoins. Je pense que lo rsq u ’ils a u ro n t à défin ir 
leu r p ro p re  C o n stitu tio n , ils d ev ro n t ten ir co m p te  de leu r expérience et 
des conseils que  nous p o u rrio n s  leu r d o n n e r » [379]. L o u rd  aveu  !

Le Pouvoir législatif d evait ê tre  exercé co n jo in tem en t p a r  la  C h a m 
bre des R eprésen tan ts, élue au  suffrage universel à  ra iso n  d ’u n  rep ré 
sen tan t p a r  100 000 h ab itan ts , e t le S énat d ev an t ê tre  com posé  « essen
tie llem ent des m em bres désignés p a r  les assem blées p rovinciales, à 
ra iso n  de 14 p a r province, d o n t au  m o ins 3 chefs co u tum iers o u  n o ta 
bles ». P o u r u n e  p o p u la tio n  de 1 654 176 h ab itan ts , le K a ta n g a  o b te 
n a it 16 m an d a ts  à la C h am b re , so it p o u r  la ville d ’É lisabethville  et de 
Jado tv ille  2, e t p o u r  les d istric ts  : T an g an ik a  4, L u a lab a  3, H au t-
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L om am i 5, L u ap u la -M o ero  2. L ’in tro d u c tio n  au  C o n g o  d u  b icam éra 
lism e p o u v a it su rp ren d re  et d o n n a it à  penser que  ce systèm e com pliqué  
(d o n t le p ro g ram m e du  M .N .C . ne vou la it pas), av a it été im aginé 
essentiellem ent p a r  des Belges, qui tra n sp la n ta ie n t ainsi (m écan ique
m en t) leurs p ro p re s  in s titu tio n s  en A frique  cen tra le . Sans m éco n n a ître  
les p réd ilec tions des co n stitu tio n n a lis te s  belges en faveu r d ’u n  tel sys
tèm e, on  ne p eu t pas igno rer n o n  plus certa ines a sp ira tio n s  co n g o la i
ses. « L a c réa tio n  d ’une seconde C h am b re , à  égalité  des voix des six 
p rovinces et la rep résen ta tio n  de celles-ci au  sein d u  g o u v ern em en t cen
tra l, fu ren t considérées com m e des g aran ties suffisan tes p a r  les féd é ra 
listes » [380]. Il n ’est pas sans in té rê t de n o te r, q u ’in te rro g é  s’il é ta it 
p a rtisa n  de ce systèm e b icam éral e t de cette  rep résen ta tiv ité  des p ro v in 
ces au  S énat, L u m u m b a  a rép o n d u  : « O ui, c ’est-à-d ire  que  cela a été 
m a p ro p o sitio n  personnelle ... C om m e il y a  des p rov inces qu i son t 
m oins peuplées que  les au tres , n o u s avons d it que  p o u r  d o n n e r sa tis
fac tion  à to u tes  les p rovinces, il y a u ra  12 séna teu rs p a r  p rov ince , ce 
qui nous en  d o n n e  72. En p lus de cela, il y a u ra  u n  sén a teu r co o p té  
p a r  province. Il y a u ra  d o n c  une rep résen ta tio n  égalita ire  de to u te s  les 
provinces au  S é n a t» . Le leader M .N .C . estim ait q u e  cette  concession  
au  fédéralism e se ju s tifia it « p arce  que  la  conclusion  à laquelle  nous 
som m es arrivés est un g o uvernem en t u n ita ire  fo rtem en t d éc e n tra 
lisé »[381]. C e n ’est que  p lus ta rd , en m ai 1960, q u e  L u m u m b a  s’élè
v era  co n tre  le b icam éralism e et récusera  la  d ésig n a tio n  d u  ch e f de 
l’É ta t p a r  deux  C ham bres.

L a T ab le  ro n d e  décida  que  c ’est à la Loi fo n d am en ta le  q u ’a p p a r-  
tien d ra it de fixer la répartition concrète des compétences entre le Pou
voir central et les Provinces. T o u t en d éc la ran t q u ’il fa u d ra it o rg an iser 
« une com pétence  effective des provinces d an s le cad re  d ’une  large 
au to n o m ie  », la  R éso lu tion  n° 9 a  esquissé une  p rem ière  ré p a rtitio n  : 
elle a lla it au  p ro fit d u  P o u v o ir cen tra l. Il fu t p rév u  que ce dern ie r 
a u ra it dan s ses a ttr ib u tio n s  les re la tions ex térieures, l’a rm ée e t la gen
d arm erie  n a tio n a le , les finances natio n a les , les d o u an es, la  m o n n aie , la 
po litique  des changes e t les po ids et m esures, l’enseignem ent supérieur, 
les trav au x  publics d ’in té rê t n a tio n a l, les voies m aritim es, fluviales et 
aériennes, les té lécom m unications, rad iod iffu sion , géologie, les chem ins 
de fer e t ro u tes  d ’in té rê t n a tio n a l, le service p o sta l, le régim e foncier 
ainsi que  l’oc tro i des concessions agricoles et fo restières su r le d o m ain e  
public , l’o rg an isa tio n  ju d ic ia ire , la  sû reté  de l’É ta t, la  lég isla tion  su r 
l’a r t  de guérir, la po litiq u e  générale  de l’économ ie et la  p o litiq u e  scien
tifique. Le P o u v o ir cen tra l g a rd a it d an s  ses a ttr ib u tio n s  l’e x p lo ra tio n
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et l’exp lo ita tio n  d u  sous-sol ainsi que  les p rob lèm es d ’énergie, m ais il 
devait :

—  O rg an iser des g aran ties  en  ce qu i concerne  l’e x p ro p ria tio n  des 
personnes e t des collectivités (ethnies) p ro p rié ta ire s  du  sol ;

G a ra n tir  aux p rovinces o ù  se situe l’exp lo ita tio n , « une  ju ste  
p a rtic ip a tio n  d irecte d ans les redevances perçues » ;

—  R eco n n aître  aux  p rovinces « le d ro it d ’a ttr ib u tio n  des conces
sions dan s le cad re  des règles générales arrê tées dan s l’in té rê t supérieu r 
d u  pays ».

E n  cas de co n trad ic tio n  au  sujet d ’a ttr ib u tio n  des m atières non  
réservées, il fu t précisé que c ’est « la loi n a tio n a le  [qui] l’em p o rte  ». Il 
a p p a rte n a it au  P ouvo ir cen tra l de p ro céd er au  « règ lem ent de conflits 
de com pétence  en tre  le P o u v o ir cen tra l et les P ouvo irs  p rov inciaux  ».

C ’est d ans ce con tex te  de la ré p a rtitio n  des p o u vo irs  a llan t large
m en t au  p ro fit des in s titu tio n s  cen trales, que la C onférence  de la  T ab le  
ro n d e  d iscu ta  de l’o rg an isa tio n  des institutions provinciales d o n t le rôle 
fu t réévalué : « o n  s’est éloigné d u  systèm e qui favo risa it une  fo rte  
d écen tra lisa tio n  p o u r faire la p a r t des a sp ira tio n s  fédéralistes co n d u i
san t à l’au to n o m ie  p rovinciale  » [382], L eu r s tru c tu re  finale d evait être 
a rrê tée  p a r une loi, ad o p tée  d an s ch aq u e  p rov ince  à la m a jo rité  des 
deux  tiers, p a r  l’assem blée p rovinciale . L a  co m p o sitio n  des assem blées 
é ta it variab le , en tre  60 et 90 m em bres, d ev an t ê tre  com plétés p a r  les 
chefs co u tu m iers  ou  des no tab les  choisis p a r  les élus d irec ts à ra ison  
de 15 %  d u  n o m b re  des élus. Selon le C arte l, la B a lu b ak a t, la  C éréa, 
l’A ssoreco  et le M .N .C .-L ., ce tte  p ro p o rtio n  deva it ê tre  ram enée à
10 % . A ux term es de la R éso lu tio n  n° 10, l’assem blée av a it com pétence 
« p o u r  m odifier, si elle l’estim e nécessaire, les c irconscrip tions adm in is
tra tives de la province de façon  à reg ro u p er les e thn ies ». P o u r le 
K a tan g a , il é ta it question  de 60 sièges, so it É lisabethville  6, Jado tv ille  
2, T an g an ik a  16, L u a lab a  10, H au t-L o m am i 18, L u ap u la -M o ero  8. U n  
g ouvernem en t p rov incia l com posé  des m em bres élus p a r  l’assem blée 
p rov inciale , deva it ê tre  co nstitué  a v an t le 30 ju in  1960. T ou tefo is , l’a u 
to rité  d u  gouvernem en t cen tra l ne p o u v a it pas ê tre  m ise en cause : la 
m êm e R éso lu tion  n° 10 stip u la it q u ’« u n  délégué d u  p o u v o ir cen tra l 
a u ra  la d irec tio n  des services de l’É ta t ex is tan t d ans la p rov ince  ».

Les réso lu tions de la T ab le  ro n d e  co n stitu a ien t la base des s tru c tu 
res po litiques d u  C ongo  in d ép en d an t e t elles d evaien t ê tre  coulées dans 
une Loi fo n d am en ta le  se rv an t de p rem ière  C o n s titu tio n  au  nouvel 
É ta t. M algré  ses inévitables im perfections, ce fu t aussi u n e  œ uvre com -
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m une, à laquelle  c o n tr ib u è ren t ta n t les Belges q u e  les C ongo la is , et une 
chose (essentielle) sem bla it m a in te n a n t acquise  : la B elgique rem ettra  
un  C o n g o  in ta c t au  peup le  congolais. Ceci é ta n t, les p a rtic ip an ts  
é ta ien t conscien ts de la  nécessité de réaliser un  co m p ro m is en tre  les 
thèses cen tra lisa trices e t décen tra lisatrices, m ais au cu n  acco rd  véritab le  
n ’a été réalisé su r ce p o in t. C h acu n  reg a rd a it le ré su lta t des dé lib é ra 
tions à sa m an ière , et nu l n ’ig n o ra it que les q u a tre  p ro ch a in s  m ois ne 
sera ien t p as  de to u t repos. P o u v a it-o n  se fier à  T sh o m b e lo rsque, p a r 
lan t au  nom  de la  C o n a k a t, il d éc la ra  : « N o u s  som m es aussi p a r tic u 
lièrem ent sa tisfa its  q u ’il a it été  m is fin à  la  cen tra lisa tio n  excessive d o n t 
so u ffra it le C o n g o  e t que  la  C onférence  a it a b o u ti à  v o ir reco n n a ître  
aux anciennes p rovinces to u s  les pouv o irs  d ’une  en tité  p o litique  : une 
assem blée législative, un  gouvernem en t p ro c é d a n t de ce tte  assem blée, 
une ad m in is tra tio n  et des finances au to n o m es... » ? [383]. O r, p o u v a it- 
on faire  confiance  aux  C o n go la is  en ce qui concerne  leu r un ité  ? Le  
M onde écrivait : « Les C o n go la is  ép ro u v e ro n t les d ifficultés les plus 
g randes à  m a in ten ir l’un ité  de leur pays. L og iquem en t celle-ci d ev ra it 
d isp a ra ître  avec la  fin de l’a u to rité  belge. La d iversité  des langues, qui 
im pose le m a in tien  d u  français, les an tagon ism es de races, d o n t on  a 
déjà co n sta té  à quelles tueries ils p o u v a ien t co n d u ire , co n s titu en t déjà 
de sérieux obstacles. Il fa u t y a jo u te r  les divergences des in té rê ts  é co n o 
m iques... » [384], C ’est d ire  que  la  vigilance é ta it de m ise. L o rsq u ’à  la 
séance de c lô tu re , le 20 février, le sén a teu r R olin  a ssu ra  les délégués 
congo la is  q u ’en p ré p a ra n t la Loi fo n d am en ta le  —  un  des d ern iers actes 
de l’A d m in is tra tio n  belge s’a p p liq u a n t au  C o n g o  —  la B elgique s’ef
fo rcera  de « d o n n e r sa tisfac tion  à cette  do u b le  a sp ira tio n  q u e  nous 
avons co n sta tée  chez vous : l’a sp ira tio n  à l’un ité  n a tio n a le  et l 'a sp ira 
tio n  à une  large au to n o m ie  p rovinciale  » [385], le sen tim en t d u  
M .N .C .-L . ne se fit pas a tten d re . « N o u s c o m b a ttro n s , d it L u m u m b a, 
to u tes  les ten ta tives de m orcellem ent d u  te rrito ire  n a tio n a l. L a  g ra n 
d eu r d u  C on g o  est basée su r le m ain tien  de son un ité  po litiq u e  et éco
n o m ique  » [386],

C ’est d o n c  n o n  sans q ue lque  é to n n em en t que  les h a b ita n ts  du  
K a ta n g a  o n t écou té  le 1er m ars  une  a llo cu tio n  rad iod iffu sée  d u  vice- 
g o u v ern eu r général Schöller, lequel exp liqua su r un  to n  d ’o p tim ism e de 
co m m an d e , que  les choses se so n t passées fo r t b ien  à  B ruxelles e t que  
l’aven ir du  C on g o  é ta it assuré.

Avec sagesse, dit-il, la conférence a évité une dispute sur des mots : 
unitarisme ou fédéralisme. Elle s’est efforcée d’obtenir plutôt la plus large 
adhésion à des solutions concrètes. En réservant aux instances provincia
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les la décision en de nombreuses matières importantes, en stipulant que 
des lois institutionnelles provinciales régleraient l’organisation interne des 
Provinces, en proposant la création des gouvernements provinciaux, en 
prévoyant une participation directe des Provinces aux redevances miniè
res, en exigeant la participation égale des Provinces à un Sénat doté des 
mêmes pouvoirs que la Chambre des représentants, les résolutions de la 
Table Ronde aboutissent à un régime de réelle et substantielle autonomie 
provinciale. Dans ce régime et pour autant que le problème de la réparti
tion des ressources fiscales soit équitablement résolu, les Provinces vont 
pouvoir s’épanouir sans plus subir les entraves d’une centralisation tra- 
cassière. Elles vont pouvoir sauvegarder aussi des valeurs auxquelles elles 
tiennent. Je suis convaincu par exemple que dans l’organisation interne 
du Katanga, les Chefs coutumiers, tout en s’adaptant à l’ordre démocrati
que nouveau, vont pouvoir continuer à jouer à l’égard des populations 
leur rôle éminent de guides et d’arbitres. J’espère même que, dans l’orga
nisation nouvelle, les circonscriptions qu’ils dirigent et qui sont l’ossature 
du Congo, vont trouver les bases d’un meilleur épanouissement [387].

E t de se m o n tre r  ré so lum en t op tim iste  q u a n t à l’aven ir : « L ’o p ti
m ism e seul est c réa teur. Je  suis p o u r  m a  p a r t  p le inem ent co n fian t ». 
Les d irigean ts  congo lais « sa u ro n t p lacer l’in té rê t général au-dessus des 
in térê ts  de p a rtis  et de trib u s », et v o n t to u t fa ire  p o u r  préserver la 
p o p u la tio n  des m ythes, des u top ies et des folies ; som m e to u te , le 
C on g o  « co n n a îtra , je  le cro is ferm em ent, u n  m agn ifique  destin  » [388],

2. Facteurs exogènes. Le rappel par la France 
de son « droit de préemption » sur le Congo

L ’op tim ism e de ces p ro p o s  ne p o u v a it pas d issiper les inqu ié tudes 
q u a n t à l’aven ir : une vive an tip a th ie  o p p o sa it les d irigean ts ka tan g a is  
à ceux d u  fu tu r  g ouvernem en t cen tra l, les m enées sépara tistes de cer
ta in s é lém ents européens é ta ien t lo in  d ’être  étouffées, à quo i s’a jo u ta it 
la c ra in te  d ’éventuelles co m p lica tions in te rn a tio n a les  v en an t n o n  seule
m en t de la R hodésie, m ais aussi de la F rance . C ertes, en  ce qui co n 
cerne les visées rhodésiennes su r le K a ta n g a , T sh o m b e se m o n tra  ra s
su ra n t : « Q ue l’on  sache p a r to u t e t une  fois p o u r  to u tes , que  jam ais  
le K a ta n g a  ne fera  d ’a u tre  u n io n  et d ’a u tre  féd éra tio n  q u ’avec les p ro 
vinces d u  C on g o  et la Belgique » [389]. M ais les com plica tions avec la 
F ran ce  inqu ié ta ien t. À  la séance de la  T ab le  ro n d e  d u  1er février, 
M . B olya a tt ira  l’a tten tio n  d u  m in istre  « s u r  le fa it que les jo u rn a u x  
belges o n t fa it é ta t d ’u n  acco rd  de préférence sur le C ongo . N o u s ne 
p o u v o n s ad m ettre , d it-il, q u ’on  d ispose de n o tre  pays com m e d ’une
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possession. Le P .N .P . so u h a ite  ê tre  éclairé su r un  tel d ro it de p réem p 
tio n  qu i découle  d ’actes co lon iaux . Le C ongo  d o it reste r aux  C o n g o 
lais ». À  ce laïus, ap p lau d i su r la p lu p a rt des bancs congolais, le m in is
tre  D e Schryver a rép o n d u  que, sans v ou lo ir rem o n te r à to u s les détails 
de la C onférence  de Berlin, « la  conclusion  de M . Bolya est pa rtag ée  
p a r  tou s les Belges, q u ’effectivem ent le C o n g o  d o it a p p a r te n ir  aux  
C ongo la is  et q u ’il ne p eu t subsister au cu n  d o u te  à  cet égard  ». À son 
to u r, le m in istre  fu t ap p lau d i [390].

O r, le 26 février 1960, le g ouvernem en t d u  général de G au lle  a lla it 
d é te rre r des arch ives ce fam eux « d ro it de p réem p tio n  » d o n t la p re 
m ière version  rem o n te  à 1884, e t son  m in istre  des A ffaires é trangères 
fit verba lem en t savo ir à l’am b assad eu r de B elgique à P aris , q u ’à son 
avis, « le d ro it de préférence de la F ran ce  su r le C o n g o  sub sis ta it et 
co n tin u e ra it à subsister ». L ’am b assad eu r de Belgique p rit acte  de cette  
d éc la ra tio n  et, na tu re llem en t, éleva une p ro te s ta tio n  [391], P o u r  les 
Belges, cette  dém arche  française  eu t l’effet de surprise. C erta in s  o b se r
v a teu rs o n t estim é —  sans fo u rn ir  des preuves —  q u ’elle eu t lieu « à 
la  d em ande  de l’ab b é  Y o u lo u  » [392], e t q u a n t aux  spécialistes français  
de d ro it in te rn a tio n a l, ils o n t fa it rem arq u er que  « le gouvernem en t 
français  a  seu lem ent en ten d u  rap p e le r à Bruxelles —  rien  de plus, m ais 
rien de m oins —  l’existence de l’A rt. 2 de l’a rra n g e m en t de 
1908 » [393]. L u m u m b a  d ressa  l’oreille et se m o n tra  « fo rtem en t irrité  
co n tre  les au to rité s  françaises. Si la d éc la ra tio n  av a it été fa ite , d an s  son 
esp rit cela signifiait que  la F ran ce , p en san t que  l’ind ép en d an ce  d u  
C on g o  p ro v o q u e ra it son écla tem ent, p ren a it d a te  p o u r  s’em p are r le 
jo u r  venu  de certa ines p a rtie s  de son  te rrito ire  » [394], 11 s’y d it vive
m en t opposé  et m enaça  la F ran ce  de représailles, en so u ten an t que  « le 
C on g o  ne sera pas b alkan isé  com m e les anciennes co lonies françaises, 
c a r ce systèm e ne fa it que  m a in ten ir certa ines fo rm es co lon ia lis
tes » [395], Le d an g er é ta it lo in  d ’ê tre  im ag inaire  e t en Belgique on  se 
m o n tra  in qu ie t : « que  se passera it-il, se d em an d a it M arcel G régo ire , si 
l’ab b é  F o u lb e r t Y o u lo u  réussit à annexer à la R ép ub lique  d u  C on g o  
to u t o u  p a rtie  de la p rov ince  de L éopoldville  ? » [396] ; il n ’é ta it pas le 
seul à se p o se r de telles questio n s [397], A u C ongo , les d ifféren ts p a rtis  
p o litiques a lla ien t réag ir. A u  nom  du  P a rti n a tio n a l d u  p rogrès, 
M . D elvaux  ad ressa  u n  té lég ram m e de p ro te s ta tio n  au  général de 
G au lle  [398], e t le com ité  de l’A b ak o  de la ten d an ce  K an za  fit de 
m êm e, e t ad ressa  en m êm e tem ps u n e  le ttre  à  to u s  les p a rtis  po litiques 
fo rm a n t le f ro n t co m m u n , les in v itan t « à  p ren d re  leurs re sp o n sab ili
tés » [399]. E n  ce qui concerne  le M .N .C .-L ., il ém it la c ra in te  que, to u t
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en n ’in te rv en an t pas d irec tem en t, la F ran ce  favorise la  c réa tio n  d ’un  
« g ran d  É ta t b ak o n g o  à cheval su r le fleuve, destiné  à servir de base 
à une  R u h r  africaine fa ite  avec des cap itau x  franco-belges. C e t É ta t, 
fe rm an t la  p o rte  de l’O céan  au  reste d u  C o n g o , serv ira it en  o u tre  de 
g igan tesque p o ste  d o u an ie r  e t d em an d e ra it son  en trée  d an s  la  C o m m u 
n a u té  française , puis, à l’a u tre  ex trém ité  d u  C o n g o , le K a ta n g a  se d é ta 
ch e ra it so it p o u r  se p ro c lam er in d ép en d an t en se lian t économ ique
m en t au  m êm e ensem ble, so it p o u r  se fédérer avec les R hodé- 
siens » [400], Le M .N .C .-L . c ra ig n a it que la Belgique s’a lig n an t su r la 
F rance , aille « se résigner à  av o ir des gages au  K a tan g a  et au  pays 
B akongo , q u itte  à laisser le reste d u  pays livré à la révo lu tion  ou  à 
l’an a rch ie  » [401]. L a  su p p o sitio n  é ta it g ra tu ite . E n  revanche, il é ta it 
n o to ire  q u ’au  d éb u t m ars , S ir R o y  W elensky fit savo ir que  « le ra t ta 
chem ent d u  K a ta n g a  à  la F éd é ra tio n  des R hodésies lui a u ra it été sug
géré », m ais la C o n a k a t a  au ss itô t dém enti ê tre  à  l’o rig ine de ces 
rum eurs. Le 4 m ars, M . Schöller déc la ra  que, « si la p lu p a rt des p a rtis  
du  K a tan g a  son t p a rtisan s  de la p lus large a u to n o m ie  provinciale, 
régim e p ro p o sé  d 'a illeu rs  à la T ab le  ronde , aucun  d ’en tre  eux ne m an i
feste la m o in d re  velléité de sécession » [402], C erta in s  observa teu rs 
p o litiques é ta ien t d ’avis que  ce n ’é ta it p as  u n e  franche  ap p réc ia tio n  de 
la s itu a tio n .

Le 8 m ars , le m in istre  des A ffaires é trangères , P ierre W igny, m it 
les choses au  p o in t. Il a ffirm a à la C h am b re  des R ep résen tan ts  que, 
n a tu re llem en t, il n ’é ta it pas questio n  de tra ite r  le C on g o  com m e une 
possession  d o n t on  p o u rra it d isposer co n trac tue llem en t. Ces tem ps 
so n t révolus. « En 1884, on  p o u v a it envisager des cessions à  titre  g ra 
tu it o u  m êm e onéreux  com m e le p rév o ien t expressém ent les textes p ré 
cités. A u jo u rd ’hui, les te rrito ire s  et leurs p o p u la tio n s  ne so n t plus des 
biens qu i peuven t fa ire  l’ob je t d ’u n  com m erce in te rn a tio n a l » [403], 
C e tte  d éc la ra tio n  fu t ap p ro u v ée  p a r  to u s les g roupes parlem enta ires. 
P a rla n t au  nom  de l’o p p o sitio n  socialiste, V. L aro ck  sou ligna  que son 
p a rti n ’a  jam a is  pensé que  l’ind ép en d an ce  p o u v a it se tra d u ire  p o u r  le 
C on g o  p a r un  changem en t de m aître . C e tte  question  ne regarde  que les 
C ongo la is  e t n o u s » [404], C . H uy sm an s renchérit d isan t que la 
p réem p tio n  v isait le cas o ù  la Belgique ne rep ren d ra it pas le C ongo, 
e t p u isq u ’elle l 'a  fa it, la p réem p tio n  est tom bée « au to m a tiq u em en t », 
elle n ’a « p as  le m o ind re  sens, ni la m o in d re  p o rtée  » [405], Le m in istre  
D e Schryver estim a que  ce tte  affa ire  est « de n a tu re  à  renfo rcer au  
C on g o  la conscience de g randes responsab ilités n a tio n a les  » [406], e t 
M . H ou siau x  fu t d u  m êm e avis. L ’u n ité  d u  C o n g o , « il est ind ispensa
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ble q u ’elle so it respectée. Les en trep rises anglaises e t françaises co n tre  
lesquelles o n  v ien t de p ro te s te r  ne so n t q u ’une ra iso n  su pp lém en ta ire  
p o u r  le fa ire  sen tir. Je  suis convaincu  q u ’elles se rv iro n t d ’a rg u m en t 
au p rès  des leaders congo la is  e t les a id e ro n t à  co m p ren d re  l’im p o rtan ce  
d u  m ain tien  de l’u n ité  de leu r pays ». E t de fa ire  une in té ressan te  p ro 
p o sitio n  : « Je ne pu is assez sou ligner com bien  va ê tre  im p o rta n te  dan s 
les tra ité s  à in te rven ir avec le p ro ch a in  g o uvernem en t congo la is, la 
g a ran tie  de l’in tég rité  d u  te rrito ire  q u ’il m e p a ra ît  que  la Belgique ne 
peu t pas refuser » [407],

3. Troubles au Katanga

Bien que  désagréab le, l’im pact de cet inc iden t d ip lo m atiq u e  ne d o it 
pas ê tre  exagéré, c a r à ce s tade  de l’évo lu tion  des événem ents, les d iffi
cultés in te rn a tio n a les  pesa ien t re la tivem ent peu  p a r  ra p p o r t aux  d iffi
cultés in ternes qu i s’am plifia ien t. A lors que certa in s  m em bres d u  g o u 
vernem ent fa isa ien t cro ire  que  la p a rtie  é ta it gagnée, a lo rs que  p a r la n t 
le 23 m ars au  R o ta ry  C lub  d ’Élisabethville , le m in istre  Scheyven d it sa 
confiance  d ans l’aven ir d u  C on g o  et fit appel à l’op tim ism e [408], il est 
v ite a p p a ru  que  les R éso lu tions de la T ab le  ro n d e  so n t restées sans 
g ran d  effet su r la vie po litiq u e  de la p rovince et n ’o n t pas co n trib u é  
à pacifier les esprits. Peu ap rès  le re to u r des délégués k a tan g a is , les 
troub les éc la ta ien t p e n d a n t le w eek-end du  12-13 m ars  à  É lisabethville , 
à  Jado tv ille , à K olw ezi e t à  K ipush i, e t il y av a it de nom breuses v icti
m es [409], A lla it-on  vers un  a ffro n tem en t o u v ert des e thn ies ? O n  se 
tro u v a it en to u t cas d ev an t « u n  in con testab le  racism e, o p p o sa n t N o irs  
à N o irs  d ’orig ines d ifféren tes » [410]. Selon A. Schöller, il s’ag issait 
assu rém en t « d u  conflit dé jà  vieux en tre  K a tan g a is  « au th en tiq u es  » et 
K asai. M ais là-dessus se so n t greffées, suite à l’ac tio n  des p a rtis  C o n a 
k a t e t B a lu b ak a t, des o p p o sitio n s en tre  K a tan g a is  d u  H a u t-K a ta n g a  et 
B aluba  d u  K a tan g a . O n  ne p eu t igno rer n o n  p lus au  K a ta n g a , l’inci
dence des conflits  en tre  L u lu a  e t B aluba  d u  K asa i. E t enfin , il y a 
l’hostilité  en tre  les trib u s katangaises, L unda et T shokw e. C ’est ce d e r
n ier an tag o n ism e  qu i au  d é b u t d u  m ois de m ars  p a ra issa it le p lus 
p roche  d ’une phase  explosive » [411], Bien q u ’il se fû t avéré que  p res
q ue  tou tes  les victim es de ces événem ents de la m i-m ars a p p a rte n a ien t 
à  la frac tio n  C o n a k a t, la presse eu ropéenne  m in im isa it la p o rtée  de ce 
d ésastre  au  H a u t-K a ta n g a , et cela p a ra issa it q ue lque  peu  singulier, ca r 
« a v an t la fixa tion  de la d a te  de l’indépendance, les m êm es jo u rn a u x
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ne ra ta ie n t au cu n  effet de m an ch e tte  p o u r  d ram a tise r  la  s itu a tio n  au  
C ongo  » [412], D es voix congolaises s’élevèrent p o u r  p rêcher la récon
c ilia tion . D ev an t le d an g er de la scission en tre  le N o rd  et le Sud, les 
é tu d ian ts  k a tan g a is  de l’U niversité  L ovan ium  o n t pris position  en 
faveu r de l’un ité  de la p rov ince... e t d u  C ongo , e t en  ce m ois de m ars 
60, ils ad ressèren t une  le ttre  ouverte  à M oïse T shom be, Ja so n  Sendw e 
e t A m bro ise  M u h u n g a , respectivem ent p résiden ts  de la  C o n a k a t, de la 
B a lu b ak a t et de l’A tcar[413], L a le ttre  stigm atisa  la lu tte  fra tric ide  à 
laquelle se liv raien t les p a rtis  po litiques, fit é ta t  des m assacres de la mi- 
m ars, d én o n ça  le c lim at de guerre  civile qui venait de s’insta ller au  
K a tan g a , e t ap p e la  les hom m es po litiques à p ren d re  leurs re sponsab ili
tés. « F a ite s  co m p ren d re  à vos hom m es q u ’ils so n t les en fan ts  d ’une 
m êm e p a tr ie  ka tan g a ise  a v an t d ’ê tre  M u lu b a  d u  K a ta n g a , M u b em b a, 
T shokw e o u  L u n d a . L a  rééd ition  de tels d ram es risque  de laisser des 
souven irs ineffaçables : un  hom m e qui a vu to u te  sa fam ille m assacrée, 
to u te  sa  m aiso n  et ses b iens incendiés, oublie  si d ifficilem ent ! Puisse 
enfin , v o tre  conscience s’éveiller au  m assacre  de ces vies hum aines 
ab su rd em en t sacrifiées su r l’au tel d ’un  dieu  in co n n u  ! » E t de p ro p o se r 
la réu n io n  au  som m et de to u s les p a rtis  k a tan g a is  p o u r  re s tau re r la 
paix , p o u r  résoudre  les p rob lèm es spécifiques du  K a tan g a , « sans 
ou b lie r de penser égalem ent au  C on g o  » [414], C e t appel à la ra ison  fut 
fav o rab lem en t accueilli p a r  les p o p u la tio n s  qui ne d em an d a ien t q u ’à 
vivre en paix ...

U n  a u tre  appel à la co n co rd e  fu t lancé p a r  l’a u to rité  colon iale , il 
fu t sy m p to m atiq u e  et de bonne  tenue. À  l’occasion  de l’in sta lla tio n  du  
C ollège exécu tif p rov incia l, le 21 m ars , le v ice-gouverneur général 
Schöller rap p e la  que dès son  arrivée au  K a ta n g a  il y a  qu inze m ois,
il a  m is la  p o p u la tio n  en garde  co n tre  le d an g er d ’un  triba lism e po liti
que. O r, on  se tro u v a it m a in te n a n t d an s  une  a tm o sp h ère  de haine que 
rien ne p o u v a it ju stifier. « Y a-t-il une  m o in d re  ra ison  que  les tribus 
qui coex isten t depuis des dizaines d ’années de m an ière  la p lus pacifique 
en  rev iennen t aux querelles oubliées depu is long tem ps o u  en suscitent 
des nouvelles, un iq u em en t parce que  des p a rtis  se co n stitu en t sous leur 
égide ? Il fau t que renaisse en tre  les g roupes, en tre  les races, en tre  les 
hom m es, u n  m utuel respect que  la  présence belge a fa it régner p e n d an t 
ta n t  d ’années ». E t de s’adresser aussi aux  E uropéens : « A ux  E u ro 
péens n o n  fonc tionna ires, il ne m ’a p p a rtie n t pas de d o n n e r les d irec ti
ves. J ’ai to u te fo is  d an s  les c irconstances actuelles le d ro it e t le devoir 
de leu r p a rle r franchem en t. Je  cro is que nulle p a r t  au  C o n g o , les E u ro 
péens ne so n t a u ta n t q u ’ici m êlés é tro item en t à l’activ ité des p artis
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po litiques congolais. Je ne d o u te  au cu n em en t de la  sincérité  de leurs 
in ten tio n s, m ais je  cra in s  réellem ent q u ’ils fassen t fausse rou te . Q u ’ils 
ne servent ni leu r cause, ni celle des p a rtis  q u ’ils so u tien n en t, e t q u ’en 
défin itive leurs in ten tio n s d ivergentes ne pu issen t q u ’accen tu er et 
agg raver les an tag o n ism es, e t dès lo rs, les désord res. L ’ac tio n  en tre  
B lancs de ce pays d ev ra it ê tre  en tièrem en t e t exclusivem ent orien tée  
vers l’un io n  et vers l’apa isem en t » [415]. C ’é ta ien t de sages paro les, 
q u ’on  n ’éco u ta  pas... Il fa u t sou ligner que, se c o n fo rm a n t aux  in d ica
tions des d irig ean ts  de la Société G énéra le  d o n t les in té rê ts  é ta ien t 
rép a rtis  d an s  to u t le C o n g o , en  décem bre  1959, M . Jules C ousin , rep ré 
sen tan t à  E lisabethville  d u  C onseil d ’ad m in is tra tio n  de l’U n io n  
M inière , av a it refusé aux  m ilieux C o n ak a t-C o lo n s  son  sou tien  à leur 
p ro je t d ’indépendance  du  K a tan g a . O r, les choses o n t évolué. D ès le 
d éb u t m ars 1960, « l’U n io n  M inière, sous l'im pu ls ion  de son d irec teu r 
général, M . L ouis W aleffe, et le m onde  industrie l en général, co m 
m ença à so rtir  de sa réserve et à  m arq u e r ne ttem en t sa sym path ie  aux  
leaders de la C o n a k a t » [416], Sa sym path ie  en paro les, e t son  soutien  
en argen t.

L ’in transigeance  de L u m u m b a  et les m aladresses d u  C ollège exécu
tif  éta ien t-elles p o u r  quelque  chose d an s la rad ica lisa tion  des p o sitions 
a u  K a ta n g a  ? C ’est très possible. C om m e o n  le sait, le C ollège exécu tif 
m is en place (selon les ind ica tio n s de la T ab le  ronde) p a r  l’a rrê té  royal 
d u  10 m ars , co m p ren a it un  m em bre  p a r  province, so it P. Bolya (P .N .P .
- C oqu ilhatv ille ), J. K asav u b u  (A b ak o  - L éopoldville), A . K a sh a m u ra  
(C éréa - K ivu), P. L u m u m b a  (M .N .C .-L . - P rovince O rien ta le), 
R . M w am ba (B a lu b ak a t - K a tan g a ) e t P. N yangw ila  (M .N .C .-K  - 
K asai). L a présence de L u m u m b a  y pesait, e t com m e ses sen tim en ts 
a n ti-k a tan g a is  é ta ien t b ien  connus, les gens de la C o n a k a t voyaien t en 
lui un  véritab le  « é p o u v a n ta i l» . Le C ongrès d u  M .N .C . a y a n t réaf
firm é d é b u t avril à L u lu ab o u rg  ses positions un ita ris tes  [417], le 28 
avril, A . Schöller signala au  g ouverneu r général C ornelis  que  si 
L u m u m b a  a rriv a it au  p o u v o ir le 30 ju in , « à m oins que  ce t ac ro b a te  
ne fasse é ta lage  d ’une exceptionnelle  v irtuosité  d ip lo m atiq u e , on  assis
te ra it inév itab lem ent de la p a r t d ’une  frac tio n  im p o rtan te  de la p o p u la 
tion  ka tan g a ise  au  m oins à des ten ta tives en vue d ’une séces
sion  »[418]. A . Schöller e stim ait que, « c o n s id é ré  en  q ue lque  so rte  
com m e une p ré fig u ra tio n  d u  fu tu r  gouvernem en t cen tra l, le C ollège 
exécu tif a u ra it dû  to u t m ettre  en œ uvre p o u r  conva incre  les provinces 
de la  sincérité  de la  po litiq u e  d ’au to n o m ie  p rov incia le  p roclam ée à la 
T ab le  ronde . Il a p ro d u it l’effet exactem ent opposé . S’in g én ian t à v o u 
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lo ir p ro fite r  de l’absence de p o u v o irs  réservés aux  p rovinces p e n d an t 
l’actuelle  période  de tran s itio n , p o u r  s’ingérer d ans les affaires p ro v in 
ciales, il a  d o n n é  le sen tim en t que  sous le n o u v eau  régim e la cen tra lisa 
tio n  e t ses m éfaits se ro n t p lus à  c ra in d re  que  jam ais . Il fa u t co n sta te r 
o b jectivem ent que  la po litiq u e  m alad ro ite  de ce C onseil général a  co n 
sidérab lem en t co n trib u é  à  ren fo rcer la m éfiance, voire l’hostilité , à 
l’égard  d u  p o u v o ir cen tra l e t à renforcer les thèses fédéralistes et sépa
ratistes » [419], Selon M . Schöller, la visite que  le C ollège exécu tif fit le 
8 m ai à É lisabethville  fu t une  e rreu r po litiq u e  et p réc ip ita  la ru p tu re  
en tre  L u m u m b a  et les K atan g a is . « J ’en tends encore  G o d efro id  
M u n o n g o  lui d ire : « É cou tez  L u m u m b a, vous êtes ici a u jo u rd ’hui 
p arce que  les Belges so n t b ien  bons. M ais, m oi, M u n o n g o , je  vous dis 
q u ’après le 30 ju in  vous ne m ettrez  p lus les p ieds au  K a ta n g a  ». O n 
s’est q u itté  en  c laq u an t les p o rte s . C ette  ren co n tre  a creusé d av an tag e  
le fossé en tre  L éopoldville  e t É lisabethville  » [420],



C H A P IT R E  6

LE FÉDÉRALISM E KATANGAIS 
À LA CONFÉRENCE ÉCONOM IQUE BELGO-CONGOLAISE

L a Conférence économique belgo-congolaise qu i s’o u v ra it le 26 avril 
à Bruxelles sous l’égide de M . Scheyven, n ’av a it p as  à  tra ite r  des s truc
tu res p o litiques du  pays —  déjà esquissées an té rieu rem en t —  et sa 
rep résen ta tiv ité  é ta it m oins significative que  celle de la  C onférence  p ré 
cédente. N éan m o in s, elle p résen te  u n  certa in  in té rê t p o u r  n o tre  d iscus
sion, ca r ce tte  seconde T ab le  ro n d e  é ta it appelée à  régler, en tre  au tres, 
des q u estions ay an t tra it  à la rép a rtitio n  des pouvoirs économiques, p ro 
blèm e qui in téressa it to u t spécialem ent le K a ta n g a . V ue sous cet 
aspect, elle revêta it une certa ine  sign ification  po litique.

E n  sa qua lité  de v ice-p résiden t de la  C onférence, T shom be rappe la  
que  la po litiq u e  de la C o n a k a t re s ta it axée su r la  décen tra lisa tio n  et le 
fédéralism e : « à cô té  d ’une au to rité  cen tra le  ind ispensab le  p o u r  les 
questio n s générales, il d o it y av o ir une au to rité  p rov incia le  co m péten te  
p o u r  to u t ce qu i est ad m in is tra tio n  in te rne  et co n tac ts  avec la p o p u la 
tion , d ’o ù  l’a d o p tio n  nécessaire d ’u n  régim e fédéraliste  » [421], S’écar
ta n t quelque  peu  de l’esp rit qu i a p réva lu  à  la T ab le  ro n d e  politique , 
Y av  su renchérit en d isan t que  « la C o n a k a t est ten an te  d u  fédéralism e 
qui fa it la base de sa d oc trine . Ce fédéralism e, nous l’avons ad o p té  
p arce q u ’il est le plus a d é q u a t à réaliser le bien  du  peuple. Le bien du  
peuple  k a tan g a is  d ’a b o rd  qu i sera  gouverné  p lus d irec tem en t p a r  ses 
rep résen tan ts, m ais aussi du  peuple  congo la is to u t en tier, é ta n t donné 
l’é tendue de son  te rrito ire  e t la  d iversité  de ses in té rê ts  qu i ne peuven t 
en  au cu n e  façon  être gérés n o rm alem en t et p ra tiq u em en t d ’u n  gouver
n em en t cen tra l tro p  éloigné » [422], E n  ce qui concerne  Sendw e, il 
exp rim a la c ra in te  que  des rivalités personnelles ne d éb o u ch en t sur 
l’an a rch ie  e t la récession économ ique : « n o tre  g ouvernem en t p ro v in 
cial sera  aux  prises avec les p rob lèm es spécifiquem ent k a tan g a is  qui ne 
se ro n t to u jo u rs  pas com pris  p a r  les m asses auxquelles la p ro p ag an d e
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électorale  a défo rm é q ue lque  peu  l’o p tiq u e  de la sign ification  de n o tre  
indépendance  » [423],

Si la C o n a k a t in sis ta it su r la  c réa tio n  d ’u n  F o n d s  de déve loppe
m en t p rovincial, la B a lu b ak a t e stim ait que  « des tran sfo rm a tio n s  p ro 
fondes d ev ro n t ê tre  ap p o rtées  a u  s ta tu t ju rid iq u e  d u  C om ité  Spécial d u  
K a tan g a , afin  de l’a d a p te r  aux  c irconstances nouvelles dan s l’o p tiq u e  
d ’u n  C ongo  In d ép en d an t » ; ce p rob lèm e é ta it d ’im p o rtan ce , é ta n t 
d o n n é  que le C .S .K . d é ten a it 35,73 %  des voix à  l’U n io n  M inière. In i
tia lem ent, p o u r  la C o n a k a t « la liq u id a tio n  d u  C .S .K . ne s’im p o sa it 
nu llem ent. Il suffisait de lui re tire r les d ro its  qu i a p p a rtie n n e n t n o rm a 
lem ent à l’É ta t e t d an s  lesquels les particu lie rs  n ’o n t p as  à s’im m iscer, 
c ’est-à-d ire  les d ro its  p o litiques p e rm e tta n t de co n fére r des concessions 
su r une  p a rtie  d u  te rrito ire  » [424]. A près d iscussions, les dé légations 
katangaises (C o n a k a t, B a lu b ak a t, U n io n  C ongola ise  e t C hefs c o u tu 
m iers) to m b èren t d ’acco rd  p o u r  p ro p o se r la rép a rtitio n  d u  portefeu ille  
du  C .S .K . en tro is p a rts  égales, en tre  la C o m pagn ie  d u  K a tan g a , l’É ta t 
congo lais et la P rovince ; elles o n t déclaré  « q u ’il a p p a rtie n d ra  à la p ro 
vince d u  K a tan g a  de ré a d a p te r  à  la  s itu a tio n  nouvelle  les s ta tu ts  du  
C .S .K . Le C .S .K . gérera  les biens de la  p rov ince  » [425]. Y av  exp liqua 
cette  « concession » de son p a rti, en reco n n a issan t q u ’il sera it légitim e 
que  « l’É ta t congo la is  en m êm e tem ps que  la  P rov ince  d u  K a tan g a  tire  
des ressources en en levan t une p a rtie  de l’actif. E n  effet, nous au rio n s  
p u  très bien p ré ten d re  q u e  ces d ro its  qu i ven a ien t d u  sol du  K a ta n g a  
dev a ien t rester au  K a tan g a . M ais nous avons vou lu  faire  un  sacrifice 
à l’u n ité  d u  C on g o  et au  bien  général, en d em an d an t, non  pas une 
exclusivité, m ais un  p a rtag e  équ itab le  qu i tienne  co m p te  de la p o sitio n  
spéciale d u  K a tan g a  d an s cette  affa ire  » [426], S ou tenue  p a r la section 
ka tan g a ise  de l’A C M A F  —  C lasses m oyennes congo laises —  cette  fo r
m ule de p a rtag e  ren co n tra  une  vive o p p o sitio n  du  M .N .C .-L . ; d ’au tres  
dé légations s’y o p p o sè ren t égalem ent, de m êm e que des rep résen tan ts  
belges, « qui s’en ten a ien t à  la conséquence  ju rid iq u e  de la d isso lu tion , 
c’est-à-d ire  à la  rép a rtitio n  exigée p a r  les s ta tu ts  » [427], C e tte  p ro p o s i
tio n  ne fu t donc  pas re tenue. C ela  d ém o n tre  q u e  su r le p lan  éco n o m i
que, les p o sitions « fédéralistes » des E u ro p éen s ne se co n fo n d a ien t 
guère avec celles des A fricains : chacun  v oya it d an s  l’a u to n o m ie  éco n o 
m ique ce q u ’il v o u la it y vo ir, chacun  y ch erch a it, a v a n t to u t, son  in té 
rêt.

E n m atiè re  des p o u v o irs  co n céd an ts , la  C onférence  c o n s ta ta  que 
« la  Loi fo n d am en ta le  relative aux  stru c tu res  de l’É ta t d u  C o n g o  
n ’au ra  pas p o u r  effet d ’ab ro g e r les p o u v o irs  ni de re tire r les m an d a ts



DU SÉPARATISME KATANGAIS 149

confiés au  C .N .K i, au  C .F .L . et au  C .S .K . » ; elle so u h a ita  néanm oins 
v ivem ent « que  le C o n g o  exerce dès le p rem ier jo u r  de son indépen
dance  la  p lén itude  de ses p o u v o irs  co n céd an ts  et de ses d ro its  de ges
tio n  d u  d o m ain e  public e t d ispose lib rem en t de son p a trim o in e  ». La 
révision des conven tions an té rieu res d o it ê tre  faite  « en re sp ec tan t plei
nem ent les d ro its  d u  C o n g o  », m ais aussi des p rovinces, sans p o rte r 
p réjud ice « aux  in térê ts légitim es des g roupes privés associés aux  p o u 
voirs co n céd an ts  e t aux  bonnes re la tions en tre  la Belgique et le 
C on g o  ».

Pressé p a r  le tem ps, le g o u vernem en t de Bruxelles essaya de régler 
un ila té ra lem en t ce p rob lèm e du  C .S .K . à  la veille de la p ro c lam atio n  
de l’indépendance, ce qui suscita  des p ro te s ta tio n s , e t en g en d ra  un  long 
d ifférend  en tre  la  Belgique et les a u to rité s  congolaises, y com pris  celles 
d u  K a tan g a .



C H A P IT R E  7

LA LOI FONDAMENTALE DU 19 MAI 1960

C om m e on  le sait, la L o i fo n d am en ta le  d u  19 m ai 1960 av a it p o u r  
ob jec tif « d e  d o te r le C ongo , à p a r tir  d u  30 ju in  1960, de s tructu res 
po litiques, ad m in istra tives e t jud ic ia ires, ap tes  à  s’a d a p te r  à la  situ a tio n  
nouvelle e t à  p erm ettre  à  ce pays de fran ch ir sans h eu rts  l’é tap e  qui le 
sépare de la  m ise en  v igueur de sa C o n stitu tio n  défin itive » [428], Elle 
ne régissait les s tru c tu res  d u  C on g o  q u ’« à titre  p u rem en t p ro v i
soire » [429], ju sq u 'à  l’a d o p tio n  défin itive d ’une C o n stitu tio n  élaborée 
p a r le P arlem en t congolais.

C es s truc tu res d écou la ien t des p rincipes généraux  énoncés dan s les 
réso lu tions de la C onférence  de la  T ab le  ro n d e  po litique , d o n t l’esprit 
et les tendances o n t été respectés. C ertes, su r certa ines m atières qui 
n ’ava ien t pas été expressém ent abo rdées p a r  la conférence o u  son t res
tées en  suspens, le g ouvernem en t belge a  d û  innover, m ais de to u te  
façon , ch aq u e  p ro je t d ’artic le  av a it été soum is à l’exam en de la C o m 
m ission po litique , com posée de six m em bres congo lais à ra iso n  d ’un  
p a r  p rov ince, siégeant à Bruxelles. C e tte  C om m ission  fu t constituée  en 
ve rtu  de la R éso lu tion  n° 12 de la T ab le  ro n d e  : elle ava it p o u r  m ission 
« de co o p ére r avec le m in istre  co m p é ten t à l’é lab o ra tio n  des p ro je ts  de 
loi, d écre t e t a rrê té  royal dan s l’e sp rit de ce qu i a  été convenu  à  la 
T ab le  ro n d e  », et sa tâche  consis ta it égalem ent « d ’é labo rer, si possible, 
avec le co ncours de techniciens belges, un  av an t-p ro je t de C o n s titu 
tio n  ». Le m ode de d ésignation  des m em bres de ce tte  C om m ission  so u 
levait des réserves : tro is  des six délégués a p p a rte n a ien t au  P .N .P ., fo r
m a tio n  qu i ava it de fo rtes a ttach es avec l’A d m in is tra tio n  co lon iale  et 
qu i, à  v rai dire, ne reflé ta it pas la véritab le  d is trib u tio n  des forces po li
tiques d an s  le pays. C e dosage respecta it sim plem ent la rep résen ta tiv ité  
des p a rtis  étab lie  p a r  le g ouvernem en t p o u r  la T ab le  ro n d e  ; fa isaien t 
p a rtie  de la C om m ission  : J. B om boko  (U n im o  - É q u a teu r), I. K anga  
(P .N .P . - Province O rien ta le), S. K aso n g o  (P .N .P . - K asai), 
J.-B . K ibw e (C o n ak a t - K a tan g a), J .-M . K ititw a  (P .N .P . - K ivu),
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S. K am a  (P .S .A. - Léopoldville). L a  Sûreté congo la ise  n o ta it c an d id e 
m en t que  « ces rep résen tan ts  é ta ien t m odérés, à l’exception  d u  d e r
n ier » [430]. M algré  cela, en Belgique certa in s co n tes ta ien t la va lid ité  de 
ce tte  p ro céd u re  et s’in te rro g ea ien t su r la véritab le  c o n tr ib u tio n  de la 
C om m ission  à  l’é lab o ra tio n  de la  L oi fo n dam en ta le . Le d ép u té  L ahaye  
(lib.) a y an t rep roché au  P arlem en t de légiférer « en lieu et p lace du  
C on g o  in d ép en d an t, en d o n n a n t à celui-ci une loi fo n d am en ta le  d é te r
m in a n t son  o rg an isa tio n  » [431], le m in istre  D e Schryver rép liq u a  que,

... la Commission politique à Bruxelles a été vraiment saisie des arti
cles ; elle s’est penchée sur eux pendant quinze jours, et les a examinés à 
fond. Les membres de cette Commission politique ont, à leur tour con
sulté des juristes, qui ont fait part de leurs observations. Je vous ai dit 
et je le répète, que d’une façon générale ils sont d’accord avec ce projet. 
Ce sont eux qui ont donné un contenu à certains articles, et ont demandé 
d’insérer telle ou telle disposition dans d’autres [432],

Se co n fo rm a n t aux ind ica tions de la R éso lu tion  N° 2 de la T ab le  
ronde , l’A rt. 6 de la Loi fo n d am en ta le  p ro c lam a  que, « le C o n g o  co n s
titue , d an s  ses fron tières actuelles, u n  É ta t indivisible ». Il é ta it co m 
posé de six p rovinces, do tées d ’une large au to n o m ie , m ais —  p récisait 
l’exposé des m o tifs  —  « to u jo u rs  d an s  le cad re  d ’u n  É ta t u n ita ire  d o n t 
au cu n e  p a rtie  ne p eu t se d issocier ». C ette  d ispo sitio n  —  fo n d am en ta le  

a  été ap p ro u v ée  à  l’u n an im ité  p a r  la C om m ission  po litiq u e  co n g o 
laise.

L ’É ta t d u  C on g o  é ta it d o té  des in stitu tio n s cen tra les, p rovinciales 
e t locales, s’ap p a re n ta n t d an s leu r p rinc ipe  e t d an s  leu r stru c tu re , 
ta n tô t  a u  régim e fédéral, ta n tô t au  systèm e d ’É ta t un ita ire . À  l’échelon  
cen tra l, le P arlem en t lég iférait m o y en n an t des lois exécutées p a r  voie 
d ’o rd o n n an ces. À l’échelon prov incia l, les assem blées lég iféraien t 
m o y en n an t des éd its, exécutés p a r  voie d ’a rrê ts . Il a été p rév u  q u ’un  
com m issaire  d ’É ta t rep résen te ra it le P o u v o ir cen tra l d an s  les p ro v in 
ces ; en revanche, le g ouvernem en t devait co m p ren d re  au  m oins un 
m in istre  re levan t de ch aq u e  province.

Le P o u v o ir lég isla tif co m p ren a it la C h am b re  des R ep résen tan ts  e t 
le S én a t d o n t les com pétences législatives é ta ien t iden tiques. Les m em 
bres de la C h am b re  des R ep résen tan ts  é ta ien t élus au  suffrage un iv er
sel d irect, à ra iso n  d ’un  d ép u té  p a r  100 000 h a b ita n ts , é ta n t en ten d u  
que  les d épu tés rep résen ta ien t la  N a tio n  et n o n  la c irco n scrip tio n  élec
to ra le  qu i les a élus. Le S énat se co m p o sa it des séna teu rs élus p a r  les 
assem blées prov incia les à ra iso n  de 14 p a r  p rov ince, d o n t au  m o ins 3 
chefs co u tu m ie rs  o u  no tab les . C h aq u e  m em bre d u  S éna t rep résen ta it
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sa p rov ince, il en  défenda it les in térê ts  « dan s le cad re  de l’in té rê t géné
ral e t supérieu r de la N a tio n  » (A rt. 96).

Il y av a it dan s ch aq u e  p rov ince  une assem blée, co m p ren an t des 
m em bres élus au  suffrage universel et des m em bres coop tés p a r  les 
chefs co u tu m iers  et n o tab les. Selon le n o m b re  d ’h ab itan ts , les assem 
blées co m p ta ien t 60, 70, 80 o u  90 conseillers. Les assem blées p rov in c ia 
les ava ien t des a ttr ib u tio n s  d ans les affaires d ’in té rê t p rov incia l ; leurs 
actes ne po u v a ien t « ê tre  co n tra ire s  aux d ispositions légales o u  régle
m en ta ires édictées p a r  les C h am b res o u  le G o u v ern em en t » (A rt. 148 
§ 3). C h aq u e  p rovince av a it son  g o uvernem en t provincial.

C o n fo rm ém en t à  la R éso lu tio n  n° 9 de la  T ab le  ro n d e , la  L oi fo n 
d am en ta le  p rocéda  à  la rép a rtitio n  des com pétences en tre  le P ouvo ir 
cen tra l e t les P rovinces, qui a lla it n e ttem en t au  p ro fit d u  P o u v o ir cen
tra l. L ’o rg an isa tio n  de cette  p a rtic ip a tio n  à la vo lon té  de l’É ta t —  
carac téris tiq u e  d ’un  ce rta in  fédéralism e —  av a it le m érite  d ’u n e  cer
ta ine  c larté , m ais c o m p o rta it égalem ent le risque de s itu a tio n s conflic
tuelles, e t ce d an g er é ta it d ’a u ta n t p lus réel que, co n fo rm ém en t au  vœ u 
de la  T ab le  ronde , certa ines m atières n ’o n t pas été réparties d ’une 
m anière  exhaustive, cette  tâch e  a y a n t été laissée à l’ap p réc ia tio n  d u  
lég isla teu r congolais. E n  ce qu i concerne  les m atières concu rren tes 
expressém ent a ttribuées aux  deux  échelons des pouvo irs , il fu t décidé 
q u ’afïn  d ’éca rte r le cum ul de lég isla tion , la  loi l’e m p o rta it su r l’édit, et 
to u te  d isposition  de l’éd it co n tra ire  à la loi é ta it ab rogée  de plein dro it. 
Q u a n t aux  m atières résiduaires, c ’est-à-d ire  celles qui n ’é ta ien t expres
sém ent a ttrib u ées à  au cu n  po u v o ir, la  règle choisie fu t celle de l’a ttr i
bu tio n  sim ultanée de com pétences, sous réserve de la  p réém inence de 
la loi n a tio n a le  en cas de c o n trad ic tio n . C onscien ts de la  p récarité  de 
ce délicat m écanism e d ’équ ilib re  des p o u v o irs  (destiné à  u n  pays po liti
q u em en t sous-développé), e t se d isa n t q u e  « d an s u n  systèm e ten d an t 
au  fédéralism e, les conflits d ’a ttr ib u tio n  p o u rra ie n t ê tre  nom breux , ce 
que l’influence p rép o n d é ran te  des e thn ies ne p eu t q u ’in tensifier » [433], 
les arch itec tes de la Loi fo n d am en ta le  o n t im aginé une  « C h am b re  des 
conflits », « chargée de tran ch e r des conflits de com pétence  su rvenan t 
en tre  le p o u v o ir cen tra l et le p o u v o ir p rov incia l ». C ette  in stitu tio n  fa i
sa it p a rtie  de la C o u r con stitu tio n n e lle  ; ju s q u ’à  ce q u ’elle so it légale
m en t constituée , c ’est le C onseil d ’É ta t de B elgique qu i exercera ses 
com pétences (A rt. 253).

L a m ise en place de ce systèm e in terac tio n n e l d ev an t concilier les 
forces opposées u n ita ris te s  e t centrifuges, c o n s titu a it u n  com prom is 
et... la issait perplexe. Elle tém o ig n a it de la  vo lo n té  d ’élever d ’em blée le
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régim e po litiq u e  d ’un  pays sous-évolué au  n iveau  des pays les p lus évo
lués, e t n a tu re llem en t u n e  telle greffe du  m odèle  occiden ta l ne p o u v a it 
pas réussir : son échec engendrera  le chaos e t d éb o u ch era  su r la rad ica 
lisa tion  des positions. T o u t en q u a lifian t la Loi fo n d am en ta le  de 
« m erk w aard ig  d o cu m en t, k laa r  en overzichtelijk  », ce qui é ta it f la t
teu r, l’ancien  m in istre  des C olon ies D equae, ne cach a  pas ses a p p ré 
hensions.

Ik geloof dat dit probleem van decentralisatie of dit probleem van 
federatieve inrichting in Belgisch-Congo, in de komende jaren en maan
den zal aanleiding geven tot blijvende spanning ; dit kan bezwaarlijk ook 
anders, als wij weten hoe ongetwijfeld zeer sterke centrifugale krachten 
aan het werken zijn in de bevolking zelf, gezien de multi-raciale samen
stelling van deze bevolking, en dat wij anderzijds toch bij ondervinding 
weten, dat wie het gezag draagt, aan de top over het algemeen streeft 
naar een maximaal behoud van de macht. Aldus geloof ik wel dat dit 
probleem niet zo eenvoudig zal opgelost worden als de teksten het laten 
voorzien. Ik geloof dat in de gegeven omstandigheden de voorziene 
oplossing de meest aangewezen was, maar ik ben persoonlijk de mening 
toegedaan dat wellicht de federale strekking noodzakelijkerwijze zal 
worden versterkt en groeien. Dat bekommert mij niet zodanig in de mate 
echter dat men bij een federatieve inrichting zich bewust blijve van de 
noodzakelijkheid van de intieme samenwerking en niet het minst op het 
economisch en financieel vlak [434],

P o u r sa p a r t, V icto r L arock  ad m it que l’ém an c ip a tio n  des C o n g o 
lais c o m p o rta it le d an g e r de d ivisions. « A près des d iscussions serrées 
et assez vives p a r  m om en ts, to u s les délégués congo la is  de la T ab le  
ro n d e  se son t p ro n o n cés p o u r  une s tru c tu re  un ita ire , largem ent décen 
tralisée. C ’est une  so lu tion  qu i n ’é ta it p as  acquise d ’avance ». D es 
hom m es a p p a r te n a n t à des e thn ies d ifférentes ne se c o m p ren d ra ien t 
pas s'ils n ’ava ien t pas le français  com m e langue véhiculaire. « C e son t 
les Belges qu i o n t fa it l’un ité  congolaise . Il reste enco re  au x  C ongo la is  
à la créer p o u r  leu r p ro p re  co m p te  » [435],

Ceci d it, il fau t av o u er que  l’a d o p tio n  de la Loi fo n d am en ta le  se 
fit d an s  u n  c lim at m o rn e  e t n ’a pas d o n n é  lieu à  un g ran d  d éb a t. Ce 
de rn ie r fit a p p a ra ître  q u ’à deux  m ois de l’in dépendance , certa in s 
hom m es p o litiques nagea ien t d an s  l’irréalism e e t c o n tin u a ien t à con si
dé re r le p rob lèm e congo la is  sous l’angle de leurs querelles co m m u n a u 
taires. Le d ép u té  L ahaye se résigna à ce que  la Belgique ac c o rd â t au  
C o n g o  l’indépendance, m ais réclam a en m êm e tem ps le m a in tien  de la 
C h a rte  co lon ia le  de 1908, ce qui é ta it co n trad ic to ire . Le d ép u té  co m 
m uniste  M ou lin  v o u la it, q u ’au  m êm e titre  que  l’enseignem ent supé
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rieu r, les enseignem ents p rim aire , m oyen  e t n o rm al so ien t a ttrib u és  au  
p o u v o ir des provinces, ce qu i a lla it à re n c o n tre  des d esid era ta  de la 
T ab le  ro n d e  et ne fu t p as  accepté. E n  fait, ce n ’est q u ’à  p ro p o s  de... 
l’em plo i des langues a u  C on g o  que  le d é b a t s’an im a, p o u r  finalem ent 
dégénérer en une  véritab le  c o n fro n ta tio n  en tre  W allons et F lam ands. 
Il se fa it que, se c o n fo rm a n t à  une  réso lu tion  de la  T ab le  ronde , le 
p ro je t de Loi fo n d am en ta le  ne m en tio n n a it aucune langue officielle 
p o u r  le C o n g o , m ais d isa it q u ’il y a u ra it une  langue de trav a il qu i ser
v ira it p rov iso irem en t à  la  réd ac tio n  des docu m en ts  des deux C ham bres 
et des six assem blées p rovinciales : ce sera it so it le français, so it une  des 
q u a tre  langues véhiculaires d u  pays —  sw ahili, lingala, k ik o n g o  et tshi- 
luba. Il est c la ir cep en d an t que  la préférence a lla it au  français. Le b u t 
d u  gouvernem en t, d it M . D e Schryver, « é ta it de d o n n e r à l’É ta t co n 
golais la possib ilité  d ’avo ir des textes a ssu ran t l’un ité  de te rm in o lo 
gie », les langues véhiculaires n ’é ta n t p as  capab les de tra d u ire  to u te  la 
com plexité  ju rid iq u e  des débats. En plus, il est ce rta in  que le français 
a lla it servir d ’élém ent un ifica teu r, tan d is  que  l’em ploi des langues véhi
cu laires risq u a it d ’envenim er le p articu la rism e des régions.

O r, à la séance d u  4 m ai, M . D enis a présen té  u n  am endem en t 
d e m a n d a n t de ne pas tra n c h e r la questio n  à savo ir si la langue 
em ployée sera it le français  : les C h am b res congolaises en  décideraien t. 
M . F a y a t a y a n t m anifesté  son g ran d  in té rê t p o u r  cette  q uestion , le ra p 
p o rte u r  H ousiaux  a ffirm a q u ’il fa u t « av o ir le souci de faire  en sorte  
que, p e n d a n t les p rem ières périodes au  m o ins et aussi long tem ps que 
les assem blées n a tiona les n ’a u ro n t pas décidé de la langue n a tiona le , 
il so it possib le de trav a ille r d an s  une  m êm e langue d an s  les in stitu tio n s 
cen tra les e t provinciales. Q uelle que  so it leu r sensibilité linguistique, 
j ’a ttire  cep en d an t l’a tte n tio n  de n os collègues su r ce tte  conséquence 
que, d an s  l’é lan  d ’un  m ouvem en t n a tio n a lis te , des prov inces p o u rra ie n t 
a d o p te r  l’une le sw ahili, l’au tre  le tsh ilu b a  ou  le k ikongo , to u tes  la n 
gues fo rt respectab les com m e p o u r  to u t in s tru m en t de pensée, m ais qui 
ne so n t pas des langues m odernes p e rm e tta n t l’ad m in is tra tio n  d ’un  
É ta t. U ne  situ a tio n  inex tricab le  en résu lte ra it ». E t de conclu re  : « Je 
ne pu is assez souligner la  g rav ité  q u ’il y a u ra it à  a d o p te r  u n  systèm e 
linguistique n ’é tab lissan t pas une  un ité  linguistique n a tio n a le  » [436],

É ta t de d ro it et p o sséd an t d ’excellents ju ristes, la Belgique se co n ten 
ta it  depu is 1830 d ’une b o n n e  et h o n n ê te  C o n s titu tio n  c o m p o rta n t en 
to u t e t p o u r  to u t 139 articles, concis p o u r  la p lu p a rt. E n  1960, elle d o ta it 
son  ancienne colonie d o n t les h a b ita n ts  n ’av a ien t au cu n e  expérience en 
m atiè re  de co n d u ite  des affa ires p o litiques e t adm in istra tives, d ’une Loi
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fo n d am en ta le  tou ffue , c o m p o rta n t 259 articles, se p rê ta n t, fau te  de 
ju risp ru d en ce , aux  in te rp ré ta tio n s  les p lus diverses. L ’in s ta u ra tio n  du  
dualism e exécutif, avec un  ch e f d ’É ta t th éo riq u em en t irresp o n sab le  et 
un  ch ef de gouvernem en t appelé  à gouverner, tém o igna it d ’une  m éco n 
naissance flag ran te  des m en ta lités africaines : jam a is  un  B an to u  ne 
c o m p ren d ra it co m m en t un « ch e f » p eu t ê tre  « irresp o n sab le  », co m 
m en t il p eu t régner sans gouverner... T o u t cela n ’é ta it pas très in telli
gent, e t p o litiq u em en t ce sera su icidaire  [437]. P o u rq u o i av a it-o n  agi de 
ce tte  façon  ? P a r  inconscience, p a r  souci de perfec tionn ism e, o u  p a r  
c a lc u l?  C ette  dern iè re  su p p o sitio n  serait odieuse. Le 20 avril 1960, 
l’éd ito ria lis te  d u  Soir écriva it q u ’a u  cou rs d ’une  cérém onie, « u n  de nos 
m in istres d u  C o n g o , b ro n c h a n t su r le to u t, fit rem arq u e r que le C on g o  
d ’a u jo u rd ’hu i ne d ispose que  de seize un iversita ires p o u r  rem p lir to u tes  
les tâches qui s’im po sen t à lui. O n a  bien lu : « Seize », ce qui signifie 
q u ’en l’é ta t  actuel des choses, il n ’y a, au  C o n g o , en to u t et p o u r  to u t, 
que seize m édecins, ingénieurs, hom m es de loi p o u r  le co n d u ire  vers ses 
nouvelles destinées. C ’est peu  p o u r  ce jeu n e  É ta t in d ép en d an t. C ’est 
peu t-ê tre  aussi n o tre  chance » [438], N o n , ce n ’é ta it pas u n e  chance  : ce 
sera la ca ta s tro p h e .
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LE GOUVERNEMENT BELGE 
FACE AUX TENTATIVES SÉCESSIONNISTES KATANGAISES

R este à d ire  quelques m o ts au  sujet de l’a ttitu d e  d u  gouvernem ent 
belge face aux  ten ta tives sécessionnistes qui se m an ifestè ren t à  la  veille 
m êm e de l’indépendance. C ette  a ttitu d e  fu t ferm e : le gouvernem en t de 
Bruxelles ne vou la it pas de sécession, il v o u la it rem ettre  aux  C ongolais 
u n  C on g o  in tac t.

D ’ap rès le tém oignage de F . V andew alle e t J. B rassine, dé jà  fin 
décem bre 1959, la Sûreté co n sta ta  l’existence au  K a tan g a  d ’un  noyau  
de p e rsonnalités  favorab les à une  sécession. Le colonel M a tte rn e  qui 
co m m an d a it à É lisabethville  le p rem ier g ro u p em en t de la F o rce  p u b li
que fu t l’ob je t d ’ap p roches auxquelles il ne rép o n d it pas. L a Sûreté 
c ita it, parm i les personnes ag issan tes, « M M . T hyssens et S tru m an , qui 
jo u e ro n t un  rô le d ans la sécession ka tanga ise  de ju ille t 1960 » [439], Le 
22 m ars  1960, le dépu té  M ou lin  signala it au  m in istre  d u  C o n g o  que, 
d ’ap rès  ses in fo rm atio n s, le p rem ier b ou rgm estre  d ’É lisabethville, 
M . L ib o tte , a u ra it déclaré  à un  C ongo la is  : « V ous croyez que  lorsque 
vous au rez  l’indépendance, le K a ta n g a  sera avec vous. Je vous fais 
savo ir que  n o u s ferons to u t p o u r  que le K a ta n g a  se sépare d ’avec le 
reste d u  C on g o  ». E t de d em an d er si le m in istre  « estim e adm issib le 
q u ’u n  fo n c tio n n a ire  de son  ad m in is tra tio n  puisse ten ir de tels 
p ro p o s  ? ». M . D e Schryver a rép o n d u  q u ’effectivem ent ce sera it in a d 
m issible e t p rescrit une enquête . Il en  a résu lté , signala-t-il à  M . M o u 
lin, que  les p ro p o s  p rê tés au  p rem ier b o u rg m estre  « é ta ien t dénués de 
to u t fo n d em en t » [440],

O n s’o rien ta it vers la m ise en  p lace des in s titu tio n s  po litiques du  
C on g o  in d ép en d an t, e t c ’est avec im patience q u ’on  a tte n d a it les résul
ta ts  des élections d u  m ois de m ai. L a  lu tte  fu t âp re , su r to u t en tre  le 
M .N .C .-L . n a tio n a lis te  e t le P .N .P . so u ten u  p a r  l’ad m in is tra tio n  co lo 
n iale, les seuls p a rtis  qui se p résen ta ien t dan s p lus de deux provinces. 
L a  cam pagne  électorale  p rit fin le 25 m ai e t d o n n a  le M .N .C .-L . g ran d  
v a in q u eu r : il o b tin t à la C h am b re  des R ep résen tan ts  41 sièges su r 137,
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tand is que  le P .N .P . su b it une  cu isan te  d éfa ite  e t n ’eu t que  15 sièges. 
L u m u m b a  a  o b ten u  84 602 voix de préférence ; sa v ic to ire  s’exp liq u a it 
ta n t p a r  sa p e rso n n a lité  e t l’a ttra it  de son p ro g ram m e, que  p a r  le fa it 
que  « ch aq u e  g ro u p e  e th n iq u e  im p o rta n t a y a n t créé son p ro p re  p a rti, 
il sem ble bien  q u e  les g roupes m in o rita ires  a ien t recherché la p ro tec 
tio n  au  sein d ’une  fo rm a tio n  à  v o ca tio n  n a tio n a le  » [441]. L ’A b ak o , 
avec ses 12 élus, g a rd a it ses p o sitions d an s le B as-C ongo , e t au  
K a tan g a , la  C o n a k a t recueillit 104 871 voix co n tre  110 091 voix au  
C arte l B a lu b ak a t ; ce d e rn ie r c o m p ta it su r 7 sièges à  la  C h am b re  des 
R ep résen tan ts , co n tre  8 p o u r  la C o n ak a t. S u r 60 sièges à l’assem blée 
p rov inciale , la  C o n a k a t en  eu t 25, co n tre  23 au  « C arte l K a tan g a is  », 
à q uo i s’a jo u ta ien t douze  sièges des listes individuelles o u  locales. 
Sendw e eu t 20 283 voix de préférence aux élections législatives, tan d is  
que  T sh o m b e qui ne se p ré sen ta it q u ’aux  élections p rov inciales, en 
av a it 2 200. Le C o n a k a t gagna tro is  sièges à É lisabethville  avec 8 617 
voix, tan d is  que le C arte l a d û  se co n ten te r  de deux  sièges avec 8 610 
voix. La B a lu b ak a t in v o q u a  des irrégu larités e t p ro te s ta  co n tre  les 
résu lta ts  d u  scru tin  ; d ’ap rès  Sendw e, les ad m in is tra teu rs  te rrito riau x  
p o rta ien t la responsab ilité  de ces irrégularités. Selon le m in istre  G an s- 
hof, « on  rép an d a it de p lus en plus que  certa in s  fo n c tio n n a ires  de l’in 
té rieu r de la  p rov ince  av a ien t eu  tendance  à favo rise r des m em bres e t 
des tém oins de la  C o n a k a t, p a r  des facilités de tra n sp o r t  p a r  exem ple, 
et au ra ien t, d an s  certa in s  cas, o uvertem en t m an ifesté  leu r préférence 
p o u r  ce p a rti » [442], T o u s les recou rs co n tre  les ré su lta ts  fu ren t reje
tés : « to u te  décision  d ’a n n u la tio n  de ces élections a p p a ru t in o p p o rtu n e  
à la com m ission  de co n trô le  qui s ta tu a it souv era in em en t » [443]. À  ce 
m om en t, les au to rité s  gouvernem en ta les é ta ien t han tées p a r  le timing : 
il fa lla it à  to u t p rix  fa ire  a b o u tir  le p rocessus d ’ind ép en d an ce  a v a n t le 
30 ju in , m êm e si le d ro it d evait en souffrir. « D es m ag is tra ts  belges, 
p rés id an t les com m issions de con trô le , fa isan t p asser l’o p p o rtu n ité  
a v an t le d ro it : ce n ’é ta it sans d o u te  pas là u n  exem ple particu liè rem en t 
éd ifian t à léguer aux  fu tu res au to rité s  congo laises —  m ais le timing 
é ta it la loi suprêm e » [444],

Les artic les 110 et 114 de la Loi fo n d am en ta le  d isp o sa ien t que 
l’élection  des conseillers coo p tés , ainsi que des sén a teu rs  e t des m em 
bres d u  g o uvernem en t p rov incia l devait av o ir lieu, « les deux  tiers au  
m o ins des m em bres qu i co m p o sen t l’A ssem blée é ta n t p résen ts  ». O r, 
com m e les élus d u  C arte l d im inués en  n o m b re  p a r  certa ines défections 
au  p ro fit de la C o n a k a t, refusa ien t de siéger à  l’A ssem blée p rov inciale , 
le K a tan g a  d evenait ingouvernab le , e t la m enace de la co u p u re  en tre
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le N o rd  et le Sud  se p récisait. Les 27 e t 28 m ai, le m in istre  G a n sh o f  
van  d er M eersch s’est ren d u  à É lisabethville  p o u r  s’en q u érir  de la 
s itu a tio n  ; il y eu t de n o m b reu x  en tre tiens, en tre  au tres  avec A n to ine  
R ubbens, « d o n t le ju g em en t et l’expérience fu ren t, d an s  ces difficiles 
c irconstances, d ’un  précieux co n co u rs  p o u r  le m in istre  » [445], lequel 
c o n s ta ta  u n e  o p p o sitio n  de p lus en  p lus n e tte  en tre  la C o n a k a t et la 
B alu b ak a t. Les leaders de ce tte  dern ière  co n tin u a ien t à affirm er que 
« les élections ava ien t été faussées p a r  l’in te rv en tio n  de certa in s fonc
tionnaires. C ette  fâcheuse im pression  a u ra it été due  au  fa it que  certa ins 
fo n c tio n n a ires  avaien t m arq u é  leu r préférence p o u r  la C o n a k a t, a id an t 
la cam pagne  électorale  de celle-ci de leurs conseils, n o tam m en t p o u r 
éviter l’ém iettem ent des listes » [446], Les po sitio n s se ra id issa ien t et les 
chances d ’a rriv e r à une  en ten te  en tre  les deux  p a rtis  s’am enuisa ien t, 
« ceci sous l’influence de certa in s  conseillers de Belgique o u  venus de 
Belgique » [447], Le C arte l fa isa it tram er les choses ju sq u ’à la  co n stitu 
tio n  d u  G o u v ern em en t cen tra l, e sp é ran t que celui-ci p re n d ra it sa 
défense. D an s ces co n d itio n s, dès le 31 m ai, M . Schöller a p ris une 
lo u rd e  décision de d em an d er au  gouvernem en t belge la m od ifica tion  
des artic les 110 e t 114 de la L oi fo n d am en ta le  re la tifs à  l’o b liga tion  d u  
q u o ru m  des deux  tiers, et le 5 ju in  la  C o n a k a t réc lam a à  son  to u r  cette  
m od ifica tion . C ette  ré fo rm e a été in te rp ré tée  p a r  le C arte l e t ses co n 
seillers eu ropéens « com m e une m anœ uvre  p o u r  a b o u tir  à  la  m ise en 
place d ’u n  gouvernem ent hom ogène C o n a k a t », e t ces critiques é ta ien t 
partagées p a r  p lusieurs m em bres d u  C ollège E xécu tif G énéra l à Léo
poldville, c a r  après to u t, la  Loi fo n d am en ta le  —  la p rem ière  C h a rte  
constitu tio n n e lle  du  C on g o  in d ép en d an t —  é ta it censée av o ir été mise 
en place avec le co n co u rs  responsab le  des rep résen tan ts  congolais. 
D an s ces co n d itions, le m in istre  A . D e Schryver fit savo ir à  M . Schöl
ler que  la  C om m ission  co m péten te  de la  C h am b re  des R ep résen tan ts  
« so u h a ita it que des g aran ties  form elles so ien t données p a r  les d iri
gean ts po litiques intéressés que  cette  m od ifica tio n  de la loi ne fera nu l
lem ent obstac le  à  la  co n stitu tio n  d u  g o uvernem en t p rov incia l selon le 
p rinc ipe  p révu  dan s la  loi, à  savo ir que  les d iverses tendances p o u rro n t 
ê tre  p ro p o rtio n n e llem en t représen tées au  sein d u  gouvernem ent ». 
M . Schöller considéra  ce tte  a ttitu d e  des parlem en ta ires  belges 
« é tran g e  » e t « guère com préhensib le  » e t déc la ra  à la rad io  q u ’afin  
d ’év iter le gâchis d o n t p erso n n e  ne p o u rra it  assum er la responsab ilité , 
« les ré su lta ts  des élections do iv en t ê tre  considérés com m e définitifs » ; 
op tim iste , il se d it conva incu  q u ’« a u cu n  p a r ti ne désire gouverner 
seul », et d em an d a  à  to u s de reste r d an s la  légalité. E s tim an t (à to r t  ?)
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que to u tes  les co n d itio n s é ta ien t réunies p o u r  la co n stitu tio n  d ’u n  g o u 
vernem ent d ’un io n  n a tio n a le , il d éc la ra  que  la lu tte  des p a rtis  n ’avait 
aucun  sens, « à  m o ins q u e  des p ersonnes é trangères au  C on g o  ne d iri
gent en réalité  la m anœ uvre ... N o u s c ra ig n o n s que  certa in s d irigean ts 
ne so ien t que des in stru m en ts  e t que  ceux qui les su ivent se ren d ro n t 
com pte  u n  jo u r  d u  rô le q u ’ils o n t jo u é , bien  m alg ré  eux. N o u s g a rd o n s 
l’espo ir q u ’ils vo ien t c la ir a v a n t q u ’il ne so it tro p  ta rd  ». D ésireux de 
ram en er au  calm e e t à l’ob jectiv ité  les d irig ean ts  de la rad io  (privée) 
U fac  qu i fa isait de la p ro p ag an d e  p o u r  la C o n a k a t, le C ollège exécu tif 
p rov incial su spend it ses ém issions po litiques.

C ’est d an s  ce con tex te  q u ’un  rap p ro ch em en t s’opéra  en tre  le 
M .N .C .-L u m u m b a  et la B a lu b ak a t. P o u r fo rm er un  gouvernem en t, 
L u m u m b a devait d isposer d ’une m ajo rité  de 69 sièges su r 137, et 
com m e son alliance avec le P .S .A. et la C éréa  ne lui en avait d o n n é  
que  64, il se to u rn a  vers... le C arte l B a lu b ak a t, ce qu i c o n s titu a it d an s  
le ch e f de L u m u m b a  le renversem ent de ses positio n s, é ta n t d o n n é  que 
lors d u  conflit o p p o sa n t au  K asai les B aluba  aux  L u lua , il av a it so u 
tenu  ces derniers. Le 10 ju in  fu t signé un acco rd  en tre  le M .N .C .-L ., 
le P .S .A ., le C arte l e t la  C éréa, a ffirm an t, en tre  au tres , la nécessité « de 
c o m b a ttre  to u tes  les m anœ uvres de d iv ision  et de sépara tism e suscep ti
bles de p ro v o q u e r l’éc la tem en t d u  C o n g o  ».

Ces m anœ uvres n ’é ta ien t guère im aginaires. Le 11 ju in , la Sûreté  
a p p re n a it q u ’au  K a ta n g a  il é ta it q u estio n  de m ettre  en place vers le 13 
du  m ois un gouvernem en t in d ép en d an t de la C o n a k a t. « Les leaders de 
la C o n a k a t m an d a tè re n t le P résiden t de l’A ssem blée p o u r av e rtir  le 
gouvernem en t belge q u ’ils a tte n d ra ie n t 48 heures encore, m ais q u ’après 
cela, si la Loi fo n d am en ta le  n ’é ta it pas am endée, ils fe ra ien t appel à 
la F éd éra tio n  des R hodésies, p ro je t qui exerçait spécialem ent su r les 
B abem ba une véritab le  fasc ina tion  » [448]. D ésireux d ’éviter ce coup  
d ’éclat, le v ice-gouverneur général Schöller co n v o q u a  les d irig ean ts  de 
la C o n a k a t et leu r d o n n a  des conseils de m o d é ra tio n . Le 13, il p rit la 
p a ro le  à la  rad io , et s’ad re ssan t aux  chefs de la  B a lu b ak a t, les assu ra  
(im prudem m ent) q u ’ils peuven t co m p te r su r la « ce rtitu d e  d ’une éq u i
tab le  rep résen ta tio n  au  g o uvernem en t de la P rovince... N o u s leu r répé
tons que  la loi elle-m êm e g a ra n tit  leu r p a rtic ip a tio n  équ itab le  au  g o u 
vernem ent. L eu r o p p o sitio n  p u rem en t négative n ’a  d o n c  au cu n  sens ». 
O ui, la loi g a ran tissa it ce tte  p a rtic ip a tio n , m ais p o u v a it-o n  se fier aux 
prom esses de T shom be, de K ibw e e t de M u n o n g o  ? M . Schöller s’y fia, 
e t il ad ressa  u n  télex à M . G an sh o f, d an s lequel il d o n n a  « au  g ouver
n em en t l’assu rance  que  si la  m o d ifica tio n  des artic les 110 et 114 de la
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Loi fo n d am en ta le  é ta it votée, au  m oins q u a tre  can d id a ts  d u  C arte l 
seraien t élus au  gouvernem ent d u  K a tan g a , m êm e si les conseillers p ro 
vinciaux d u  C arte l s’ab s ten a ien t de siéger » [449]. D e son côté, le 
m in istre  des A ffaires générales insista  à Bruxelles su r le d an g er de te r
g iversations : « L a poussée vers l’indépendance  d u  K a ta n g a  s’accen
tu a it, risq u an t d ’en tra în e r la sécession et, com m e réponse, le m orcelle
m ent d u  K a tan g a  lu i-m êm e en deux  tro n ço n s. O n a lla it à  la  désin tég ra
tio n  rap ide  d u  C ongo. L ’a u to r ité  é ta it p riso n n ière  d u  systèm e qu i avait 
p révalu  à la C onférence  de la  T ab le  ro n d e  et que  la Loi fo n d am en ta le  
co n sacra it. Le v ice-gouverneur général Schöller s’y te n a it loyalem ent, 
s’o p p o san t, en  acco rd  avec le M in istre  chargé  des A ffaires générales en 
A frique  et couvert p a r  celui-ci, aux  en treprises qui ten d a ien t à l’a u to 
nom ie. M ais le régim e fédéral av a it des résonances de p lus en plus 
vives ». Le m in istre  estim ait, et il ava it ra ison , que  « l’exem ple de posi
tions illégales au  K a ta n g a , si celles-ci deva ien t ê tre  to lérées, risqua it 
d ’en tra în e r quasi inév itab lem ent d ’au tres  gouvernem en ts illégaux. Il 
devait av o ir sa répercussion  spécialem ent au  B as-C ongo. C ’é ta it n o n  
seulem ent le m orcellem ent d u  K a tan g a , m ais la d ésin tég ra tion  d u  
C on g o  à brève échéance » [450],

Le 14 ju in , l’au to rité  p rov incia le  a saisi le tex te  de la p ro c lam atio n  
de l’indépendance, que  Y Essor du Congo im p rim ait p o u r  la sortie  du  
jo u rn a l le 15. Il s’ag issait d ’une  « D é c la ra tio n  à  l’A ssem blée d u  
K a tan g a  p a r  le P résiden t d u  G o u v ern em en t » d ev an t ê tre  lue p a r 
T shom be à l’A ssem blée prov incia le  le so ir d u  14. P o u r  M . Schöller, la 
« fac tu re  exclusivem ent eu ropéenne  » de ce texte é ta it « p a ten te  ». S’a p 
p u y a n t su r u n e  « fum euse a rg u m en ta tio n  h isto rico -p o litiq u e  », la p ro 
c lam atio n  a ffirm ait que « si les p o p u la tio n s  d u  K a tan g a , qu i fo rm aien t 
dé jà  p lusieurs É ta ts  a v an t l’arrivée des b lancs, déciden t de se g ro u p er 
en tre  elles, m ais refusen t de se g ro u p e r avec les au tres  É ta ts  congolais, 
la Belgique en s’y o p p o sa n t com m et un  ab u s de d ro it » [451]. L a  p ro 
c lam atio n  affirm ait que  l’indépendance  de la « n a tio n  ka tanga ise  » 
n ’im p liqua it pas « u n e  sép a ra tio n  défin itive e t rad icale  des au tre s  É ta ts  
congolais » ; « nous v o u lons que  les liens qui n o u s u n iro n t fassent 
l’ob je t d ’acco rds p réa lab les en tre  n a tio n s  égalem ent souveraines ». 
L ’essentiel de la Loi fo n d am en ta le  sera it respecté, e t les rep résen tan ts 
du  K a tan g a  co llab o re ro n t à l’é lab o ra tio n  de la C o n stitu tio n  définitive 
du  C on g o  p o u r  y inclu re  ses thèses fédéralistes. N éan m o in s, si « la 
m ajo rité  des provinces d u  C on g o  d evait se p ro n o n cer p o u r  le systèm e 
un ita ire , le K a tan g a  rep ren d ra  sa liberté  en tière  », il rep ren d ra it, 
« im m éd ia tem en t » les « com pétences » q u ’il av a it « v o lo n ta irem en t
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concédées » au  p o u v o ir cen tra l. C e tte  insistance à p ro c lam er l’in d ép en 
dance  a v an t le 30 ju in  s’ex p liqua it p a r  la c ra in te  de la C o n a k a t (et de 
ses conseillers) « de ne p lus ê tre  en m esure de le fa ire  une  fois que  le 
C on g o  sera it devenu  in d ép en d an t » [452],

V o u lan t p réserver la légalité, l’ad m in is tra tio n  p rov incia le  in s tau ra  
l’é ta t  d ’exception . Le 14 ju in , M . Schöller d én o n ça  « d e s  p lan s qui te n 
d en t à créer à très brève échéance des s itu a tio n s illégales et dangereuses 
p o u r  le m ain tien  de l’o rd re  », p ro je ts  « ab so lu m en t co n tra ire s  aux  lois 
en v igueur ». Le v ice-gouverneur général a ssu ra  que  « la p o p u la tio n  ne 
d o it av o ir au cu n e  app réh en sio n . Seuls ceux qu i ag ira ien t à l’en co n tre  
des lois, ceux qui ten te ra ien t de tro u b le r  l’o rd re , se ro n t l’ob je t de 
m esures rigoureuses e t im m édiates. N o tre  b u t est de p ro tég er la p o p u 
la tio n  co n tre  des ag ita teu rs  quels q u ’ils so ien t » [453]. Le m êm e 14 ju in , 
M w am ba d éc la ra it à l’assem blée p rovinciale  que  le C arte l é ta it co n tre  
l’indépendance  du  K a tan g a  et co n tre  son ra ttach em en t aux  R hodésies. 
« N o u s  som m es », d isait-il, « p o u r  l’un ité  d u  C o n g o  et son in tégrité , et 
ce tte  un ité  e t in tégrité  se ro n t défendues p a r  n o u s ju s q u ’à  la m o rt. N os 
peuples B aluba et T shokw e so n t avec nous e t ce n ’est pas la d éc la ra 
tio n  d ’un  de nos chefs qui p o u rra  y ch an g er q uo i que  ce so it » [454]. 
E n tre -tem ps (le 14), T sh o m b e in fo rm ait L u m u m b a  que la C o n a k a t 
é ta it d isposée à faire p a rtie  de son  gouvernem en t, à la co n d itio n  d 'o b 
ten ir le m in istère  des A ffaires économ iques e t celui de la D éfense n a tio 
nale  ; le 15, L u m u m b a  m a rq u a  son  acco rd  p o u r  con fier à la C o n a k a t 
les A ffaires économ iques e t la v ice-présidence de la C h am b re  des 
R ep résen tan ts . C ’é ta it peu. C ’é ta it insuffisan t.

V otée le 15 p a r  la  C h am b re  des R ep résen tan ts , la loi m o d ifian t les 
articles 110 e t 114 de la L oi fo n d am en ta le  e n tra it en v igueur déjà  le 
16. En la c o m m u n iq u an t à M . Schöller, le m in istre  D e Schryver estim a 
« so u h a itab le , m êm e en cas d 'ab sen ce  aux  réun ions des g roupes m in o 
rita ires, q u e  les gouvernem en ts p rov inciaux  so ien t com posés selon le 
p rinc ipe  de la rep résen ta tio n  p ro p o rtio n n e lle , p rinc ipe  de base des d is
p o sitions de la loi su r les s tru c tu res  ». E t d ’insister v ivem ent « p o u r  que 
le g roupe  m ajo rita ire  consen te  dan s ce cas à désigner p ro p o rtio n n e lle 
m en t une rep résen ta tio n  de la m in o rité  au  sein d u  g o u v ern e
m en t » [455], H élas, cela ne se fit pas. L ’A ssem blée p rov incia le  s’est 
réunie, et com m e elle n ’é ta it pas en no m b re , T sh o m b e a lu une  déc la 
ra tio n  d isan t que  la C o n a k a t respectera  la Loi fo n d am en ta le  ju s q u ’au  
30 ju in , e t a ssu ra  d ’a u tre  p a r t  q u ’il n ’é ta it p as  questio n  d ’u n e  co llusion  
en tre  le K a tan g a  et la R hodésie. Son g ouvernem en t fu t co n stitu é  le 17, 
m ais m algré  les assu rances répétées d ’y inclure les m em bres de la B alu-
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b ak a t, il ne co m p ren a it q u e  h u it d irigean ts  de la  C o n a k a t, un  M .N .C .- 
K alon ji e t u n  in d ép en d an t. A u  m êm e titre  que les parlem en ta ires 
belges qui av a ien t difficilem ent consen ti les am endem en ts à la  L oi fo n 
dam en ta le , le m in istre-résiden t à  L éopoldville , M . G a n sh o f  van  der 
M eersch, n ’app réc ia  pas cette  to u rn u re  des événem ents. « D an s  l’esprit 
de la  Loi fon d am en ta le , écrira-t-il, le gouvernem en t p rov incia l devait 
ê tre  co n stitu é  en fonction  de la  physionom ie  po litiq u e  générale  de l’As- 
sem blée. P areil ré su lta t ava it été a tte in t dan s les c inq  au tres  p ro v in 
ces » [456], M ais M . Schöller c ro y a it p o u v o ir faire face avec sérénité à 
ces réac tions rép ro b a trices  : p o u r  lui, « à la  veille d u  30 ju in , la  s itu a
tio n  au  K a ta n g a  p a ra issa it p lu tô t ra ssu ran te  » [457],

Elle l’é ta it m oins à Bruxelles, o ù  l’in q u ié tu d e  persista it. P arv ien
d ra it-o n  à év iter l’éc la tem en t d u  C on g o  ? F au d ra it- il « p o u r  réparer, si 
c ’est rép arab le ... fédérer ce pays p o u r  le sauver ? »  [458], P a rla n t le 
8 ju in  au  C ercle M ars et M ercu re , le m in istre  Scheyven s’exprim a en 
faveur de l’un ité , et le 22 le p rem ier m in istre  Eyskens réaffirm a ces 
p ro p o s  à  la C h am b re  des R ep résen tan ts . L a g ran d e  ra iso n  d ’inqu ié
tu d e  en ce qui concerne l’aven ir d u  C o n g o , d it-il en p a ra p h ra sa n t 
R . Scheyven, « c’est q u ’une po litiq u e  m alhab ile  p o u rra it p ro v o q u er 
son éclatem ent. N o u s som m es p arv en u s à la T ab le  ro n d e  p o litique  à 
une  so lu tio n  harm on ieuse  en tre  les deux  tendances qu i s’a ffro n ta ien t : 
celle des fédéralistes d ’une  p a r t, et celle des un ita ris tes , de l’au tre . N ous 
som m es p arv en u s à  u n  p o in t d ’équilib re  qu i d o n n e  sa tisfac tion  aux  uns 
com m e aux  au tres. Il ne fa u d ra it pas q u ’a u jo u rd ’hui une  p o litique  tro p  
un ita ris te  p ro v o q u e  l’éc la tem ent d u  C o n g o  et am ène la sécession d u  
K a ta n g a  o u  d u  B as-C ongo, ce qu i sera it in fin im en t reg re ttab le  [459], 
Les a u to rité s  congolaises tiendron t-e lles com pte  de cet avertissem ent ? 
Ce n ’é ta it pas certa in . Si la d ésignation  de K asav u b u  com m e ch ef de 
l’É ta t  é ta it une  bonne chose et jo u a it  en faveu r de la  m o d é ra tio n , p a r  
co n tre , le g ouvernem en t que  L u m u m b a  vena it de fo rm er e t qui d isp o 
sait à la C h am b re  d ’une m ajo rité  de près de 120 sièges su r 137, décelait 
un  déséquilib re  : parm i ses 23 m in istres, il n ’y av a it q u ’un  seul rep ré
sen tan t de la  C o n ak a t, M . Y av, auquel on  a  confié le d ép artem en t des 
A ffaires économ iques, tan d is  que  A . N y em b o  devenait Secrétaire 
d ’É ta t à la D éfense n a tiona le . R . M w am b a, qu i é ta it c an d id a t non  élu 
de la B a lu b ak a t aux  élections de m ai, o b te n a it le portefeu ille  de la Ju s 
tice, tan d is  que  Sendw e se v o ya it confier le po ste  de C om m issaire  
d ’É ta t p o u r  le K a tan g a , ce qui fu t in te rp ré té  p a r  la C o n a k a t com m e 
une p ro v o ca tio n . Le 23, L u m u m b a  se p résen ta it d ev an t la  C h am b re  
des R ep résen tan ts  congo laise  e t a ffirm ait, d an s  son d iscours d ’investi
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tu re , sa foi en l’un ité  d u  pays. Son  gouvernem en t, dit-il, « a u ra  p o u r  
souci de m a in ten ir in tac te , envers e t co n tre  to u s, l’in tég rité  d u  te rrito ire  
e t la  n a tio n  d an s  son  un ité . T o u te fo is , il envisage de m an ière  réaliste  
les am énagem en ts q u ’im po sen t l’é tendue d u  te rrito ire  e t sa g ran d e  
diversité. Les d iv isions adm in is tra tiv es  de l’ancien  régim e do iv en t p o u 
vo ir ê tre  m odifiées su iv an t une  p ro céd u re  légale, de m an ière  que 
ch aq u e  citoyen  tro u v e  le b o n h e u r au  m ilieu des siens » [460]. E t de te r
m iner en  re n d a n t ho m m ag e  à l’œ uvre co lon iale  des Belges : « Il fau t 
reco n n a ître , s’écria-t-il, q u ’elle co n stitu e  l’in éb ran lab le  fo n d em en t sur 
lequel n o u s a llons ensem ble ériger n o tre  N a tio n  ».

Il é ta it év iden t que  ce ne sera it pas de to u t repos. A u  m o m en t 
m êm e o ù  L u m u m b a  p ro n o n ç a it son  d iscours, a rr iv a it à  É lisabethville , 
à  la d em an d e  de T shom be, un  p erso n n ag e  « in q u ié ta n t e t u n  peu  aven 
tu reu x  », u n  certa in  Scheerlinck, qu i é ta it un  ancien  ag en t de la Sûreté  
a u  K a ta n g a  et q u ’o n  savait lié aux  m ilieux activ istes des co lons e t de 
la  C o n a k a t. S u r l’in d ica tio n  de la Sûreté, il fu t a rrê té , e t o n  tro u v a  
d an s ses bagages une  le ttre  à en -tê te  de 1’« É ta t du  K a ta n g a  », co n tresi
gnée p a r  « le P résiden t d u  C onseil des M in istres de l’É ta t du  
K a ta n g a » , M . T shom be, e t « le  M in istre  de l’in té r ie u r» , G . 
M u n o n g o  ; ce p ap ie r n o m m a it Scheerlinck « A m b assad eu r spécial 
chargé  de m ission p o u r  le co m p te  d u  g o u v ern em en t d u  K a ta n g a  ». 
In te rro g é  p a r  un  m ag is tra t, Scheerlinck a révélé que  l’indépendance  
ka tan g a ise  é ta it p révue p o u r  le 28, c a r  on c ra ig n a it q u ’ap rès  le 30 ju in , 
il y a u ra it risque d ’in te rv en tio n  des tro u p es d u  g o uvernem en t cen tral. 
L ’« am b assad eu r spécial » é ta it chargé  de no tifie r cet événem ent aux  
g ouvernem en ts belge e t am érica in , ainsi q u ’à  l’O .N .U . ; effectivem ent, 
u n  ticket d ’av io n  tro u v é  chez le p révenu  in d iq u a it que  ce d e rn ie r devait 
se rend re  à Bruxelles, à N ew  Y o rk  et à  W ash ing ton , e t de là re to u rn e r 
à É lisabethville. À la question  de savo ir si les m em bres d u  gouvernem en t 
p rov incia l é ta ien t conscien ts d u  fa it que  leur p ro je t é ta it illégal, Scheer
linck a rép o n d u  q u ’ils av a ien t envisagé cet aspect d u  p rob lèm e, m ais 
é ta ien t « c o n v a in c u s  que  parm i les au to rité s  responsab les ju s q u ’au  
30 ju in , p ersonne  ne p ren d ra it l’in itia tive de les em pêcher... » [461]. O r, 
le m in istre  G a n sh o f  n ’é ta it p as  de ce t avis. Il es tim ait q u e  « le devo ir 
de la Belgique é ta it de m e ttre  loyalem ent to u t en œ uvre p o u r  que  la 
m anœ uvre , qu i a lla it à l’en co n tre  d u  p rincipe  m êm e de la  Loi fo n d a 
m entale , ne puisse réussir » [462], M ais il a d û  n éan m o in s ten ir com pte  
du  fa it q u ’é ta n t d o n n é  les c irconstances, une  ac tio n  répressive serait 
p o litiq u em en t in o p p o rtu n e  ; p o u r  ne pas laisser le K a ta n g a  sans g o u 
vernem ent, le m in istre  décida de ne pas a rrê te r  les in sp ira teu rs  d u  com -
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p lo t : la  Belgique, d it-il, ne p o u v a it p ren d re  pareille  responsab ilité . En 
acco rd  avec le v ice-gouverneur général Schöller, le m in istre  en trep rit 
des négoc ia tions avec T shom be et les p rin c ip au x  m em bres de son 
équipe. « Les d irigean ts  de la C o n a k a t p riren t, le 26-6, « l’engagem ent 
form el su r l’h o n n eu r » de ne pas reco u rir à la sécession, à la co n d itio n  
que leur m an d a ta ire  ne so it a rrê té  ni à Léo ni à  Bruxelles » [463], 
Scheerlinck fu t expulsé, e t M . G a n sh o f  félicita la  Sûreté. Q u a n t au  p re 
m ier m in istre  désigné L u m u m b a, il se déc la ra  p rê t à rép rim er le m o u 
vem ent sép ara tis te  k a tan g a is  ; le New York Times r isq u a  l’affirm atio n  
que “ th is a ttitu d e  pleased the Belgian o ffic ia ls” [464],

E ffectivem ent, le m in istre  n ’av a it pas l’in ten tio n  de b ad in e r avec ce 
genre d ’affaires. D ésireux de s’acq u itte r sc rupu leusem ent de sa m is
sion, il é ta it d ’avis que  « n o u s ne p o u v o n s suivre ceux qu i veu len t nous 
em pêcher de rem ettre  u n  C on g o  in tac t au  peuple  congo la is  » [465]. 
D éjà sensibilisé p a r  la ten ta tiv e  d u  13, et « très im pressionné » p a r  l’in 
c iden t Scheerlinck, M . G a n sh o f  réun it, le 26 ju in  à L éopoldville , avec 
M . D e Schryver qui v enait d ’a rriv e r de Bruxelles, le p résid en t K asa- 
vubu , le p rem ier m in istre  L u m u m b a, le m in istre  des A ffaires é trangères 
B om boko , le m in istre  chargé  des re la tio n s avec la  B elgique D elvaux , 
ainsi que le g ouverneu r général C ornelis e t l’ad m in is tra teu r en ch ef de 
la Sûreté, V andew alle. Successivem ent, M M . K asav u b u , L u m u m b a  et 
B om boko  « exprim èren t leu r sen tim en t, a p p ro u v a n t sans réserves les 
in stru c tio n s données p a r  le m in istre  des A ffaires générales en A frique. 
Il ne p o u v a it ê tre  q uestion , sans risquer de p ro v o q u er, la veille m êm e 
de l’indépendance, un soulèvem ent au  K a tan g a , de p ro céd er à des 
m esures d ’a rre s ta tio n  d u  p e rsonne l p o litique  responsab le  o u  de p ro v o 
q u e r la d é ten tio n  p réventive de leurs conseillers » [466], Il fu t n éan 
m oins décidé que  M . G a n sh o f  se ren d ra it au  K a ta n g a  le lendem ain  ou  
le surlendem ain . « D es in stru c tio n s sera ien t données en vue d u  ren fo r
cem ent, p en d an t la période  de tran s itio n  —  particu liè rem en t d ange
reuse —  des m esures relatives au  m ain tien  de l’o rd re  e t la répression  
de to u te  ten ta tiv e  de sécession o u  de co n stitu tio n  d ’un  gouvernem ent 
illégal, n o n  seulem ent au  K a ta n g a , m ais aussi au  K asa i, dan s le Bas- 
C on g o  et au  M aniem a. Le G o u v e rn eu r général fu t prié  de p rend re  
c o n ta c t le so ir m êm e encore avec le C o m m a n d a n t en  ch ef et de lui 
d o n n e r des in struc tions p o u r  que  la F o rce  p u b liq u e  e t spécialem ent 
l’av ia tio n  fassen t une d é m o n s tra tio n  de présence et de force à la  fro n 
tière de la  R hodésie  d u  N o rd . Il a lla it de soi que le gouvernem en t 
belge, lié p a r  le systèm e q u ’av a it in stitué  la L o i fo n d am en ta le , ne p o u 
v a it to lé re r q u ’à  la  veille d u  30 ju in , d a te  p révue p o u r  la  p ro c lam atio n
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de l’in dépendance , u n e  sécession se p ro d u isît, qu i re m e ttra it en qu es
tions to u te s  les co n v en tio n s belgo-congolaises. La Belgique avait le 
devoir de maintenir l ’intégrité du territoire du Congo et de fa ire  respecter 
le systèm e arrêté à la Conférence de la Table ronde et consacré par la 
Loi fondam entale, ju sq u ’au jour où sa souveraineté prendrait f in  » [467].

A près cette  m ise a u  p o in t —  correc te  e t qu i est à  l’h o n n e u r du  
go u vernem en t —  le m in istre  G a n sh o f  s’e m b a rq u a it le 28 p o u r  É lisa
bethville, accom pagné du  m in istre  de l’in té rie u r G benye, ainsi que  de 
M M . Sendw e et K im ba, ce d e rn ie r a y an t o ffe rt sa dém ission  de sén a 
teu r, p ré fé ran t deven ir m in istre  d u  com m erce d an s  le gouvernem en t 
p rov incia l d u  K a tan g a . La Libre Belgique c ro y a it savo ir que  « le g o u 
v ernem ent p rov incia l a m enacé de ne pas reco n n a ître  le gouvernem en t 
congo la is, ce qu i p o u rra it p ro v o q u e r un risque de sécession », et elle 
p rê ta  au  m in istre  l’in ten tio n  de résoudre  ce d ifférend  [468], C ertes, 
M . G a n sh o f  eu t de n o m b reu x  en tre tiens avec des p e rsonnalités co n g o 
laises e t eu ropéennes, m ais en  fa it, aux  d ires de M . Schöller, il a rriv a it 
à É lisabethville  « avec u n  p lan  très énerg ique p o u r  décap ite r le m o u v e
m en t sép a ra tis te  » [469], « Le général Janssens fu t invité à p rév o ir des 
m esures p o u r  év iter la sécession et à o rgan ise r une d é m o n s tra tio n  de 
force à la fron tiè re  rhodésienne ; l'expu lsion  d ’activ istes eu ropéens p ro - 
C o n a k a t d u  K a ta n g a  fu t recom m andée et ap p ro u v ée  de p a r t  et 
d ’a u tre  » [470], c ’est-à-d ire  ta n t p a r  le gouvernem en t belge que  p a r  le 
gouvernem en t congolais. T o u t cela effraya que lque  peu  le v ice-gouver
n eu r Schöller : « Q u o iq u e  an ti-sécessionniste  à fond , j 'e s tim a is  q u e  le 
p lan  p ro p o sé  co n sis ta it à jo u e r  avec des a llum ettes à l’in té rieu r d ’une 
p o u d riè re . R am en an t l’inc iden t Scheerlinck à de p lus ju stes  p ro p o r
tions, je  suggérai de n ’y p as  d o n n e r d ’au tre s  suites, en  to u s cas au  
K a tan g a . M . G a n sh o f  van  d e r M eersch se ra llia  à m o n  p o in t de  vue. 
C e tte  péripétie  d ém o n tre  c la irem ent q u ’à la  veille de l’indép en d an ce  du  
30 ju in , le g o uvernem en t belge n ’é ta it ce rta in em en t p as  favo rab le  à une 
sécession k a tan g a ise  » [471],

C ette  m ission n ’a pas eu les résu lta ts  escom ptés. D éjà le 29, la 
Sûreté  en reg is tra it une nouvelle in itia tive p o u r  p ro c lam er l’in d ép en 
dance, d u e  sem ble-t-il à une  co llusion  en tre  les co lons eu ropéens et 
M . M u n o n g o . A v an t l’o u v ertu re  de la séance de l’A ssem blée p ro v in 
ciale, « un  co lo n , M . S taq u e t, av a it déposé su r les bancs des dépu tés, 
un  d o cu m en t qu i n ’é ta it a u tre  q u ’une p ro c lam atio n  d ’in d ép en d an ce  d u  
K a ta n g a  » e t les consu ls accréd ités à É lisabethville  av a ien t reçu  une 
c o n v o ca tio n  à se ren d re  à  ce tte  séance p o u r  y en ten d re  une  « co m m u n i
c a tio n  im p o rta n te  d u  C h e f d u  G o u v ern em en t p rov inc ia l » [472], D ans
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ces co n d itio n s, M . Schöller dépêcha u n e  u n ité  de gendarm erie  à p ro x i
m ité d u  b â tim en t de l’A ssem blée « avec m ission  d ’in te rven ir d an s  le cas 
seulem ent o ù  le P résiden t de l’A ssem blée req u e rra it son co n co u rs  p o u r 
le m a in tien  de l’o rd re ... » [473], D an s  ces cond itio n s, les activ istes de la 
C o n a k a t o n t d û  renoncer à d o n n e r lecture  de la p ro c lam a tio n  de l’in 
dépendance... L a Belgique rem e ttra  aux  C ongo la is  un  C on g o  in tact.

A u  m o m en t de la p assa tio n  des pou v o irs , le 30 ju in  1960, l’un ité  
n a tio n a le  a  p a ru  aux d irigean ts congo la is —  la  C o n a k a t exceptée —  
com m e quelque  chose d ’irréversib le, tan d is  que la Belgique p o u v a it ra p 
peler avec fierté  que c ’est elle qui é ta it à la base de la n a tio n  congolaise. 
D an s  son  d iscours, le ro i B au d o u in  sou ligna que p e n d a n t 80 ans, la Bel
g ique s’effo rça  de « rap p ro ch e r les unes des au tre s  des e thn ies qui jad is  
ennem ies, s’ap p rê ten t à  co n stitu e r ensem ble le p lus g ran d  des É ta ts  indé
p en d an ts  d ’A frique  » [474]. Jo sep h  K asav u b u , qui p rô n a it naguère la 
réun ifica tion  des B akongo écartelés en tre  la Belgique, l’A n go la  et le 
C ongo-B razzav ille  e t le re to u r  vers l’ancien  royaum e de San Salvador, 
eu t la sagesse en  cette  m ém orab le  jo u rn ée , de c o n sta te r  l’irréalism e de ce 
m irage, e t p a r ta n t, a tté n u a  ses anciennes conv ic tions au  p ro fit de l’idée 
de l’un ité  na tiona le . P a rlan t en sa qua lité  de ch e f d ’É ta t, il rap p e la  que 
les d ifférences é ta ien t g ran d es lo rs de la  fo n d a tio n  d u  C on g o  p a r  les 
Belges « en tre  des p o p u la tio n s  que  to u t c o n tr ib u a it à m a in ten ir écartées 
les unes des au tres , sans sou ligner les diversités de langues, de cou tum es 
ou  de s tru c tu res  sociales », à  quo i s’a jo u ta ien t les d istances énorm es qui 
sép ara ien t les C ongolais. Il in sista  su r le fa it que  « la conscience n a tio 
nale pousse  depuis long tem ps les p o p u la tio n s  congolaises vers plus de 
so lidarité  : n o u s a u ro n s  à favoriser p lus que  jam ais  ce m ouvem en t de 
rap p ro ch em en t n a tio n a l » [475], P o u r sa p a rt, le p rem ier m in istre  
L u m u m b a  d em an d a  « à to u s  d ’oub lier les querelles triba les qui nous 
épu isen t e t risq u en t de nous faire m épriser à l’é tran g e r » [476],

A jo u to n s  q u ’en Belgique m êm e, on  é ta it fier d ’av o ir co n trib u é  à ce 
processus de fo rm a tio n  de la n a tio n  congolaise . Le p résid en t d u  Sénat, 
Pau l S truye, n o ta it le 4 ju ille t que  « l’on  assiste à la fois à la naissance 
d ’u n e  n a tio n  et à  celle d ’un  É ta t, a lo rs  que souven t l’une  p récède logi
q u em en t l’au tre . Il n ’ex ista it pas d an s  le passé d ’un ité  réelle en tre  les 
trib u s de l’O uest, d u  C en tre  e t de l’E st de l’im m ense bassin  d u  C ongo. 
C ’est le génie de L éopo ld  II e t l’ac tio n  o rg an isa trice  de la  Belgique qui 
o n t créé en tre  elles une un ité  ad m in is tra tiv e  e t économ ique qui, a u jo u r
d ’hui, p a ra ît avo ir é tab li des liens assez é tro its  p o u r  que  l’expérience 
puisse ê tre  ten tée de la  co n stitu tio n  d ’une « n a tio n  » dan s le cad re  po li
tique  d ’u n  « É ta t »... [477].
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LA SÉCESSION ET SES CONTRADICTIONS

En tra n sfé ra n t aux  C ongola is , le 30 ju in  1960, les p o u v o irs  de so u 
vera ineté  e t en leu r re m e tta n t u n  C on g o  uni po litiq u em en t e t te rrito ria - 
lem ent, la Belgique p a rach ev a it qua tre -v in g ts  ans de la co lo n isa tio n  et 
p o u r  elle, ce ch ap itre  d ’h isto ire  p ren a it fin. Les ra p p o rts  q u ’elle a u ra  
déso rm ais avec le C on g o  sero n t d ’une au tre  n a tu re , ils se ro n t d ’É ta t 
à  É ta t, ch acu n  d é fen d an t lég itim em ent ses in térêts. U n  a u tre  ch ap itre  
d ’h isto ire  s’ou v ra it égalem ent p o u r  la jeu n e  R épublique , qui c o n n a îtra  
b ien tô t de graves d ifficultés, parm i lesquelles la  sécession d u  K a tan g a . 
Ces événem ents posté rieu rs  au  30 ju in  1960 n ’en tren t pas d an s nos 
p ro p o s , e t les quelques lignes que  n o u s leur co nsacrons n ’o n t été écri
tes que p o u r  m ieux éclairer la  co rré la tio n  en tre  certa ines o p tio n s  p o liti
ques fo n d am en ta les  d ’a v a n t l’indépendance  et après celle-ci. L a  rap id e  
d ésag régation  d u  C on g o  fa it m ieux co m p ren d re  q u ’en p o u rsu iv a n t sa 
po litique  un ificatrice, la Belgique é ta it d an s  une b o n n e  voie e t que, 
p o u r  les C ongo la is, l’un ité  é ta it un  im périeux besoin.

P o u rta n t, lo rs de la débâcle  de ju ille t, certa ins hom m es po litiques 
o n t regre tté  (à p o sté rio ri) ce tte  o p tio n  fondam en ta le , se so n t déclarés 
fédéralistes, e t un  peu  plus ta rd , fo rts  de l’exem ple rhodésien , ils réa f
firm èren t q u ’une a u tre  p o litique  a u ra it peu t-ê tre  été p lus indiquée. 
C ’est loin d ’être  certa in , e t l’exem ple de la R hodésie  d u  Sud  devenue 
Z im babw e, en est la  preuve. L a  sécession de Ian  S m ith , sou ten u e  p a r 
250 000 R hodésiens d ’o rig ine eu ropéenne  so it p rès de 6 %  de la  p o p u 
la tio n , n ’a p u  que  re ta rd e r l’indépendance  d u  Z im babw e (1980), e t non  
pas l’em pêcher. D e p lus, com m e nous l’avons déjà m en tionné , le fédé
ralism e est une fo rm e évoluée des régim es po litiques, et son  fo n c tio n 
nem ent appelle im péra tivem en t une certa ine  m a tu rité  des p o p u la tio n s  
se tra d u isa n t p a r  la  co nc ilia tion  des in té rê ts  en présence e t le respect 
p a r  les e thn ies d o m in an tes  des d ro its  des e thn ies m in o rita ires . C ette  
exigence de la  d ém o cra tie  fédérale  n ’é ta it pas rem plie au  C ongo , 
com m e d u  reste elle ne l’é ta it pas n o n  plus dans un  g ran d  nom bre
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d ’au tre s  pays africains. N u lle  p a r t  en  A frique  la  déco lo n isa tio n  ne se 
fit selon le c ritè re  e th n ique , e t nulle  p a r t le fédéralism e, conçu  p o u r  
p réserver les d ro its  des m ino rités  africaines (et eu ropéennes) n ’a bien 
réussi. Il fu t rejeté p a r  H o u p h o u ë t-B o ig n y  en A frique  occiden ta le  f ra n 
çaise, et l’expérience qu i y fu t ten tée  en tre  S enghor e t M o d ib o -K é ita
—  en tre  le Sénégal e t le S o u d an  au  sein de la F éd é ra tio n  m alienne 
a v o rta  rap id em en t. Le C am ero u n  a b a n d o n n a  le fédéralism e à la suite 
d u  déclenchem ent de la guerre  b iafraise , laquelle  d ém o n tra  la fragilité  
d u  systèm e po litiq u e  n igérian . Le fédéralism e favorise  la  p ro p en sio n  
sép ara tis te , et face à  ce d an g e r d ’écla tem ent, l’A frique  in d ép en d an te  a 
op té  p o u r  le m odèle u n ita ire  de l’É ta t. C e n ’est év idem m ent p as  une 
so lu tio n  idéale. M ais c ’est une  so lu tio n  possib le...

D ès le déclenchem ent des tro u b les  qui o n t em brasé  le C on g o  en  y 
rép a n d a n t la m o rt et la déso la tio n , la p rov ince  d u  K a ta n g a  au ra  à faire 
face elle aussi à des m u tineries m ilitaires, qui ne se ro n t m atées que  p a r 
l’ac tion  de certa in s  hom m es de devoir.

L a co n d u ite  d u  m a jo r A lfred  R ale t fu t à cet égard  exem plaire  : 
a lo rs  que  son service au  C o n g o  vena it à te rm e le 8 ju ille t et q u ’il s’a p 
p rê ta it à  re p a r tir  p o u r  Bruxelles, c ’est au  risque  de sa vie q u ’il est resté 
seul E u ropéen  à  K o n g o lo  m u tiné  e t y m a ta  la rébellion . C e n ’est q u ’en 
1981 que  ce rem arq u ab le  officier re la ta  ces tristes événem ents « p o u r  
ne p as  les ou b lie r p lus ta rd , s’il fa lla it s’y référer » [478] ; n o u s  le fa i
sons bien volon tiers. C ’est aussi à l’occasion  de ce re to u rn em en t de 
s itu a tio n  que M . Schöller, cu rieusem en t resté à É lisabethville  ap rès  le 
30 ju in  com m e « a ttach é  au  C o n su la t général de B elgique » réc lam a 
l’in te rv en tio n  des tro u p es  belges. C o n tra irem en t à l’am b assad eu r 
J. van  den Bosch qu i récusait une telle in te rv en tio n  en se fo n d a n t sur 
le d isp o sitif  d u  tra ité  be lgo-congolais d u  29 ju in , selon lequel ce tte  
m atiè re  é ta it d u  resso rt d u  m in istre  congo la is de la D éfense (A rt. 6), 
M . Schöller p ré fé ra  se s ituer en d eh o rs  du  ju rid ism e. « À  É lisabethville , 
re la te-t-il, les pensées n ’é ta ien t d ’aucune m an ière  fixées su r le tra ité  
d ’am itié  belgo-congolais. P ersonne  n ’y co n n a issa it l’artic le  6 qu i, p o u r  
l’am b assad eu r, ten a it lieu, très n o rm alem en t, de ch a rte  fo n d am en ta le  
d an s les re la tions en tre  les deux pays » [479], En sa q u a lité  d o n c  d ’« a t
tach é  au  C o n su la t », M . Schöller s’est ou v ert à  M oïse T sh o m b e  : celui- 
ci vena it de re n tre r  le 9 ju ille t de L éopoldville  o ù  il a  vécu les événe
m en ts du  B as-C ongo qu i l’o n t « inco n testab lem en t im pressionné et 
cela l’en co u rag ea  à d o n n e r le feu vert à l’in te rv en tio n  belge d an s  sa 
p rov ince  » [480]. U ne  com pagn ie  de m arch e  s ta tio n n ée  à K am in a  
depuis m ai 60 décolla  en  ce tte  n u it d u  10 ju ille t à 3 h  15 sous le com -
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m an d em en t de G u y  W eber, m ais ap rès  une  heure de vol, l’o rd re  ava it 
été d o n n é  aux  av ions de reb ro u sse r chem in et de ren tre r  à la  base. Le 
c o m m an d an t W eber décida de désobéir e t c o n tin u a  la ro u te  vers É lisa
bethville : « J ’ai déclenché, d ira-t-il, le p rocessus d ’in te rv en tio n  m ili
ta ire  belge su r l’ensem ble d u  C on g o  » [481]. Les tro u p es com m encèren t 
à  d éb a rq u e r d an s  la cap ita le  ka tan g a ise  vers 5 h 30, e t sous la co n d u ite  
énerg ique de leu r chef, a lla ien t rap id em en t ré tab lir l’o rd re .

C ette  reprise  de la  s itu a tio n  en m ain  d o n n a  égalem ent le signal de 
l’av en tu re  sécessionniste d u  K a tan g a . Selon M . Schöller, « le ré tab lisse
m en t rap id e  de l’o rd re , e t l’illusion que  les troupes belges a lla ien t p o u 
vo ir res te r p e n d an t un  tem ps indéterm iné , avaien t d angereusem en t fait 
ren a ître  les te n ta tio n s  sécessionnistes. C e tte  fois, d an s  l’im m éd ia t —  et 
les p a rtisan s  fan a tiq u es de l’indépendance  k a tangaise  ne ra iso n n a ien t 
que d an s l’im m éd ia t —  o n  ne risq u a it p lus rien. Le p o u v o ir  cen tra l 
é ta it en p ro ie  à des convu lsions graves ; une g ran d e  p a rtie  de son 
arm ée é ta it révoltée. L ’arm ée ka tan g a ise  é ta it neu tralisée. G râce  en 
som m e à la présence de détach em en ts  belges, une d éc la ra tio n  d ’in d é
pendance  p a r  le gouvernem en t d u  K a ta n g a  p ouva it, p o u r  la  p rem ière  
fois, ê tre  envisagée sans risque de se h eu rte r  à une  q u e lconque  résis
tance. C ela  p o u v a it se fa ire  é ta n t d o n n é  le fa it que  « p e rsonne , m oi 
n o n  plus d ’ailleurs, reco n n a ît l’ancien gouverneu r, n ’im ag ina it que 
l’O .N .U . elle-m êm e p o u rra it, p a r  la force, co n tra in d re  le K a ta n g a  à 
ré in tég rer le g iron  congo la is  » [482], Le 11 ju ille t, T shom be p ro c lam ait 
d ’une  voix réso lue l’indépendance  d u  K a tan g a  : ou i, son d iscours co n s
titu a it « u n  p rog rès ce rta in  p a r  ra p p o r t aux  consid éra tio n s p ro lixes et 
fum euses qui av a ien t été élaborées lo rs des velléités sécessionnistes 
an térieu res . L a  fac tu re  eu ropéenne  en é ta it tou te fo is  aussi a p p a 
ren te  » [483], O n n ’y fa isa it p lus a llusion  aux  anciens royaum es de la 
savane, aux  p o u vo irs  des chefs cou tum iers, etc. S’é to n n a n t que 
T shom be ne lui a it pas fa it p a r t  de ses in ten tio n s et ne l’a it d ’aucune 
m anière  co nsu lté  —  m ais à  quel titre  l’au ra it-il fa it ? — , A . Schöller lui 
exprim a son  « im m ense décep tion  » et, quelques jo u rs  ap rès, q u itta it 
défin itivem ent le pays. E n tre -tem p s, le 12 ju ille t, le co m m an d an t 
W eber d o n n a it l’o rd re  d ’em pêcher l’a tte rrissage  à É lisabethv ille  de 
K asav u b u  e t de L u m u m b a , o rd re  qui fu t exécuté, o n  le sait, p a r  le 
m in istre  de l’in té rie u r M u n o n g o . O n c ro it vo lon tiers le c o m m an d an t 
W eber lo rsq u ’il d it que, si L u m u m b a  ava it p u  a tte rr ir  d an s la  cap ita le  
ka tan g a ise  e t s’il ava it p u  p a rle r à la foule, « il est certa in  q u ’il n ’y 
a u ra it jam a is  eu  de « Sécession ka tan g a ise  ». Jam ais  les E uro p éen s du  
K a ta n g a  n ’a u ra ie n t co n n u  u n  sursis d ’u n  an  » [484],
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Suite à  cette  p ro c lam atio n  de l’indépendance  ka tan g a ise , le g o u 
vernem ent belge se tro u v a  d an s  une  s itu a tio n  q u ’il n ’av a it ni souhaitée  
ni p rovoquée. N o u s l’avons vu, sa p o litique  a to u jo u rs  été d ’œ uvrer 
p o u r  l’un ité  d u  C ongo . « N o u s  p a rlo n s  de la p ério d e  d ’a v an t le 30 ju in . 
P o u r les m ois qui o n t suivi, il fa u d ra it in tro d u ire  b eau co u p  plus de 
nuances —  e t ceci est u n  euphém ism e » [485],

T o u t en re fu san t d ’acco rd e r au  K a tan g a  sa reconnaissance  ju r id i
que, il s’est ré jou i que dan s une  p a rtie  de son  ancienne co lon ie  l’o rd re  
c o n tin u a it de régner et que  les personnes et les biens y é ta ien t p ro té 
gés ; dès lo rs, il e n tra  en re la tions de fait avec les au to rité s  en p lace et 
essaya de sauver ce q u ’il é ta it hu m ain em en t possib le  de sauver. Il 
défenda it les in térê ts  des Belges : quel est le g o u v ern em en t au  m onde 
qui ne l’a u ra it pas fa it s’il s’ag issait de ses p ro p re s  resso rtissan ts  ? 
A vait-il m odifié  sa p o sitio n  face a u  p rob lèm e de l’un ité  ? Il ne l’a  pas 
fa it officiellem ent, m ais il est vrai q u ’en p ra tiq u e , é ta n t d o n n é  les c ir
constances, son  a ttitu d e  est devenue plus soup le  et p lus nuancée.

E n  fait, lo rs  de ces événem ents de ju ille t 1960, le g o u v ern em en t de 
Bruxelles se m o n tra  hésitan t, e t o n  le co m p ren d  : dès le d é b u t de cette  
affaire , le g o u vernem en t am érica in  ava it refusé d ’ap p u y e r le m o u v e
m en t sécessionniste ka tan g a is . R e je tan t l’avis d u  consu l U .S . à É lisa
bethville  qui p réco n isa it la reconnaissance  de l’indép en d an ce  d u  
K a tan g a , W ash in g to n  se ra llia  à l’avis de ses am b assad eu rs  à L éo p o ld 
ville (T im berlake) e t à Bruxelles (B urden), selon lesquels le C o n g o  é ta it 
éco n o m iq u em en t inv iab le sans le K a tan g a , la sécession fav o risan t en 
o u tre  la p én é tra tio n  des Soviétiques en  A frique  cen tra le . D ès le 13 ju il
let, le D ép artem en t d ’É ta t a n n o n ça  q u ’il res ta it a ttach é  à l’idée de 
l’u n ité  congolaise , e t ce tte  p rise  de p o sitio n  n ’av a it de chance  d ’être  
m odifiée q u e  d an s l’hypo thèse  —  peu  p ro b ab le  —  que le C o n g o  tom be 
sous la coupe  de l’U R SS. Le 15 ju ille t, l’am b assad eu r L. Scheyven est 
in tervenu  au p rès  d u  Secrétaire  d ’É ta t C h ris tian  H erte r p o u r  lui d e m a n 
d er de reconsidérer sa p o sition  “ if  the  rest o f  the  c o u n try  fell u n d er 
M oscow ’s d o m in a tio n  ” , m ais les A m érica ins n ’o n t envisagé cette  p o s
sibilité q u ’en “ last r e s o r t” . Les d o cum en ts d u  D ép a rtem en t d ’É ta t 
ac tuellem ent d ispon ib les co n firm en t que  “ in o rd e r to  keep its o p tio n s  
open , the  S ta te  D e p a rtm en t in stru c ted  its consu l in  E lisabethv ille  to  
assure  T sh o m b e th a t the  A m erican  decision n o t to  recognize his 
governm en t shou ld  n o t be reg a rd ed  as h ostility  to w ard  h im , an d  it 
in fo rm ed  the consul con fiden tia lly  th a t the U n ited  S tates m igh t reco n 
sider its p o sitio n  if  o th e r  s ta tes decided to  recognize K a ta n g a  ; it c a u 
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tioned , how ever, th a t in n o  circum stances w ould  the  U n ited  S tates 
tak e  the lead ”  [486].

C ette  positio n  am érica ine  é ta it loin de faciliter les choses aux 
Belges. Si les libéraux  de R oger M o tz  é ta ien t p o u r  la reconnaissance  
d u  K a ta n g a , le P .S .C . se m o n tra  divisé : certa ins com m e P au l S truye 
ou  Jo sep h  Pho lien  se so n t p ro n o n cés p o u r  T shom be, d ’au tres  hési
ta ien t. Le p a rti socialiste  é ta it réso lum en t con tre  : la  sécession, c ’est 
l’anarch ie , d it H enri R o lin  lors d u  d éb a t parlem en ta ire  d u  12 ju illet. 
Q u a n t au  gouvernem en t, il se m énagea  une  p o rte  de sortie  en o p ta n t 
p o u r  une  po litique  d ’am bigu ïté  : il envoya à  É lisabethville  l’am b assa 
d eu r R. R o thsch ild , ainsi que  le ch e f de C ab in e t ad jo in t d u  P rem ier 
m in istre  (et fu tu r  m in istre  des A ffaires africaines) H . d ’A sprem o n t- 
L ynden , qu i p rit la d irec tio n  de la  M istebel, o rgan ism e d ’assistance 
techn ique d o n t le rô le s’avéra  im p o rta n t. Le m in istre  des A ffaires 
é trangères P. W igny d o n n a  égalem ent sa cau tio n  à l’envoi à N ew  Y ork  
d ’une délégation  co m p ren an t en tre  au tres , le m a jo r W eber, et à d é fau t 
de C harles D e V isscher qu i déclina, son fils Pau l qui accep ta  : elle é ta it 
chargée  de p la ider au p rès  de l’O N U  la reconnaissance d u  K a tan g a , 
m ais est revenue les m ains vides, sans être  reçue p a r  les responsab les 
de l’O rg an isa tio n . U n  certa in  changem en t de la po litiq u e  g ouverne
m enta le  n ’in te rv ien d ra  q u ’avec l’arrivée des socialistes au  p o u v o ir, en 
avril 1961 : l’équ ipe Lefèvre - V an  A cker tien d ra  com pte  d av an tag e  des 
réalités in te rn a tio n a les  qu i e n to u ra ien t ce tte  affa ire  ka tanga ise . Le
13 ju in  1961, le c o m m an d an t W eber reçu t l’o rd re  de q u itte r  le pays.

L ’ac tio n  de la D éfense N a tio n a le  placée sous la d irec tion  de l’én er
gique m in istre  A r th u r  G ilson , soulève encore de nos jo u rs  pas m al de 
p o in ts  d ’in te rro g a tio n . Il est ce rta in  q u e  d an s les p rem iers m ois de la 
sécession, il y ava it un  certa in  décalage en tre  les déc la ra tio n s officielles 
d u  gouvernem en t et la  po litiq u e  m enée p a r  le m in istre  de la  D éfense. 
A u prem ier stade  des événem ents, l’envoi (ou  le m ain tien ) des m ilita i
res au  K a ta n g a  se ju s tifia it p le inem ent : l’im p é ra tif  de la p ro tec tio n  des 
vies hum aines p rim a it to u te  au tre  co n sidéra tion . A u  second stade , une 
fois que  l’O N U  é ta it là, ce fu t d ifféren t, su r to u t ap rès  le vo te  p a r  le 
C onseil de sécurité  des réso lu tio n s d u  21 février 1961 et du  24 novem 
bre 1961.

Il y av a it aussi une  certa ine  a ttitu d e  du  Palais. Elle s’explique p a r  
le rô le ém inen t jo u é  p a r  la m o n arch ie  dan s le p rocessus de la  co lo n isa
tio n  et p a r ta n t, l’ob liga tion  (m orale) de jo u e r  égalem ent u n  ce rta in  rô le 
d an s  le p rocessus de la  d éco lon isa tion . Il ne fau t pas p e rd re  de vue 
q u ’u n  im m ense e ffo rt ava it été consen ti p a r  des Belges en A frique  cen-
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tra ie  et ce rta in s  acqu is deva ien t ê tre  défendus : l’é ta ien t-ils  su ffisam 
m en t p a r  la classe p o litique  au  p o u v o ir ? La b o n n e  règle d ’une m o n a r
chie co n stitu tio n n e lle  veut que  le ch e f de l’É ta t so it associé au  p roces
sus décisionnel, e t q u ’il exerce va lab lem ent ses d ro its  : celui d 'ê tre  c o n 
sulté , celui de stim u ler e t celui d ’av ertir  [487], D ès le 21 ju ille t, le roi 
B audou in  d it sa sym path ie  aux  ethn ies où  l’o rd re  régna it et qu i sous 
la co n d u ite  de leurs chefs, s’em p lo y a ien t à co n stru ire  leu r d estin ... Bien 
en ten d u , il est b eau co u p  tro p  tô t  p o u r  écrire l’h isto ire  de  ce ch ap itre , 
do cu m en ts  à l’ap p u i. Il fa u t a tten d re .

Ceci d it, il fau t sou ligner que  la situ a tio n  po litiq u e  ap rès  le 30 ju in  
n ’é ta it pas la m êm e q u ’a v a n t cette  d a te  : en cette  p ério d e  tro u b le  m a r
quée p a r  l’an arch ie  et les d issidences de to u te  n a tu re , la Belgique 
n ’é ta it p lus la pu issance ad m in is tran te  du  C o n g o , responsab le  de ses 
destinées e t de son  un ité  : le C o n g o  é ta it d éso rm ais u n  pays in d ép en 
d a n t, libre de sa p o litique , laquelle ne s’iden tifia it pas nécessairem ent 
avec les in té rê ts  belges. A ussi, en recevan t à Bruxelles le 27 ju ille t, le 
Secrétaire  général de l’O N U , D ag  H am m arsk jö ld , M M . E yskens, 
W igny et G ilso n  on t-ils  rappelé  q u e  « la Belgique a  fa it l’u n ité  du  
C on g o  et l’a consacrée d an s  sa Loi fo n dam en ta le . Le fa it nouveau  
d o n t il fau t ten ir co m p te , c ’est que  ces stru c tu res  o n t sau té ... Il n ’est 
p lus a u jo u rd ’hui questio n  de l’un ité  d u  C ongo , m ais des fo rm es que 
revêtira  cette  un ité , com m e le m o n tre n t les p ro p o sitio n s  k a tangaises 
su r la co n stitu tio n  des É ta ts-U n is  d u  C on g o  » [488], E t ré p o n d a n t à 
une questio n  posée, le 29 ju ille t 1960, p a r  M . D em uy ter, le m in istre  
concerné  a ffirm a : « L ’ind ép en d an ce  a été accordée  a u  C on g o  en ta n t 
q u ’en tité . À  p a r tir  de ce m o m en t, la Belgique se refuse à  to u te  ingé
rence d an s  les affaires in térieures congolaises et ne p eu t p ren d re  parti 
su r des d issensions in térieu res » [489], P o u r sa p a r t, P au l-H en ri S paak  
d i r a :  « J e  suis convaincu  q u ’en ju ille t 1960, le g o uvernem en t de 
Bruxelles ne songeait nu llem en t à g a rd e r ce rta in s  d ro its  au  K a tan g a . 
P a r la su ite , ses prises de p o sitio n  ne fu ren t pas to u jo u rs  assez nettes. 
U ne certa ine  sym path ie  tém oignée à T shom be a lim en ta  les accusations 
de do u b le  je u  p o rtées  co n tre  lui. D ’a u tre  p a rt, q u ’au  m o m en t des t ro u 
bles de ju ille t, les g randes sociétés a ien t vu d ’un  œil fav o rab le  la séces
sion ne p a ra ît p as  do u teu x . P o u r elles, ce qui im p o rta it, c ’é ta it le m a in 
tien de l’o rd re  et la possib ilité  de po u rsu iv re  leurs activ ités lucratives. 
Ju sq u ’o ù  sont-elles in tervenues ? D an s quelle m esure  ont-elles été insp i
ra trices des événem ents ? Je n ’ose m e p ro n o n ce r, m ais je  cro is q u ’elles 
n ’o n t pas été to u t à  fa it innocen tes. Elles o n t, p e n d a n t p lusieurs
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années, suivi une p o litique  qui n ’é ta it pas celle d u  gouvernem ent. Je 
devais en  fa ire  l’expérience » [490].

E n  fait, selon l’am b assad eu r Jean  v an  den  Bosch, le 26 ju ille t 
Ju stin  B om boko  l’a chargé  d ’un  m essage « personnel et secret » p o u r  
P ierre W igny, p a r lequel il su pp lia it le m in istre  « de m ettre  to u t en 
œ uvre p o u r  que  la Belgique reste le ch am p io n  de l’un ité  d u  C ongo  ». 
Il a ffirm a que si la  Belgique favo risa it la  sécession d u  K a tan g a , elle 
p e rd ra it défin itivem ent l’am itié  de to u tes  les p o p u la tio n s  congolaises et 
d o n n e ra it au  P rem ier m in istre  L u m u m b a  u n  a rg u m en t pérem pto ire , 
d o n t l’effet psychologique et po litiq u e  sera it im m ense. E n  revanche, si 
la Belgique p ren a it l’a ttitu d e  de so u ten ir l’un ité  to u t en fa isan t réc la
m er de sérieuses g aran ties  p o u r  le K a ta n g a  a u  su jet de l’o rien ta tio n  
p révue d u  gouvernem en t cen tra l, cela fo rce ra it le P rem ier m in istre  à 
reco n n aître  sa sincérité » [491],

B om b o k o  d em an d a  que  le R oi e t le P rem ier m in istre  belge soient 
in form és de son  m essage. O r, en tre-tem ps, P au l-H enri S paak , à l’ép o 
que secrétaire  général de l’O T A N , venait de p ren d re  une  in itia tive qui 
n ’a lla it pas exactem ent d an s  le sens de la dém arche  de B om boko  : il 
a réuni à P aris  les rep résen tan ts  de la F rance , de la G ran d e-B re tag n e , 
des É ta ts -U n is , de l’Ita lie  et de la Belgique, afin  de d é b a ttre  des a ffa i
res congolaises, plus spécialem ent du  p rob lèm e du  K a tan g a . A u  cou rs 
de ce tte  réun ion , Sir F ra n k  R o b e rts  (qui rep résen ta it la G ran d e-B re ta- 
gne), ava it ém is l’avis que « l’idéal serait d ’a rriv e r à un a rran g em en t 
su r des bases confédérales p e rm e tta n t le m ain tien  de T sh o m b e dan s le 
cad re  des É ta ts-U n is  d u  C on g o  » (Ibid., p. 25), e t il sem blera it que le 
rep résen tan t français é ta it p o u r  l’essentiel d ’acco rd  avec cette  form ule. 
En revanche, les A m éricains res ta ien t (com m e d ’ailleurs les Soviéti
ques, m ais p o u r  d ’au tres  m otifs) favorab les à une  év acu a tio n  to ta le  et 
im m édia te  d u  C ongo  p a r  les Belges ; p o u r  le rep résen tan t de W ash ing 
to n , « à  longue échéance, la p o litique  des É ta ts -U n is  ne d ifféra it pas 
de celle annoncée  p a r  la Belgique il y a un  an  : É ta t congo la is  un ita ire  
in d ép en d an t, lié à l’O ccident p a r  ses sym path ies et p a r  ses in térê ts  » 
(Ibid., p. 26). In te rv en an t en ta n t  que  secrétaire général de l’O T A N , 
P .-H . S p aak  estim ait q u ’il y av a it lieu d ’in te rven ir au p rès  de D ag  
H am m arsk jö ld  « p o u r  l’am ener à  la  m o d é ra tio n  et à  la tem p o risa 
tio n  » ; selon S paak , « le b o n  sens, en d eh o rs  de to u t in té rê t belge co m 
m a n d a it une  so lu tio n  fédérale ou  confédérale  : au cu n  C ongo la is  n ’éten- 
d a it son  a u to rité  à  l’ensem ble d u  pays, ch aq u e  leader re s ta it é tro ite 
m en t in féodé à sa p rovince ou  à sa rég ion  » (Ibid., p. 26).

O r, ap rès  avo ir reçu  D ag  H am m arsk jö ld  à Bruxelles, P ierre  W igny
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a  d û  ad m e ttre  que  celui-ci é ta it « particu liè rem en t soucieux des rép e r
cussions n a tio n a les  e t su r to u t in te rn a tio n a les  de l’affa ire  C ongo , 
n o tam m en t de la possib ilité  de co llusion  en tre  le g ro u p e  a fro -as ia tiq u e  
et les com m unistes, ainsi que de l’éven tualité  d ’une g uerre  fro ide et 
m êm e ch au d e , à la co réenne, au  C o n g o  » (Ibid., p. 27). E ffectivem ent, 
le 30 ju ille t le Secrétaire  général co n firm ait au  m in istre  belge des A ffa i
res é trangères que  la grav ité  de la s itu a tio n  au  C on g o  é ta it susceptib le 
d ’en g en d rer un conflit m a jeu r e t que  « les répercussions in te rn a tio n a le s  
éventuelles d u  p rob lèm e k a tan g a is  risq u en t d ’av o ir u n e  p o rtée  bien 
p lus g ran d e  q u ’il ne le pen sa it » (Ibid., p. 31). Le m êm e jo u r , l’a m b a s 
sad eu r van den Bosch co m m u n iq u a it à M . B om b o k o  la réponse  de 
P. W igny : « Il fa lla it év iter à to u t p rix , sou lignait-il, q u ’il puisse ê tre  
d it que /les/ forces belges n ’a ien t q u itté  le K a ta n g a  que  co n tra in te s  et 
forcées p a r  l’O N U . C ela co m p ro m e ttra it la p o sitio n  de la Belgique 
au p rès  de tous les C ongo la is  ». M ais B om boko  in sista  : il d em an d a  que 
W igny an n o n ce  « que  la B elgique n ’é ta it p as  allée au  K a ta n g a  p o u r  
co n sacrer la d iv ision  d u  C o n g o , m ais u n iq u em en t p o u r  y assu rer 
l’o rd re  et la sécurité  à la d em an d e  des a u to rité s  prov incia les » (Ibid., 
p. 33). En fait, selon l’am b assad eu r van  den Bosch, les vues du  m in is
tre  belge des A ffaires é trangères resta ien t am biguës : il v oya it deux 
so lu tions possibles, « l’indép en d an ce  su ivan t la sécession ou  la recons
tru c tio n  d ’un  C o n g o  con fédéral en p a r ta n t d u  K a tan g a . Il se p ro n o n ce  
p o u r  la seconde... ». E n  s’en g ag ean t d an s ce tte  difficile o p é ra tio n  p o li
tique  (le K a tan g a  n ’é ta n t in te rn a tio n a lem en t reco n n u  p a r personne), 
Bruxelles a u ra it vou lu  « év iter de le co m p ro m e ttre  p a r  un  ap p u i tro p  
v o y an t », e t a suggéré « u n  délai, m is à p ro fit p o u r  ren d re  visite à d ’a u 
tres cap ita les d an s  le b u t d ’y acq u érir  un ap p u i in te rn a tio n a l, p a r tic u 
lièrem ent des É ta ts  a frica ins déjà in d ép en d an ts , sans lequel la p o litique  
ka tan g a ise  ne peu t réussir. C ela p o u rra it se fa ire  so it en se re n d a n t 
d an s  ces cap ita les, so it en to u c h a n t des délégations africa ines à  L o n 
dres et Paris » (Ibid., pp . 35-36). C ’é ta it gentil et n a ïf  : aucun  É ta t a fr i
ca in  in d ép en d an t, m ais v ra im en t au cu n , n ’é ta it en  fav eu r d ’une  telle 
so lu tio n  qu i r isq u a it d ’av o ir des re tom bées su r le co n cep t m êm e de la 
souvera ine té  e t de l’in tég rité  te rr ito ria le  en A frique. T o u s  ces É ta ts  
é ta ien t fran ch em en t opposés à la d iv ision  du  C o n g o , et le K a ta n g a  à 
lui seul ne p a rv ien d ra it pas à s’im p o ser com m e un É ta t in d ép en d an t.

T o u t cela ind ique  que  la sécession d u  K a ta n g a  n ’a  p as  été pensée 
et réalisée p a r  les seuls K a tan g a is , lo in  de là. Selon le co m m a n d a n t 
W eber, c ’est la  Belgique qu i a u ra it  « fou rn i to u t  le m atérie l m ilita ire  
em ployé p a r  le K a tan g a  in d ép en d an t » ; les arm es é ta ien t tran sp o rtée s
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p a r  les av ions m ilitaires belges au  R w an d a , et il suffisait de traverser 
le lac T an g an y ik a  p o u r  a ller les récupérer. « En résum é, d it can d id e 
m en t W eber, l’équ ipem en t de la  gendarm erie  d u  K a ta n g a  in d ép en d an t 
fut une fo rm idab le  o p é ra tio n  de tricherie  vis-à-vis de l’O rg an isa tion  
des N a tio n s  U nies » [492]. Il fa u t sou ligner aussi q u ’il y ava it une 
g ran d e  différence en tre , d ’u n e  p a r t, l’a ffirm a tio n  de certa ines a sp ira 
tions tribales et la vo lon té  de jo u ir  p le inem ent des richesses économ i
ques de la p rovince, e t d ’a u tre  p a r t, la capac ité  d ’ad m in is tre r l’É ta t 
sécessionniste sans l'a id e  de l’ex-co lon isateur. A u trem en t d it, une telle 
« indépendance  » n ’é ta it possib le  que  grâce à  la  présence agissante 
d ’élém ents é trangers, ce qu i é ta it co n tra ire  au  p rincipe  m êm e de l’a u to 
d é te rm in a tio n  d o n t on  se réc lam ait. Tel é ta it d ’ailleurs le p o in t de vue 
de l’O N U . Selon le tém oignage de l’am b assad eu r J. van  den  Bosch, le 
Secrétaire  général ad jo in t B unche a u ra it ra p p o rté  à H am m arsk jö ld  que 
« T shom be é ta it une m ario n n e tte  m anœ uvrée  p a r  les Belges, q u ’il ne 
p ren a it au cu n e  décision qu i ne fû t insp irée p a r  les Belges, q u ’il n ’y 
av a it pas de réun ion  officielle o u  u n  Belge ne fû t p résen t, e t que sans 
les Belges il n ’a u ra it pas accédé au  po u v o ir. D e là  à conclu re  que sans 
les Belges il ne p o u rra it s’y m ain ten ir, il n ’y ava it q u ’u n  pas, que le 
D r. B unche fran ch it allègrem ent. Il a jo u ta  que  son ju g em en t é ta it p a r
tagé p a r  tou s les pays africains » [493]. Il est exact que  le financem ent 
de la sécession fu t assu ré  p a r les en treprises eu ropéennes qu i s’accom 
m o d èren t de la situ a tio n  de fait, en  v ersan t leurs redevances aux  a u to 
rités locales e t non  pas a u  g o u vernem en t cen tra l, m ais cette  p ra tiq u e  
n ’é ta it pas co n tra ire  aux  principes d u  D ro it des G ens en vigueur. En 
ce qu i concerne  l’en cad rem en t ad m in is tra tif , m ilita ire  e t économ ique 
d u  K a tan g a , il fu t eu ro p éen  : il y ava it certes u n  « gouvernem en t » 
ka tan g a is , m ais chaque m in istre  é ta it flanqué d ’un  ch e f de cab inet 
eu ropéen  qu i in flua it su r les décisions [494]. Les pro fesseurs M ast 
(G an d ) e t C lém ens (Liège) o n t rédigé la  C o n stitu tio n  d u  nouvel 
« É ta t », le co m m an d an t W eber p r it  en m ains les affaires m ilita ires de 
la  p rov ince  sécessionniste e t le m a jo r J .-M . C rèvecœ ur o rg an isa  sa gen
darm erie , la Sûreté fu t dirigée p a r  M . R en ard , M . V an  R oey  fu t p o rté  
à la  tê te  de la  B anque du  K a ta n g a , e t le co lonel F . V andew alle , en sa 
q u a lité  de « géran t » d u  co n su la t d ’É lisabethville , jo u a  u n  rô le  p o liti
que  im p o rta n t et resta  en c o n ta c t é tro it avec le M in istère  des A ffaires 
é trangères de Bruxelles e t le M in istère  de la  D éfense [495]. U n  certa in  
S truy lens fu t envoyé p a r  T sh o m b e aux  É ta ts-U n is  p o u r  y rep résen ter 
(sans succès) la  cause k a tanga ise . D es officiels ou  des conseillers po liti
ques eu ropéens assista ien t aux  réun ions d u  « gouvernem en t » k a tan -
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gais, sans oub lie r les tab les d ’écou te  de l’U n io n  M inière ... C e n ’é ta it 
pas une vraie indépendance  des A fricains.

E n  fait, la sécession n ’a u ra it  p u  réussir que  si ce rta ines co n d itio n s  
é ta ien t rem plies, à savo ir : a ) q u ’il y a it une réconcilia tion  en tre  les 
K a tan g a is  « au th en tiq u es  » et les B aluba, et leu r un ité  de vues q u a n t 
aux  objectifs de la séccession ; b) q u ’il y a it une certa ine  co n co rd an ce  
des o p tio n s  idéo logiques et des objectifs p o litiques p rô n és p a r  des co n 
seillers eu ropéens ; c) que  se m an ifeste  une  a ttitu d e  b ienveillan te , ou  
to u t au  m oins neu tre , des pu issances é trangères. A u cu n e  de ces tro is  
co n d itio n s n ’é ta it rem plie.

a) Le p ré ten d u  « na tio n a lism e  k a tan g a is  » ne rep o sa it pas su r une 
v éritab le  solidarité ethnique : la  p reuve en  est que  l’hostilité  en tre  les 
« K a tan g a is  au th en tiq u es  » et les « im m igrés » to u rn a  rap id em en t en 
une  épreuve de force et p ro v o q u a  u n  véritab le  ba in  de sang. D e p a r t  
et d ’au tre , de très reg re ttab les  excès o n t été com m is [496], e t p a r  a il
leurs, il est ce rta in  que  le g ouvernem en t k a tan g a is  ne c o n trô la it en fait 
que  les régions m inières, e t ne p o u v a it espérer so u m ettre  l’o p p o sitio n  
des B aluba  que  p a r  la force. U n  enseignan t u n iversita ire  za ïro is  ra p 
p o rte  :

A près la proclam ation de l’indépendance du K atanga, le gouverne
m ent T shom be entreprit une cam pagne de discrim ination systém atique  
contre ceux qui ne voulaient pas rallier sa politique. Les im m igrants non  
katangais en furent les principales victim es. La sécurité de leurs em plois  
fut m enacée. Ils furent m utés ou  rem placés par des K atangais « authenti
ques ». Il y eut des arrestations et des détentions arbitraires ainsi que des 
sévices. L’instabilité et l’insécurité augm entèrent de jour en jour en m êm e  
tem ps que se développait un sentim ent d ’am ertum e et de peur chez tous  
ceux qui n ’étaient pas du côté  du gouvernem ent sécessionniste, soit exp li
citem ent à cause de leurs convictions politiques, soit im plicitem ent parce 
qu'ils appartenaient aux groupes tribaux considérés com m e opp osés à la 
politique du régime. Ce clim at d ’insécurité était renforcé par l’attitude  
agressive de la G arde N ation a le  K atangaise et du m ouvem ent de jeunesse  
« Jenakat ». Vers fin août 1961, une extrêm e tension et une confusion  se 
m anifestèrent dans les com m unes africaines de la capitale du cuivre, lors
qu’on prêta à l’O N U  l’intention d ’entrer en action  pour m ettre en vigueur  
les résolutions du C onseil de sécurité. Celui-ci avait dem andé l’expulsion  
des m ercenaires qui servaient dans la G endarm erie katangaise. C elle-ci, la 
G arde N ation a le  et la Jenakat infligèrent de m auvais traitem ents à tous  
les « étrangers » noirs. Les fonctionnaires de l’A dm inistration , les 
em ployés des banques et des sociétés com m erciales furent arrêtés au  
bureau ou  à la m aison et jetés en prison. La vague d ’arrestations et de  
détentions déferla égalem ent sur les ouvriers qualifiés et autres personna
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ges influents. T out le m onde s’attendait à être arrêté et torturé d'un 
m om ent à l ’autre. C ’est alors que les plus m enacés se rendirent au cam p  
m ilitaire de l’O .N .U .C ., dem andèrent et obtinrent la protection  de l’Orga- 
nisation  internationale. Ils y furent rejoints par leur fam ille. La bonne  
nouvelle se répandit assez rapidem ent. En 3 ou  4 jours, les gens arrivèrent 
en si grand nom bre q u ’il n ’était plus possible de leur assurer la sécurité 
à l’intérieur d’un cam p m ilitaire. L ’O .N .U .C . prit alors la décision  d ’aller 
installer tous les réfugiés en dehors des lim ites des barbelés du cam p. 
A insi naquit le cam p des réfugiés. Après deux sem aines, la population  de  
ce cam p était estim ée à environ 30 000 personnages. Leurs habitations  
étaient constituées en huttes, dont les to its et les murs étaient en tissu, en  
carton et en feuilles... [497].

C ’est d ire  que  d an s  certa ines rég ions d u  pays, la  sécession engen
d ra  une  véritab le  d éso la tion , e t to u t le m o n d e  n ’é ta it pas en m esure de 
se m e ttre  sous la p ro tec tio n  de l’O N U . C raw fo rd  Y oung , d o n t l’ob jec
tiv ité  ne d o it pas ê tre  m ise en  d o u te , reco n n a ît que  « les cam pagnes de 
« p acifica tion  » m enées p é rio d iq u em en t p a r  les gendarm es katan g a is  
sous la d irec tio n  de m ercenaires d ans les te rrito ires  luba  d u  N o rd - 
K a tan g a  é ta ien t en fa it u n  régim e de te rreu r e t de représailles lancées 
sans d isc rim ina tion  co n tre  des rég ions entières » [498],

b) P eu t-o n  en trevo ir des responsabilités européennes d an s  l’ém er
gence de telles s itu a tio n s?  C erta ines causalités ne so n t pas à  dénier. 
C om m e déjà  m en tionné , le v ice-gouverneur général Schöller ava it 
reco n n u  d an s son a llo cu tio n  d u  17 m ars 1960 que  nulle p a r t  au  C ongo  
les E uropéens n ’é ta ien t a u ta n t q u ’au  K a tan g a , « m êlés é tro item en t à 
l’activ ité  des p a rtis  p o litiques congo la is » [499]. L a  vérité  est que les 
d ifféren ts conseillers p o litiques eu ropéens, su r to u t ceux qu i venaien t 
des m ilieux universita ires, ne p o u rsu iv a ien t guère une ligne com m une, 
to rp illa ien t la  po litique  gouvernem en ta le , se c o m b a tta ie n t m u tuelle
m en t e t sép ara ien t d av an tag e  q u ’ils n ’un ifia ien t : les A frica ins é ta ien t 
victim es de ces agissem ents, et ils ne ta rd e ro n t p as  à réag ir à  leur 
m anière . L a lu tte  d ’influence des d ifféren ts pôles d ’im pu lsion  politique  
alla it a tte in d re  son paroxysm e su r le p lan  un iversita ire , lo rsque  le 
14 sep tem bre  1960, une  o rd o n n an ce  d u  g o uvernem en t k a tan g a is  sti
pu la  « q u ’u n  certa in  n o m b re  de m em bres d u  personnel enseignant, 
scientifique, ad m in is tra tif  e t techn ique , o n t p a r  divers com p o rtem en ts , 
fa it n a ître  des équ ivoques dan s l’e sp rit de la  p o p u la tio n  ka tan g a ise  et 
que des m esures do iven t ê tre  prises p o u r  que  l’U niversité  d u  K a tan g a  
so it d o ré n a v a n t à l’ab ri de ces inconvén ien ts ». E n  conséquence, le 
g ouvernem en t p rov incia l tra n sfo rm a it 1’« U niversité  officielle du
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C on g o  belge e t d u  R u a n d a -U ru n d i » en 1’« U niversité  d u  K a ta n g a  », 
m ais il est vite a p p a ru  que  ce tte  re s tru c tu ra tio n  tra d u isa it l’âp re té  des 
lu ttes d ’influence que  se liv ra ien t certa ines perso n n a lités  eu ropéennes. 
Si, a u p a ra v a n t, q u a tre  un iversités belges é ta ien t s ta tu ta ire m e n t rep ré 
sentées au  C onseil d ’ad m in is tra tio n , cette  fois les n o u v eau x  s ta tu ts  p ré 
v oyaien t q u ’il n ’y a u ra it que  les rep résen tan ts  des un iversités de Liège 
et de G an d . Sous p ré tex te  de p ro céd er à une « reco n sid é ra tio n  ob jec
tive des titres de to u s les m em bres d u  co rp s ense ignan t et sc ien tifique », 
le g o u vernem en t k a tan g a is  v o u la it s’op p o se r au  re to u r  de certa in s  p ro 
fesseurs p o u r  des ra isons po litiques. L ’A rt. 74 de l’O rd o n n an ce  n° 800- 
162 stipu la  que  to u s les m em bres du  co rps p ro fesso ra l en fo n c tio n  au  
30 ju in  1960, dev ra ien t ré in tro d u ire  leurs can d id a tu res , qu i sera ien t 
soum ises p o u r  avis, aux universités de G a n d  et de Liège. En fait, 
com m e l’a fa it rem arq u e r le doyen  de la facu lté  de D ro it, lors de la 
séance d u  C onseil d ’ad m in is tra tio n  du  20 sep tem bre , on  v o u la it élim i
ner l’U .L .B . ; des ru m eu rs  ren d a ien t la F u lréac  re sponsab le  de ce tte  
situ a tio n . L ’aud ience que  le m in istre  des A ffaires africaines, M . d ’As- 
p rem o n t-L y n d en , acco rd a  le 24 sep tem bre  au  p résid en t d u  C onseil, 
M . C am pus, n ’a pas a rran g é  g rand-chose.

Bien en ten d u , si de telles divergences p o u v a ien t se p ro d u ire  parm i 
les p e rsonna lités belges, im pliquées délibérém ent o u  m algré elles, dan s 
l’im brog lio  ka tan g a is , que  d ire  des hom m es p o litiques africa in s d o n t 
les a ttitu d es  é ta ien t m odelées p a r  les E u ropéens ? C h acu n  ag issan t à sa 
guise, il n ’é ta it pas possib le  d ’a b o u tir  à une  véritab le  réconcilia tion  
en tre  la  C o n a k a t et la B a lu b ak a t : les op p o sitio n s d ev en an t irré d u c ti
bles, le sang  coula . Ceci d it, il ne fa u t pas n o n  p lus n ie r les re sp o n sab i
lités des d irig ean ts  ka tan g a is , qu i é ta ien t elles aussi écrasan tes . P lus 
d ’une fois, T shom be c o n fo n d ra  les causes avec les effets, en accu san t 
certa in s  E u ro p éen s d ’av o ir fom enté  cette  ru p tu re , o u b lia n t que  lui- 
m êm e se tro u v a it au  cœ ur d u  d ram e  [500]. Q u a n t aux  rep résen tan ts  de 
l’O N U , dès le m ois d ’avril 1961, ils o n t en tam é une vaste  ac tio n  d ’ex
pu lsion  des conseillers po litiques, et d a n s  leu r é lan  an ti-belge, so n t allés 
b ien  au -de là  d u  p rescrit des réso lu tions d u  C onseil de sécurité  qui ne 
v isaien t pas les cadres eu ropéens d u  secteur pub lic , des en trep rises et 
de l’U niversité  [501], M u n o n g o  fra p p a  à son  to u r, en ex p u lsan t qu e l
ques am is de la sécession qui com m ençaien t à  deven ir gênan ts ...

c) E n  ce qu i concerne  Y environnement international, il se révéla 
d éfav o rab le  : au cu n  pays é tran g e r n ’a reco n n u  l’in d ép en d an ce  k a tan - 
gaise. E ngagée d an s  le p rocessus de la déco lo n isa tio n , l’A friq u e  se
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m o n tra  réso lum en t hostile  à  la  sécession, à v ra i dire, à  to u tes  les séces
sions [502], L ’a d o p tio n  p a r  les É ta ts  a frica ins d u  p rincipe  de l’in tang i- 
b ilité  des fron tiè res et de la  règle uti possidetis a ren d u  ch im ériques les 
espoirs d ’une  éventuelle  réun ifica tion , a u to u r  du  K a tan g a , des p o p u la 
tions lu n d a  éparp illées en tre  la R hodésie e t l’A ngola. Peu à  peu, le 
C on g o  est devenu  u n  lieu d ’affro n tem en ts  en tre  l’U .R .S .S . e t les É ta ts- 
U nis, lesquels, p o u r  des m otifs d ifféren ts, co n d am n èren t la sécession. 
Le sou tien  des am is de l 'O T A N  fu t flou , e t la Belgique se tro u v a  d ip lo 
m atiq u em en t isolée. Le m ain tien  de la présence belge au  K a ta n g a  au- 
delà des lim ites ra isonnab les p ro v o q u a  de vio lentes réactions à l’é tra n 
ger, e t suscita  à l’in té rieu r d u  pays, un  nationalism e an ti-belge essen
tiellem ent négatif, co n d u isan t vers la d issidence de certa ines régions, 
fav o risan t l’im p la n ta tio n  au  C on g o  des pays de l’E st. Le déclenche
m en t de la rébellion  à  la  fin  de 1963 e t les d ram atiq u es  événem ents de 
Stanleyville en 1964, n ’é ta ien t pas sans lien avec la sécession k a tan - 
gaise.

Sous l’im pulsion  de son secréta ire  général, l’O N U  en trep rit une 
ac tion  v isan t la ré in tég ra tio n  du  K a tan g a  au  sein d ’un  C on g o  uni. Elle 
refusa de reco n n a ître  T shom be et n ’accep ta  pas de recevoir à N ew  
Y ork  la délégation  venue p la ider la cause du  K a tan g a . D ès le
14 décem bre, l’A ssem blée générale c o n d am n a  sévèrem ent des ten tatives 
v isan t à dé tru ire  l’un ité  n a tio n a le  e t l’in tégrité  te rrito ria le  des É ta ts  
m em bres, e t peu  après la  m o rt de L u m u m b a, la d u re  ré so lu tio n  du  
C onseil de sécurité  d u  21 février 1961 so n n a  p ra tiq u em en t le glas de la 
sécession. L ’ac tio n  des N a tio n s  U nies v o u lan t m o n tre r  la force p o u r  ne 
pas s’en  servir, s’avéra  m alhab ile , p eu  respectueuse des p rescrits  du  
D ro it in te rn a tio n a l, e t ses rep résen tan ts  o n t souven t fa it p reuve de p a r 
tialité , de bavures [503], e t... d ’incom pétence. C e fu t une  o p éra tio n  
coûteuse.

A u niveau  des s tru c tu res  de l’É ta t, la sécession eu t u n e  doub le  
répercussion . T o u t d ’ab o rd , elle ag it en faveu r de l’afferm issem ent des 
sen tim en ts de l’un ité  n a tio n a le , n o ta m m e n t aup rès de la  jeunesse. D es 
hom m es po litiques o n t co n d am n é  le sépara tism e de T shom be, et 
L u m u m b a , on  le sait, est en tré  en  conflit avec D ag  H am m arsk jo e ld  : 
il réc lam a le recou rs à  la  force. P o u r  sa p a rt, le p résid en t K asav u b u  
reg re tta  que  « les conséquences souven t trag iques de ces événem ents 
firen t que, en  p ro ie  à  des influences extérieures, les en fan ts  de ce pays 
fu ren t divisés » [504], « Le G o u v ern em en t, dit-il, veu t sau v eg ard er l’hé
ritage congo lais et fa ire  p a rtic ip e r to u s  les h ab itan ts  au  bénéfice du  
p a trim o in e  n a tio n a l » [505]. M ais la  sécession eu t aussi u n e  seconde
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re tom bée, d ivergen te  celle-là. L ors de la co n stitu tio n  d u  g ouvernem en t 
d ’u n io n  n a tio n a le  à L ovan ium , en  a o û t 1961, le p rem ier m in istre  
A d o u la  a n n o n ça  que  le g o uvernem en t « tien d ra  co m p te  des diversités 
rég ionales qui ca rac té risen t n o tre  vaste  pays et d u  désir des h a b ita n ts  
des divers te rrito ire s  d ’o b ten ir, d an s  des do m ain es qui so n t d ’in té rê t 
rég ional p lu tô t que  n a tio n a l, une au to n o m ie  locale qui p e rm e ttra  une 
ad m in is tra tio n  plus é tro item en t liée avec la p o p u la tio n  et p lus co n s
ciente de ses in té rê ts  ». M algré  la p rudence  affichée p a r  Jo sep h  K asa- 
v u b u , e t n o n o b s ta n t des réserves form ulées p a r  ce rta in s  m ilieux p o liti
ques, le g o uvernem en t s’engagea dan s la m od ifica tion  des stru c tu res  du  
pays. L a loi d u  27 avril 1962 fixa les critères d ev an t serv ir de base à 
la c réa tio n  de nouvelles p rov inces : 700 000 h a b ita n ts  au  m oins, e t v ia 
bilité économ ique p e rm e tta n t de co u v rir  le bu d g et ; en fa it, les nouvel
les en tités p o u v a ien t ê tre  d éso rm ais érigées, « si les im péra tifs  p o liti
ques et sociaux l’exigent ». La m ise en place de 21 p rovinces, d o n t hu it 
seulem ent é ta ien t e th n iq u em en t hom ogènes, eng en d ra  une pagaille  
adm in is tra tiv e , suscita  des conflits  q u a n t à l’a ttr ib u tio n  de certa in s  te r
rito ires, c o n d u it à  ren d re  le P o u v o ir de l’É ta t in o p é ran t, e t n ’a p ra ti
q uem en t p ro fité  q u ’aux  politic iens locaux. La déco n fitu re  des in s titu 
tions é ta tiq u es a lim en ta  les sen tim en ts c o n te s ta ta ires  e t favo risa  le 
déclenchem ent d 'u n e  rébellion  qu i m it le pays en péril.

En ce qu i concerne  l’O N U , sous l’im pulsion  d u  G h an éen  G a rd i
ner, elle s’effo rça  ta n t bien  que  m al de résoudre  les p rob lèm es c o n s titu 
tionnels d u  C on g o  et chercha  cet in tro u v ab le  équ ilib re  en tre  deux exi
gences opposées, celle de la réso rp tio n  de la sécession et celle de l’a ffir
m a tio n  de la p rim au té  de l’É ta t. T o u tes  so rtes de fo rm ules décen tra li
satrices et fédéralistes o n t été esquissées aux  conférences de T an an ariv e  
en m ars 1961 et de C oqu ilha tv ille  en m ai de la m êm e année , sans b eau 
co u p  de succès, e t d an s  la suite, le P lan  T h a n t te n ta  à  son  to u r  de 
réconcilier l’irréconciliab le. P o u v a it-o n  à ce m o m en t créer v ra im en t un  
C on g o  fédéral viable ? P o u v a it-o n  v ra im en t fa ire  con fiance  aux  édifices 
co n stitu tio n n e ls  fondés su r un  com prom is, to u jo u rs  en équ ilib re  in s ta 
ble, ne p o u v a n t fo n c tio n n er que  g râce à l’e sp rit de concilia tion  ? S ur 
le p lan  des faits, « la responsab ilité  de l’échec incom be essentiellem ent 
à T sh o m b e et p lus encore à ses conseillers eu ropéens, d o n t hélas, cer
ta in s é ta ien t belges. L eur po litiq u e  fu t pleine de réticences, d 'é q u iv o 
ques, de d éc la ra tio n s e t de prises de positio n  co n trad ic to ires . Ils 
c ro y a ien t se m o n tre r  « fins d ip lo m ates  ». D énués de v éritab le  expé
rience po litique , ils fin iren t p a r  exaspérer to u t le m onde. M êm e ceux 
qui d ésira ien t le p lus o b ten ir  une  réconcilia tion  fin iren t p a r  p erd re
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patience  » [506]. É ta n t d o n n é  l’échec des form ules négociées, la ré so rp 
tio n  de la  sécession se fit fina lem en t p a r  la force.

E n  jan v ie r  1963, Jo sep h  Iléo , com m issaire  d u  g ouvernem en t cen
tra l, a rriv a it à É lisabethville  e t le K a tan g a  ré in tég ra it l’ensem ble c o n 
golais. À ce tte  occasion , les déc la ra tio n s des d irigean ts de la sécession 
avo rtée  la issèren t c la irem ent en ten d re  l’a b a n d o n  de l’idée d u  « n a tio n a 
lism e k a tan g a is  ». D evenu  ch e f d u  gouvernem en t cen tra l en ju ille t 
1964, M oïse T sh o m b e se d ira  fran ch em en t u n ita riste . « Je  m e suis to u 
jo u rs  senti C ongo la is , d it-il. J ’a i to u jo u rs  estim é q u e  le m o t « K a ta n 
gais » é ta it le p rén o m  de « C ongo la is  »... ». D ’au tres  p e rsonna lités se 
p ro n o n cè ren t dan s le m êm e sens. N guza  K arl-I-B o n d  qui fu t p a rtisan  
convaincu  de l’indépendance  ka tanga ise , fin ira  p a r  devenir, lui aussi, 
le p rem ier m in istre  du  C on g o  un ita ire , et u ltérieu rem en t, son passage 
d an s l’o p p o sitio n  sera m otivé p a r  la s itu a tio n  p rév a lan t non  pas au  
K a tan g a , m ais a u  C ongo .

La réso rp tio n  de la sécession ne m it pas fin au  d éb a t re la tif  aux 
structu res. D éjà en  février 1963, la C onférence des p résiden ts des 
assem blées p rovinciales de C oqu ilhatv ille  a tte s ta  que  certa ines te n d a n 
ces cen trifuges resta ien t en veilleuse. À  ce tte  époque, le pays s’en g a
geait d an s  u n e  crise in terne  grave, la  rébellion  couvait, e t au  m o m en t 
o ù  M oïse T sh o m b e accédait au  p o u v o ir  à  L éopoldville , la  C o n stitu tio n  
de L u lu ab o u rg  d u  1er a o û t 1964 co rrigea  l’o rien ta tio n  fédéraliste  de la 
Loi fo n d am en ta le  de 1960 et o p ta  p o u r  des s tru c tu res  un ita ires, to u t 
en reco n n aissan t aux  p rovinces certa ines m atières résiduaires : elle ins
titu tio n n a lisa  la conférence des gouverneurs, assoc ian t ainsi (im p arfa i
tem ent) les p rovinces à l’é lab o ra tio n  de la p o litique  générale  de 
l’É ta t [507],



CHAPITRE 10

LE RÉGIME M OBUTU FACE AU PROBLÈME  
DE L’UNITÉ NATIONALE.

LA CONTRIBUTION DES BELGES À LA FONDATION  
DE LA NATION ZAÏROISE

Il n ’est pas certa in  que  la  classe p o litique  congolaise , fo rtem en t 
m arquée  à  cette  époque p a r  les clivages idéo logiques, a it fa it un  bon  
usage de ces largesses co n stitu tionne lles et q u ’elle a it bien com pris le 
sens de ces nouvelles s tru c tu res  po litiques. Les in s titu tio n s  de l’É ta t 
s’avérèren t p articu liè rem en t fragiles e t peu  o p éran tes , ne ré p o n d a n t pas 
aux  im péra tifs  de la vie sociétaire en pleine m u ta tio n . L ’affaib lissem ent 
de l’É ta t au  p ro fit des féodalités rég ionales e t la  m u ltip lica tio n  de la 
po liticaille  irresponsab le  avide de p ro fits , fo rm èren t un  te rra in  propice 
au  déclenchem ent de la  rébellion  qui m it le pays à  feu e t à  sang, et qui 
d ém o n tra  c la irem ent q u ’à  m oins de so m b rer dan s l’anarch ie , il fa lla it 
au  C on g o  un  pou v o ir qui gouverne  et u n  appare il é ta tiq u e  qui fo n c 
tionne. D an s ce con tex te , l’accession aux leviers de co m m an d e  de 
l’É ta t p a r  le général M o b u tu , le 24 novem bre  1965, s’explique aisé
m ent. D ans sa D éc la ra tio n , le H a u t C o m m an d em en t de l’A rm ée 
N a tio n a le  C ongolaise  ju s tifia it la  p rise d u  p o u v o ir  p a r  M o b u tu  p a r 
« la  faillite com plète  dan s le d o m ain e  po litiq u e  », les po litic iens s’é ta n t 
« can to n n és dans une lu tte  stérile p o u r  accéder au  p o u v o ir sans aucune 
co n sid é ra tio n  p o u r  le b ien-être  des c itoyens de ce pays ». A ux yeux de 
l’A rm ée, la prise d u  p o u v o ir  d ev a it em pêcher le re to u r  à la  guerre  
civile. « U n e  épopée m ilita ire  va  na ître . Elle consiste ra  à  m a te r  to u tes 
les sécessions qui o n t vou lu  em b o îte r le pas à  celle d u  K a tan g a  » [508], 

A u m êm e titre  que ses prédécesseurs, le nou v eau  régim e co n d am n a  
sévèrem ent la sécession : il en re je ta  la  responsab ilité  su r les é trangers. 
« À  cause des richesses d u  sol e t d u  sous-sol, d ira  le général M o b u tu  
le 3 m ars  1966 à É lisabethville , certa in s é tran g ers  se so n t app liqués à 
vous o p p o se r à ceux de vos frères qu i h a b ite n t le reste  d u  C ongo. Ils 
o n t qualifié  le reste d u  C on g o  de p a re n t p au v re  e t de p arasite . Selon 
eux, les richesses du  K a ta n g a  ne devaien t p ro fite r q u ’aux  seuls K a tan -
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gais. Pareille  v ision  des choses est fausse e t ab so lu m en t in éq u itab le  ». 
E t d ’a jo u te r  : « Les co u tu m es et l’e sp rit b a n to u s  veu len t que  ce que 
possède un  m em bre p ro fite  à l’ensem ble de la co m m u n au té  » [509], E t 
bien en ten d u , il a rriv a  ce qu i d evait a rriv er : dès que  le g o uvernem en t 
se sen tit su ffisam m en t fo rt, il engagea la ba ta ille  d ’« ind ép en d an ce  éco
n o m ique  » e t p ro céd a  au  règ lem ent des com ptes, l’U n io n  M in ière  fu t 
na tiona lisée  [510], V rai o u  faux, M o b u tu  d ira  à l’occasion  de ces événe
m ents : « P en d an t le tem ps q u 'a  d u ré  la sécession, le reste d u  C on g o  
co n stitu é  de p resque 13 m illions d ’h ab itan ts ... a vécu de feuilles de 
m an ioc . L ’U n io n  M inière  p o u v a it ne p lus tra n sp o r te r  son  cuivre, n ous, 
avec le m an ioc  et les feuilles de m an ioc , on  a q u a n d  m êm e vécu p en 
d a n t deux ans et dem i sans un cen tim e de l’U n io n  M inière. M ais lo rs
q u ’il y a eu  sécession, c ’é ta it aux  dépens de l’économ ie  congolaise. 
M ais le reste d u  C o n g o , je  vous l’ai d it, co n stitu é  de 13 m illions d ’h a b i
tan ts , a co n tin u é  à vivre » [511].

Le nou v eau  régim e p ro céd a  à une im p o rtan te  réo rg an isa tio n  des 
s tru c tu res  po litico -ad m in is tra tiv es  du  pays. L ors du  dixièm e an n iv e r
saire de son accession aux  co m m an d es de l’É ta t, M o b u tu  déc la ra  : 
« E n  novem bre  1965, le pays av a it éclaté en  m ille m orceaux . Il nous 
a fallu  créer l’un ité  à p a r tir  du  dém em brem ent. E n  effet, l’on  se so u 
v iendra  que  la Loi fo n d am en ta le  d u  19 m ai 1960 av a it fa it d u  C on g o  
un É ta t s’a p p a re n ta n t d av an tag e  à l’É ta t fédéral q u ’à l’É ta t un ita ire . 
D e sim ples c irconscrip tions ad m in istra tives q u ’elles é ta ien t a v an t l’in 
dépendance, les p rovinces é ta ien t devenues au to n o m es e t do tées  d u  
p o u v o ir de légiférer. L a Loi fo n d am en ta le  p rév o y a it, ta n t  à l’échelon 
cen tra l q u ’à l’échelon prov incia l, des régim es p arlem en ta ires  ». D e ce 
qui précède, m ais év o q u an t égalem ent la m u ltip lica tion  dém esurée des 
p a rtis  ag issan t en sens d ivers, M o b u tu  d édu it la fa ta lité  des déso rd res 
qu i se so n t a b a ttu s  su r le pays. « En effet, dix jo u rs  seulem ent ap rès 
la p ro c lam a tio n  de l’indépendance, une p rovince fa isa it sécession. U n 
peu  plus ta rd , une p a rtie  d ’une  a u tre  p rovince s’érigeait en É ta t a u to 
nom e d u  S ud-K asai. P a r to u t, on  assista it à la c réa tio n  d ’é taticu les 
au to n o m es e t de sécessions p ro voquées p a r  des ind iv idus avides d u  
p o u v o ir. O n  assista , a lo rs, au  dém em brem en t de  l’É ta t p a r  la c réa tio n  
de m ultip les prov inces in capab les de se suffire à  elles-m êm es. R ap p e 
lez-vous q u ’en 1965, le n o m b re  de provinces é ta it passé de six à v ingt- 
deux  ! C e qui a  d o n n é  naissance  à l’expression  « p ro v ince ttes ». L ’on  
se souv ien t, égalem ent, que  ces p rov incettes n o n  seu lem ent a lo u rd ire n t 
le b u d g e t de l’É ta t, m ais aussi, se carac térisè ren t p a r  des cou leu rs  tr i
bales, nuisib les à  l’éd ifica tion  de la N a tio n  » [512],
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D ès le m ois d ’avril 1966, le gouvernem en t p rocéda  à la re s tru c tu ra 
tio n  te r r ito r ia le : de 21, le n o m b re  des provinces fu t ram ené à 12, e t 
l’ancienne rég ion  cup rifère  fu t divisée en deux, le N o rd -K a ta n g a  e t le 
S u d -K atan g a . Jo sep h  M o b u tu  d ira  à cette  occasion : « un  n o u v eau  pas 
est ainsi franch i vers l’ab o litio n  d u  triba lism e d ans n o tre  pays. Le 
peuple  congo lais est u n  e t le te rrito ire  de la  R épub lique  a p p a rtie n t à 
tous les C ongo la is  » [513], Peu ap rès, le nou v eau  régim e o p éra  d ’au tres  
changem en ts [514] : le n o m b re  de p rov inces —  dénom m ées rég ions —  
fu t ram ené à 9, la rég ion  (réunifiée) d u  Shaba c o m p ta n t sep t sous- 
rég ions, 30 zones e t 100 collectivités. À  p a r tir  de 1970, le gouverne
m en t accen tu a  les m esures cen tra lisa trices e t in s tau ra  le p rinc ipe  de 
l 'u n ité  de c o m m a n d e m e n t; le 5 jan v ie r 1973, une im p o rta n te  loi p o r
ta n t o rg an isa tio n  te rrito ria le  et ad m in is tra tiv e  de la  R ép u b liq u e  é tab lit 
des s tru c tu res  s tric tem en t h iérarch isées et centralisées. A jo u to n s  que 
d an s son  m essage d u  1er ju ille t 1977, M o b u tu  a n n o n ça  une  certa ine  
décen tra lisa tio n  économique au  p ro fit des régions, sous-rég ions, zones, 
collectivités e t localités, m ais dé jà  le 25 novem bre  de la  m êm e année, 
il in d iq u a  que  ce tte  m esure n ’im p liq u a it p as  que la  cen tra lisa tio n  p ra ti
quée ju sq u e-là  é ta it une e rreu r, « R appelez-vous le tem ps des prov in - 
cettes, de tris te  m ém oire , qu i n ’av a ien t m êm e pas de b â tim en ts  p o u r  
leur ad m in is tra tio n . Souffrez que  je  vous rappelle aussi les ab u s fin an 
ciers des responsab les de ces p rov incettes qui venaien t chercher des b il
lets de b an q u e  au  g ouvernem en t cen tra l e t les sub tilisa ien t en co u rs  de 
ro u te . Il a  fallu , to u t en  d im in u an t le n o m b re  de p rovinces, de 22 à 9 
régions actuelles, cen tra liser l’au to rité  po litique , économ ique et fin an 
cière en p rem ière  phase  »[515]. R eco n n aissan t cep en d an t q u ’une cen
tra lisa tio n  tro p  fo rte  et tro p  d u rab le  risq u a it d ’asphyx ier l’ap p are il de 
développem ent, le ch e f de l’É ta t  décida que  les com m issaires de région 
sera ien t en to u rés  déso rm ais d ’un  C onseil économ ique et social. En p re 
n a n t to u tes  ces décisions, le g o uvernem en t zaïro is ne fa isa it que... 
suivre les lignes d irectrices esquissées dès 1933 p a r  le P o u v o ir co lo 
n ial... D ès lo rs, qui p o u rra it  p ré ten d re  q u ’en ag issan t com m e il le fit, 
le gouvernem en t belge n ’av a it pas agi p o u r  le bien de la p o p u la tio n  
zaïro ise, en te n a n t co m p te  de ses in térê ts  e t de ses spécificités ?

Le n o u v eau  régim e en tam a  égalem ent le p rocessus de sa lég itim a
tion , en a d o p ta n t, le 24 ju in  1967, une  nouvelle C o n stitu tio n , qu i é ta 
b lit une  s tru c tu re  un ita ire  d u  pays, sans traces de fédéralism e : le S énat 
fu t supprim é et les p rov inces transfo rm ées en en tités adm in istra tives, 
ne d isp o san t ni d ’in s titu tio n s  p ro p res , ni de com pétences o p posab les à 
celles de l’É ta t  [516]. E n  fo n d a n t le M o u v em en t P o p u la ire  de la R év o 
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lu tio n  appelé  à deven ir le p a rti un iq u e  d u  Z aïre , M o b u tu  a  p ré ten d u  
av o ir agi d an s  l’in té rê t de l’un ité  d u  pays. D an s son d iscou rs du  21 m ai 
1972, il déc la ra  : « Plus d ’un  leader zaïro is ava it ten té  a v an t nous de 
b â tir  l’un ité  po litiq u e  d u  pays, sans hélas y parven ir. C e t échec tena it 
à  une ra ison  bien sim ple. Q u ’il se so it agi d u  M .N .C ., du  R adeco  ou 
de la C o n ak o , il ne s’ag issait là que d ’é tique ttes que  l’on  affichait, p ro 
v iso irem ent, à des fins électorales. M ais, sous ces é tique ttes, le flacon 
é ta it vide, c a r  ces leaders du  tem ps passé, fo n d a ien t des p a rtis  qu i v o u 
la ien t faire l’un ité  en féd é ran t une  c in q u an ta in e  de fac tions. Q u a n t à 
n ous, n o u s b a sa n t to u jo u rs  su r n o tre  au th en tic ité , fo n d a n t to u te  n o tre  
pensée et to u te  n o tre  ac tio n  su r la p ro fo n d e u r ancestra le  de l'âm e  a fri
caine, n o u s avons créé un m ouvem en t véritable. U n  m ouvem en t qui 
m et ensem ble et qui rassem ble » [517], C et un ip artism e rad ical était-il 
v ra im en t ind ispensab le  p o u r  p ro m o u v o ir  la cause de l’un ité  ? Il est un 
fa it q u ’à  la longue, les tendances cen tra lisa trices d u  p o u v o ir  s’accen tuè
ren t, e t la C o n s titu tio n  du  Z aïre  fu t révisée, une fois de p lus, le 15 a o û t 
1974 [518], In v o q u an t les difficultés auxquelles il d evait fa ire  face, m ais 
su rto u t la m ission p ré ten d u m en t p rov iden tie lle  d u  « guide », le p rési
dentia lism e zaïro is glissa in év itab lem en t vers des excès e t vers la p e r
son n a lisa tio n  des a ttr ib u tio n s  du  ch e f de l’É ta t, en fa it vers la sacra li
sa tio n  d u  p ouvo ir. A près une  nouvelle reco n d u c tio n  de son  m a n d a t en 
1977, M o b u tu  qu i é ta it le seul c a n d id a t aux élections présidentie lles en 
ju ille t 1984, a été « élu » avec 99,16 %  des voix p o u r  u n  n o u v eau  sep
te n n a t p re n a n t cou rs le 5 décem bre  1984.

E n  ce qu i concerne  le triba lism e, le gouvernem en t za ïro is, com m e 
c ’est le cas p a r to u t en A frique  ind ép en d an te , lui déc la ra  la guerre  sans 
m erci. T o u t en reco n n a issan t q u ’il ne fa lla it pas b ru sq u e r les choses en 
b risa n t sans m énagem en t les anciennes in s titu tio n s  co u tu m ières  —  y 
com pris  au  S h ab a  (ex -K a tan g a) —  M o b u tu  insista  su r le fait q u ’« il 
fa u t q u e  les p o p u la tio n s  so ien t en  m esure de vivre ensem ble et o u b lien t 
leurs orig ines e thn iques. Le triba lism e est un m al que  n o u s p u n iro n s  
sévèrem ent » [519], Q u ’ils so ien t favorab les o u  réservés à l’en co n tre  d u  
régim e en place, la  g ran d e  m ajo rité  des jeu n es in tellectuels zaïro is 
ap p ro u v è ren t ces m esures. O nt-elles été suivies de résu lta ts  q ue lque  peu  
ta n g ib le s?  P a rla n t à  Bruxelles le 12 m ars 1980, M o b u tu  a ffirm a que  
oui. « En 1960, dit-il, il é ta it im pensable , au  Z aïre , de d em an d e r à un 
resso rtissan t d u  K asai o u  du  B as-Z aïre, d ’aller a d m in is tre r la  rég ion  de 
B an d u n d u  o u  du  K ivu , p a r  exem ple. C e n ’é ta it p as  sa rég ion  d ’orig ine 
et l’exp lica tion  s’a rrê ta it là » [520]. M ais m a in ten an t, a-t-il affirm é, les 
choses o n t changé.
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C ette  ac tio n  eu t p o u r  co ro lla ire  une  très n e tte  réd u c tio n  des p o u 
voirs des chefs cou tum iers d o n t la p lace dan s les rouages adm in istra tifs  
de l’É ta t a lla it d im inuer considérab lem en t. Il fau t d ire que  « d an s  les 
m ilieux p o litiques zaïro is, les chefs co u tu m iers  o n t to u jo u rs  été consi
dérés com m e des arriérés, com m e des p e rsonna lités qui ne co m p ren 
n en t rien des nouvelles techn iques relatives à  la  gestion  des affaires 
publiques. D e la so rte , on  ava it du  m épris p o u r  to u t ce qui concerna it 
leur dom aine . E t l’on  ne v o u la it pas q u ’ils se m êlassen t des affaires 
po litiques m odernes. U n  co u p  d ’œil rap ide  d an s les com ptes ren d u s des 
trav au x  parlem en ta ires e t des réu n io n s p o litiques d iverses découvre 
que to u s les chefs trad itio n n e ls  é ta ien t des « m ach ines lou rdes », parce 
que  ne sach an t pas p a rle r le français. Le peu  de chefs qui se tro u v a ien t 
au  P arlem en t o n t confirm é ce tte  hypo thèse , en  re s ta n t en m arge  des 
événem ents. Ils n ’o n t pas jo u é  u n  rô le im p o rta n t d an s la scène po liti
que  na tio n a le . C erta in s  d ’en tre  eux ne so n t p lus re to u rn és  d an s  leurs 
villages. Ils o n t préféré vivre d an s  la cap ita le  ou  d an s  les au tres  centres 
u rb a in s , o ù  ils se liv ren t aux  activ ités qui n ’o n t rien à vo ir avec leur 
dign ité de chefs po litiques trad itio n n e ls  » [521], A près l’échec de la 
sécession, les chefs co u tu m iers  d u  K a tan g a  o n t p rom is leu r soutien  au  
présiden t M o b u tu  [522].

Si le n o u v eau  régim e ne favo risa  pas l’en trée  des chefs cou tum iers 
dan s le gouvernem ent, il veilla n éanm oins à  ce q u ’ils so ien t représen tés 
au  P arlem en t, et u lté rieu rem en t, certa in s d ’en tre  eux, com m e c ’est le 
cas de M w ata  Y am vo, o n t été nom m és m em bres d u  C om ité  cen tra l d u  
M .P .R . N atu re llem en t, les chefs co u tu m iers  so n t associés à  la gestion 
de la chose p u b lique  n o n  p as  en  ta n t que  délégués de leurs ethnies, 
m ais en ta n t que  citoyens, en ta n t que  rep résen tan ts  de la n a tio n  za ï
roise. In te rro g é  p a r  Jean  K este rg a t en jan v ie r  1981, M w ata  Y am vo, 
« em p ereu r des L u n d a  », reg re tta  certes que les Belges n ’a ien t pas créé 
une  féd éra tio n  au  C on g o  en  1960, car, dit-il, « on  a u ra it évité des m a l
heu rs », m ais q uestionné su r le fa it de savo ir s’il existe enco re  u n  risque 
de sécession au  S haba, il a été form el : « N o n , p lus p ersonne  ne c ro it 
que  ce so it possible ». N o tre  con frè re  a y a n t encore  dem andé  a u  M w ata  
Y am vo  s’il vo it la possib ilité  d ’une  « re c o n stitu tio n  des anciens É ta ts, 
a lo rs que to u t l’appare il économ ique est co n s tru it su r les fron tières 
actuelles », 1’« em pereu r des L u n d a  » a  rép o n d u  : « N o n , il ne s’ag it pas 
de cela : il fau t sim plem ent que  les fam illes ne so ien t pas séparées, 
q u ’un  L u n d a  d ’A ngola  so it chez lui au  S h ab a  et que  les fron tières 
so ien t p lus perm éables » [523].

Bien sûr, to u t cela est p a rfa item en t co m patib le  avec le processus
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de l’éd ifica tion  de la n a tio n  : u n  b o n  voisinage en  m atiè re  de la p e r
m éabilité  des fron tiè res ne s’y opp o se  guère. La nouvelle classe p o liti
que  zaïro ise  l’a bien com p ris  et, c ’est avec d é te rm in a tio n  que, s’é ri
gean t co n tre  les m éfaits du  triba lism e et d u  sépara tism e, elle s’a tte la  à 
l’œ uvre de l’un ité  du  pays et au  ren fo rcem en t de la so lidarité  n a tio 
nale [524], E n  s’e ffo rçan t de réaliser cet ob jectif, elle re jo in t d ’au tres  
pays africains qui so n t co n fro n tés  p ra tiq u em en t to u s au  p rob lèm e des 
e thn ies et de la  fo rm a tio n  d ’u n e  conscience n a tio n a le . C e p rob lèm e est 
fo n d am en ta l e t il dépasse les d ifférenciations idéo log iques venues de 
l’E st o u  de l’O uest.

“  M an y  A frican  leaders p roceed  from  the  prem ise th a t  in every 
c o u n try  exists a single n a tio n , an d  the task  is to  s tren g th en  th a t na tio n . 
In  o u r  view, the  task  is to  bu ild  unity . A nd  any  exaggera tion  o f  the  
ethn ic  fac to r  o r, conversely , the  ignoring  o f  it, m ay ag g rav a te  the ex ist
ing  d ifficulties ” [525].

C ela p rouve  q u ’en s’e ffo rçan t av an t 1960, de tran scen d er les d if
férenciations e th n iq u es e t triba les au  C on g o  e t de favo rise r une ce r
ta ine  un ité  dan s ce pays, les Belges é ta ien t d an s la  b o n n e  voie : leur 
c o n trib u tio n  à la fo n d a tio n  de la n a tio n  zaïro ise  s’avéra  d é te rm in an te . 
« Il est bien certa in  que  la  Belgique a u ra it p u  exp lo iter les querelles 
en tre  fédéralistes e t u n ita ris te s  : au  co n tra ire , elle a  to u t  fa it p o u r  
ten te r de les réduire , o u  p lu tô t de les e scam oter » [526], A y a n t ceci à 
l’esp rit, il est rem arq u ab le  de c o n sta te r  q u ’en ce tte  difficile m atiè re  de 
l’un ité  congolaise , où , sou lignons-le , ni le g o uvernem en t belge ni l’a d 
m in is tra tio n  co lon ia le  n ’av a ien t p as  to u jo u rs  la m aîtrise  des 
événem ents, une très ne tte  continuité se dégage en tre  la p o litiq u e  suivie 
lo rs de la  co lo n isa tio n  e t celle m enée ap rès  l’in dépendance. Les 
a u to rité s  d u  C o n g o -Z a ïre  o n t poursu iv i la  ligne tracée  p a r  l’ancien  
co lo n isa teu r et fe ro n t to u t p o u r  préserver l’un ité  de leu r pays. D ans un 
con tex te  h is to riq u e  long  de p lus de cen t ans, ce tte  co ïncidence est f ra p 
pan te , e t aussi trag iq u es que  fu ren t les événem ents d u  K a ta n g a , où  
n a tu re llem en t l’in té rê t n a tio n a l a  jo u é , ils s’effacen t d ev an t les résu lta ts  
fina lem ent o b tenus. L ’acciden t h is to riq u e  de la sécession ka tan g a ise  fut 
grave, il fu t tro u b la n t, m ais en fin de com pte , d an s  ce tte  longue ligne 
h is to rique , l’essentiel a été préservé : l’unité . V ue sous cet aspect, la 
po litique  g ouvernem en ta le  tém oigne d 'u n  c o n ten u  positif. Il fau t 
rend re  ju stice  à la Belgique su r ce p o in t cap ita l : à la veille de 1960, 
m o m en t crucial p o u r  l’aven ir d u  pays, elle n ’a  pas renié son œ uvre 
un ifica trice  au  C ongo , e t c ’est à  son  h o n n eu r.
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G a v a g e  A. : 88.
G b e n y e  C. : 166.
G e l d e r s  F . : n. 436.
G é r a r d  J. : 70 ; n. 194.
G é r a r d -L ib o is  J. : n. 20, 93, 187, 212, 

392, 402, 454, 463, 470.
G h i l a i n  J. : n. 232.
G il l o n  L . : 67, 68, 91.
G ils o n  A. : 173, 174.
G io v a n n i  G . : n. 232.
G i r a u d  : 26.
G iz e n g a  A. : 108.
G lin n e  E . : n. 102.
G o d d in g  R. : 22, 51, 55.
G o n g o  L u tetf. : 86.
G r a ç a  : 26 ; n. 58.
G r a n d j e a n  (Col.) : n. 494.
G r a n d j e a n  X. : n. 494.
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G r a n d r y  : n. 113.
G rég o ire  M . : 140 ; n . 396.
G r é v isse  F. : 5, 7, 15, 19, 24 ; n. 2, 26, 41, 

61, 89, 236.
G r ig n a r d  I. : n. 494.

H a b ra n  : n . 113.
H a m m a r s k jo e l d  D. : 174, 175, 177, 181. 
H a r d y  G. : n. 180.
H a rm egn ies L . : n . 436.
H e e n e n  G .: 7, 8, 9, 14, 15, 22, 31, 54;

n. 91, 123.
H eenen  (M ™ ) : 10.
H e m p t in n e , d e  J. F. : 9, 12, 23, 24, 41 ;

n. 16, 55, 114.
H e r t e r  Ch. : 172.
H eu s c h , de L . : n. 221.
H eyse T . : 163.
H is l a i r e  J. : n. 268.
H o d ister  : 36.
H o u a r t  P. : 80 ; n. 231.
H o u g a r d y  N. : 113.
H o u p h o u ë t -B o ig n y  F. : 170.
H o u s ia u x  A .: 78, 80, 141, 155; n. 232, 

433.
H u l s t a e r t  G. : 19.
H u m b lé  J. : 88, 126.
H u y g h e  C. : n . 494.
H u y sm a n s  C. : 141 ; n. 436.

I l é o  J. : 83, 85, 134, 183.
Il u n g a  : 127.
Il u n g a  J . : n . 413.
Ism a g ilo v a  R . N . : n . 525.

J a m a r  : n. 126.
J a n m a r t  J . : n . 60.
J a n s s e n s : 166.
J a s p a r  H. : 49.
J e w sie w ic k i B. : n. 72.

K a b o n g o  : 120.
K a b u lu m b a  B. : 90.
K a g a m e  A. : n. 47.
K a lala  Il u n g a  : 25.
K a la n d a  M a bik a  : n . 177.
K alb  M . : n. 486.
K a lem bw e  : 90.
K alom bo-M b a n g a  : 516.
K a l o n ji  A. : 100, 116, 121.
K a lu m bw a  B. : n. 413.
K a m a  S. : 152.
K a m a n u  O. S. : n. 502, 525.

K a m b e la  B. : 413.
K a m ita tu  C. : 131 ; n. 227, 308.
K am u ta  Samba  : n . 525.
K a n g a  I. : 151.
K a n t  E. : 28.
K a n y in d a  Lu sa n g a  : n. 497, 521.
K a n z a  D . : 104, 140.
K a n z a  T . : 24, 87, 97 ; n . 277, 281, 292. 
K a rem be : 127.
K asabi : 90.
K asasa C. : n. 413.
K asa v u bu  J. : 75, 78, 103, 104, 108, 119, 

120, 144, 163, 165, 167, 171, 181, 18 2 ; 
n. 475, 504, 505.

K asem be : 127.
K a s h a m u r a  A. : 144.
K a so n g o  : 126.
K a so n g o  : 126.
K a so n g o  Je a n  : n . 413.
K a so n g o  Jo se p h  : n. 413.
K a s o n g o  P.-F. : n. 507.
K a so n g o  S. : 151.
K a so n g o  N yembo : 30, 31, 94.
K azem be : v. M w a t a  K a zem b e . 
K esterg a t  J. : 189 ; n. 523, 526.
K ib w e  J. : 90, 120, 126, 129, 151, 160. 
K ie la  A. : 90.
K im ba E. : 166.
K ish ib a  A. : 90.
K it en g e  G. : 88, 100, 126, 133.
K it it w a  J.-M. : 151.
K ito bo  A . : n. 413.
K iw ele  J. : 90.
K o elm a n  : 51, 52, 53.
K o m o r o w sk i Z. : n. 525.
K u n , d e  N. : n. 61.

L a b r e c q u e  E. : 61.
L a c e r d a , d e  F. : 26, 29 ; n. 58, 85. 
L a c o u r  : 126.
L a h a y e  H.: 152, 154.
L a m o t t e  : n. 126.
L a n g l o is  : 27.
L a r o c k  V. : 141, 154 ; n. 436. 
L a u d e  N. : n. 128, 129.
L a v a l  : n. 126.
L e b e a u  H. : n. 126.
L e fe b v r e  R. : 114.
L e fè r e  : n. 436.
L e fè v r e  T. : 173.
L e m a r c h a n d  R. : n. 250, 259, 302. 
L e n s  : n. 113.
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L éo po l d  II (roi) : 24, 36, 39, 40, 111, 117, 
128, 131, 167.

L éo po l d  (p rin ce )  : 55.
L ey n iers  : 15, 16, 51.
L ibo tte  : 157.
L iebr ech ts  : 51.
Lihau M. : 9 7 ; n. 277, 282, 350, 362, 

516.
L ila r  A. : 92, 114.
L in d em a n s  L . : n. 436.
L ip pe n s  M . : 44  ; n . 50.
Loeb (M me) : 69.
Loos : n. 436.
L o p e z  A lv a r ez  L . : 132 ; n. 300, 373, 374, 

394, 400.
L o u w e r s  O . : 47 ; n . 21, 130, 131, 137. 
Lo v en s  M . : n . 441.
Lucas S. : n. 60.
L um u m ba  P. : 84, 85, 86, 104, 105, 106, 

120, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 
140, 144, 145, 158, 160, 162, 163, 164,
165, 171, 175, 181 ; n. 249, 395.

L u y k x  T. : 321.

M abika  K a la n d a  : v. K a la n d a  M a b ik a . 
M a g y d t  : 26.
M a k u n d u -B a n t u  : 31.
M a le n g r e a u  G. : n. 19, 51, 238.
M a lim ba  P. : 23 ; n . 413.
M a lu  : 96, 98 ; n. 279, 284.
M a q u et  M . : n . 217.
M argarido A. : n. 61.
M a ron  A . : 9.
M arrés J. : n . 182.
M a r tel  : n. 436.
M a r z o r a t i A. : 70.
M a sim a n g o  S. : 90.
M assa u t  : n . 113.
M ast A. : 177.
M a th ie u  : 51.
M a tt er n e  M . : 157.
M a u r ier  H . : n. 47.
M ba ko  D it en d e  : 33, 103, 127.
M boya  I. : 90.
M cC u l l o c h  M . : n. 60, 83.
M ela d y  T. P. : n. 52.
M éli J. : 120.
M em n o n  : n. 195, 208.
M en d ia u x  E. : 11 ; n. 206.
M erriam  A. P. : n. 52.
M eulem eester , de  : n . 113.
M ic h el  J. : n. 494.
M iller  J. C. : n. 60, 72.

M o b u t u  J.-D. ( S e se  S e k o ) : 185, 186, 187, 
188, 1 8 9 ; n. 509, 511, 512, 513, 515, 
519, 520.

M o d i b o - K e i t a  : 170.
M o e l l e r  A. J. : n. 16.
M o l i t o r  A. : n . 109.
M o n g a  V . : n. 413.
M o n n i e r  L . : n. 219.
M o n s t e l l e , d e  A. : n. 17.
M o n t e n e z  P . : n. 61.
M o s m a n s  G. : n . 199.
M o t z  R. : 173.
M o u l a e r t  G. : 39, 51 ; n. 108.
M o u l i n  L .  : 154, 157.
M o u r e a u x  C . : 114.
M ’P o y o  K a s a -V u b u  : n. 297.
M s ir i  : 30, 87.
M u d i n g a y i  S. : 129.
M u e n e b u t o  : 29.
M u h im b a  A. : 90.
M u h u n g a  A. : 143.
M u k u n g w e  J. : 9.
M u l e n d a  G. : n . 413.
M u l u m b a  L u k o j i  : n. 518.
M u n o n g o  G. : 10, 11, 23, 33, 89, 90, 105,

120, 145, 160, 164, 166, 171, 18 0 ; 
n. 12.

M u n o n g o  M w e n d a  A. : 30, 33, 94, 120, 
126, 1 2 9 ; n . 89.

M u n o n g o  M w e n d a  B . : n .4 1 3 . 
M u n s h im b a  A. : 90.
M u s h ie t e  P . : n. 222, 277.
M u t e t a  F . : n. 413.
M u t o t o  : 126.
M w a m b a  R. : 88, 126, 144, 163.
M w a m b a  T w i t e  T .  : n. 413.
M w a t a  K a z e m b e : 19, 29.
M w a t a  Y a m v o  ( M w a n t  Y a v )  : 24, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 93 , 94, 103, 120, 189.

N a w e j  J. : n. 494.
N a w e z i  J. C . : n. 413.
N d e l e  A. : n. 277.
N d j o k u  : 116.
N e n d a k a  V . : 116.
N e u b e r g e r  B . : n. 525.
N g a l u l a  J. : 85.
N g a n d  Y e t u  : 25.
N g o ie  J. : n. 413.
N g o i e  V . : n . 413.
N g o m a - B i n d a  : n . 47.
N g o n g o  A. : 82.
N g u z a  J. ( K a r l - I - B o n d ) : 183 ; n. 524.
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N icaise  J . : 79 ; n. 224.
N sa n g  Y a A r u n d  : 25.
N y a n g w il a  P. : 144.
N yembo A . : 90 , 1 6 3 ..
N yembo J . G . : n. 413.
N y ir a n d a  : 17.
N z e z a  L a n d u  : 104, 129.

O 'B r ien  C . : n. 501.
O ly ff  J . : n . 98.
O n c k e l in c k x  M . : 88 ; n . 494.
O r jo  : 25.
O r lo v a  A . S. : n . 69.
O so rio  de O liv eira  J . : n. 58.

P a u lu s  J . P . : n. 34, 206, 236.
PÉRiER G. : 51 ; n . 132.
PÉRiN F . : 125 ; n . 351, 361, 437.
PÉRIN (M me) M . : 69.
PÉt il l o n  L. : 60, 76, 89 ; n. 35, 100, 101, 

174, 175, 1 7 6 ; n. 217.
P e t it  M . : n . 494.
P h o lie n  J . : 93, 173.
P lisn ier  G . : n. 107.
P lissa rt  : 22.
P o g g e  P. : 26, 30 ; n . 59, 86, 87.
P o n c e le t  : 51.
P o stia u x  : 55.
P u n g u  C . : n . 413..

R a let  A . : 170 ; n . 478.
R ed in h a  J . : n. 58.
R e ic h a r d  : 26.
R en a r d  : 177.
R e n k in  J . : 38, 41 ; n. 104.
R en son  : n . 51.
R o berts F. : 175.
R o byns : n. 436.
R o elens V. : n. 47.
R o l in  H . : 127, 134, 138, 173 ; n . 107. 
R oosens C . : n. 124.
R o t h sc h il d  R . : 173.
R o u c h  J . : 310.
R ousseau  C h . : n . 393.
R ousseau  J .-J . : 83.
R u bbens A . :  16, 52, 87, 89, 126, 159 ;

n. 141, 164, 178, 259, 262, 293, 295. 
R u bbens E. ; n. 43, 166.
R u t t e n  M . : 15.
R uys M . : 93.
R y c k a e r t  : 69.
R y c k m a n s  P . : 47, 56, 57, 67, 77 ; n . 133, 

154, 155, 158, 159, 217.

S a l m o n  P . : n . 73.
S a n t o s  D. : v. Dos S a n t o s , E.
S c h a l b r o e c k  I. : n . 291.
S c h e e r l i n c k  F. ; 164, 165, 166.
S c h e y v e n  L. : 172.
S c h e y v e n  R. : 135, 142, 147, 163 ; n . 167.
S c h ö l l e r  A. : 89, 95, 107, 112, 114, 116, 

119, 120, 121, 129, 138, 141, 142, 143, 
144, 145, 159, 160, 161, 162, 163, 165,
166, 167, 170, 171, 179 ; n . 192, 307, 
309, 312, 313, 314, 338, 339, 342, 343, 
366, 387, 388, 411, 415, 416, 418, 451, 
453, 455, 457, 472, 479, 482, 483, 485, 
499.

S c h o t  : n . 436.
S c h r e v e l , d e  M . : n . 45.
S c h ü t t  : 26.
S e ig n o b o s  : 27.
S e n d w e  J. : 13, 25, 69, 88, 89, 106, 121, 

124, 126, 127, 143, 147, 158, 163, 16 6 ; 
n . 423.

S é p u l c h r e  J. : 11, 45 , 46, 54, 55, 7 4 ;  
n. 10, 205.

S e r v a is  L. : 114.
S e n g h o r  L. : 170.
S h a n g o  : 126.
S i o n  G. : n. 56, 161.
S l a d e  R. : n. 238.
S m e t  A. J. : n. 47 , 48.
S m i t h  : n. 126.
S m i t h  I. : 169.
S o h i e r  A. : 81 ; n . 230, 236, 237.
S o h i e r  J. : 5, 7, 8, 10, 11, 20, 21 ; n. 1.
So u b b o t i n e  V. A. : n. 69.
S o u s b e r g h e , d e  L. : n. 47.
So u t h a l l  A. : n. 60.
S p a a k  P .-H . : 72, 73, 127, 174, 175 ; 

n . 188, 201, 202, 358, 490, 506.
S p a n d r e  M . : 206.
S p i n o y  A. : 112 ; n. 436.
S t a n l e y  H .-N . : 24.
S t a q u e t  : 166.
S t a r u s h e n k o  G. B. ; n. 525.
S t e n g e r s  J. : 5 ; n . 4, 218, 270, 303, 344, 

444, 485.
S t e n m a n s  A .:  97, 108, 109, 110, 11 2 ; 

n. 217, 314, 488.
S t o r m s  A. : n . 47.
S t o r r s  : 10.
S t r u m a n  : 157.
S t r u y e  P. : 167, 173.
S t r u y f  I. : n. 61.
S t r u y l e n s : 177.
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S t r y t h a g e n  : 126.
S z y m a n s k i  E. : n. 525.

T asch  : n . 126.
T e m p e l s  P. : 19, 20 ; n. 46, 48.
T h a n t  U . : 182.
T hys A. : 36.
T hyssens G . : 88, 157.
T ig n ée  V. : n . 494.
T il k en s  A . : 46, 47 , 49, 54, 55, 56.
T im berla k e  : 172.
T it z  : 69.
T s c h o f f e n  P .: 13, 49, 50, 51, 55, 56; 

n. 135, 143.
T s h o m b e  M. : 18, 24, 28, 30, 33, 68, 69,

81, 89, 90, 93, 95, 106, 113, 119, 120, 
126, 127, 129, 133, 138, 139, 143, 147, 
158, 160, 161, 162, 164, 165, 170, 171, 
172, 173, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 
183 ; n. 38, 74, 263, 264, 276, 337, 341,
421, 500.

T u r n e r  V. : n. 60.

U g e u x  E. : n. 494.
U g e u x  W. : n. 181, 353, 377, 378.
U r ba n ia k  J . : 392.
U  T h a n t  : v. T h a n t  U .

V a la h u  M . : 68 ; n. 188.
V a lk e n b e r g  : n. 113.
V a n  A c k e r  A .  : 72, 173.
V a n  B il s e n  A.A.J. : 70, 71, 75, 83, 93 ;  

n. 162, 173, 196, 197, 214, 215, 271.
V a n  C a u w e l a e r t  F. : 51.
V a n  d en  A beele M . : n. 217.
v a n  d e n  B o s c h  J. : 170, 175, 176, 177;  

n. 491, 493.
V a n  d en  By v a n g  M . : n . 61.
V a n  d e r  E l s t  : 93.
V a n d er lin d e n  J . : n . 480.
V a n  d e r  N o o t  : 25.
V a n  d er  Str a et en  J . : 8 ; n . 5, 25.
V a n d e w a l l e  F. : 157, 165, 177 ; n. 246, 

301, 330, 354, 380, 410, 412, 430, 439, 
495.

V an  E y n d e  J. : n . 436.
V a n  G r a beeck x  U . : n. 494.
V an  H em el r ijc k  M . : 28, 76, 91, 92, 93, 94, 

95, 99, 101, 102, 1 0 3 ,1 1 2 , 113, 114, 115.

V a n  H o v e  J. : n . 110.
V a n  I s e g h e m  A. : n. 103, 116, 117.
V a n  L a n g e n h o v e  F. : 84 ; n. 223, 248. 
V a n  O f f e l e n  J. : 20.
V a n  R o e y  A. : 177.
V a n  R o y  H. : n .6 1 .
V a n s in a  J. : 25, 26, 27, 30 ; n . 61, 64, 68, 

71, 88.
V a n  W a e y e n b e r g h  H. : 67.
V a n  W i n g  J. : n . 51.
V e l l u t  J.-L. : 25, 29 ; n. 61, 65 , 82. 
V e r b e k e n  A. : 26 ; n. 61, 67, 84.
V e r b e k e n  : n. 126.
V e r b r u g g e n : n. 126.
V e r h a e g e n  B. : n . 219, 402, 454, 463, 470. 
V e r h u l p e n  E . : 25 ; n. 61.
V e r w i l g h e n  M . : n. 427, 510.
V i d r o i t  : n . 144.
V in o k o u r o v  Y u .N .  : n . 69.
V l e u r i n c k  T . : 165.
VO G  HEL ; 69.
VOLCKAERT : 50. 
v o n  E p p  : v. E p p , v o n .

W a l e f f e  L. : 144.
W a n g e r m é e  E .  : n. 107, 113.
W a u t e r s  A. J. : n . 61.
W e b e r  G.: 171, 173, 176, 1 7 7 ; n. 481, 

484, 492.
W e l e n s k y  ( S i r )  R o y  : 141.
W ig n y  P.: 92, 114, 141, 173, 174, 175, 

1 7 6 ; n. 236, 487.
W i l l a e r t : 112.
W il l o t  : n. 436.
W o o d  J. : n . 525.
W y c k a e r t  : n. 126.

X a v ie r  F. : 127 ; n. 143.

Y a k e m t c h o u k  R .: 5 ;  n. 81, 185, 236, 
391, 404.

Y a v  J .  ; 147, 148, 163 ; n. 422.
Y a v  R. ; 120.
Y o u l o u  F. : 140.
Y o u n g  C. : 19, 30, 179 ; n . 14, 42, 498. 

Z o u s m a n o v i t c h  A. Z .  : n. 69.
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