
vERS uN NouvEAU DRoIT PÉNAL ÉrmopIEN
DE LA PLUS ANCIENNE A LA PLUS NÉCNNIU TÉCISIEUON DU MONDE

par Jean Gnavnn
Ptofesseur à l'flniuersité et Juge ù la Cour ile cossation ile Genèae,

Expert au Ministère de Ia Justice il'Ethiopie, ù Àddis Abeba'

I. Imrnooucrron

En ouwant solénnellement les travaux de
la Commission impériale de Codification du
droit éthiopien, le 26 mars L954, at Palais
d'Addis Abeba, S.M. I'Empereur Hailé Sélassié
définissait en ces termes 1 la tâche à entre-
prendre et l'esprit dans lequel elJe doit être
réalisée:

Le monde, aujourd'hui, trâverse une période de
cLangements si rapides et si profonds. qu'il est difficile
d'invoquer une autre épogue de I'histoire où tant de
mouvements et d'événements ont si profondément
et rapidement façonné les vies d'une seule génération.
Uae telle observation s'applique autant ià l'Ethiopie
qu'aux autres pays... C'est avec cette conscience des
besoias de I'heure ainsi que de ceux de I'avenir, que
nous avons revisé la constitution de I'Empire d'Ethio-
pie reflétant les acquisitions du passé, les besoins du
présent et les idéaux de I'avenir 2.

c'est en vue du mê]ae but ç[ue nous avDns conçu

I Des comptes rendus de I'inattguration des travaux de la
Commission de Codification. ainsi que lcs textes des discours
prononcés, ont été publiés dans les journaux ?'he ElltiopÎan
Herald, du 27 mars. et L'Ethiopie d'a.uiourd'hlli, du 2 avril
1954, à Adtlis Abeba.r Lè texte en français de Ia constitution du '9 hamlé 1923
(corrcspondant au 16 juillet 1931 de notre calcndrier) est
p[blié dâns I'ouvrage d'Adrien ZEFvos, L'F)mpire .l'Elhiopie,
Addis Abebâ, 1935, p. 47. Les 32 premiers afti('les. exposant
les bases de I'Fltat éthiopien moderne, se trouvent. en anglais,
dans le li\/Te de Mmo Christine SANDFoRTT, Elhiopîa uruIer
Haile Selassié, D. lV. Dent & Sons Ltd' Londres' 1946'
Append. I, p, 131. Sommaire mnis précise (l'autstlr a vécu
Iongtemps en Ethiopic), cetle publication lenseigne str
I'ensemble drr règne de S.lvI. I'trmpereur âctuel. Voir notam-
ment les châpitres VIII, Réformei IX, Administration pro-
vinciale; X, Esclâvâge: X[. Réformes sociales; )iIV, Rélorme
judiciâire et civilei XIX, Reconstruclion (âprès lâ guerre
et l'occupation itâlienne). Cf. aussi Sylvia €t Richard
PnNr<uunsr, Ethiopia and. Ergtred, Lalibela House, Woodlord
Green, Essex, 1953.

un programme législatif large et avancé ainsi qu'une
réforme de la codiÊcation des lois civiles, commercialee,
crinirrelles et de procédure de notre Empire 1. Les
progrès constitutionnels, d'une part, et d'autre part
Ia nécessité de poursuivre résolument notre programme
d'avancement social et d'intégration dans une com-
munauté mondiale élargie, aussi bien gue le besoin
de communications commerciales et maritimes, ren-
dent inéwitable I'intégration plus étroite du système
légal de I'EtJriopie dans celui des autres pays avec
lesquels nous entretenons des relations cultr:relles,
commerciales et maritirrres.

Nous devons stabiliser et renforcer ces relatiôns
en les établissant sur des bases légales solides. De
plus, quoique I'Etàiopie proclame avoir, peut-être, le
système le plus durable dans le monde d'aujourd'huio
nous noavons jamais hésité à adopter ce qu'il y a de
meilleur dans les autres systèmes juridiques, à condi-
tion qu'ils répondent et s'adaptent au génie de nos
institutions particulières. Ceci a été vrai non seulement
pour les travaux de notre Commission constitution-
nelle, mais devra également être lnai pour le travail
que la Commission de codification doit entreprendre.

Rappelant que << le poi:rt de départ doit
demeurer le génie des traditions juridigues
éthiopiennes et les institutions qui ort leur
origine dans une antiquité et une continuité
sans équivalent >>, S.M. l'Empereur, pour
assuïer les possibilités de la tâche de codi-
frcation moderne? précisait: << De par nos
ordres, la jurisprudence a été rassemblée et
mise à ia disposition de la (eprnissisn, sfin
de la guider dans ses travaux. Sur notre

I L'élaboration du Code ci\il éthiopien a été confiée à
M. le prolesscur Rcné Devro, cclle du Code commercial et
rnarilime, à M. le prolesseu Jean Esce-nne, de la F'aculté
de Droit de Paris.
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insistance, une cofitcation des lois criminelles
reflétant les traditions du Fetha Negast et
comprenant des développements plus r6celts,
a été élaborée et finalement complétée sous
notre direction; elle est entrée en l'igueur
il y a plus d'un quart de siècle 1. Cette codi-
ûcation, avec le Fetha Nega,st et la collection
de la jurisprudence maintenant terminée, est
prête à servir de point de départ à votre
æuvre. >)

Ainsi est exeellemment située la tâche
législative entreprise, et indiquée I'orientation
qui doit lui être donnée. Une transformation
totale, mais prudente et progressive, va donc
intervenir, ces prochaines amées, dans le
régi'.ne juridique éthiopien.

De nombreux voyageurs, depuis Alvarez
(1520-1526) et Bruce (I768-L773) jusgu'à
David Buxton, à Hermann Norden et à Jean
d'Esme 2, décrivant la << mystérieuse Ethio-
pie >>, le pays de la fabuleuse Reine de Saba
et des Rois axoumites, l'<< Inde >> des aneiennes
chroniques et du légendaire Prêtre Jean e,

I'Empire afrieain des Négus, ont parlé, plus
ou moins exactement, de ses coutumes, de ses
usages judiciaires, de ses lois plusieurs fois
séculaires. Ils se sont plu à évoquer, dans
Gondar, I'antique et prospère capitale du roi
Fasil, << I'arbre du jugement, le grand arbre
aux larges frondaisons à I'ombre duquel les
rois jadis rendaient la justice >> et les enfants
joueut aÛourd'hui parmi les poules et les
chiens errants, et, près de lui, << l'arbre des
,exécutions où; I'arrêt rendu, on pendait les
condamnés >) aux branches auxquelles se

t I r'r,$............it du Code pénal éthiopien de 1923 (calendrier
éthiopien)-l930 (calendrier grégorien), gue nous analyserons
sommâirement plus bas, après le recueil du ( Fetha Negast r
ou . Lois des Rois r.I Nous nous bornons à citer ces ouvrages pâmi bien
d'autres: H. NonDEN, Le dernier Entpire Alricain, En Abgs-
sinie, Pâyot, Paris, 1935; J, D'Esvrn, A trauers I'Empirc de
Ménélik, C)fnce colonial d'Edition, Paris, 1947; D. BuxroN,
Traucls in Ethiopia, E. Benn Ltd., Lonclres, 1949 (réédition
191-rl ).! Voir A. M. JoNts et E. MoNnon, Histoire de I'Ab1trssînie,
Pâyot. Paris, 1935, chap. III et IV, Origines légendaires,
Origines historiques, notemment p. 27, 36, 64, 77.

balancent maintenant des lianes 1, IIs ont
tous décrit la passion de l'Ethiopien pour lé
droit, le tribunal, les choses de Ia justice et
l'éloquence, souligné le prestige dont jouit
I'avocat, << I'habile et abondant plaideur >>, et
noté I'habitude générale de << faire jugement >,
si profondément mêlée à toute la vie quoti-
dienne: << Autre singularité de cette terre
singulière, on plaide, ici, par tous les temps,
et partout: sur les marches d'une église, sous
I'auvent d'une échoppe, à I'ombre d'un arbre,
dans une eharrette vide... Ici I'on juge assis
et couché, à pied et à cheval, et du crépuscule
du matin à celui du soir 2 >>.

Cette, foule 3 réunie sous un arbre ou devant un
toucoul (case indigène), de gens qui gesticulent et font,
tour à tour de longs discours, ne s'occupe pas à des
comnérages entre voisins. Elle tient une cour d'arbi-
rrage, d.anna (dagna) selon le terme exact... C'est
devant cette cour dannao malgré son manque de for-
malité apparent, que l'accusation de crime est portée;
témoins et intéressés sont convoqués; un étranger de
passage sert d'arbitre et on le fait siéger corrme un
juge sur un tronc ou sur un rocher. Il rend sa décision
après avoir mûrement pesé les éloguents plaidoyers
que font les représentants de l'accusateur et de
I'accusé... Les plaidoyers terminés, tous ceux qui ont
pris part au procès prêtent serment...4 On se demaude
si ces cours irrégulières sont la cause ou la conséquence
du talent des A-byssins pour la discussion. Non que

1 .I. D'ESME, op. cit. p.305. NonoBN écrit de son côté,
op. cit. p. 13 que son guide, Efïendi, Iui montra r un énome
syôomore qui servait autrefois aux exécutions: I)âns mon
.enlance, dit-il, j'y ai vu cinquânte pendus à la fois r - ce
que I'auteur estime { peut-être suspect d'exagérâtion r,I D'ESME, pp. 64 à 66, racontânt une scène de justice
improvisée dans une petite âffaire, dont il fut le témoin.I NoRDEN. pp.20 à 23. En passant, dans son ouvrage, il
décrit une cour de village rassemblée sous les arbres potrr
juger un vol (p.48), et relate sa rencontre, dans le train de
Djibouti à Addis Aleba, âvec Ie Gouvemeur du Harrar qui,
à un amêt, r présida un tribunal srr le quai de la gare. Accrrsés
et plâignants plâidèrent. Les verdicts filrent prompts et
apparemment impitovables, car on n'acquitta personne...
Deux vieilles enchaînées ensemble... venaient demander
gu'on les sépârâl, mais en vain. Le vol étâit le délit qui avait
appelé sur elles ce châtiment r (p. 78).

' A côté de I'antiçre formule sacramentelle (* Que Dieu
me punisse si je fâis un faux sement r), on jurait naguère
t par le Dieu de Ménélik ù ou r par la mort de l\,|énélik r
(r Que Ménélik merrre si je mens t): Ba Menelilc, Mcnelik
imout I Au moment de I'occupation italienne, on jurâit . pâr
la mort du Gouvernement r: Mcnçlhesti moul ! Ce qui souligne
le caraclère solennel et la force impérative d'un serment qui
met en jeu la vie du Souverain ou de I'Etat même, et du pâys.
Cf. E. PorBrfl, ll Coilice penale Abgssino, Milan, 1938,
III. partie, p.264.
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loEthiopie marque de cours plus régulières et de
méthodes de procès. Outre la eour ilanna, il y a la
col:r cilot (le chilot ou tribunal) où, dans des maisons,
des juges versés dans les lois, dont le recueil s'appelle
le Fetha Negast,l les appliquent. Il ne soécoule pas
de long intervalle entre le verdict et I'exécution de
la sentencé. Si un châtiment corporel doit être admi-
nistré, le condamné ôte aussitôt sa cbàmise et se
couche face contre terre après avoir baisé le sol...

Ces descriptions se rapporterrt naturelle-
ment au droit coutumi'er, aux usages du passé,
abolis depuis la promulgation et I'entrée en
vigueur du pre-ier Code pénal éthiopien de
1923-1931, qui a institué la loi écrite inspirée
des codes modernes à la place de l'antique
tradition. Cette évolution 2, commencée déjà
sous la Régence cle S.M. I'Empereur aslusl -gui a été justement et lucidement analysée,
du point de wue politique et général, par
M" Pierre-Al;'pe, dans sa première phase
allant jusqu'à I'admission de l'Etb.iopie dans
la Société des Nations 3, 

- 11'4 cessé de se
porirsuiare, a été croissant encore depuis la
restauration victorieuse de 1941, et se trouve
aujourd'hui à son faîte. Ainsi, ce grand Empire,
le plus ancien du monde, gui fut lih,re et chré-
tien des siècles avant nous, va preudre rang,
par la réforme de ses institutions et de son
droit tout entier, dans Ia famille des nations
modemes. Les étapes de cette transformation
prodigieuse, devant laquelle ne :recule pas
l'esprit hardiment constructeur du àonarque
arni des lois qui recueillit I'héritage spirituel
de Salomon, sont bien marquées, dans le
domaine de la justice crirninelle a, par les

I Norden se tronpe d'ailleurs, comme ce lut si souvent
le casn sur I'origine, I'auteur ct la lângue originale dv Felhe
.Negasl (en confondant I'auteur du recueil et son traducteur
€n langue ghéez).

3 Une idée d'ensernble du régime juridique éthiopien
contemporâin a été donnée par M, Nathân M.aRErN, avocat
général et Conseiller juidique du Gouvernement éthiopicn,
dans son ouvrage.Tfte Judicial S?stem and the Laws ol Ethio-
pia, édition revisée, Vûstheim Son Ltd., Rotterdam, 1951.

s PrËRRE-Ar,].pE: Sous Iâ Couronne de Salomon. L'Empirc
des Né92s. De la Reine de Saba à la Société, des Nations,
préface de H. de Jouvenel, Paris, Librairie Plon, 1925.. Nous avons, à I'occasion de la visite de S.M, l'Empereur
.Hailé Selassié Io' en Europe et notamment à Paris, donné
an aperçu de ce sujet, sous le titre: r Dc I'antique au nouveall

deux ceuvres que nous avons nommées: Le
Fetha Negast (ou Neghesti), qui plonge ses
racines dans les origines des temps chrétiens,
et le Code pénal éthiopien de 1931, première
amorce récente de l'æuwre plus vaste aujour-
d'hui en cours de réalisation 1.

II. L'lNrrguE Lor DEs Rors

I. Le Fetha Negast contient la législation
antique de I'Ethiopie. Celle-ci n'a pas eu,
jusqu'aux efforts du règne actuel, un véritable
système législatif. Elle connaissait trois sources
de droit principales: Les << Lois des Rois >>

da Fetha Negast, pour les populations coptes
chrétiennes; le droit musulman, appliqué aux
populations musulmanes; et les coutumes
tribales des diverses régions moins évoluées
du pays 2.

Le Fetha Negasts a été écnt en langue arabe,
au XIIIe siècle, par le docte lbn Al Assal.
Les conditions difficiles de I'Eglise copte
monophysite d'Egypte - l'Eglise de Saint-
Marc - à laquelle s'est rattachée dès les
origines I'Eglise d'Ethiopie dont le premier

droit pénâl étlriopien r, dans la rewe La Vie iualiciairc,Pùis,
Nos 4145 et 446, 18-23 octobre et 25-30 octobre 1954.

1 Divers avant-projets ont été étâ-blis par M. Mr,nunr,
cntre 1945 et 1949, dont le demier à cette date; mais ils
n'ont pas abouti.

2 Plusieurs ouLrages en italien ont été publiés sur les
coutumes des diverses provinces ou régions, ainsi que sur
les populations d'Ethiopie et d'Erythrée, notamment par
CApo MAzz^ (Asmara 7937), Pr.rlrzzt (Asmara 1937), CoNTr
RossrNr (Florence 1937), CosreNzo (Rome 1940), Mlzuccr
(Rome 1941), MrNrNNr (Rome 1943), etc. Le Ministère de
l'Afrique orientâle itâlienne avait publié aussi (Rome 1941)
2 volrrmes intitulés: Religioni, usi e consuetudini delle popu-
la.li oni dell' A I r ica î tali ana.

3 Traduit et commenté par le maître italien_Ignazio Guror,
spécialiste des langues sémitiques en général et éthiopiennes
en particulier, sous le titre: II Felha Nagast o Legislazione
dei Re, Codice ecclesiaslico et ciuile d'Abissinia, Rome, 1899
(XVI et 551 p.). C'est I'ouvrage de base. Un Compenilio delle
Leggi dei -Re a été donné par Lincoln DE CÂsrRo (Livourne,
1912), et une étude synthétique et résumée de la partie
juridique (appuyée sur I'ceuwe de Guitli), publiée par I'avoeat
Robert Rodsr C.c.Npvenr sous le titre: Fetha Nagasl (Il Lib?o
dei Re), Codice d.elle Leqgi abbissine (Milan, 1936, 318 p.),
Il existê aussi gertaines publications antérieures, non itâ-
liennes, comme celles d'ARNouLD, Libri Ethiopici, Fetha
Negasf, 1841, et de BacHMANN, Corpus Juris Abbessinorurn,
Berlin, 1869.
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évêgue fut saint Frumence, au IYe siècle 1,

décidèrent le patriarehe Cyrille III, chef de
l'Eglise d'Alexandrie de 1235 à 1243, à intro-
duire une réforme générale. C'est à cet effet
qu'il tt établir un code ou plus justement une
compilation de préceptes religieux et civils
pouvant servir de guide. Les sources du code
cyrillien sont I'Ancien et le Nouveau Testa-
ment; un certain nombre d'écrits d'origine
apostolique, notaïnrnent des lettres de saint
Pieme et saint Paulo les canons des premiers
conciles, et des écrits de divers Pères de
l'Eglise (saint Hippolyte, saint Basile, saint
Grégoire de Nazyanceo saint Jean Chrysos-
tome, etc). La première partie (chapitres 1
à 22) est consacrée à l'église et à la vie reli-
gieuse et liturgiquel la seconde (chapitres 23
| 52), aux << choses séculières et du gouverne-
ment >. Cette partie << civile >> doit beaucoup
à une compilation portant le nom de Lois
d.es Rois, ensemble de sentences du concile
de Nicée corivoqué par l'empereur Constantin
en 325 (auquel se réfère expressément le
Fetha Negasr qui l'en croit I'aureur) 1, combi-

nées en grande partie avec des règles du
Pentateugue de Moise. Il ne faut donc pas
s'étonner du caractère profondément chrétien
et. en partie mosaique de I'ancien droit
éthiopien.

A travers le temps, cette jnfluence si pro-
fonde se retrouvera? mêlant Ia prière au
talisman, les principes de la foi chrétienne
aux tabous arlcestraux, le sentiment religieux
perdurable aux antiqugs surv'ivances deç
secrets magiques, jusque dans les formules,
les invocations et conjurations par lesquelles
l'Ethiopien pensait s'assurer la protection
contre le mauvais æil, les maléûces, I'incendie
ou les maladiese ou encoïe la force et le succès
contre ses ennemis << au jour de I'inirnitié et
du meurtre >>, I'habileté et la persuasion dans
sa défense en justice, la faveur du juge, la
victoire dans le procès ou la délivrance des
chaînes de la prison 1.

populaire (adoptée sommâirement et avec des variântes plur
ou moins exactes, notamment par JoNEs & MoNRoE, et par
NoRDEN, op.cit.). La trâdition est contredite pâr les conelu-
sions de Ia science historique et critigue d.es spécialistes telsque Guror et ses successeurs. A propos de lâ tradition éthio-
pienne coneernant ce ( Code impérial D, ZERvos éent, op. cit.p.274: < Dans I'introdnction qui le précède, on lit qu'il a été
composé par 318 Pères iéunis à Nicée par Constantin,
empereur de Byzance. Le fond en cst tiré du Lilre de l\.loîse,
des principaux préceptes de I'Evangile, et du Code Justinien...Avec le temps, nombre d'âltérations et de changements
semblent s'y être introduits. I Selon le même auteurn la mère
de I'Empereur Yâssou 1u", connue ptr son gott des lettres
r a fait traduire en gheez, par Pierre, Iils d'Abd-Es-Said, et
Abraham, fils de Hanna Natyan, vers la fin du XVIIdu siècle,
I'ouwage du Concile des Pères de Nicée, dont le texte original,
disparu, avait été retrouvé dans une traduction arabe écrite
au XIIIno siècle par Abou tshak Eben El Assal. C'est cette
dernière version du Felha Negast, conservée presque intâcte,
qui a fourni aux juge6 éthiopiens le texte des lois appliquéesjusqu'en 1930. r

1 Voir par exemple, dans le précieux Liure de îeceltes d,un
dabtara éthiopien (membre du bas clergé) de Marcel Gnreurc,
Paris, Institut d'Ethnologie, 1930, les deux formules suivantes
contre les ennemis, p. 30 et 31 : r Donne-moi gloire et mâjesté,
puisque colonne de lumière est ta grâce, colonne de soleil...
Qu'ils tremblent et qu'ils hulent... Enroule la lance de leur
main comme une peau, et fais-la fondre comme une cire
devant la tace du feu. f)evant l'âme. J'ai conlié mon âme et
mon corps. Qu'ils ne me touchent pas, I'épée, le javelot,
I'arc et la Iânce et Ie fusil. Je vous conjure et je vous interdis,
pæ les quinze prophètes, par les douze apôtres, par les quatre
évangélistes, par le.s trois cent dit-huit Justes de Ia loi, par les
soixante-douze martyrs, par les trois cents compâgnons. pâr
les quatre points cârdinaux, pâr les neuf millions... par ton
nom Emmanuel, je me confie, moi ton serviteur... r (invoca-
tion Lit. d). Et encore: ( Par la force d.e ceci, par la force deDieu, a{Taiblis-les, rends-les languissânts, dépouille leurs

I D'après le récit de Rufin, l'évangélisation de I'Eflriopie
a été l'æuvre de Frumence, consacré par Athanase, champion
de la foi de Nicée, peu après son élévation au patriârcat
d'Alexandrie en 328. Depuis Frumence, que les Ethiopiens
eqqellent Abba Salama (le Père du Salut), le chef de I'Eglise
d'Ethiopie. le Co.tholicos ou Abouna (Notre père) â toujours
été désigné, sâuf une exception unique, par le patriaiche
d'Alexandrie, conlormément à un canon du concile de Nicée(au chapitre V), enregistré dâns le.Felfta Negasl et scrupu-
leusement respecté. Ce n'est que ces dernièrcs ânnées et aprèsde longues négociations, qrr'un accord est intervenu, le29 mars 1948, entre le Patriarqat d'Alexandrie et l,Eglise
d'Ethiopie, sur le choix d'évêques éthiopiens. Après la mort
d.e l'Amba Kyrillos au Caire, en 1950, c'est l'évêque d.e laprovince de Choa, I'Amôa Basilios qui, avec l,agrément del'E'mpereur, a été désigné comme premier métropolite
i:thiopien par le patriarche d'Alexand.rie. \roir en particirlier:
.folms & MoNRoE, op.cit. IV ei V, La conversion, L,Egtise
d'Abyssinie, pp.41 et 167; ZERvos, op. ci,., Religion, p.34;
SaNorono, op. cil. XIII, The Church, p, 24; lIurad Kiuu_,
Das laand des Negas, Inn Verlag. lnnsbruck, 1g58, p.52.8 La tradition éthiopienne rapporte I'origine dt Feiln
Negyasl, non pas au patriarche Cyrille et à lbn Al Assal son
rédâcteur, mais directement à l'Empereur Constantin et aux
Trois Cents Saç1es ou Pères de I'Eglise (SeZest Meeli) réunis
au Concile de Nicée. Ils sont mentionnés à I'art. b du préam-
bule du Code pénal de 1930, gui se rétère à leur conseil de
! se comporter selon les événements et la vie de son temps,.
Si c'est bien leur esprit qui emplit le Fetha Negasl et si c'est
bien leur pensée que très souvent it reflète, ce monument n'est
toutelois pas leur æuwe même, contrairement à la trâdition
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Le Code cyrillieno qui jouit d'une grande
faveur dans le patriarcat d'Alexandrie, passa
en Ethiopie et {'ut traduit en langue ghéez
(la langue savante de I'Eglise copte d'Ethio-
pie) 1, et adopté sur I'ordre de I'empereur
Zara Yacokt (1426-1460), prince aimant la
justice et qui étudia lui-même assidûment
cette vénérable << Législation des Rois >> 2.

En I'absence de toute législation systématique
et écrite, on le reçut comme un véritable
Code ecclésiastique et civil, de contenu en
quelque . sorte inviolable et sacré, que les
prêtres et les savants éthiopiens enseignèrent,
commentèrerrt, et firent connaître et respecter
à travers les siècles. Comme l'écrivait Mgr

cæurs, obscurcis les yeirx du juge, de I'avocat, de l'assesseur,
du consciller, du volertr et du brigand, pour qrt'ils ne me
prennent paè mon argent, mes hâl)its et totltes les richcsscs
gui sont en ma possession. Viens, sorcier, viens me cucher
aux coupeurs de route. De même que tu as traché F)noclr et
Elie, câche-moi dans I'ombre de ton aile, protège-moi contre
les mains de mon ennemi et de mes adversaires, moi ton
servitcur... r (l,it, e). Citons encore ces deux invocations:
r l\l{jesté, violence, sept fois, grande mâjesté. sept fois,
majesté de Sion, sept fois... Qrr'Israël et ses tribus, que les
prêtres el. les chantres m'aiment, que les rois et les nobles
s'inclinent à mes pieds, uue lcs démons tremblent devant ma
face comme a dit llnocrh, Iils de Yared, qui a eu le don des
sept Portes dtr ciel. Comme à lui donne-moi gloire et majesté,
à moi ton serviteur... Donne à mon éloquence un ton de
dignité et des lèvres râpides... r (p' 39). t Cettx qui viennent
montés des quatre coins du monde... ietant lâ lilce, frappant
de l'épée, lançant la pierre, tirânt à I'arc, au fusil...' le juge
de.ville, le calomniâteur, le voisin, le grâl.tertr ( ?), le juge et
I'avocat, I'enquêteur, le brigand coupeur de route' gu'ils
soient comme rtne pierre immobile et comme un cadawe
enveloppé, comme un cadavre immobile, enveloppé, en-
gourdi... Rends-les mornes, rends-les tristes' qu'ils soient
mornes et tristes l'ennemi et les adversaires dc ton ser-
viteur... o (p. 46). Une recette indiqùe comment obtenir qrle
I'adversrire qui vous a attaqué devant le juge' même s'il se
trouve dans son droit, retire sâ plâintc: 3 Ecrire sept fois saris
sur un ceuf de poulet noiri le mettre dans une corne de bæuf
noir le jour (de lâ fête) de Jean; tourner sept fois (autour
de la mâison); I'enterrer sous lâ porte. Avant fâit sécher et
trituré du crottin d'un âne mâle d'un brigand' sans être vu
par l'ennemi, en prendre au dclrxième doigt de la main gauche.
Èéciter une fois: sezmos uantolu. Ensuite on souflle (vers
llennemi). Même s'il vous mène devânt le juge (l'ennemi)
vous lâche r (p. 50). Voici aussi un sortilège assurant l'évasion
tl r prison (p, 56): r Pour les chaînes: réunir d.e la bile de mulet
et du placenta d'ânesse, broyer, triturer avec de I'urine
d'homme; on en oint (les chaînes). On est déliwé. I

t I n'existerait que cinq copies authentiques' dans le
monde de la traduction originale. A côté der la trâduction
italienne de GurDr. une édition en langue amharique (Ia
langue omcielle actuelle de I'Ethiopie) est en prépâration.

i On a râppelé, à la Commission de Codificâtion, que
l'Empereur Zâra Yâcob était si respectueux de lâ loi, si juste
et si soucieux de son âpplication impartiale, qu'il Iit condam-
ner son fils à mort pour Ie meurtre d'un escla"re.

Galbiati, préfet de la Bibliothègue ambro-
sienne 1, c?est là << une somme imposante, et
cependant minutieuse, de préceptes, de lois,
d'ordotrtrances qui peuvent réellement être
désignées comme urre gloire copte-égyptienne-
alexandrine. Elle fait hottt eur à son auteur,
à son siècle et à I'Orient africain, et elle
réussit à élever son peuple, qui vit finalement
l'Eglise copte revenir... à la considération et
à l'esprit de ses origines >>. La version ghêez
passée en Ethiopie << y devint le fondement
et la tête de la législation et y acquit d'un
trait l'autoritê et la diffusion d'un véritable
et unique Code ecclésiastique et civil... Le
Fetha Negast est le grand Code éthiopien qui,
à travers taut de siècles, a montré la voie
magistrale à la communauté du peuple abys-
sin, et gui a posé les fondements de toutes
Ies lois qui se sont succédées, dans ce vaste
empire, du XIIIe siècle jusqu'à notre
temps >.

T,a partie du droit << civil > ou Profane
traite, d'abord, du droit de la famille, des
institutions sociales (dont le servage) 2 des
principaux contrats, des sociétés, des succes-
sions, etc. Elle traite ensuite de la procédure

6 Préface à I'ourage cité de Rossr CeNcv.lnr. Bien que
cet avis ne soit pas toujours partagé (notamment par 4oNEs
& MoNRoE, p.98 et par Polrrrr dans ses notes de l'édition
italienne du Codit:e penale Abissino, 1938, p' 271), nous avons
tâ conviction, après avoir entcndu les ( docteurs I actrtels
dt Fetha Npgas, âu sein de Ia Commission de Codilicalion'
que cette appréciation est pilfâitement iuste et (lue le Fcrha
Nega.sl a bien été le i LiDrc t en quelque sorte sâcré, et' comme
le disâit aussi Rossi Canaveri, a en dernière analyse, l'unique
source juidique valable en Abyssinie t. Celâ naturellement
sans nier le pouvoir et I'importance de la source coutu-
mière à côté de la grande source écrite, surtout dans les pro-
vinces plus reculées ou échappânt à l'âdministrâtion impé-
riale.

â Le servage est il'ailleurs traité très humâinement et
chrétiennement; le serf compte parmi les hommes et il a des
d.roits, notâmment le droit au repos le iour du sabbat et Ie
droit d'avoir une famille; son maitre ltri doit la iustice,
s'il le tue il est puni de mort, et même en cas de crime,
il n'a pâs le pouvoir de le mettre à mort sâns le reco[rs au
juge. Après six ans, I'esclave â la possibilité <Ie demander sa
mise en liberté et, par ailleurs, diflérentes causes d'aflranchis-
sement sont prévues. A ce sujet cf. aussi, sur Ie servage dans
la loi mosaTque, l'étude de H. CouRsrEn: r Le problème de
I'esclavage r, Extrait de là ReDue internationale de Ia Croix-
Rouge, Genève, 1954, p.6.
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(de I'aveu, des juges et des témoins),l et,
enfin, dans les chapitres 44 à 50 et surtout
au chapitre 47 sur I'homicide, pierre de touche
de la criminalité, du droit pénal.

2. La conception générale du droit pénal
est une conception toute chrétienne et très
élevée. L'idéal de la justice est celui de Salo-
mon (et de Saint Louis):

Les chefs et les rnagistrats ne sont pas terribles à
ceux qui font le bien, mais à ceux qui font le mal.
Si donc tu veux ne pas avoir à craindre Ie magistrat,
fais le bien,,. Mais si tu fais le mal, crains le magistrat
et prends garde à lui: car ne n'est pas en vain qu'il
ceint l'épée; mais il est ministre de Dieu et dans sa
légitime colère il se venge cle ceux qui font le mal
et les punit... La peine serâ pour les rebelles à Dieu,
Ies homicides, les fornicateurs, les voler:rs et ceux qui
font lè mal; mais ses bienfaits sont pour les obéissants
qui obéissent au Très-Haut lui-même (dont le nom
soit exalté), pour ceux gui dédaignent le monde, et
pour ceux q-ui accomplissent des oauvres de perfection
et qui sont justes. Le roi, le juge doit d'ailleurs l'être
tout le premier: Le roi doit juger au milieu de son
peuple avec justiceo et ne doit être partial ni envers
lui ni envers d'autres, que ce soient son ûls ou ses
parents, ou son ami, ou l'étranger,.. Le roi honoré
aime la justice... Et Salonon le Sage a proclamé:
Accroître la justice et Àauver l'opprimé vaut rrrieux
que I'offrande et les sacriûces.

L'administration de la justice est donc
conçue comme une délégation de Dieu pour
faire respecter la loi divine, qui se confond
avec la loi humaine émanant d'une autorité
juste 2 (c'est Dieu même assis sur Ie trône

t Rappelons que la dilïérence profonde et tranchée entre
la procédue ( civile ' et ( pénale r n'existe pas dans I'ancien
droit coutumier. La plupârt de ces dispositions du -F'etha
Negdst visent avant lout les formes contentieuses civiles;
mais certâins cas criminels y sont aussi mentionnés.

' Le chapitre 45 (sur a les choses tirées de I'Ancien et du
Nouveau Testament, dont iI convient de faire mention r)
préeise que, ( comme I'homme est composé d'une âme et
d'un corps, il convient de lui donner deux lois r: la législation
erterne, qri est la Zoi iudiciaire, visant à Ia sta-bilité des choses
corporelles et visibles, et au jugement des délitsi et lâ législa-
tion inaerne, la loi spirituclle, qui est une r loi de perfection t
et vise à lâ stabilité des choses spirituelles. Elles se confondent
en grande partie, car la seconde n'est pas venue a-bolir la
première et son contenu, puisque Notre-Seigneur a dit:
r Je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour Ia
compléter. r La justice et les peines spiritaelles, à côté des
séculières, jouent un très grând rôle qu'il ne fâut pâs oublier;
la fin du châpitre indique quelles sont ces peines spirituelles
ou périitences.

du juge )>, selon les principes qui seront encore
ceux de Bossuet et de Jos. de Maistre). Elle
se raynifie, selon I'usage ancien, en une série
de << cas concrets >) ou d'<< espèces >, car le
droit ne s'élève que peu à peu de la << casuis-
tique >> à la règle abstraite et à la << doctrine >>.

fls touchent aux infractions les plus fréquentes
dans le monde primitif et visent avant tout
les rebelles à Dieu et à l?autorité, les héré'
tiques, les apostats, les blasphémateurs et les
auteurs de maléûces, les traîtres, les homici-
des, les brigands et les voleurs, les fornica-
teurs, les mauvais juges, les faux accusateurs
et les faux témoins, les usuriers, etc. Mais
le rapprochement raisonné des solutions per-
met de dégager les principes qui les dictent,
notanment sur les grands problèmes de la
responsabilité et de la culpabilité, de la
peine et de la proportion de celle-ci avec la
faute. Les problèmes complexes et diffi.ciles
de I'erreur et de Ia contrainte, de la légitime
défense et de l'état de nécessité, ceux de
I'auteur intellectuel, de l'instigateur? du com-
plice et du fauteur, sont parfaitement vus et
reçoivent leur splution. Les €as extrêmes de
la << cause intercurrente )> et de la responsa-
bilité en matière de << rixes >), f[ui préoccu-
pent encore si profondément le juriste d'au-
jourd'hui, sont traités d'une manière très
nuancée et résolus avec un bon sens et une
finesse juridique remarquables.

Bien qu'ils s'appliquent naturellement à
une société pastorale et guerrière antique et
presque bibligue, dans laquelle on rencontre?
à côté du roi, du prêtre et du juge, le maître
et I'esclave, le soldat et son prisonnier, Ie
fidèle et l'impie, la femme adultère et I'orfèvre
décrié comme entremetteur et magicien,
I'astrologue et le devin, le chasseur armé de la
lance et le laboureur, le bæuf, la brebis et la
bête fauve, on ne peut pas ne pas être frappé
de l'élévatiorr et de la perfection que ces prin-
cipes et leur solution révèlent par rapport
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à leur temps. Le stade du << ta[on >> étroit et
jogé . barbare >> (bien à torto car il représente
le premier effort de mesure et der << Propor'
tionnalité > du droit), celui de la sanction
fondée sur le << résultat matériel >> selon la
maxime que << le fait juge I'homme >>, sont de
longtemps et de très loin dépassés, bien qu'on
ait ordinairement cru et écrit le contraire 1.

Les préceptes rejoignent les conceptions
<< subjectives )) en honneur dans les législa-
tions modernes. La << personnalité >> de la faute
est on ne peut plus clairement narcJuée: << Les
pères ne doivent pas être rnis à mort au lieu
de leurs fils; le délit du père ne se punit pas
sur le fils, ni les fils à la place de leur père >>.

Il en va de même dui principe de l'<< indivi-
dualisatiou > de la peine.

Qu'il nous suffise de citer ces sages instruc-
tions, tirées du chapitre V et par lesquelles
Rossi Canevari concluait justement? pour en
résumer l'esprit, son étude sur lle système
juridique de I'antique << Loi des Rois >>:

Ne jugez pas selon un même jugement sur toutes
les fautes: La peine de celui çLi pèche par des actes
ne doit pas être la peine de celui qui pèche par la
parole ou par la pensée. fl en est certains contre les-
guels iI faut seufement se courroucer et qu'il faut
reprendre; à d'autres, il faut imposer ,iles amendes
pour les pauvres? ou le jeûne; d'autres erLcore doivent
être chassés de l'église,2 dans la mesure de la faute
q-u'ils ont commise. Car la loi de Moise n'ordonne pas
une peine unique pour tous les coupables. Ce ne sont

.1 Ainsi p.ex. J. AuBERsoN dans son Etuile sur le tégimc
juriitique d"es étrangers en Eiltiopie, thèse, Genèrre, 1936' p. 15,
qui d'ailleurs ne s'occupe qu'accessoirement du droit pénal.

â Les églises éthiopiennes, de construction ronde ou octo-
gonale, sont toujours construites sur le modèle du temple
Salomonique. Le centre en est constitué pâr I'inviolâble
Mékdès ou Lieu très Saint, oir se trouve l'^utel (membéré-
tabot) portant le Tdbot (littéralement I'Habitacle ou Taber-
nacle). souvenir et {iguration rectangulaire rédr:ite de l'Arche
d'alliance contenant les Tables de la Loi, emportée de JérL-
salem à Axoum, en Ethiopie,' selon la tradition, par
Ménélik 1er, fils du Roi Salomon et de la Reine de Sabâ, et
par Azarias, fits du grand-prêtre du Temple de Jérusâlem
et leurs compagnons. Seuls les prêtres peuvent entrer dans
le Saint des Sâints. Les fidèles se réunissent à I'intérieur de
l'église, dans la galerie circulaire loute décorée de grandes
peintures saintes, qui entoure le Mékdès. Les inlidèles' les
imprrs et les exclus de la communauté chrétienne en vertu
d'une peine spirituelle (comme p. ex. les homicides' les
adultères et les fcmmes qui se font avorter) n'ont pâs Ie droit
de pénétrer dâns l'église.

en effet pas der:x peines égales, la peine ile gui pèche
contre Dieu, contre le prêtre ou contre le sanctuaire,
et celle de gui pèche contre le roi ou l'un de ses com-
pagnons; de même, la peine de ce dernier n'est pas
celle de qui commet des injustices contre son compa-
gnon ou contre Êes esclaves, ni celle de gui pèche
contre ses parents ou ses proches. Et la peine de celui
gui pèche volontairement n'est pas identique à celle
de qui le fait involontairement. A certains est due
la peine de mort, à d'autres la fustigation, à d'autres
I'amende sur leurs biens, et à d'autres la peine du talion:
ils doivent subir ce qu'ils ont voulu faire à autrui.
Connaissez donc la peine diverse due à chaque coupable,
aûn quoil n'y ait pas en vons d'iniquitc: << Car, comme
vous jugerez, vous serez jrg6 t t.

Ainsi, chacun doit être traité selon la
justice et selon ses mérites? avec nuance,
prudence et pondération. Il est naturellement
puéril de s'étonner et de se choquer - comme
on le fait si souvent faute de connaissances
historiques et de réflexion - que les concep-
tiono juridiques et les peines primitives dif-
fèrent de nos conceptions et des sanctions
actuelles. Ce sont tout naturellement celles
qui conviennent à une société primitive et à
des esprits tout entiers formés à l'idée de la
faute? et de l'expiation du mal, condition du
pardon. Elles sont en rapport avec les
croyances, les besoins et les mæurs de leur
temps. II est naturel et même nécessaire
qu'elles aient un caractère vengeur et Puri-
ficateur, sxeynplaire et intimidant. Leur but
est alors? normalement? avant tout de punir
les méchants, de rassurer les bons, et de
prévenir le retour du crime. Le maintien de la
société n'eût été ni concevable ni possible
autTement.

Il n'est pas du tout surprenarrt non plus
qu'alors << I'hotttttte soit puni par où il a
péché >>, et que les châtiments soient les châti-
ments primitifs naturels? << miroitants >>, frap-
pant I'imagination pour bien matérialiser la
correspondance de la peine à la faute et pour
rnieux atteindre leur but: la mort pour l'ho-
micide, le feu pour f incendiaire, la mutilation
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de la langue pour le parjure, de la main pour
le contrefacteur du sceau royal ou de la
monnaie, les verges pour l'être vil et obstiné-
ment rebelle ou pervers, I'exil pour l'<< asocial >>

incapable de s'adapter à la cornvnunauté, ou
plus tard encore par exemple, comme le précise
le Commentaire du Fetha Nega.st, la fusillade
pour celui qui a vendu des fusils à I'ennemi.
Quoi d'étonnant encore si, dans un système
juridique où le caractère prioê de I'oflense et
du dommage domine encore? I'homicide acci-
dentel, non prémédité ou accompli par
trahison, est rachetable par cornposition,
moyennant pardon de la famille et de l'église
consacré par le juge ? On comprend dl'habitude
aussi mal I'institution primitive du << prix du
sang > que celle du << talion >>. fl n'est pas plus
étonnant ou choguant enfin, dans Ia perspec-
tive historique, qu'en cas d'exécution pour
un crime gui menace ou frappe toute la com-
munauté ou toute la famille, celles-ci parti-
cipent à I'exécution expiatoire et justicière,
que ce soit en portant un fagot au bûcher,
une pierre pour la lapidation 1, ou en aidant
à tirer sur la corde du pendu. Il en fut partout
ainsi, et il n'y a qu'à ouvrir nos vieux
<< miroirs > féodaux et nos vieilles << ordon-
nances > de justice criminelle européen:res
pour s'en, convaincre 2.

3. Mais, ce qui mérite d'être souXigné dans
ce système d'ensemble répondant encore aux
conditions d'une vie pastorale quasi biblique,
c'est que le droit pénal éthiopieu si souvent
réputé << cruel > ou << barbare >) par des
voyageurs ignorant l'histoire du droit, parce

r Clâir et fort compréhensible est aussi I'usage selon lequel
il appârtient à un enfant de ieter la première picrre, en
âpplication littéraire de la pârole connue du Christ envers la
pécheresse: r Que celui d'entfe vous qui est sans péché lui
jette la première pierre. r

. Nous avons insisté srr la nécessité de tenir compte de
cette diflérence essentielle des con(:eptions, des mceurs et
des besoins pour comprendre le droit pénal et porter un
jugement éqtritable sur son évolution, dès notre leçon inau-
gùrâle universitaire: De la vengeance privér: à Ia peine
conditionnelle, Reuue pënale suisse, 1944, N" 1, p.24 et suiv.

qu'il a simplement conservé I'esprit et les
form.es antiques de celui-ci (notamment la
pendaison, la mutilation du poignet et la
fustigation), était un droit relativement doux,
largement ouvert au pardon, au droit sacré
d'asile, à la peiue spirituelle et au rachat, et
qui n'a jamais connu les raffinements pour
ainsi dire légaux de la torture et la gémination
des supplices << atroces >, communs à tous les
peuples européens les plus civilisés, et cela
jusqu'à la période dite << humanitaire >> ou
<< des lumières >> à la fin du XVIIIme siècle.
Les lois dont Voltaire disait qu'elles semblaient
<< avoir été écntes par le bourreau >>, la justice
que le président Dupaty décrivait comme
<< toute dégouttante de sang i:rnocerit )), et les
pratiques que Beccaria jugeait << dignes de
cannibales >> 1, ne se rencon.trent pas en
Ethiopie. La loi de Moise 2 et celle des Pères
de I'Eglise est infiniment moins cruelle et
moins aveugle que celle des Clarus et des
Farinacius, des Carpzov, des Damhouder et
des Muyart de Vouglans. Les textes sont

I Cf. à ce sujet notre étrrde sur Beccaria et I'avènement du
droit pénal, dans Ie Recueil Grand.es ngures et grand.es æuures
juritligues, tr'Iémoires de la Faqulté de Droit de Genève,
Librairie de I'Université, 1948, p. 97 et suiv,, et notre étude
sur c Le problème de la.peine de mort r, dans la Reoue dc
crimtttologie el de police lechniquc, Genève, 1952, No 1 , chap. I.r A lâ suite de notre éttrde précitée sur la pcine de mort,
nous âvons reçu à ce sujet, au début de 1953, une corres-
pondance fort intéressante de ùI. le ra-bbin L. STDRN, de la
synagogue Rachi, à Paris. Elle démontrait savâmment et de
manière convaincânte, à la lumière de la Thora et de$ textes
sacrés, et avec exenples à l'appui, combien la loi de Moise -rellet de la loi de f)ieu - étail en réalité libérale, tânt en ce
qui concerne le châtiment du meutrier que, par exemple, le
sort de I'esclave. La condamnation à mort d'un assassin -nécessaire pour Ia protection des gens paisibles et le maintien
de la sécurilé publique - était liée à des conditions si mul-
tiples (de responsabilité, de volonté criminelle certaine et
formellement confirmée, de conviction par un système de
témoignages strict précisé par le Talmud au trâité du
Sanhédrin), qu'en. fait elle devenait extrêmement rare.
L'exil, peine fréquente et substitutif majeur, était infiniment
moins féroce que celui de notre droit féodâl (où I'erlec, le
r mis hors la loi r, le ( Iorbanni , était assimilé au r loup dâns
la lorêt r, que chacun peut tuer, et voué à une mort pour
ainsi dire certaine). La prière quotidieme suivante, touiours
récitée, résume cet esprit de charité de la loi de MoÎse:
I SeiÉineur, veuille restaurer le régime de notre justice, et que
notre tribunâl fonctionne comme iadis: alors toute tristesse
et toute inquiétrrde sera écartée de nous, câr c'est le règne
unique de Dieu qui nous dominera. r L'histoire moderne des
institutions juridiques corrobore entièrement cet avis.
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formels, et les témoignages 6ûrs et 4s [6nne
foi le confirment? comme par exemple celui
d'-Llvarez, chapelain de l'ambassade portu-
gaise auprès du Roi des Rois, au XVIme siècle.l

D'après sa relation justement réputée, il
est certain que la justice << était très rude et
prompte >>, mais elle était fortement centra-
lisée, et de ce fait assurée par des juges supé-
rieurs dépendant du Négus et contrôlés par
lui. Certes, << les châtiments étaient nombreux
et variés, certains barbares, et les mutila-
tions étaient chose commune >, comme par-
tout ailleurs dans la pratique de cette époque.
Mais la peine << politigue >> n'était qu'une sorte
de détention de forteresse >> bien éloignée des
rigueurs atroces 'de nos sanctions pour les
crimes de lèse-majesté au premier chef: << les
crirninçls politiques de haut rang étaient
souvent relégués dans des ambas situées dans
des régions lointaines >, sorte de camps sur
les hauts plateaux escarpés du pays. Le
meurtre non intentionnel était rachetable et
pardonnable, et Ia pendaison aux branches
de I'arbre de justice était le châtiment capital
ordinaire du droit commun 2. Enfin, pour les
délits moindres, comme le volo c'est la fusti-
gation qui était généralement infligée: Mais
< I'apparence était souvent plus cruelle que
la réalité; le prisonniel était déshabillé
jusqu'à la ceinture et attaché à terrel quatre
exécuteurs le frappaient à I'aide de gros fouets

I Francisco ALvÀREz, envoyé avec l'Ambâssâde portu-
gaise au Royaume du r Prêtre Jean r, en 1520, y demcura
six ans, et a laissé de son séjour un témoignage vivânt dans
sa relation, ( document qui a une grande valeur, non seule-
ment parce que c'est la première description de I'Abyssiniepil un étranger, mais aussi parce que c'est la première qui ait
été faite alors que le pays gùdait encore sâ gloire mé<tiévale,
avant que sa civilisation succombât sous les coups portés par
les invasions des musulmans et des gâllâs r, dit I'Ilisloire
ile l'Abgssinie de JoNEs & MoNnon, p.89. L'administration
de la justice y est décrite, d'après Alvarez, aux p.97 à 100,
que nous résumons ici.I Il est à noter que les prâtiques inhumaines de Ia roue,
des tenailles, des crochets et pointes de fer, de I'huile bouil-
lante, du soufre et de la poix fondue, de l'écætèlement à "quatre chevaux, de la noyade dans un sac avec des bêtes,
de la cuisson dans une chaudière et de I'enterrement vivant,
communes à I'Europe à la phase de c déterrition r du droit
orimlnel, sont inconnues en Ethiopie.

qui pouvaient couper jusqu'à l'os; m4is ils
touchaient généralement le sol à côté du
délinquant, ne I'atteignant flue deux ou trois
fois, au besoin pas du tout, selon les ordres
qu'ils avaient reçus >>. Au surplus << Alvarez
vit à plusieurs reprises les grands-juges eux-
mêmes fustigés pour avoir mal rendu la
justice; mais ils ne s'en portaient pas plus mal,
ni n'en étaient moirrs respectés >>.

Et I'on ne saurait oublier que, toujours dang
ce pays gouverné par des Princes chrétiens,
le respect du coupable traduit en justice fui
tel, que seul le Négus pouvait prononcer la
peine de mort? et que le plus souvent même
il ne la prononçait pas directement, dans la
crainte de pouvoir commettre une erreur qui
retomberait sur lui dans I'au-delà, ou dans
la conscience que Dieu seul, qui donne la vie,
a le droit de I'enlever: II ordonnajt dtoullrir
et de lire devant son Tribunal ou Chilot, le
Fetha Nega.sf, le lil're sacré des Lois, censées
venues des Pères de la Foi et représenter.la
loi du Juge suprême, poer que ce soit la /oi
même qui décrète la sentence capitale.

En réalité, done, et pour porter un jugement
d'ensemble sur le système juridique éthiopien
de la << Loi des Rois >>, I'application des prin-
eipes du droit pénal, à la lumière des canons
chrétiens et de la doctrine de la faute peïson-
nelle et de sa réparation, est digne d'attention
et très << avancée )> pour son temps. Abstrac-
tion faite des conditions de la vie ancien:re et
de la nature des sanctions, répondant au senti-
ment commun et qui paraissaient parfaite-
ment adéquates à ce qu'on peut appeler la
<< politigue criminelle >> ancie.ne et ne cho-
quaient personne, on doit reconnaître que les
principes correspondent très souvent à ce
qu'un esprit moderne habitu6 aux exigences
d'un droit << subjectif >> évolué, a tendance à
postuler. Les sanctions anciennes cruelles
étaient d'ailleurs en voie de raréfaction depuis
la pénétration des idées occidentales dans ce
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donjon de I'Afrique que représentait I'Ethio-
pie 1o et c'est souvent par ignorance et simple
ouî-dire, quand ce n'était pas pour des motifs
politigues intéressés 2, gu'on a continué à

I Un rapport ofliciel du ehancelier de la Légati,on de France,
enjuin1918, publié par L'Alrique lrançaise dans son supplé-
ment de novembre 1918, apporte ce témoignage irrécusable
au sujet de I'esclâvage et du fonctionnement de la justice,
si souvent critiqués aveuglément ou de manière s:ystématique:
r Le fait que, depuis I'invasion nusubnane, Ia traite d.es
esclaves n'existait plus en Ethiopie, était déjà signilicatif,
Longtemps avant que Ménélik ett adhéré à l'âcte de
Bruxelles, cet odieux commerce avait. digparu et il n'était
pas d'usage de vendre des esclaves hors des limites de
I'Empire. Dans le même ordre d'idées on peut noter que la
plupârt des terribles pénalités prévues pat le Fetha Negast.
code pénal et civil éthiopien, pour les crirnes de droit con-
mun, sont de moins en moins appliquées: les mutilations
d'un pied ou d'une main sont actuellement û'ès riles. De
par la lôi, le chef de I'Etat, seul, a le droit de condamner un
eoupalrle à la peine de mort.., I Cité par PI]ERRE-ALa'PE,
L'Empire des .ô{égus, p.100. note.t II n'est pas difncile de comprendre I'arrière.-pensée
politique de certaines attaques, notamment italiennes et
anglaises, les ancienhes visées historiques de ces pays sur
I'Ethiopie étant bien connues. Bornons-nous à rappeler la
campagne menée en janvier 1922 par la Westminster GMette,
dénonçant lâ faillite du gouvernement central de l'Impé-
ratrice Zaoditou et du Prince Régent, imaginant c un convoi
de dix mille esclaves nouvellement capturés en marche pour
une captivité de toute la vie r, slindignant et réclmant que
l'âttention du monde eivilisé ftt âppelée sérieusement sur la
situation générale de l'Ethiopie, r dépeinte sous de sombres
couleurs qui se peuvent ainsi résumer r, écrit PTERRE-ÀLYPE,
op. cit,, pp. 188 et suiv.: { L'ânarchie la plus comptète règne
en Ethiopie. Chaque ras ou gouverneur local est maitre
absolu et peut se permettre tous les ravâges, escroqueries
ou vols qui lui plâisent.., Des régions entières sont soumises
aux brigandâges et à la chasse aux esclaves.., Pr)ur la justice
péuale, les peines horribles des temps passés sont toujours
employées à moins qu'on n'achète à prix d'or ce qu'ils
appellent la justice. Pour le moindre vol on coupe la rnain
droite et le pied gauche du coupable en présence dû peuple.
Un Ethiopien fut pendu pour avoir volé des oranges dans la
cuisine de I'Impératrice. Le jou de marché, des corps
humains pendus au gibet sont un des spectacles d'Addis-
A-beba, la capitale. Le châtiment d'un crime est d'ailleurs
généralement lâ mort, car 150 malheureux sont ordinairement
entassés dans une cellule de 40 pieds sur 50 et si des personnes
ehtritables ne leur apportent pas de noumituro et qu'ils ne
meurent pas du typhus ou de la petite vérole, ils sont
certains de mourir de fâim. - II reste encore des vestiges
d'une organisation théocratique et d'un rite religieux qui
semblent venir en grande paitie de I'influence hébraique.
Mais tout cela est maintenant à létat.de ruine complète.,.
La Grande-Rretagne n'âumit pas de peine à trouver des
provocations si elle voulait prendre à sa charge la rédustion
de la misère et du désordre du pays.,, r

Le limes soutint cette campagnet et lâ €irande rea'ue
coloniale anglaise West Alrica entra en lice pour montrer
gne l'état du pays fournissâit ( une excuse plausible à une
intervention r et précisa quelle forme d'intervention semblait
le mieux convenir, en concluant: r Si I'Ethiopie ne peut pas
ou ne veut pas effectuer ces réformes, aussi bien plus tôt que
plus tard, il sera inévitalle de recourir à des p'rocédés d'in-
tervention et de protection. L'Ethiopie y perdra son indé-
pendance et l'humânité la possibilité d'une intéressante
leçon d'évolution sociale. t Le Bulletin de l'Afrique lrmçaÏseprotesta hautement contre cette câmpagne., tendant à

parler à tort et à travers de << cruauté >r,

d'<< esclavagisme >, de << brigandages >> et de
<< barbarie >>.

L'histoire veut une plus juste information,
et plus de sérénité. La véntê est que les
principes dt Fetha Negast sont en gïande
partie encore utilisables - et notre exposé des
motifs du projet de Code pénal le montre
fréquemment - en tant que base d'une
législation humaine et nuancée, éwidemment
adaptée aux conditions extérieures et sociales
de temps et de besoins nonveaux.

UI. Ls pREMTER Conn pÉxlr, ÉTEroprEN

l. Le premier effort de codiûcation réalisé
dans le Code pénal éthiopien de 1923 (compu-
tation éthiopienne), ou, pour nous, de 1930 r,

r d.éconsidérer Ie gouvernement éthiopien par les accusatlons
les plus inlTaisemblables et ha-bilement portées sur uD
terrain où la conscience européenne est facile à s'érnouvoirn
l"esclavagisme u, alin de justilier une intervention armée.
Une partie de la presse américâine, dont le Neu York [Ierold.,
s'émut également de ces accusations tendancieuses et de leur
but avoué. Au cours des années 7922 et 1923, la question fut
soulevée à plusieurs reprises devant la Cham-bre des Com-
munes et celle des Lords, pour a-boutir à la campagne angloise
contre I'Ethiopie lors de sa demande d'entrée dans la Société
des Nations (on se souvient des déclarations de Lord Curzon,
Secrétaire d'Etat aux Alïaires étrangères, Iors de la séance
du 30 juillet 1923). et finalement à I'admission de l'Illhiopie,
vivement soutenue en pârticulier par le délégué de la France
(H. de Jouvenel); cf. op. cil. pp.196 et suiv., ainsi que le
chap. VIII, pp. 263 et suiv. Cette page d'histoire, qu'il est
impossible d'ignorer, est heureusement tournée, et le monde
d'aujourd'hui assiste précisément à cette a intércssante leçnn
d'éoolution sociale t qu'attendait r I'hrrmanité r, dans une
Ethiopie déIinitivement r indépendante r, sous I'impulsiou
énergique et prudente du Souverain justement considéré
comme le Restaurateur de son pays, avec I'appui eflicâce
et I'amitié de cette même Grande-Bretagne, dont le réalisme
politique célèbre a su tirtr r les leqons de I'Histoire '.1 Le Code pénal éthiopien, en langçue amarhigna, comprend
un Fréambule important, définissant sa raison d'être, son
esprit et sa portée, en 22 articles; une Partie générale de
X titres (art, 1 à 159), Livre I, et une Pârtie spéciale, Lires II
à V (délits contre I'Etat, délits contre les personnes, délits
contre le patrimoine, contraventions, art. 160 à 487). Il en
existe une traduction anglaise, non publiée en librairie, et
une traduction italienne (non toujours exactement con-
formes), publiée avec une introduction, un commentâire et
des notes et annexes, par I'avocat Edoardo PoLerrr, sous le
titre: Il Codice penale -Abissino, Con le relatîue notme con-
suetudinarie, Editions Hoepli, Milan. 1938. Lâ dâte du Code,
dans les indications publiées, est incertaine. On I'a habi-
tuellement daté de 1930 (ainsi p. ex. AtrennsoN, op. eil,,
p. 165 et MARETN, op. cit., p.130), mâis parfois aussi de 1931
(ainsi Por-nrrr, avec référenee chronologique à I'appui, dane
l'édition en italien du Code pénal, p. 41), Nous avions d'abord
adopté cette dernière d.ate, dans notre ârticle de La Vic
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s'en est à juste titre souvenu. Il tombe sous
le sens que la tecbnique législative systé-
matique et ordonnée d'aujourd'hui ne peut
plus être eelle des premières soure'es et com-
pilations de droit écrit, et, d'autre part, que
la criminalité, ses diverses formes et modalités
se sont développées et sont devenues plus
complexes, Le régime des sanctions s'est
modifré, depuis lfoward, Bentham, Lucas,
Ducpétiaux et leurs disciples, par I'intro-
duction du système pénitentiaire << correc-
teur >>, puis, à partir de Ferri, Garofalo,
Stooss et leurs émules, par celle des <<.mesures >>

de rééducation, de traitemerrt et de sûreté.
Les mæurs, les idées, les moyens et les buts
se ôont en partie transformés, et les institu-
tions doivent naturellement se modeler sur
ces trensformations. Mais c'est erî. partant des
principes de valeur permânente que I'Ethiopie
a voulu résoudre et que le Code de I93l a
résolu la plupart des gu'estions fondamentales.

Son préambule, qui en résume I'esprit et les
tendattces, rnorrtrait fort bien comment un
législateur modernè peut s'inspirer encore de
I'esprit général du Fetha Negast (art. 5, 15
et 16), et il soulignait d'autre part avec raison
gue les principes des Codes européens mo-
dernes pris pour modèle sont encore souvent
très voisins de ceux qoi s'y trouvent exprimés
{art.3). Cette idée est tout à fait juste. La
conception juridique chrétienne s'abreuve en
effet, en grande partie, aux mêmes sour€es
communes, qu'elles aient été transrnises par
le canal de Rome, comme en Europe, ou
d'Alexandrie? corûne en Ethiopie. Les livres
et la législation de Moîse, comme ceux de
l'Empereur Justinien, le Pentateuque aussi
iuilîcieire (1954, No" 445 et 4c.6'). sur la foi d'informations
prises au Ministère de Ia Justice. Cependant, la Negqrit
Gazelia publiant les amend.ements au Code en le datant
omciellement de 1930, il est apparu après éclaircissements et
recours aux textes, que le Code pénâl éthiopien doit bien
être daté de 1930. Il a été promulgué en elÏet le 23 temket
1923 éthiopien, correspondant à notre 2 novembre 1930,
à I'occasion du couronnement de S.M.l'Empereur. Le nouveau
Code devrait être promulgué 25 ans plus tard, pour le jubilé
du couronnement,

bien que le Digeste, les fnstitutes et les
Novelles ont profondément influencé, dans
une direction semblable, la pensée et la tra-
dition juridigues de peuples fort différents et
fort éloignés les uns des autres. Sur bien des
points, la conception de I'Occid.ent et celle de
I'Orient se réjoignent. Les prerniiaes .rdi-
fications et ordonnences criminelles de I'Eu-
rope sont imprégnées des principes juridiques
chrétiens, et l'on y retrouve souvent les
mêmes références aux livres de Moîse et aux
canons de l'Eglise, que dans le Fetha Negast.
Or, de ces sources et de ces ordonnances sont
sortis les grands Codes européens, dont les
prototypes les plus célèbres et les plus suivis
furent le Code pénal français de 1810 et le
Code pénal bavarois de lBI3.

Le Code pénal éthiopien de 1930, construit

- dans sa Partie générale et plus encore dans
sa Partie spéciale - à I'image des codes
contemporains s'est efforcé de réaliser, de
manière très intéressante et méritoire, la
synthèse entre le prdsent et le passé, et il I'a
souvent réussie. Comme le relève son intro-
ductiou (art.3), il dérive en partie des Codes
européens 1, et en partie àu Fetha Negast

1 On a écrit, corrme p. ex. Aunensox, op. cil. (p,.16b),
qu'{ en instituant un Code pénal écrit... le législateur éthiopieD
a copié Ie Code pénal siamois en y apportânt certaines modi-
Iicâtions pour mettre ses dispositions en harmonie avec les
conditions locales r, ou encore, comme I'avocat général
MÀRErN dans son Jud.icial Sgstem and Laus ol Ethiopia
(p.130) gue ele Code pénal de I'Ethiopie a ineorporé maints
traits du Code pénal de I'Indochine r. Ces opinions ont été
souvent répétées sans contrôle; elles sont contraires par leur
carâctère absolu, au texte introductif du Code lui-même.
Elles semblent dues au fait (nous a précisé M. Marein) gu'un
avoeat français installé à Djibouti, mais âyânt lon€itemps
vécutn Indochine, a collaboré à l'élaboration du Code éthio-
pien, et se serait inspiré naturellement d.u Code indochinois.
Les avis sur la synthèse réalisée entre le droit autochtone
éthiopien et le droit étranger sont tout aussi sommaires et
contradictoires. Si pou certains il est surtout d'inspirâtion
moderne et étrangère (comme nous I'avons fréquement
entendu répéter), pour d'autres, au contraire, son caractère
éthiopien coutumier prédomine. Polnrrr p. ex. pensait
à ce propos (op. cil. p. 275, nole): a Alors que fe Felha Negast
a m contenu surtout ético-religieux, Ie Code de 1931 a au
contraire un contenu juridique et pratique, pour âvoir
codilié le droit coutumier cJui. en guatre siècles environ,
était venu se former autour du Fetha Negast à travers
l'application de celui-ci au cas concret. r Tandis qu'Aunrnsox
estime (p.189) que r Ia Iégislation nouvelle ne correspond
pas à une évolution véritable des mæurs indigènes" r

26r



et des coutumes éthiopiennes, dont il a retenu
ce gui paraissait utilisable. Il a étê, par là,
précieux comme instrument juriidique de
transition, pour l'introductiorr d'un système
pénal moderne en Ethiopie. Nombre de ses
apports sont durablement valables et serviront
naturellement pour l'élaboration du nouveau
Code en cours de préparation

2. Un premier et très grand avantage est
d'avoir défini les incrirninations et les sanc-
tions de manière précise. Comme il I'indique
dans son introduction (art.3), avant I'intro-
duction du Code et lorsque le droit était admi-
nistré uniquement d'après les pri:rcipes du
Fetha.Negast et de la coutume, il arrivait que
les juges, après avoir reconnu la culpabilité
de I'auteur, ne savaient quelle peine lui
infliger; ils devaient s'e borner à proclamer:
<< tel homme a commis tel délit et doit par
conséquent être puni >>; la peine devait être
fixée ensuite par le gouvernement 1. Désor-
mais, la légalité des incriminations (sous
réservé des art. 11 et t2) et des sancrtions était
assurée: Les juges connaîtraient les dispo-
sitions à appliquer et seraient en mesure de
mieux juger, et les citoyens sauraient quelles
sont les incrirninations et les sanctions qu'ils
auraient à éviter, pour arriver ainsi peu à peu
aux voies du progrès (art.4,10 et 13).
. IJn second mérite était d'avoir considé-
rablement adouci et amélioré le régime des
sanctions. Non seulement les peines d'amende
coutumières 2 ont été, -ises en harmonie avec

I La séparation des pouvoirs n'étânt pas conforme à la
tratlition étlriopienne, le Tribunal suprême impériàl (C/rilol)
est présidé par S.M. I'Flmpereur ou son représcntânt. l'Ala
Ncgl.s (ljouche ou Porte-parole du Roi), Chef de lâ ,Iustice
en Ethiopie et membre dtr Gouvernement: et les hâuts
Tribunaux provinciaux sont présidés par le Gouverneur.

. Sclon le système ancien qui ftrt artssi celui dc nos droits
coutumiers et du droit téodâI, I'Ethiopie connaÎt dctlx sortes
d'amend.e: I'amende à I'lltat (appelée meclnl;irt\ et I'amcnde
au lésé (cas/ln), I'infrâction ayant troublé âussi bien I'ordre
publie que les intérêts privés..Il faut y aioulcr I'amen<le rlue
Iâ pnrtie condamnée doit au juge klugna\. à titre <l'honoraire
ou de frais de justice (dagninnet); cf. Polnrrr, Codice penale
abgssino, pp. rt4 et 45, notes 1 à 3.

les conditions économiques et monétaires
nouvelles de I'Ethiopie (art.2 et art.6 à 9
de I'introd.uction) 1, et adaptées à la situation
et aux ressources de chacun selon sa fortune
et son rang. La peine du talion a 6té supprimée,
La peine de mort ne peut être infligée que par
le Tribu:ral Impérial (art. l, al.2). Mais,
surtout, les mutilations sont exclues du Code
et ont donc été totalement abolies. Parmi les
peines corporelles? seule la fustigation a été
maintenue comme nécessaire, .après des hési-
tations et à I'exemple d'autres pays à I'époque
(notamment l'Angleterre) : elle I'a été toutefois
uniquement pour quelques infrâctions plus
graves, notamment pour le vol à main armée
ou avec violence ou menace (art.420), et avec
des limites strictes, le nombre des coups étant
limité et ceux-ci ne pouvant, d'après le texte
formel, ôtre << infligés sur des parties vitales
du corps, afin d'éviter que le condamné prrisse
succomber >>; le juge peut d'ailleurs, si les
circonstances et notamment le caractère moins
gïave du cas le font apparaître opportun,
remplacer la fustigation par I'amende, à raison
de 5 thalers par coup (art.Z à 4 CP) 'z.

fl est donc erroné ou tendancieux de conti-
nuer à parler, après I'entrée en vigueur du
Code de 1930, ainsi que I'ont fait certains
voyageuïs 3, de .. cruautés >> et de << mutila-
tions >>, notamment de marque au fer rouge
ou << branding > - comme aussi des ( débi'
teurs enchaî:eés >> gu'on rencontrerait fré-
quemment? car €et usage a depuis longtemps

1 Jusqu'en 1800 selon le câlendrier éthiopien (1808 de
notrc crlendrier), I'amende ou lâ réparalion drt dommage
à la pârtie lésée se payâit en bestiaux; dc 1800 à 1900 (1909
selon notre calendrier), en barres de sel; deprtis, avec I'orgâ-
nisâtion plus moderne et le développement des moyens de
paiement, en argent olr numérâire (ôer). soit en thalers (on
sâit qu'anciennement les thalers de l'Impérntrice Ùlarie-
Thérèse d'Autrichc avaient cours et faisâient prime en
Ethiopie ); plus tard I'Blmpereur Ménélik les a remplacés par
des tlralers trâppés à son efligie.r Lâ fusligâtion est limitée par I'usage actucl à 25 coups.
L'usâge ancien nllait jusqu'à 40.

s Ainsi notamment Lndislas FARAco, dans son liwe
Abgssinia on ahe nre, à la fin du chap. IV' c.Iustice in Addis
A-beba r, Edit. Putnam, Londres, 1935, p' 33.
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disparu 1. Et il est proprement scandaleux
de publier, encore en 1952, ![ue < le dernier
des Négus a dû en revenir à la vieille loi
éthiopienne>; que <( comme par le passé, le
voleur a la main ou le pied coupé, le parjure
a la langue arrachée et le coupable de lèse-
majesté est brûlé à petit feu dans de la mous-
seline imbibée de cire >>; et que <( pour les délits
moins graves c'est encore la peine da courbach
que subit le coupable... couché à plat ventre,
les quatre membres maintenus par des cour-
roies tandis gue le bourreau le cingle d'un
long fouet de cuir: après trente coups c'est
la mort >> 2. On ne saurait se moquer davan-
tage de son lecteur et trahir plus outrageuse-
ment la vérité. C'est là complètement induire
en erreur l'opinion mondiale, dans la recherche
du << pittoresque >) ou de la << sensation >>o

r Voir ce que publie à ce sujet, p. ex.. H, DE I\{oNFRErD,
dans le châpitre sur I'Ethiopie de I'ouwage collectif sur
I'Afrique, cité ci-dessus. Cette desexiption (p.352) est aussi
fa[sse et tendancieuse aujourd'hui - r:rppelons que ce livre
a été publié en 19i)2 - que ce que nous relevons à propos des
sânctions pénales. Ce que l'âuteur dit des fnmeux lépretrx
de Harrar (pp. 3,15-:t.{6), et rlui semble ignorer lotalement
I'cEuvre des Pères français el du f)r tréron à la l-éproserie,
est tout aussi dépassé, Nous avons parcouru d'innombral)les
kilomètres à travers les diverses régions dc l'Ethiopie. même
éIoignées, sans avoir rencontré un seul . dél)iterlr enchaîné r.
Les débiteurs récalcitrants sont actrrellement { contraints
pâr corps D au moyen de la détention ou r prison pour dettes r,
à l'exemple de nombreux pays, anglo-saxons et lâtins, ol:
cette pratique n'est pas abolie. Ils sont réunis tlans un
bâtiment spéciâl et avec un régime spéciâl aslez doux à la
prison moderne d'Akaki, à Addis Abeba, oir nous avons pu
les voir.I FI. DE MoNFRETD, chapitre r Ethiopie rn sous t châtiments
corporels r, dans I'otrwage de Doré Ogrizek, L'Alrique noire-
Ethiopie-Madaoascar, de la collection ( l-e Monde en couleursr,
publié aut Erl. ODll, Paris, 19ir2, pp. 350 à 353. I.'auterrr fait
une réserve assez perhde entre . coupâble r et s condamné r,
mentionne enoore aussi comme toujorlrs en vigrreur la peine
de la lapidation et - âprès avoir d'ailleurs justement attiré
I'attention sur la difïérence de mêntalité et de sensibilité
gui doit faire comprendre * ces rigueurs r - il ne crâint pas
de pose.r comme un fait historique r le rétablissement de ces
tortures 4 et d'ajorrter: r f)'ailleurs, ù I'heure nclruelle (nous
sorrlignons), au moins à Addis, la plrrpart de ces supplices sont
innigés à huis-clos, mais dans les provinces otr les Ertropéêns
n'ont pas droit de rcgârd, tout se pâsse aujourd'hui comme
au temDs de Salomon. r Tout cela est archi-laux, car ces
prétendus * supplices r n'ont nrrllemrrnt été < rétablis " -dans la mesrlre et dîns I'hvpothèse où ils corresDondaient
réellement à Iâ { vieille loi trthiopienne r, - mais ils ont été
au contrsrire expressêment al)oli\ par le Co<le pénal de 1923-
1931 toujours en viguerlr. et (tui n'â conservé (nous le
montrons), qtre la frrstieation très limitée, et la peine de mort
(uniquement par pendaison ou électrocution), qlti ne peut
être prononcée que pâr le Tribunal irnpérial lui-même.

quand ce n'est pas un mobile personnel ou
une rancune à venger qui dicte ce qui doit
être proprement nommé une mauvaise action r.
Au contraire, le Code de 1930 doit être et a
justement été loué pour son << humanité >> et
pour le courage qu'il a fallu à S.M. I'Empereur
actuel, alors qu'il était encore Régent, afin de
s'engager décisivement dans la tâche que ses
prédécesseurs n'avaient pu .réaliser pendant
plus de six siècles 2. Si le droit éthiopien a
paru si dur encore jusqu'à I'introduction du
Code pénal, c'est simplement parce qu'à la
différence de nos pays plus évolués il conti-
nuait à appliquer les satr.ctions usuelles
anciennes qui correspondaient à la tradition
et au besoin d'expiation et de protection du
peuple éthiopien en général, et parce que rier
n'est plus difficile que de réaliser un brusque
changement des conceptions et des modalités
de la justice pénale, comme I'ont bien montré
les lenteurs et la précarité des réformes euro-

r On sait que tr{. DE MoNFR]]TD, I'auteur du liwe: Ver.s les
terr?.s ftoslil€s de l'Ethiopie (dont le titre âmbign prête à
confrrsion, mais qui drt reste contient aussi (rertaines vues
justes et dcs sentiments compréhensils envers le peuple et
la civilisation éthiopienne et envers I'elÏort de ses dirigeants),
a eu avec I'Ethiopie de graves démêlés à propos de ses
e:rctivités ' et srrrtout de ses correspondânces au Pelit
Parisicn (otr il a notamment fâit étnt rl'une r rér.ohrtion qui
n'aïait jâmnis existé que dans son imagin:rlion 0); ees
démôlés ont abouti à un arrêté d'expulsion qrri lrri firt nolifié,
par I'inlcrmédiâirc du Consul de Irrance à Djibouli. le 3 mri
1933. Cf. l'étudc de M, Aur.F:RsoN sw Le rélline juridique
des étranç1ers en Ethiopie, 1936, p.64, A voir le manque de
Iidélité, de sérieux et d'objct:tivité des informations que
M. de llonfreid publie encore anjourd'hui, et le caractère
plus que superncièl de sâ prétendue peinture générale de
I'c llthiopie r contemporaine (qui se borne exclusivement à
la dcscription ânachronique des trois vi'lles de Diré-l)aoua,
Harrar et Addis-Abeba !), on peut juger du cré,tit que
méritent ses écrits du point de vue de I'histoire et des itrsti-
tutions, qui seul nous intéressc ici.I M. ArJRÊRsoN, conseillcr jrrriclique du Gorrvernement
éthiopien jusqu'à I'occrrpation itâlienne, et dès lors on ne peut
mieu$ plâcé pour juger en connaissance de cause, après avoir
exposé succinctement les réformes essentielles du Code de
19:10 dans sa thèse de I'Université de Genève, conclut à juste
titre, p. 190: r C)n ne peut donc plus pælex de la a barbarie I
du droit éthiopien, et d'âille[rs cette l)ârbarie étâit plus
appârente que réelle du fait des compositions r. De son côté,
Mne SANDFoRD, témoin impartial cl qui â r.écu en Ethiopie
de 1920 à 1935, puis de nouveau à partir de 1942, relève r la
sincdrité rle I'humanité et le courage o. de cette æuwe législa-
tive. dnns son livre Ethiopia uniler Haile Selc.ssie, p. 85.
C'est attssi I'avis, notamment, drr prof. Normân BENTwTcH,
qrri a analysé le Code pénal de 1931 daj',s la Contemporarg
F.euî.eu de mai 1941, pp. 269 et suiv.

263



péerines? et comme le grand Ménélik, créateur
de I'Ethiopie moderne en tant que nation,
le savait bien et le faisait justement observer,
avec sa fittesse et son sens politique remar-
quables, à ses conseillers européens 1.

Un autre côté fort intéressant, et toujours
valable mutatis mutandis, du Code pénal de
1930, c'est la manière dont il r:herche à
<< individualiser >> la sanction en Jl'adaptant
à la faute de chacun et aussi, dans le même
esprit, au rang, à la charge et aux ressources
du délinquant, dans I'idée juste gue celui gui
est plus haut placéo plus cultivé et plus
largement pourvu encourt une respousabilité

1 Ménélik II, qui voyait bien les défauts de la justice de
son temps, t ne pensait pâs que I'heure était venue d'y
remédier; la prudence lui dictait de ne pas heurter en cette
matière délicate les traditions millénaires de son peuple.
Cependânt, pour réagir contre un tel étât de choses, il ne
dédaignait pas de prononcer dans les cas les plus dilliciles des
sentences appropriées, de nâture à montrer la voie aux
Juges. r On cite de lui cet exemple: a En tom-bant d'un arbre
un homme avàit, par hasard, écrâsé un p:rssânt' Le parent
de la victime refusa d'ascepter le prix du sang (composition)
et, malgré les instances du tribunal, persista à réolamer la
mort du ma-lheureux. Ménélik II ordonna alors que le de-
mândeur, gue l'usage charge d'exécuter le coupable, accompllt
cette exéculion de la même manière qui avait amené la mort
de la victime. Ne voulant se risqucr à choir du haut d'un
arbre, peu str de produire I'efTet voulu, le ci-devant in-
transigeanl rnodéra ses sentiments de vengean,ce et tnit par
céder, à la satisfaction de tous. r A son r:onseiller le Suisse
^{lfred llg, qui lui demandait pourquoi il ne modiliait pas les
châtiments sévères consistant à couper la main ort le pied du
coupâble, r I'Empereur philosophe u répondit un jour: r Vous
parlez là en Européen, comme si je gouvernais des hommes
de bonne éducation, dans les conditions qui sont celles de
votre pays. Chez moi, je n'ai pas de prisons, et ie ne voudrais
pas que les honnêtes gens travaillent pour noumir dans les
prisons les bândits et les voleurs. En outre, on ne verrâit pâs
les punis de prison derrière Ies murs de leurs prisons. Ils y
seraient ou}Iiés, tandis que, si on leur coupe les pieds et les
mâins, ils vivront abandonnés jusqu'à la mort et se.niront
d'exemple aux autres. r En réalité, < le sentiment d'humanité
qui animait le cæur de Ménélik II s'est traduit chez I'Em-
pereur Hâilé Sélâssié I"' pâr une réforme essentielle,'habile-
ment réalisée e, I'année même de son sacre' en fâisant
c rééditer Ie Fetlu. Negasl, avec des modifications nornbreuses
dont le principe est iustifié dans une préface magistrale D,

dit A. ZERvos, parlant du Code de 1930. \oit L'Empire
tl'Ethiopie, pp.274 et 275. C'est cette æuvre de progrès et
d'humanisation qui se poursuit actuellement. Mais, en toute
équité, était-il possiâle, à I'époque du président Lamoignon,
du président Nicolas ou de Moirtesquieu, ces grands pré-
curseurs des sentiments de justice humâine, cl'abolir Iâ tor-
ture, les peines corporelles et la peine de mort sc,us ses diverses
formes ? Il ne fâut jamais ottblier ce décalage historique et
chronologique,'si I'on veut comprendre les Înstitutions et
juger équitablement un pays resté féodâl comme I'Ethiopie.
On ne satrait, d'un trait de plume, détâcher le système péna]
de I'ensemble des mæurs et des institutions; il snit néces-
sairement leur évolution.

plus grande et doit être frappé d'une manière
plus lourde que le justiciable plus modeste
et plus pauvre: I'inégalité appareute est pré-
cisément un gage d'équité et de traitement
juridique nuancé. Le préambule, gui résume
les tendances générales et les principes du
Code, insiste avec beaucoup de bon sens et
de clarté sur ce point (art. L4 à 20)" dans le
style encore traditionnel qui lui est propre:

D'autre part, surtout dans ces temps derniers, plus
nom-breux ont été ceux qui ont commis des dêlits
par ignorance de la loi, ([ue ceux qui l'ont fait en Ia
connaissant: dooù la nécessité de fistinguer un cas de
I'autre, c'est-à-dire le cas de celui qui commet un
délit par simple faute de négligence, et de celui qui
le fait avec dol ou intention.

Jésus-Christ lui-même a dit, comme on peut le iire
dans I'Evangile de Saint Luc (chap. l2): Queceluigui
sait davântage soit puni davantage; et gue celui qui
sait moins, soit moins puni.

De même, les Trois Cents Sages, recon.aissant qu'il
n'est pas juste d'infliger une peine égale à la personne
saine d'esprit et à celle qui est déûciente, ont étâbli
les peines pour les geûs en état d'ivresse, Ies fous et
les enfarits de telle sorte que les personles majeures
et saines d'esprit soient punies davantage que les
personnes rnineures et déûcientes (Fetho Negast,
chap. 47).

Dans le 1561 d'injure: il faut tenir cornpte de la
personue qui est injuriée, selon le grade quoelle revêt,
et de la gravité de I'injure, car il n'est pas juste de
traiter également tous les cas...

Ne doivent pas être punis dans une mesure égale
les notables et ceux qui ne le sont pas; eto parmi les
notables, le chef paiera en proportion de son gradeo
et la somme qu'il paiera sera versée aux écoles et aux
pauvres...1

Le principe en soi est fort juste et n'aura
qu'à être systématiquement développé, et
formulé dans une règle générale conforme à

I Les ârt,52 à 148 de la Partie générale s'étendent en effet
longuement su la mesure des amendes dues, outre la répa-
ration au lésé, dans les dilïérents câs ot\ I'infrâction a eu lieu
par bassesse, abus de pouvoir, envie, perlidie, esprit de
vengeance, colère, ou encore en dépassant I'intention de
I'auteur ou les bornes de la légitime défensel et cela en spé-
ciliant les chillres (minima et maxima) pour les diverses
personnes, allant des plus hâut placées (gu'elles soient fils
de chefs et même du Négus), aux notables (du titre de Balam-
baras à celui de Râs), aux juges (du titre de Womber à celui
d'AJa Negus), aux fonctionnaires de l'Etat, chefs militaires
et chefs civils, et, enfin, pour les simples citoyens, riches et
pâulTes.
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la technique législative actuelle, pour être à
I'hotrtreur dans le nouveau Code.

Enfin, le Code de 1930 a << systématisé >>

le droit éthiopien, précisé ses principes juri-
diques et ses détnitions, souligné I'importance
de I'erreur de droit et des circonstances aggrla-
vantes? déjà très nuancées aussi, et il, a cré,é
toute une Partie spéciale bien articulée défi-
nirisant et sanctionnant les délits contre I'Etat
(Livre If, art. 160 à 272), les délits contre
les personnes (Livre flf, art. 273 à 415), Ies
délits contre le patrimoine (Livre IV, art. 416
à 468), et les contraventions (Liwre Y, art.469
à 487). La plupart de ses dispositions? natu-
rellement revres et adaptées au système
nouveau, mériteront d'être utilisées.

3. On ne peut cependant nier que dans son
ensemble il ne répond plus aux nécessités
présentes, ni à toutes les exigences de la
science et de I'expérience juridiques. Il pré-
sente encore des vestiges trop accentués du
système ancien, formaliste, rigide et aujour-
d'hui dépassé. Ainsi par exemple en ce qui
concerne l'application d.es diverses amendes
et leurs tarifs, analogues à ceux de notre
droit coutumier fédéral (art. 52 à L42), la
conception générale des circonstances aggra-
vaD.tes et atténuantes, des excuses et des faits
justificatifs, qui ne correspond pas à un sys-
tème bien élaboré au sens moderne (art. 46
à 51, I45, 151), ou encore, dans la Partie
spéciale, la réglementation de I'homicide et
de sa réparation, encore fondée en grande
partie sur le régime ancien de la << composi-
tion >> avec 1" farnille du lésé en cas d'homi-
cide non intentionnel, par erreur, accident ou
négligence, excusable et <<rachetable >> d'après
la conviction antique universelle (art. 404 à
419): Il y a, dans cette reneontre et cette
sorte de transaction entre des principes tra-
ditiott..els ayant encore un caractère de droit
privé accentué, et les exigences actuelles de

I'ordre public, une source de perplexité et de
difficultés fréquentes pour un juge moderne.

De plus, le Code en vigueur offre des
lacunes sensibles, bien qu'il ait été, complété,
après la période passagère de I'occupation et
de la législation italienne, par une série de
<< proclamations >> ou lois spéciales publiées
dans la Negarit Gazeta (journal officiel), de
1942 à 1952 (vol. I à ilI): Ainsi notamment
sur les infractions aux dispositions abolissant
Itesclavage, 1 sur I'organisation de I'armée et
les infractions miltaires 2, sm les atteintes à
la sécurité publique 3, Ia fausse monnaie et
Ie faux dans les titrbs a, sur le contrôle des
explosifs, des drogues et stupéfrants, des jeux
et loteries 5, sur la mise en danger de la cir-
culation publique et Ie vagabondage 6, ou
encore sur l'organisation des prisons et I'exé-
cution de la peine privative de liberté ?.

Actuellement encore et malgré les lois com-
plémentaires, le Code ne règle pas des matières
essentielles, comme le domaine d'application
de la loi nationale et des conflits avee la loi
pénale étrangère, la respônsabiJité pénale en
général et les conditions et formes de la
culpabilité, ou encore Ie traitement pénal des
délinquants mineurs et des récidivistes, la
prescription de la poursuite et de la peine,
la réhabfitation, etc. La Partie spéciale aussi
ne contient pas toujours les dispositions indis-
pensables pour atteindre toutes les infractions
méritant répression dans un Etat aux rouages
et aux formes de vie plus complexes que

r Proclâmation N" 22, du 26 août 1942. Su cette impor-
tante question de I'esclavage, voir I'aililendum à la fin de
cette étude.r Proclamation No 68, du 28 juiuet 1944.

3 Proclamation No 4, du 31 janvier 1942.
a Proclamation N" 76, du 29 avril 1945, et N.41, du

31 juillet 1943.
6 Proclamation No 19, du 28 juillet 1942, No 24, du 13 sep-

tembre 1942, et No 77, du 31 octobre 1945.. Proclamation No 16 et 35, des 19 juin 1942 et 1"'mars
1943, et N.89, du 29 mai7947.t Proclamation No 45, du 30 janvier 1944. Pour toute
cette législation complétant ou amendant le Code pénal,
cf. MARETN, The Judicial Sysa€m dnd the Lo.Ds ol Ethiopiû,
1951, chap. V, Criminal Laws, pp. 130 et suivant,
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par le passé, comme par exemple dans le
domaine des délits contre le dtoit des gens,
des délits de fonetion, des délits contre les
intérêts publics (comme la santé ou I'admi-
nistration de la justice), contre le patrimoine
ou eontre les intérêts économigues, etc.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans
le régime transitoire de 1930, le Code lui-
même a dû prévoir un palliatif dans ses
dispositions introductives. Relevant gue les
occasions ne manlfueraient pas, en passant
de l'antique système traditio.tel au régime
juridique nouveau? de se heurter à des cas
non prér"us par la loi, Itlntroduction a décidé
![ue, pour y faire face, il convie,ndrait de
recourir, d'une part, à I'application analo-
gique des dispositions existantes les plus
proches du cas visé (art. Il), et, d'autre
part, à la jurisprudence du Tribunal suprême,
qui trancherait les situations nouveXles impré-
wues (art. L2), eT donnerait ainsi les directives
nécessaires.

Cette solution, sage en l'état du droit à
ce momer.t? et conforme aux enseignements
de I'histoire et de la taison, n'est naturelle-
ment plus compatible avec le principe de
la stricte < légalité >> dominant habituellement
le système des codifications exhaustives, ni
avec celui de la << séparation des pouvoirs >>

qui tend à réserver au seul législateur la
formation du droit et qui évite s,a création
<< prétorienne )> par le juge, dans les pays de
droit écrit.

Le Code de 1923-1930 n'était qm'une pre-
mière étape? et en avait parfaitement cons-
cience. Il relevait lui-même dans son préam-
bule qu'on ne saurait perdre de vue la néces-
sité de mettre le droit pénal en harmonie
avec les conditions existantes (art. 2), et,
selon le précepte des Trois Cents Sages, oracle
de la doctrine traditionnelleo qu'il convient
de << se comporter selon Ies événeurents et la
vie de son temps ,, (."t. 5). Il rappelait que

<< le progrès ne s'arrête pas >> (art. 7) et
signifiait bien qu'il ne constituait qu'un pre-
tnier pas dans cette voie. Il se proposait au
surplus de ne procéder encore que par une
démarche volontairement prudente et pro-
gressive, et le soulignait dans plusieurs de
ses dispositions, notamment dans les articles
sur le maintien de la peine corporelle (CP,
art. 3), sur les effets de I'ignorance de la loi
nouvelle et de ses innovations (art. 14 et
suivants), sur la mesure encore méticuleuse
des peines pécuniaires (art. 53 et suiv., 158
et 159), ou sur la réglementation de I'injure,
des atteintes corporelles et de I'homicide
(art. 273 et suiv.? 339 et suiv., 404 et suiv).

Le même principe de progrès et d'adapta-
tion aux exigences d'un Etat moderne et
de formes de vie politique, économique et
sociale plus évoluées s'affirme clairement,
nous I'avons vu, dans le discours inaugural de
S. M. l'Empereur à la Commission chargée
de la nouvelle entreprise de codification.

IY. - Lp pnoJnr DE NorryEAU coDE PÉNAL

Telles sont les bases de départ sur lesquelles
doit s'édifier la nouvelle législation pénale
dont le Gouvernement impérial noué a confié
l'élaboration, avec I'assistance d'une Commis-
sion consultative judicieusement choisie 1.

t Lr C--*ission impériale de Codification du droit
éthiopien, dont S.M. I'Empereur est le Président d'honneur,
est présidée par S.E. 'l'saliafe Tezaz Wornn GuroRctrrs,
l\Iinistre de la Plume et de la Justicel le vice-président en €st
S.E. le Blatta NIERSTE HAZEN. vice-ministre dc la 'Iusl.ice et
directeur de la Section de législâtion' La Commission com-
prend 3(l membres, dont 18 Ethiopiens et 12 étrângers. Parmi
les personnalités éthiopiennes figrtrent les plus hâuts ma-
gistrats (président, ancien président et vice-président du
Tribunal impériat, juges à la Haute-Cour, spéci.llistes du
droit éthiopien et versés dans la connaissance drt l'elha
Negas!, hauts fonclionnttires et conseillers dcs divers
Ilinistères. Les membrcs étrangers comprennent. otltrc les
trois expcrts chargés de l'élaboration des dilTérents Codes,
le président de lâ Hâute Cour et le président dc lil Section
criminelle de celle-ci, l'âvocat général, le président de la
Chambre de corirmcrce et le directeur de ta Ban(Fle (l'lftat'
deux conseillers du Ministère de la.Iustise et du IUinistère
drr Commerce, et deux membres réputés dtt B:trreatt d'Adtlis
Abebâ. Lâ Commission s'est divisée, pour ses trâvâux, en
d.eux sections (auxqrtelles d'ailleurs un certain nombrc de
meml)res appartiennent simrrltanément): la Section ci'r'ile
et pénale, et la Section commerciale.
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Cette Commission unanirne a été d'avis
qué r le nouveau Code pénal devait, comme
le précédent, rester dans la tradition latine
des grands Codes européens.

En effét, iI n'est pas contestable gue le
droit de forme, Ia procédure éthiopienne -encore mal systématisée et non codifiée,
dlailleurs - est plus rapprochée du système
anglo-saxon que des systèmes continentaux
européens. Dans ceux-ci en effet, le principe
de l'officialité >> et le caractère << inquisitorial >>,

d'ordre public, jouent historiquement, depuis
la fin du droit féodal et coutumier, un rôle
décisif. Les institutions de I'accusateur ou
ministère public, et du juge instructeur chargé
de I'enquête (inquisitio), dorninent le système
de la protection sociale. Au contraire, la
procédure éthiopienne a naturellement con-
servé les caractères anciens de I'accusation
< privée >>, de I'oralité, de I'immédiateté et de
la contradiction, qui se sont âussi perpétuées,
sous d'autres formes, depuis l'époque coutu-
rn;ère, dans la procédure accusatoire anglaise.
Le nouveau Coile de procédure pênale éthio-
pien ne le perdra pas de wue. Il s'appuiera
sur le système accusatoire, tout en le moder-
nisant, le complétant et I'adaptant aux
besoins et aux conditions du pays pour le
rendre plus efficace. Il s'inspirera plus d'une
fois des principes et des exemples du droit
anglo-saxon et de ses dérivés, en ce qui
concerne I'accusation, la poursuite, le cau-
tionnement, I'arrestation et la détention, de
même que I'enquête orale, le renvoi en juge-
ment et I'administration contradictoire de la
preuve.

Mais, pour le Code pénal, le droit de fond,
la solution sera différente. Il ne saurait prendre
modèle sur le droit anglo-saxon, dont les
principes coutumiers (<< common law >>), sont
souvent très différents de ceux du droit
éthiopien et qui, en outre, repose davantage
sur des précédents (<< case >)), {ue sur des

textes législatifs méthodiques et complets,
puisque, en dépit des propositions du grand
Stephen, à la fin du siècle dernier, il n'a
jamais fait l'objet d'une codifrcation d'ensem-
ble. II pourra foutnir et a fourni effectivement
des éléments 'utiles, notamment sur le trai-
tement des jeunes délinquants, le régime du
sursis et de la mise à l'épreuve (probation)
et celui des prisons, mais non la structure
fondamentale de I'æuwre nouvelle. Celle-ci
doit donc, en résumé, être de type continental,
et de type continental rèprésentant un pro-
grès certain par rapport au Code de 1930,
gu'elle doit remplacer en I'améliorant. Elle
doit aussi tenir compte de ce qu'il y a de
rnieuXr d'après I'expérience, dans les législa-
tions continentales modernes, auxquelles elle
ne doit pas être inférieure.

Dès lors, si le nouveau Code ne peut natu-
rellement ignorer le système de ses grands
prédécesseurs classiques (comm.e les Codes
français de 1810, allemand de l87l, italien
de tBBg), il doit cependant les ilépasser lar-
gement et se fonder, de plus près, sur les
codifications plus récentes et qui ont tenu
le mieux compte de l'évolution et des pro-
grès dus aux importants travaux qui, depuis
I'Ecole positiviste anthropologique et sociale
et les eflorts conciliateurs de I'Union puis de
I'Association internationale de Droit pénal,
et depuis le nouvel essor des doctrines actuelles
de Ia Criminologie et de la Défense sociale,
ont transformé en grande partie les bases
de la législation pénale et les buts de la
politique criminelle.

On sait que ce sont le Code pénal suisse
du professeur Stooss (dans son projet de 1892-
tB93) et le Code pénal norvégien de 1902 qui
ont les prerniers consacré ces principes nou-
veaux dans la législation, réalisant en quel-
gue sorte la synthèse entre les exigences
classiques du châtiment moral exemplaire,
et les exigences nouvelles dela défense sociale,
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en tenant compte aussi bien de la << faute >>

du délinquant et de la justification de la
<< peine >> corrective et intimidante méritée
par lui, que de son << état >> dallgereux ou
défrcient, et de la nécessité de << mesures >>

de traitement, d'éducation ou de protection
appropriées. Ces idées, qui atténuerrt le carac-
tère directement <( punitif > du droit péual,
pour souligner de plus en plus son €aractère
<< social >> << rééducateur >> et (< protecteur >?

afin de lui faire mieux atteindre son but,
sont entrées ou sont en voie d'entrer dans
tous les Codes ou projets de Codes contempo-
rains. Elles sont consacrées dans les projets
allemands et autrichiens de 1909 et l9I9,
dans le projet allemand de 1922, dans le
projet français de 1934, dans le co,ile argentin
de 1921, les codes yougoslave et italien de
L929 et 1930, le code danois de 1930, les codes
polonais et roumain de 1932 et L937, etc.,
eto parmi les législations les plus récentes,
dans les codes brésilien de 1940, grec, de
1950, yougoslave, de 1951, etc 1.

Il est clair que ce seront, à côté des sources
autochtones et traditionnelles éthiopiennes,
ces grandes idées et ces influences qui inspi-
reront avant tout le nouveau Code pénal
éthiopien de 1955; et plus spécialement les
systèmes du Code pénal suisse de 1937 par-
tiellement revisé en 1950, du Code pénal
italien de 1930, et des plus réc:ents codes
continentaux promulgués, soit c,eux de la
Grèce et de la Yougoslavie, des 17 août et
2 mars 1951, avec lesquelles I'Empire d'Ethio-
pie entretient d'ailleurs, on le sait, des rela-
tions particulièrement art,icales.

Rappelons à ce propos que le Code pénal
suisse, dont les projets ont servi ,il'impulsion
et de modèle au vaste mouvement législatif
moderne, a, en outïe, réalisé le passage rapide

I Nous ne mentionnons pas les codes t positivistes I de pure
e d.éfense étatique r ou de régime des Démocraties'populaires'
calqués sur le Code pénal de I'U.R.S.S. de 19126, après la lin
de la II-s guerre mondial.e.

et difficile des droits cantonaux souvent
anciens, et même coutumiers encore dans
certains petits cantons, . à un droit moderne
à la fois hardi et prudent, destiné à s'appliquer
dans des conditions régionales et linguistiques.
économiques et sociales, et dans des conditions
judiciaires aussi, souvent très diverses. Ces
eonditions, notamment daus la dresure où
elles touchent aux différences régionales et
culturelles, au régirne citadin et au régime
atrfliliennel agricole et pastoral, à la colla-
boration juridictionnelle de magistrats souvent
encore laiques, non juristes, à la nécessité
d'une modification juridique profonde en
même temps que d'une unification législative
nationale, ont une analogie avec celles de
I'Ethiopie. Ces raisons expliquent aussi sans
doute, dans une certaine mesure, I'appel fait
à un criminaliste et magistrat suisse pour
I'élaboration du projet éthiopien.

Rappelons en outre que le Code pénal
italien a été appligué temporairement eD
Ethiopie, qu'il inspire le régime juridique de
l'Erythrée à nouveau fédérée avec I'Empire
éthiopien, et que ses principes sont devenus
déjà plus ou moins familiers aux juges, aux
avocats et à une partie des justiciables, ce qui
facilitera le passage au droit éthiopien nou.
veau. Le Code de Grèce (pays dont les ressor-
tissants ont toujours été nombreux et com-
mercial.ement fort actifs en Ethiopie) apporte
à I'æuwre d'ensemble l'irrfluence très appré-
ciable de la doctrine allemande qui, on Le

sait, a su tïouver un reflet clair et sobre dans
les codifications pénales greclfues. Enfin" le
dernier Code yougoslave, résultat de travaux
préparatoires très poussés, contient flçs inn6-
vations pleines d'intérêt pour la nouvelle
législation éthiopienne? notamment quant à
son retour du principe analogique à celui de
la stricte légalité des incriminations, quant
à sa synthèse du droit pénal ordinaire et du
droit pénal militaire, et quant à sa consécra-
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V.ue partielle des établissements pénitentiaires, ateliers et terrains de culture à la prison mod,erned'Addis Abeba. où s'exécutent les peines privatives de liberté. Au centre, te fatiment aatministratilet la direction, masquant en pârtie le petit pavillon d'exécution (chaises électriques).
(Vue ptise de la. ma.ison tle réclusion cellutaîre.)

Le ( Petit Palais r au c Guébi o impérial, à Addis Abeba, siège de la Co4mission de codiffcation du
nouveau Droit éthiopieD



tion exemplaire des principes actuels du droit
pénal international et du droit des gens.

Mais - est-il besoin de le souligner ? -bien que fondé sur les dontées précieuses du
droit comparé, le Code pénal éthiopien.entend
êtïe et sera une (Euvre absolum.ent indé-
pendante et originale, librement conçue et
construiteo aussi bien dans son économie
générale et sa méthode, que dans son fond.
Il est naturellement impossible et il serait
d'ailleurs prématuré que nous I'analysions ici.
Nous nous réservons de le faire plus tard,
lorsgu'il sera verlu à chef, en temps et lieu
voulus. On peut cependant, d'otes et déjà,
en dégager quelques lignes directrices de
nature à éclairer ses tendances principales et
à faire apparaître ses carâctères proPres et son
originalité.

2. Quant à son esprit général, il doit aller
de soi que le nouveau Code éthiopien, appuyé
sur la tradition séculaire que nous avons
exposée, ne peut rompre totalement avec elle
sans risquer un déséquilibre et même un
bouleversement dont les effets seraient sans
aucun doute funestes. La première qualité
d'un Code, si novateur soit-il, est d'être appli-
cable, et de ne pas heurter profondément les
conceptions du peuple pour lequetr il est fait-
Montesquieu, déjà, formulait sur be sujet des

observations défrnitives, et ee souci a été
constamment à I'esprit du Gouvernement de

Sa Majesté Impériale, de la Cono.mission de
codification composée de membres aonnaissant
tous fort bien les conditions et les besoins
du pays, et aussi, naturellement, de l'auteur
du projet. Nous croyons que rien n'est plus
erroué que de vouloir << transplanter >> simple-
ment, d'un ordre ou d'un trait de plume, une
constitution, une codification' desr lois et des

institutions, même excellentes, du pays où
elles ont naturellement éclos et pour lequel
elles sont faites, dans un pays dont les tradi-

tions, les modes de pensée et les conditions
de vie sont tout à fait différentes. L'adapta-
tion d'un code à un Pays est particulièrement
délicate, et ne peut se faire en perdant de vue
les conditions générales auxquelles doit ré-
pondre et dans lesguelles doit s'appliguer
l'æuvre législative.

Il est donc normal, il est nécessaire que le
Code ne sacrifie pas l'idée profondément
ancrde de la faute pénale et de la peine
expiatoire, exemplaire, intimidante, aux seuls
principes de défense et de réadaptation sociale
et à la tendance contemporaine peut-être
excessive à I'adoucissement systématigue du
droit. Un droit pénal exemplaire et ferme
est une nécessité, nous avons pu nous en
convaincre, dans un immenàe Empire, à la
fois très ancien et très neuf, régi jusqu'ici
par des institutions pénales reposant sur des

conceptions qui sont encore en giande partie
celles de la société antique, et dans les confite
duguel les nécessités de I'ordre public et de la
protectiolr. commune passent encore bien
avant celles de la réform.e individuelle. C'est
pourquoi la base du nouveau Code reste la
sanction pénale de la faute, lorsque llaver'
tissement général de la menace légale n'a pas
suffi à retenir les auteurs d'infractions, - 6ang

d'ailleurs exclure, naturellement, les buts de
correction, d'amendement et de protectiotl,
par l'élimination sociale au besoin, quq postule
la politigue criminelle dont la loi pénale est
I'iIr-st"om"Irt (art. 1).

Dans la perspective éthiopienne, ce serait
notamnoer.t une incompréhension et une
erreur inconcevables de supprimer actuelle-
'ment la peine de mort. Elle est non seulement
une nécessité, mais elle répond au sentiment
le plus profond de justice et de rachat du
peuple éthiopien; comme dans notre système
médiéval chrétien, elle est la condition du
pardon et du salut du pêcheur, en même temps
que la répaiation satisfactoire du mal qu'il
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a fait; elle est reçue et approuvée par tous,
et tout d'abord par le coupable qui l'a méritée,
et elle est appliquée dans une atmosphère de
dignité bien différente de nos vieilles exécu-
tions capitales à la hache ou à la guillotine.
Ce nlest pas un problème que I'on peut
résoudre de manière abstrdite et par guelques
maximes << humanitaristes )>. Des exemples
récents d'exécutions capitales nous I'ont
montré à l'évidence. Mêlé à la foule sur la
place du marché, au pied du gibet où expiait
un assassin, nous avons pu observer les réac-
tions et entendre les jugements populaires,
et c'est dans la conviction d'être l'interprète
de la conscieuce éthiopienne tout entière, que
nous avons inscrit la peine capitale darrs les
dispositions du projet éthiopien (art. 109
à 111) 1.

I-e châtiment corporel (fustigation), dorrt
Ie Code de 1930 avair envisagé déjà l'abolition,
est l'exemple le plus typique du conflit des
traditions et des idées relatives à la pénalité.
Une discussion approfondie et pleine d'intérêt
a eu lieu sur ce sujet au sein de la Conor.ission
de codiûcation. Pour certains membres, la
nécessité de cette peine dans. quelques cas
supposant la vilenie, la bassesse ou la brutalité
systématique de l'auteur, del'rait la faire
conserver pour rre pas trop affaiblir la répres-
sionl son abolition pourrait constituer une
sorte d'encouragement au délit. Pour d'autres,
I'adaptation aux idées actuelles sur le (< pro-
grès >> du droit, sur le << respect de la dignité

humaine > et sur le caractère << dégradant >
de cette sanction, devrait I'emporter. Per-
so.nellement, nous pensons que le principe de
I'abolition systématique, absolue et en quelque
sorte idéologique de la sanction corporelle est
fiscutable, et qu'on a écrit à ce sujet, comme
sur la peine capitale et sur le servage, bien des
tirades à effet qui manquent de base réfléchie;
certains des arguments de nrembres éthiopiens
éminents de la Commissi6n ne manquent
waiment ni d'élévation de pensée, ni de bon
sens et de justesse pratique. [l ssïnhle qu'en
définitive une majorité se dégage au sein de
la Commission pour abandonner la fustigation,
comme peu conforme aux idées actuelles de la
Déclaration universelle des droits de I'homme
et à la tendance moderne et foncièrement
< corrective >> et (< humaine > du projet. Quoi
qu'il en soit, si elle devait finalement subsister,
ce ne serait qu'avec des limites et des garanties
très stri€tes adrnises dans la loi même, et qui
la rendraient à la fois plus rare, plus compré-
hensible et plus acceptable 1.

C'est dans le même esprit d'adaptation aux
m@urs et aux nécessités du pays codiûcateur,
que nous avons conservé dans le projet le
principe de la responsabilité collective, gui
est usuelle et indispensable pour certains
crimes de nature tribale ou anonyme, tels que
les razzias ou les homicides commis par des.
nomades dans des régions éloignées ou déser-
tiques. Mais eela, naturellement, en construi-

1 D'après les dispositions éventuelles du projet, te juge nepeut ordonner I'exécution du châtiment corporel que dans
les cas d'infraetions âssez graves pour justiner en principe
une peine privative de liberté pour un an au moins, et
lorsque I'infraction ( dénote chez son auteur d.e la bassesseou de Ia férocité, un caractère vil ou intentionnellement
obstiné r; elle ne peut l'être que lorscllre les dispositions d.e laloi en prévoient expressément la possibilité. Le nombre des
corrps ne peut être supérieur à 2i, et doit êlre fixé dans
chaque cas par Ie juge même, dans te jugement d.e cond.am-
nation. ( Lâ peine ne doit pas être inlligée sur d.es parties oudes organes vitaux du corps D et r elle tloit être arrêtée
lorsque, à dire d'expert, elle risquerait d.e provoquer un
dommage permanent à lâ santé, ou la mort de cclui qui lasubit r. Enlin, les infirmes graves, les malades. les femmes et.
Ies hommes âgés de plus de 60 âns, ne peuvent y être soumis.

- r La peinc capitâle s'exécute en Ethiopie, soit sous laforme moderne de l'éleotrocution à la priso[centrnle d'AddisAbeba (dont un pavillon abrite trois chaises électriques),
soit sous la forme traditionnelle d.e la pend.aison publique srrrla plaoe du marché ou dans difiérents quartieirs, loisqrr'ils'agi.t q9_ faire un exemple dans certains cas graves ayantparticulièrement troublé l,ordre public et là conscir.ncepopulaire. Ce fut le cas dans I'afTaire à laquelle nous faisonsallusion (pendaison, à Adrlis Abeba, le l0 mars de cetteannée, <l'un assassin de neuf personnes) et dans une autreaflrire récemment signalée par la presse (assassinat et vold'un restaurâteur grec, à Richoftou, non Ioin d'Addis A_beba,pâr trois Ethiopiens, dont un radio-technicien et un méca_nicien, qui, condamnés à mort, ont été r pendus sur le lieu
même de leur crime n, le 7 septembre, à 2 heures de I'après_midi, et inhumés le lendemain).
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sant nn, système juridique de responsabilité
collective (at.52 à 55), et un régime de
sanctions appropriées (art.174 à l8l)' qui
n'ont rien de commun avec l'identification
habituelle et absurde faite entre la responsa-
bilité intlividuelle et la responsabilité collec'
tive, et en établissant des disposritions per'
mettant de soustraire à cette denrière l'indi-
vidu qui aurait fait la preuve de son itn''ocence
personnelle et de sa non-participation à un
crime collectif: Car c'est toujours la justice
que veut assurer cette institution, et il ne faut
pas que la recherche àu summumjus aboutisse
à I'aceomplissement d'alo,e sumrnw injuriar'
En modenrisant ainsi la doetrine tradition-
nelle et << réaliste > de la responsabilité et des

sanctions dépassant I'individu, qui est aussi
restée, on ne l'ignoré pas, celle du 'ilroit anglo'
6axon et s'est notamment concrétisée dans le
statut du Tribunal militaire international pour
les, grands criminels de guerre du E août 1945,
le Code pénal éthiopien apporte une contri'
bution novatrice sans doute intéressante aux
doctrines les plus avaneées et les plus solide'

ment soutenues de la science pénale contem-
poraine.

Mais Ie principe fondamental du maintien
de la peine exemplaire et irtimidante n'em-
pêche évidemment pas du tout de consacrer'
et très largement, les mesures modernes qui
paraissent socialement les plus utiles pour Ia
prévention spéciale des infractionso pour
l'amélioration et la réintégration du délinquant
amendable, ou pour la protection de la com-
munauté contre le délinquant réfractaire,
récidiviste ou irrémédiablement dangereux.
Le projet I'a fait de la manière la plus systé-
matique. Les principes régissant les délin'
quants rninsqls et adolescents (art.48 à 51)
et les mesures qui leur sont applicables (art.153
à 166), les dispositions qui sont prises à
l'égard des délinguants inesponsables, des

anormaux ou des déficients (att-I?7 à 131)'
comme aussi celles qui visent les récidivistes
et délinquants profession.els (art.123 à 126)'
n'ont rien à envier aux lois les plus modernes,
et sont intégrées méthodiguement dans le
système d'ensemble du Code. Le régime du
'sursis sous ses diverses formes (art. 194 et
suiv.); celui de l'individualisation de la
sauction, clairement affirmée dans la loi
(art. Bl); celui du recouvrement ou du rachat
de I'ameude (at. 82 et suiv.), de I'exécution
progressive de la peine privative de liberté
(art. 101 et 102); celui, enûu de la liberté sur'
veillée en cas de sursis ou de libération anti-
cipée (art.200 et suiv.o 207 et suiv.)o consti-
tuent un ensemble d'une conception sociale
et criminologrque très évoluée.

3. En ce gui concerne son système fonda-
mental et sa stmcture, le projet de Code pénal
éthiopien réalise aussi de grandes innovations
et pourra même paraître, aux pénalistes ancrés
à la doctrine classique, assez révoluliennaire'
La tradition << subjective >> du Fetha Negast
et l'abserrce heureuse de cadres doctrinaux

t Une responsabilité collective c n'est admissible que dans
les limites eipressément déterminées pâr lâ loi r, dans le seus
que précise l;enquête préalable nécessaire dans chaque cas
ç,"t.'So et 5f). ia poursuite ne peut être- engâgée que sur
àé"iriott expresse dè I'avocat général à la suite de- cette
enquête (a*. Stt). c Si I'administration des preuves établit
!uô la majorité d.es membres de la collectivité inculpée n'ont
Ëas voutu-, appuyé ou approuvé I'infraclion ou les troubles
-commis. qu'ili tes ont notamment déconseillés' s'en sont
eip"e*sémànt désolidarisés' ont dénoncê. limé ou contribué
a ii*"" les instigateus et les auteurs matérïels à la justice'
seuls seront punis ceux gui ont personnellement participé
aux fâits criminels poursuivis. t Et ( toute personne établis-
sant qu'clle n'a prii aucune part à une infrâction ou à des
troublis collectifs, ne peut en aucun câs être tenue pour
personnellement responsable et punissâble en r-aison de ces
îaits r (art.52). Les mesures et sanctions collectives' ap-
propriées à lâ nâture particulière de la responsabilité et à leur
iut, sont déterminéeJpar la loi et il ne peut en être prononcé
en dehors d.e celles qu'elte établit (art.49' chif' 2)' Elles sont
donc aussi régies pâr le principe strict de la légalité:,Ce sont
iiamende colËctive, Ia saisie" le séquestre et la con.ffscation
de biens ou d'objets déterminés (bétail' numéralre, denrées"
armes, etc.), I'indemnité et la réparation du dommage,
Timposition des frais d'occupation ou d'intervention néces-
sitéi les trâvaux collectifs d'intérêt public llcorvées)' et' en
cas âe danger d'infractions ou de troubles nouveaux, le
cànfinemetiou l'éloignement territorial au besoin (art' 173
à 1?8). Le jugement doit obligâtoirement fil9r d9 manière
orécisô h nâture de la sanction et ses modalités (montant'
irombre ou valeur, durée, limites territoriales. etc')'
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pétrifiés et de routines << d'écoles >> opposées,
permettaient de construire hardiment et de
manière rationnelle: Plaçaut au centre du
droit pénal ce qui en est I'objet véritable,
c'est-à-dire I'homme à juger, son action' ses
mobiles et son caractère plus ou moins dange-
reux, en d'autres termes les réalités crirnino-
logiques et non plus le << dêlit >> abstrait et les
entités si tenaces de la méthode juridique
européenne, le projet a pu se dégager résolu-
ment de la gangue des distinctions et des classi-
fications aujourd'hui si arbitraires, si artifi-
cielles et si gênantes pour le progrès véritable
du droit criminel, dont n'arrivent à se débar-
ïasser que lentement et péniblement nos légis-
lations toujours hypnotisées par un système,
certes vénérable, mais anachronique et ié-
volu.

Àinsi, abandonnant la fameuse distinction
ou division << tripartite >> historique des infrac-
tions en crimes, délits et contraventions, si
souvent empruntée au droit français, le projet
a consacré l'identité de nature des infractions
retenues dans le Code pénal, ainsi que des
principes généraux qui leur sont applicables"
en mettant à part les infractions mineures,
formelles ou de police 1, ce qui constitue une
simplification énorme aussi bien dans le Code
que dans son application judiciaire. Suppri-
mant aussi la cloison étanche établie par la
doctrine européenne entre les << peines >> et les
(( mesures >) au moment ori il importait surtout
de faire admettre ces dernières dans la législa-
tion, et s'inspirant d'une I'ue générale et
rationnelle de la sanction en soi et de ses buts.
le projet se préoccupe, de même, beaucoup
moins de la nature << juridique >> et des diffé-
rences théorigues, d'ailleurs si flottantes,
entre les deux formes de la sanction, que de
son utilisation Ia mieux appropriée et du

t C"a t"f"""ttons seront traitées dans une sortc de Code
de police ou des contraventions, aux principes généraux et
a.ux sanctions beaucoup plus simples. constituant la III'e
Pùtie du Code pénal.

traitement pénal le plus efficace, le.plus dési-
rable dans chaque cas, compte tenu des
conditions intemes et externes, c'est-à-dire
anthropo-biologiques" psychologiques et so-
ciales, propres au délinquant. C'est pourquoi
d'ailleurs il fait de I'expertise et de I'enquête
les instruments d'information ordinaires, et
souvent obligatoires, du juge pénal (cf. I'art. 47
en ce qui concerne le jugement des adultes,
et l'art.51 en ce qui concerne celui des
mineurs).

Abandounant aussi, enfin, les différences et
les complications surtout théoriques entre les
diverses peines privatives de liberté, qu'il est
bien vain de vouloir multiplier dans le Code
en multipliant par là même les difficultés rela-
tives aux établissements et à I'exécution, le
projet éthiopien se fonde, ici encore, sur une
vue réaliste et pratique permettant de tenir
compte de tous les besoins par un emprisonne-
ment à régime de travail, de discipline et de
liberté plus ou moins strict, c'est-à-dire
<( ouvert >> (travail al aperto) ou << fermé >>

(forme de réclusion protectrice), suivant le
caractère plus ou moins dangereux du délin-
quant et de son acte, et le besoin de défense
plus ou moins grand de la communauté
(art.9? à 101). Les dérisoires et néfastes
courtes peines d'emprisonnement sont d'ail-
leurs exclues de ce système, et remplacées
avantageusement (en dehors des cas d'amende
et de sursis mérité), par le travail obligatoire
au profit de l'Etat, eu liberté ou moyen-
nant certaines restrictions de libertê (art.94
et 95).

Les questions controversées du régime
<< bipartite )) ou << tripartite >> des infractions et
de leur traitement léga1 et judiciaire, du
système << dualiste > ou << moniste >> des peines
et mesures? ou encore de Ia peine privative
de liberté << unique >> ou << multiple >>, si
actuelles et si aiguës - comme I'ont montré
les discussions infinies au Ve congrès irrterna-
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tional de droit pénal à Rome 1, en septembre'
octobre 1953, et celles qui se déroulent
actuellement en Suisse en vue d'une revision
éventuelle du Code pénal 2, 

- ont donc trouvé
d'ores et déjà, dans le système rerrouvelé du
projet de Code éthiopien, leur solution simple
et raisonnée qui doit inspirer la politique
criminelle fondée, non plus sur des querelles
théorigues et doctrinales, mais sur les do.rées
sûres des sèiences crimi.ologiques et des
(< sciences de I'homme > en géuéral. C'est
eni6{ de cette même préoccupation que le
projet éthiopien établt un iégime très souple
et très nuancé de sanctions (blâme, déchéances
et destitutions, art. IL2 à L22) ou de mesures
accessoires ou complémentaires (caution, fer-
meture d'établissements ou dissc,lution de
société, interdictions diverses, confixlement ou
expulsion, art.L32 à L52), gui donle au juge
un instrument d'action et d'indivitl.ualisation
adéquat, permettant dans chaque cas l'appli-
cation des moyens de lutte les mieux adaptés
au caractère, aux mobiles ou à l'état dange-
reux que présente réellement le d,élinquant.

4. Une autre simplification essentielle et
raficale est la suppression de la distinction

t 1yu. question, reprise à I'initiative du Groupe italien
de I'Associâtion internationale de Droit pénal: ( Le problème
de I'unification de la peine et des mesures de sùreté D. voir
l'énoncé et le commentaire de la question, par le Prof. Gnrs-
prcNr, rapporteur général, dans la ReDue inlp-rnalionale de
Droit pënal,1951, No4, et notre compte rendu des travaux
et des conclusions du congrès sur cette question, dans la
Reuue internaliondle d.e Criminologie et de Potrice technique,
1953, No4, pp.311-312., L'Associalion suisse pour Ia rélorme pénitentiaire et Ie
patronage des détenus avait abordé indirectement, dans son
assernblée générale de 1953, à Altdorf, le problème d'une
revision du Code pénal en matière d'exécution des peines.
A son tonr, la Sociétë suisse de Dtuit pénal a mis à I'ordre dujour de son assemblée générâle de mai 1954, à Neuchâtel,
l'étude de la * Contribution à la revision du Code pénal en
matière pénitentiaire r, et les travâux présentés ont fait
I'objet d'un numéro spécial de la.Reuue pénale suissè, 1954,
69, pp. 401-500. De son côté, la Sociéré suisse de Criminologie,
dans son assemblée drr 24 octobre 1954. a examiné le problème
de lâ revision partielle du s droit des mesures r dans le Code
pénal suisse, et â soumis ses propositions au Département
fédéral de .Iustice, à I'intention de la Commission d'experts
qui s'occupe actuellement des projets de revision nouvelle,
devant compléter Iâ première revision partielle du Code, du
5 octobre 1950.

fondamentale entre le droit pénal militaire
et le droit pénal ordinaire ou (< commun )>.

Il est manifeste en effet que le premier n'est
nullement différent, par nature, du second:
La tendance de plus en plus prorroncée à leur
rapprochement? et I'identité absolue de tant
de dispositions du Code pénal rnililaire suisss
de 1927 et du Code pénal fédéral de 1937, par
exemple, le montrent d'une manière particu-
lièrement évidente 1.

Ce qui est normal, juste et nécessaire, c'est,
d'une part, de tenir compte-dans le Code des
infractions strictement militaires, tout comme
des infractions étatiques, économiques ou
autres. Un titre spécial peut le faire aisément
(Partie spéciale, titre III, Infractions mili-
taires et infractions contre l'armée, afi.290
à 342). C'est, d'autre part, de tenir compte
aussi, dans les dispositions générales, des
nécessités particulières de la vie miJitaire,
notamment de la légitimit6 de certains actes
relevant de la fonction militaire (art. 57), des
rapports de responsabilité en cas d'ordre
hiérarchique (art.62 et 63), de l'état de
nécessité pour maintenir la discipline ou
obtenir l'obéissance due dans certains cas
graves (art. 66), du régime militaire de la
peine.privative de liberté (art. 103), ou des
sanctions accessoires rnilitaires que constituent
I'exclusion de I'armée et la dégradation
(art. 120 et l2I). Tous ces problèmes, comme
celui de la compétence législative soit du
champ d'application de la loi pénale aux
militaires à l'étranger (art. 15), ont été résolus
sans difficultés ni complications dans le projet
de Code éthiopien. 2 Celui-ci a? par ailleurs,

1 La Srrisse a nême promulgilé expressément une . Loi
fédérale du 13 juin 1941 adâptânt au Code pénâl suisse le
Code pénal militaire et Iâ Loi sur I'organisation judiciaire
et lâ procédure pénale pour I'armée fédérale r, avant I'entrée
en vigueur du Code pénal fédéral de 1937, le 1 e' janviet 1942i
voir le l?ec. o//. des lois fédérales, 57, 1301.t Ce qui, d'autre pari, est âussi utile et même indispensable,
c'est la création. non pas d'un droit puticulier aux mililaires,
mais d'une juridiction spéciale pour les juger en tenant
compte des trâditions et des obligations militâires, ainsi que
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développé plus systématiquement que toutes
les législations actuelles, à côté du régime des
infraetions militaires proprement dites, celui
des infractions contre la force défensive et la
sûreté de I'Etat (Partie spéciale, titre f,
chap.2, art. 255 à 263), et celui des infractions
contre le droit des gens et le droit de.la guerre,
tel gu'il a été limité par les conventions huma-
nitaires de La Haye et de Genève (titre II,
aft.275 à 289). Il est aisé de voir ce gue le
système général du droit pénal, en unifiant et
systématisant toutes ces dispositions dans un
Code d'ensemble, gagne en clarté, en cohésion,
en simplicité et en force.

5. Enfin, quant à sa technique et à sa forme,
Ie projet éthiopien est parti du principe qu'une
législation aussi nouvelle, et aussi importante
pour I'avenir et I'ordre d'un pays que pour le
sort de ses citoyens et habitants, doit être
aussi claire, complète et précise que possible.
Puisque désormais le Code pénal consacre la
règle stricte de la légalité des incriminations
et des sanctions, bannissant toute analogie
(art.2), et puisque la loi écrite doit être
l'unique source valable du droit pénal, à
l'exclusion de la coutume et de la création
judiciaire, il est normal que cette loi écrite
puisse être réellement < la règle des juges et
des citoyens i>.

Comme nous I'avons déjà dit dans notre
esguisse de La Vie judiciaire, nombre de
Codes étrangers, parmi les plus grands et les
pius souvent imités, comportent d'impor-
tantes lacunes sur des points capitaux, comme
Ie champ d'application précis de la loi pénale
nationale par rapport à la législation étran-
gère, la détnition de I'infraction pénale, du
moment et du lieu de sa com"tission selon ses

la répercussion, sur la vie militaire et Ia force de I'armée,
des infractions eommises par ses membres ou à son détriment.
C'est là une question d'organisation judiciaire et de compé-
tence qui relève du Code de procédure pénale et y recevra sa
solution,

fiverses formes, le principe de la non-rétro-
activité de la loi pénale, ses dérogations.et
son application à certai:rs cas déjà jugés, la
systématique des faits justificatifs, des excuses
légales, des circonstances atténuantes ou
aggravantes, la réglementation claire d.es
différentes formes de la participation? intellec-
tuelle ou matérielle, à I'infraction? ou encore
des différentes causes de suspeirsiou ou
d'extinction de la pénalité. Cet état de choses
est très fâcheux et dewrait, selon nous, être
corrigé 1. Il s'explique, et il s'excuse en
quelque sorte, dans nos pays, par une longue
et riche tradition doctrinale et jurispru-
dentielle, mise à la portée de tous et censée
connue de tous; certains principes << vont de
soi >>, les manuels et les commentaires sont là
pour les rappeler et les éclairero et la Cour de
Cassation pour les rectifier et les confirmer
ari besoino en leur donnant une autorité géné-
rale et quasi indiscutée. La science juridique
et la jurisprudence, portées à un très haut
point, font pour ainsi dire partie intégrante,
guoique sous-jacente, du Code pénal. Mais,
en leur absence et dans un régime aussi
différent que celui de l'antique Ethiopie,
toutes les règles essentielles du nouveau droit
doivent nécessairement être et ont été expri-
mées. Rien n'est censé << aller de soi >>. Tout
le système du Code, avec ses subdivisions

1 Le projet de Code pénal éthiopien traite complètement
et méthodiquement. au titre I de sa Partie générâle. les
problèmes de la portée et du champ d'application de la loi
pénale, dâns le temps e:t I'espace (art.l à 21). Le titre II
traite de I'infraction et de sa commission /afi,22 à 28), ainsi
que de difïérentes formes de participation à celle-ci. en matière
ordinâire (art. 29 à 36). et en matière de déIits de publication
(art.37 à 43). Dans Ie titre III, qui règle les conditions deIa punissabilité en tenant compte successivement des
problèmes de lâ responsabilité pé.nale (art.44 à bb) et de la
culpabilité pénale, Ies dispositions relatives à cette dernière
consacrent un chapitre aux actes licites, faits justifi(atifs
et excuses (art.60 à 74), et un autre âux circonstances
atténuântes et aggravantes (art,75 à 80), dont les ellets
sur Iâ fixation de la peine sont aussi méthodiquement déter-
minés en leur lieu et place (titre V, ârt.182 à 193). Ilnfïn,
le projet règle systématiquement aussi les iauses d'anôt
et cl'extinction de la poursuite et de la peine e1 leurs eflets:
absenee d'accusation ou de plainte, décès de I'accusé, pres-
cription, grâce et amnistie, réhabilitation (art.zl1 à.243).
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nettds etr,leurs rapports bieu apparents' tous
ses préceptes sont formulés de manjLère très
méthodique et très claire. Les difficultés ter-
minologiques non moins que substantielles
commanclaient cette technique lég;islative:
car il tombe sous le sens que la langue amarhi-
gna, langue officielle. administrative et judi'
ciaire, de I'Empire éthiopien, ne connaît très
souvent ni les termes, ni les réalités et les
institutions juridiques que consacrent les
nouveaux Codes, aussi bien civil et commer-
cial. que pénal.

De cette manière on s'assurerâ que, peu
à peu, le nouveau Code sera bien compris.
non seulement des juges, non encor'e formés
à notre science juridigue et auxquels ce sys-
tème en ses débuts sera le plus souvent étran-
ger. mais aussi des justiciables et tlu public
en générâI. dont il s'écarte de long usage et
qui doivent apprendre à le connaîtr''e et à le
respecter. La passion rie I'Ethiopien pour les

choses de la justice, son goût très vif pour'
les maximes clairement frappées, permettent
d'espérer que cette assimilation progressive
se fera dans un temps raisonnable- Quoi qu'il
en soit. le nouveau Code pénal éthiopien,
bien que très moderne et fondé sur les apports
les plus récents de la science criminologique
et dlr droit comparé 1, sera en mêrne temps
une æuvre simple, populaire dans le meilleur
sens du terme' à l'articulation, aux d'6finitions

et dispositions aisément compréhensibles. et
facile à consulter.

V. Coxcr,usron

La tâche de codification achevée, r.rne autre
tâche, d'importarice historique décisive, corrr-
mencera: celle de sa mise en pratique et de
son fonctionnement. Après l'æuvre d'édifica'
tion du nouveau droit va s'ouvtir l'æuvre
parallèle, plus délicate encore, de son appli-
cation. Elle posera, nous le savons, des pro-
blèmes difficiles, qui requerront patience et
clairvoyance - l'Ethiopie' ne manque pas de
ces qualités - mâis aussi et plus eucore
constance et ténacité. Il faudra non seulement
surmonter certaines incompréhensions, I'im-
mobilisme ou les routines d'une tradition
séculaire et d'ailleurs r:espectable, créer ou
généraliser I'esprit nouveau qui doit donner
droit de cité au régime juridique réformé,
assurer le passage, pourrait-on dire en sché-
mati.sant cette entïeprise d'une manière f,rap-
pante? du Code de Justinien ou de Constantin.
du Code àe Zara Yacob au Code de I'Empire
moderne de S. M. Hailé Sélassié ler. Et il
faudra de plus aussi créer et former les ins-
titutions et le personnel juridiques, judiciaires
médico-légales et pénitentiaires indispensables
au bon fonctionnement du nouveau régime
légal. Tâche immense et qui se pose à tous
les pays neufs 1. Mais nous croyons que
I'Ethiopie, consciente de son destin historique
et qui regarde avec foi vers I'avenir? saura
I'accomplir.

Personne n'ignore que cette tâche tient une
place de premier plan dans le programme
constr,uctif, les eflorts financiers et les encou-
ragements cle S. M. I'Empereur Hailé Sélassié

1 Quoique reflétant souvent les idées les plus âct[elles de
la criininologie et du droit pénal et pénitentiaire, le notrveau
Code pénal éthiopien s'est toutefois volontâirelnent limité
dans ôertaines innovations. II n'entend en eIÏet nullement
se présenter comme un Code d'âvant-garde et de théorie'
ainii aue Ie relève son exposé des motifs' mais comme ( nr
Code â'adaptation raisonnable aux nésessités pratiques du
o"r* auc,rei il doit scrvir r. Son préambule relève exprcssé-
'-e.nt la nécessité d'une évolution réIléchie et soucieuse des
réalités, condition de I'elficacité et d,u succès de toute législâ-
tion, ei tout spéciâlement d'une législâtion touchant aussi
nrofôndément que Iâ législation pénale aux mceurs de tout
irr oeuole. et aux convictions et sentiments de chacun. Le
Codt pËrmettra de franchir une étâpe historique nouvelle, et
r.rr."", Ia possibilité de développements ultérieurs a$aptés
à leur tour àu progrès incessant de la science, et à celui des
conditions internes et d,es institutions politigues ct sociales
du pâys,

1 La Commission d'élaboration du nouveau Code pénâl
de I'Irak. notamment, s'eflorbe aussi de résoudre actuelle-
ment un problème analogue, et s'est intéressée à la manière
dont le projet éthiopien assure Ie passage de son droit antique
et coutumier âu droit moderne.
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et de son gouvernement. La presse I'a jus-
tement relevé lors des récents voyages de
I'Empereur à I'étranger, et nou6 avons déjà
eu I'occasion de l'écrire. La formation des
cadres intellectuels et de l'élite dirigeante
de demain, la création toujours plus large
et la modernisation des écoles aux divers
degrés, I'ouverture et le développement d'éta-
blissements techniques, thérapeutiques et
pénitentiaires, I'alfermissement de llordre
public par un règne sage et bienfaisarl.t, par
la réorganisation de la police et des tribunaux
avec I'appui de conseillers étrangers, toutes
ces tâches pressantes et décisives occupent
depuis des années I'attention et la sollicitude
impériales et sont en plein essor.

Ici, où nos préoccupations se tournent natu-
rellement vers la formation des futurs cadres
de la justice et de son adrninistration, nous
nous bornerons à signaler la création et
I'æuvre particulièrement intéressantes du
< Collège Universitaire >>, embryon de la
future Université Impériale Ethiopienne, dont
le principe et les plans sont approuvés 1.

C'est le 20 mars 1950 que S. M. Hailé Sélassié
a décrété la fondation du Collège Universi-
taire d'Addis Abeba, vers lequel affiuent
les étudiants sortant des diverses écoles secon-
daires et qui veulent accéder aux discipli.eg
universitaires. L'inauguration officielle, pré-
sidée par Sa Majesté, a eu lieu le 27 février
1951. L'organisation générale et le programme
des études sont inspirés du système anglais
(les cours se donnent dans cette langue),
et comprennent quatre années pour arriver
au diplôme de <t bachelier ès arts >>. Dans Ie
cadre de la Faculté des Arts a été ouverte
une Ecole de Droit comportant un ensei-

r Lors des récentes visites de S. ù'I. Hailé Sélassié en Europe,
la presse de plusieus pâys, donnant des informations su
les ellorts accomplis dans le domaine de I'cnseignement en
Ethiopie, a généralement confondu I'ouverture de l'( Uni-
versity College r avec celle de la future Université impériale,
dont les premiers trâvaux ont commencé depuis un ccrtain
temps déjà.

gnement ptus détaillé et plus complet, donné
par des professeurs étrangers du degré uni'
versitaire 1. L'obtention du diplôme de I'Ecole
de droit est subordonlée à la réussite d'exa-
mens finaux - dont nous avons pu apprécier
le niveau honorable au vu de certains tra-
vaux - portant sur le programme total
de l'enseignement 2. Pendant I'année uni'
versitaire 1954, cinquante-quatre étudiants
ont suivi les cours de droit; à la fin de celle-ci,
sept < bacheliers >>, ainsi sérieusement pré-
parés, se sont rendus,. comme boursiers, à
I'Université Mac Gill, à Montreal, où ils
suivront I'enseignement du droit français
et du droit anglais, et prendront leurs grades
universitaires. Nous avons été témoin de la
joie et de l'émotion les accomPagnant au
départ de I'avion qui les emmenait au loin
vers leur vie studieuse nouvelle. Ce programme
de formation intelligente, mis au point
depuis quelques années, a fail ses preuves
et se trouve en plein accomplissement.

En attendant Ia formation supérieure des
élites nouvelles à I'Université d'Addis Abeba,
c'est ainsi que se préparent les juristes, hauts
f6nsli6nnaires et conseillers, juges, magis-
trats et ".rro"rt. dans les mains desquels
reposeroDt, après la période de transition
nécessaire, les destinées du droit éthiopien
et de sa pratique. C'est à eux surtout que

t Le Colli'ge Universitaire est placé sous la direction
éclâirée de iI. Lucien ll-{TT.E, licencié et Dr ès àrts et ès
scicnces des Universités de Laval et de l'Iontreal; le Doyen
de lâ Faculté des Arts est M. PauI BEAUDoIN, licencié et
l)' en philosophie de I'Université de Montreal; le Doyen
rle I'Ecole de Droit, M. Georges l(RzEczuNowrcz, LL.M.
de I'Université de Lwow; licencié ès sciences commôrciâles
de I'Université d'Ânvers et ès sciences politiques de I'Ins-
titut des Hâutes Etudes internationâles de Genève.

! Le semestre préparatoire comprend I'étude de I'intro-
d.uction au droit, de lâ théorie du droit en général, et d.e
l'évolutiol historique du droit romain au droit moderne;
Ia première année comporte I'histoire du droit, les principes
(comparés) du droit romain ei une partie tlu droit civil
moderne; la deuxième, le droit international, le droit cri-
minel et la suite d.u droit civil; la troisième, la procédure, la
science économique et le droit commercial, avec des cours
consâcrés à la discussion (debatting class); la quatrième
(introduite provisoirement pour un semestre d"essai), le
droit âdministratif, des cours spéciaux et des cours consa-
crés à la discussion juridigue.
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fîtq
Première cérémonie de lâ ! graduation D des bacheliers au Collège universitâire, en présence de S. M,l'Empereur' fondâteur et Châncelier du Collège (1954).

s'adressent les nouveaux Codes en prépara-
tion et les Commentaires qui devront les
guider dans leur application. Nous savons
bien que c'est là une tâche immense et diffi-
cile, qui exigera une culture, une organisa-
tion et des institutions appropri.ées, des
efforts prolongés et sagement coordonnés.
Quand les législateurs auront accompli leur
æuvre, ce sera aux praticiens à commencer
la leur pour assurer le succès vérjitable de
cette entreprise historique de modernisation
du système juridique, judiciaire rot péno-
logique d'un pays qui, pendant des siècles,
a conservé le droit et les institutions les plus
antiques du monde. Mais nous avons con-
fiance dans les gualités du peuple éthiopien
avide de savoir? de justice et de progrès,
et dans son avenir. Nous entendons encore,

pour justifier notre foi sans laquelle une @uvre
aussi considérable et novatrice ss1ai1 irnpos-
sible, les paroles par lesquelles, en inaugu-
rant les travaux de la Commission de codi-
Êcation, S. M. l'Empereur assurait cette
@uvïe de son attention, de son intérêt et
de son appui les plus entiers et conclua;t
par cette prot'ession d'espoir ardente: << Nous
prions le Tout-Puissant de vouloir nous
épargner afin que nous puissions mener à
bien cet accomplissement suprême de notre
vie, comme un momrment pour les généra-
tions qui attendent impatiemment au seuil
de l'existence >. L'histoiro sans doute, parmi
les titres dont elle parera le règne de S. M.
Hajlé Sélassié ler, retiendra ceux de Restau-
rateur, de grand Justicier et de Législateur
de sa patrie.
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ADDENDUM

A propos ilu problème ile I'esclaaage et ile sa répression en Ethiopie
La question de I'esclaaage, sur laquelle on a tant

écrit et polémiqué à propos de l'Ethiopie, ne saurair
être passée sous silence dans une étude telle que
celle-ci. C'est aussi I'une des plus mal comprises et
faussées gui soient, cela surtout parce qu'on confond
.en général l'esclaoage proprement dit, loodieuse tiaile
des esclaves, capturés, vendus au loin et trait6s comme
une marchandise ou ult bétailo avee le seruage d,ornes-
.tique et patriarcol. On ne saurait insister assez sur la
différence essentielle de condition qui existe entre une
forme et I'autre. Qu'on relise à ce propos Ies sages
et claires distinctions posées, sur la base des réalités
historiques, par M. Counsrpn dans son article sur
<< Le problème de I'esclavage >>, extrait d,e la Ret:ue
internationale d.e la Croix-Rouge, 1954, p. 45 et suiv.
il relève gùe l'esclavage ou plus exaetement le servage
domestiqueo contrairement à ce qu'on pense habituel-
lement << constitue parfois une condition privilégiée
pour ceux qui soy trouvent sournis >>, et que, notam-
ment dans certains pays dépourvus d'une organisation
6"s46mique adéquate, comme I'ancienne Ethiopie
pastorale, il a << I'avantage, pour ceux qui ne trouvent
pas dans leur famille les moyens de subsistance néces-
saireso d'être rattachés à ceux qui peuvent les leur
fournir >>. C'est en sorrrme (( un recours contre la
misère > et la recherche d'une protection: << Noblesse
oblige, disait-on eL la religion aidant, l'équilibre était
recherché dans la voie patriarcale >>.

Lors des discussions sur l'<< esclavage > au moment
de Ia demande d'admission de I'Ethiôpie dans la
Société des Nations, en 1923, la délégation française,
en particulier, put très justement << faire constater
que les souverains éthiopiens qui se sont succédé dans
la péfrode contemporaine, avaient manif'esté la volonté
sincère de faire, progressivement, disparaîtro une ins-
titution qui heurte les conceptions sociales de notre
époque; mais il est irexact de prétendre... que le
servage se présentait, en Ethiopie, sous les aspects
Ies plus odieux. La vérité est que Ia condition du serf
est loin d'y être d6testable. Il est traité avec beau-
coup d'humanité et feit partie irtégrante de la famille.
Tous les outrrâges séritux pulliés sur ce pays I'attestent
nettement. Et I'on peut affirmer q'ue les excès qui ont
dû être déplorés, au moment des conquêtes territoriales
entreprises pour parfaire I'unité de I'empire, ont
complètement disparu depuis longtemps. Vouloir, d'un
seul coup supprimer cette institution, çlue ]a coutume
a enracinée dans les m@urs, serait conduire l'Ethiopie
.à des convulsions sociales profondes et y faire naître,
peut-être, une sorte de bolchevisrne redoutable >>,
,écrivait à cette époque, dvec beaucoup de bon sens, M.
Pranno-*r,yBr, d.ans L' Empire iles N égus,pp. 283 et suiv.

Les textes et d.ocuments authentiques confirmant
loattitude des souverains d'Ethiopie, 6ont irrécusables.
Dès le siècle dernier, écrivait à ce propos Znnvos,
dans L'Empire d'Ethiopie,1935, pp. 50 er suiv. << Méné-
lik s'occupa résolument de mettre fin à la traite des
esclaves dans son empire. Bien avant son adh6sion à
lâcte de Bruxelles de 1890, il avait pris des mesures
énergiques pour la répression de cef, odieux traûc >.
Une lettre du 28 novemhre 1B?B envoyée au roi d'Italie
et aux principaq:ç souverains et chefs d'Etat de
l'Europeo précisait à ce sujet: << Ayant appris I'associa-
tion qui s'est formée parmi les nations chrétiennes
pour l'abolition de l'esclavage et ne voulant point
me séparer de cette sociétés qui travaille pour Ia liberté
de I'espèce humaine, à diverses reprises, dans mes
expéditions contre les Gallas, mes soldats ayant
ramené une fois 5.000 et une autre fois 20.000 esclaves,je Ies ai fait remettre en liberté et renvoyer, pères,
mères et enfants, dans leur pays. Cependant les habi-
tants des contrées en deçà de la mer Rouge n,ont
pas d'autre occupation que de venir soit dans mon
pays, soit dans les pays gallas, voler les enfants pour
Ies vendre en Arabie et sur les Côtes. Ce qui est le
comble de I'infamie c'est qu'ils ne craignent pas
doacheter de petits enfants, et pour 6teindre en Ieurs
cceurs tous sentinients généreux et en faire les gardiens
de lêurs femmes, ils les émasculent sans pitié. Je
passe sous silence d'autres choses plus abominables
encore.'Or, devons-nous, nouso créés à loi-age de la
Trinité et qui nous efrorçons d'aniver à la civilisation
européenne, devons-nous devenir les esclaves des gens
qui déshonorent de Ia sorte I'humanité ? Pourriez-vous
le permettre ? Je ne le pense pas !.,. Pour conclure:
S'il n'est point vrai que je m'occupe sans cesse de
donner à mon pays les bienfaits de la civilisation,
envoyez quelgu'un,qui voie ce que je fais et qui l'écrive
chaque jour. Toutefois, commerrt un chrétien comme
moi, qui fait tout son possible pour accomplir les
désirs des puissances de l'Europe, pour bien recevoir
leurs nationaux et les établir convenablement, qui
s'efforce de détruire I'esclavage et d'introduire dans
son pays les arts et ltindustrie européens, serait-il
sem-blable à un condamné aux prisons perpétuelles,
sans qu'il lui soit permis de recevoir ni armes, ni
ouvriers, ni même doamener son pays à la civfisation ?
S'il en est ainsi, j'en mourrai de douleur... Il me semble
qu'on devrait plutôt me dire: voici des armes, voici
des canons pour détruire la race de ceux qui propagent
l'esclavage... Je n'ai point la prétention de faire la
guerre à personne, ni de m'emparer de l'Arabie; je
o".11ç simplement me défendre, civiliser mon pays et
6-.Fêcher la traite des esclaves. Ainsi donco mon frère,
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si véritablement vous êtes loappui des chrétiens, c'est
aujourd'hui que vous deve4 nous en donner la preuve. >>

Animé des mêmes sentiments d'humanit6 et de
progrès, S. M. l'empereur Hailé Sélassié publia succes-
sivement plusieurs édits tendânt à réaliser, dans le
minimum de temps possible, loaffranchissement des
derniers esclaves en Ethiopie. On se souvient des
ternes de sa noble lettre du 12 août 1923 demandant,
en tant que Prince héritier et Régent de l'Ernpire,
I'admission de son pays dans la Société des Nations:
<< Nous avons âdhéré à la convention de Bruxelles...
Nous avons, avec les puissances qui se sont associées
pour fonder cette Ligue, signé des trâités dont nous
avons toujours tenu les engagements. Comme nous
avons reçu l'Evangile du Christ en mêrne temps que
vous, nous aurions voulu réellement, maJgré les diffi-
cultés qui nous entravent, mettre nos lois en concor-
dance avec les vôtres. Nous avons conûance que tout
ce que nous avons.fait en sera la garantie et que vous
nous en rendrez témoignage >>. En effet, dès 1922, le
Gouvernement impérial avait confirrné, sous des peines

, rigoureuses, l'interdiction de capturer et de vendre
des esclaves, et la pendaison de quelques trafquants
pris sur le fait fit réfléchir les autres. En 1923, au
moment de I'admission dans la S.D.N., iI souscrivit
formellement aux engagements de la c,onvention de
Saint-Germain-en-Laye, du 19 septerrbre 1919, revi-
sant les Actes généraux sur l'esclavage établis à Berlin
(26 février tB85) et à Bruxelles (2 juillet 1890). Et
dès le 31 mars 1924, fidèle à sa signature, il proclamait
un important édit sur la libération des esclaves, énon-
çant les divers cas et rnodes d'affranchissement (art.
2 à 16), assurant la pfotection des esclaves libérés,
leur exemption de l'impôt et des taxes jusqu'au moment
où ils auraient trouvé du travail, l'instruction aux
frais du Gouvernement de ceux d'entre eux âgés de
? à 20 ans (art. 2I à 29). Les dispositions sanctionnant
le respect de la loi étaient particulièrement strictes:
( Toute personne qui vend ou achète un esclave sera
condamnée à 500 thalers d'anende, ou à I0 années de
prison si sa situation pécuniaire ne lui permettait pas
de payer I'amende; en cas de r6cidive, elle sera con-
damnée à la prison perpétuelle (art. 3l). La personne
qui remettra en esclavage un affranchi en usant de
tromperie, sera condamnée à 500 thalers d'amenile
et à 5 années de prison; la récidive est passible de la
prison perpétuelle (art. 34). > De plus, le gouverneur
de la province, le chef de la tribu ou le chef du village
dans lesquels le trafic aurait lieu, seront considérés
comme ayant négligé d'appliquer les édits et con-
da-.és. à payer respectivement 300, 200 et 100 thalers
et, en cas de récidive, 500, 300 et 200t thalers pour
chacun d'eux. En cas de troisième manquement << le
Goirverneur serâ destitué de ses fonctions, le chef de
la tribu aura ses propriétés confisquées' et le chef du
willage sera privé des privilèges attachés à ses fonc-
tions > (art. 34). Dans la capitale et dans chague

province, deux juges ad hoc connaîtraient des causes
se rapportant à l'esclavage; en cas de procès concer-
nant un esclave, celui-ci resterait à la charge du
Gouvernement jusqu'à décision; dans les procès entre
esclaves et maîtres, I'appel serait possible devant une
Com-ission ail hoc (art. 3B à 4l).

Un nouvel édit, en 193I, compléta I'acte de 1924,
notâmrnent à I'article B appliquant Ies peines des
ravisseurs à ceux qui céderaient comme esclaves des
personnes antérieurement achetées, et il apporta
d'inportautes modiûcations à I'article 7, en disposant
notamment: << Les esclaves dont les maitres, venaut
à décéder, ne les auraient pas affranchis par testament,
seront libérés dès Ia mort de leur maître... S'il s'agit
d'esclaves adultes et capables de travailler, après
avoir reçu leur certificat de libération, ils n'auront
qu'à se faire rapatrier par les soins des Gouverneurs
de prowinces, et à vivre par le travail de leur-choix-
S'ils sont trop âgés pour travailler" ou s'ils sont inhabiles
au point de ne savoir que faire... il leur sera permis,
s'ils déclarent le désirer, de rester auprès des enfarits
de leur ancien maître ou rnaîtresse, engagés mûyennant
salaire, afin que, à défaut de protecteur, ils ne courent
pas à Ieur perte. Quant à ceux qui seraient trop jeunes
pour être rapatriés et gagner leur vie en travaillant,
si leurs parents ne peuvent pâs se charger d'eux, ils
seront admis à l'école spéciale fonilée par le Gouverne-
ment à cette ûn, pour y être élevés et instruits >.
A ce sujet et eD ce qui concerne Ia création et l'activité
duBureau de libération des esclaves et de ses fifférents
offices, ainsi que du Tribunal de.recours, cf" Znnvos,
op. cit. pp. 52 à 54.

La proclamation définitive d'abolition, du 26 aoùt
L942 (Negorit Gazeta, vol. I, no 22, pp. 56 à 58), rappe-
lant les édits antérieurs, confirme I'abolition formelle de
I'institution de I'esclavage, qu'elle définit (art. 2 et 3).
et formule des dispositions pénales très sévères (art. 4
à 6) envers ceux qui transgressent I'interdiction. La
traite (capture, transport, achat et assistâace) est
punie de la peine capitale, ou suivant la gravité du cas,
d'un emprisonnement jusqu'à 20 ans, de la peine cor-
porelle jusqu'à 40 coups, ou de l'amende jusclu'à
10.000 thalers, ces trois dernières peines pouvant
d'ailleurs être combinées. Dans les autres cas (reprise
d'un esclave libéré, remise d'une personne en gage
ou caution), la peine est I'emprisonnement (jusqu'à
5 ans dans le pre-ier cas, et jusqu'à 2 aas dans le
second) ou I'amende (jusqu'à 1000 ou respectivement
500 thalers), les deux peines pouvant aussi être èumu-
lées.

On ne peut contester que le problème ait, par ces
dispositions protectrices très humaines et répressives
très sévères, reçu la solution sociale et légale que
I'Ethiopie s'était engagée à lui donner en devenant
membre de la Société des Nations et en assurant le
monde occidental de sa volonté d'en respecter et faire
respecter I'idéal.
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