
C
O

U
R

D
’A

P
P

E
L

O
R

D
O

N
N

A
N

C
E

D
E

PA
R

IS
D

E
R

E
Q

U
A

L
IF

IC
A

T
IO

N
,

D
E

T
R

IB
U

N
A

L
D

it
G

R
A

N
D

E
N

O
N

-L
IE

U
P

A
R

T
IE

L
E

T
D

E
IN

ST
A

N
C

E
M

IS
E

E
N

A
C

C
U

S
A

T
IO

N
D

E
PA

R
IS

D
E

V
A

N
T

L
A

C
O

U
R

D
’A

SSE
SE

S

C
abinet

de
N

°
du

P
arq

u
et:.

O
!fl$41i8212

M
m

e
E

m
m

anuelle
D

U
C

O
S

N
°

Instniction
2425/12/22.

V
ice

Président
chargé

de
l’instruction

Procédure
C

rim
inelle

N
ous,

?.hne
E

m
m

anuelie
D

U
C

O
S,

V
ice

Présidente
chargée

de
l’instruction

au
tribunal

de
grande

instance
de

Paris,
et

M
.

D
avid

D
E

PA
S,

V
ice

Président
chargé

de
l’instruction

au
tribunal

de
grande

instance
de

Paris;

V
u

l’inform
ation

suivie
contre:

-
X

se
disant

M
.

SA
FA

R
I

S
enyam

uhara
alias

S
IM

B
IK

A
N

G
W

A
P

ascal,
D

étenu
à

E
R

E
SN

E
S

:
16/04/09

i’t!andat
dc

dépôt:
1604/09,

5
C

prolongation
:

16
V

4/12
né

le
17112159

à
R

A
M

B
U

R
A

de
N

O
IR

IY
ISH

Y
A

N
O

A
Pierre

et
de

N
Y

1A
R

A
B

A
N

Z
J

R
égine

dem
eurant

10
rue

C
heik

A
bderem

ane
IC

4W
E

N
I

97600
M

A
M

O
U

D
Z

O
U

-
sans

professïon
ayant

pour
avocats

M
e

A
lexandra

B
O

U
R

G
E

O
T

et
M

e
F

abriec
E

P
S

T
E

JN

M
is

en
exam

en
des

chefs
de

-
C

rim
es

de
génocide

(par
des

atteintes
volontaires

à
la

vie
et

tentatives,
et

des
atteintes

graves
à

l’intégrité
physique

ou
psychique)

et
com

plicité
de

génocide
(par

des
atteintes

volontaires
à

la
vie

et
tentatives

et
des

atteinles
graves

à
l’intégrité

physique
ou

psychique)
-

C
rim

es
contre

l’hum
anité

(pur
des

atteintes
volontaires

à
la

vie
-

m
eurtres!assassinats-

et
tentatives

et
autre

actes
inhum

ains)
et

com
plicité

de
crim

es
contre

l’hum
anité

(par
des

atteintes
volontaires

à
la

vie
-

m
eurtres/assassinats-

et
tentatives

et
autre

actes
inhum

ains)
Faits

com
m

is
au

R
w

anda,
dans

la
préfecture

de
G

isenyi,
notam

m
ent

sur
la

colline
de

K
esho,

et
à

K
igali,

en
1994,

notam
m

ent
d’avril

àjuillet
1994.

C
rim

es
prévus

et
réprim

és
par

[es
articles

121-4,121-5,
121-6

et
121-7

du
code

pénal
et

les
articles

211-
1,212-1,

213-1,
213-2

du
code

pénal
tels

que
m

odifiés
par

la
loi

du
9

août
2010,

et
par

les
articles

2
et

3
du

statut
du

T
ribunal

Pénal
International

pour
le

R
w

anda,
applicables

en
vertu

de
la

loi
d’adaptation

du
22m

ai1996
m

odifiant
celle

du
2janvier

1995,
-

Participation
à

un
groupem

ent
form

é
ou

à
une

entente
établie

en
vue

de
la

préparation,
caractérisée

par
un

ou
plusieurs

faits
m

atériels,
de

l’un
des

crim
es

définis
par

les
articles

211-1,
212-1

et
212-2

du
code

pénal
C

om
m

is
au

R
w

anda
de

Janvier
à

Juillet
1994,

faits
prévus

et
réprim

és
par

les
articles

212-3,
132-23

et
213-t

à
213-5

du
code

pénal
et

les
anicles

2
à

5
du

tribunal
pénal

iniernational
pour

le
R

w
anda.

rendus
applicables

par
la

loi
n
9
6
-

432
du

22
m

ai
1996

-A
ctes

de
torture

et
de

barbarie,
com

m
is

au
R

w
anda,

courant
1990

à
1994.

Faits
prévus

et
réprim

és
par

la
C

onvention
Internationale

contre
la

torture
et

autres
peines

ou
traitem

ents
cruels,

inhum
ains

ou
dégradants,

adoptée
à

N
ew

Y
ork

le
10

D
écem

bre
1984,

les
articles

222-1
à

222-6,
222-44,

222-45.
222-47,

222-48,
222-48-1

du
C

ode
Pénal

et
les

articles
303

et
309

du
C

ode
Pénal

abrogé.
C

opie
certiliee

c
o
fliO

rlile

à
‘oriiriaL



r

-A
ss.

C
O

L
L

E
C

T
IF

D
E

S
P

A
R

T
IE

S
C

IV
IL

E
S

P
O

U
R

L
E

R
W

A
N

D
A

(C
P

C
R

)
représentée

par
G

A
U

T
H

JE
R

A
lain

dom
icilié

chez
M

e
FO

R
E

M
A

N
Sim

on,
22,A

venue
de

la
G

rande
A

rm
ée

75858
PA

R
IS

E
D

E
X

17
ayant

pour
avocats

:M
c

M
ichel

L
A

V
A

L
et

M
e

Sim
on

F
O

R
E

M
A

N

-M
m

c
U

M
U

L
IN

G
A

C
onsilde

dom
icilié

chez
M

e
FO

R
E

M
A

N
Sim

on,
22,A

v.
de

la
G

rande
A

rm
ée

75858
PA

R
IS

C
E

D
E

X
17

ayant
pour

avocat:
M

e
Sim

on
FO

1U
tM

A
N

-A
ss.

L
IG

U
E

P
O

U
R

L
A

D
E

F
E

N
S

E
D

E
S

D
R

O
IT

S
D

E
L

’H
O

M
M

E
E

T
D

U
C

IT
O

Y
E

N
(L

D
.H

.)
dom

icilié
chez

M
e

T
U

B
IA

N
A

M
ichel,

19
rue

d’A
njou

75008
PA

R
IS

ayant
pour

avocats
M

e
M

ichel
T

U
B

IA
N

A
et

M
e

Jacques
M

O
N

T
A

C
IE

-A
ss.

F
E

D
E

R
A

T
IO

N
IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

E
D

E
S

L
IG

U
E

S
D

E
S

D
R

O
IT

S
D

E
L

’H
O

M
M

E
(L

I.D
.H

.)
représentée

par
B

E
L

H
A

SSE
N

Souhayr
dom

icilié
chez

M
e

B
A

U
D

O
U

IN
Patrick,

19,
avenue

R
app

75007
PA

R
IS

ayant
pour

avocats
:

M
e

P
atrick

B
A

U
D

O
U

IN
et

M
e

E
m

m
anucl

D
A

O
U

D

-A
ss.

L
IC

R
À

représentée
par

JA
K

U
I3O

W
IC

Z
A

lain
dom

icilié
chez

M
e

U
N

D
O

N
R

achel,3,
rue

R
ossini

75009
PA

R
IS

ayant
pour

avocats
:M

e
R

achel
L

IN
D

O
N

et
M

e
S

abrina
G

O
L

D
M

A
N

-A
ss.

SU
R

V
IE

représentée
par

T
A

R
R

IT
Fabrice

dom
icilié

chez
M

e
SIM

O
N

Jean,
5,

rue
C

assette
75006

PA
R

IS
ayant

pour
avocat

M
c

Jean
S

IM
O

N
-

P
A

R
T

IE
S

C
IV

IL
E

S
-

V
u

les
articles

175,
176,

181,
183,

184
et

185
du

code
de

procédure
pénale;

V
u

le
réquisitoire

de
M

.
le

procureur
de

la
R

épublique
en

date
du

1er
m

ars
2013

tendant
au

non-
—

lieu
partiel,

à
la

requalification
et

à
la

m
ise

en
accusation

devant
la

C
our

d’A
ssises

de
Paris;

V
u

l’envoi
par

lettre
recom

m
andée

aux
parties

de
ces

réquisitions;

V
u

les
observations

écrites
de

M
aître

D
E

SPL
A

N
Q

U
E

S,
substituant

M
aître

D
A

O
U

D
et

M
aître

B
A

U
D

O
IN

,
conseils

de
la

Fédération
Internationale

des
L

igues
des

D
roits

de
l’H

om
m

e,
en

date
du

04
m

ars
2013;

V
u

les
observations

écrites
de

M
aître

PH
IL

IPPA
R

T
,

substituant
M

aître
FO

R
E

M
A

N
,

conseil
du

C
ollectif

des
Parties

C
iviles

pour
le

R
w

anda
et

de
C

onsilde
U

M
U

L
JN

G
A

,
en

date
du

Il
m

ars
2013;

V
u

les
observations

écrites
de

M
aître

EPSTETN
et

de
M

aître
B

O
U

R
G

E
O

T
,

conseil
de

M
.

X
se

disant
SA

FA
R

I
Senyam

uhara,
alias

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

en
date

du
13

m
ars

2013;

C
opie

certifiée
c
o
n
{
o
r
n



A
ttendu

qu’il
résulte

de
l’inform

ation
que

Le
28

octobre
2008,

les
services

de
la

Police
aux

Frontières
de

M
ayotte

agissant
dans

le
cadre

d’une
enquête

sur
la

falsification
de

docum
ents

adm
inistratifs,

procédaient
â

l’interpellation
d’un

dénom
m

é
SA

FA
R

I
SE

N
Y

A
M

L
’1-IA

R
A

(D
9).

Les
recherches

révélaient
que

celui-ci
avait

vu
sa

dem
ande

d’asile
rejetée

par
t’O

FPR
A

en
raison

de
son

éventuelle
im

plication
dans

les
événem

ents
survenus

au
R

w
anda

en
1994

et
qu’il

était
connu

sous
l’identité

de
Pascal

SIM
R

JK
A

N
G

W
A

.
Sous

cette
identilé,

il
faisait

l’objet
d’une

fiche
IN

T
E

R
PO

l. et
d’un

m
andat

d’arrêt
international

décerné
par

les
autorités

rw
andaises

pour
des

faits
de

génocide,
com

plicité
de

génocide,
com

plot
en

vue
de

com
m

ettre
le

génocide,
crim

es
contre

l’hum
anité,

faits
com

m
is

en
1994

au
R

w
anda

(D
9,

D
b

).
En

date
du

14
novem

bre
2008,

la
C

ham
bre

de
l’instruction

de
M

am
oudzou

rendait
un

avis
défavorable

â
l’extradition

de
Pascal

SIM
B

I}C
.A

N
G

W
A

vers
le

R
w

anda
(D

14).

En
vertu

de
iii

loi
du

22
m

ai
1996

ponant
adaptation

de
la

législation
française

aux
disposïtions

de
la

résolution
955

du
C

onseil
de

Sécurité
des

N
ations

U
nies

instituant
un

tribunal
international

en
vue

de
juger

les
personnes

présum
ées

responsables
cfactes

de
génocide

ou
d’autres

violations
graves

du
droit

international
hum

anitaire
com

m
is

en
1994

au
R

w
anda,

qui
donnait

com
pétence

aux
juridictions

françaises
pour

juger
les

auteurs
ou

com
plices

de
telles

infractions
trouvés

en
France.

une
inform

ation
judiciaire

était
ouverte

en
date

du
9

avril
2009

contre
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
alias

D
avid

SA
FA

R
I

SEN
Y

A
M

U
I-f A

R
A

,
des

chefs
de

génocide,
crim

es
contre

l’hunianilé,
participation

à
un

groupem
ent

form
é

ou
à

une
entente

établie
en

vue
de

la
préparation

de
ces

crim
es

(D
46).

L
’intéressé

était
m

is
en

exam
en

le
16

avril
2009

et
faisait

l’objet
d’un

placem
ent

en
détention

provisoire
(D

47).

Par
arrêt

du
3
ju

in
2009,

statuant
sur

la
requête

du
procureur

près
le

T
ribunal

Supérieur
de

M
am

oudzou.
la

C
our

de
cassation

dessaisissait
le

juge
d’instruction

de
M

am
oudzou

et
renvoyait

la
procédure

devant
le

juge
d’instruction

du
T

ribunal
de

G
rande

Instance
de

Paris
(D

58).

Le
C

ollectif
des

Parties
C

iviles
pour

le
R

w
anda,

association
régie

par
la

loi
du

1erjuillet
1901,

ayant
pour

objet
de

soutenir
les

victim
es

portant
plainte

contre
des

présum
és

génocidaires
réfugiés

sur
le

sol
français

et
d’apporter

son
aide

à
toute

action
visant

à
préserver

la
m

ém
oire

des
victim

es,
se

constituait
partie

civile
et

com
m

uniquait
une

C
opie

de
l’acte

d’accusation
ém

is
par

le
parquet

général
de

K
igali

(D
38

à
D

45).

Selon
cet

acte
d’accusation

établi
le

3
m

ars
2008

(D
42),

il
était

reproché
à

Pascal
SIM

B
T

K
A

N
O

W
A

d’avoir:
*

com
m

is
les

crim
es

de
génocide,

com
plicité

de
génocide

et
com

plot
de

génocide
-

en
dirigeant

les
escadrons

de
la

m
ort

dirigés
par

le
colonel

T
héoneste

B
A

G
O

SO
R

A
en

vue
d’élim

iner
les

opposants
politiques

de
l’époque;

-
en

faisant
arrêter

et
torturer

des
prisonniers

au
cam

p
m

ilitaire
de

K
igali

entre
1990

et
1994;

-
en

ordonnant
la

m
ise

en
place

de
barrières

dans
le

quartier
de

K
ivovu

à
K

igali
et

en
fournissant

des
arm

es
aux

civils;
-

en
étant

chargé
de

la
distribution

des
am

ies
dans

la
ville

de
K

igali
par

le
Préfet

T
harcisse

R
E

N
Z

A
H

O
,

deux
jours

après
la

m
ort

du
Président

H
A

B
Y

A
R

IM
A

N
A

;
-

en
capturantet

tuant
deux

personnes
d’origine

T
utsie,

vers
le

17
ou

18
avril

1994;
-

en
fournissant

en
arm

es
les

soldats
et

les
m

iliciens
lnteraham

w
e

qui
tenaient

les
barrières

en
avril

et
m

ai
1994;

C
opie

cerhH
ée

co
n
fo

rm
e

3
à

i’o
4
tp

a.
L

e
J
$
r



-
-
a

r

-
en

éditant
les

jo
u
rn

a
u
x

U
rnurava

et
K

angura.
publicalions

incitant
à

la
haine;

-
en

participant
à

des
réunions

en
1992

sur
la

distribution
d’arm

es
et

en
organisant

des
sessions

d’entraînem
ents

des
lnteraharnw

e
en

1993;
*

com
m

is
les

crim
es

contre
l’hum

anité
d’assassinat

et
d’exterm

ination
en

supenisant
et

participant,
aux

cotés
des

Interaham
w

e,
à

différentes
attaques

contre
la

population
tutsie

à
K

igali
et

dans
la

préfecture
de

G
isenyi.

Se
constituaient

égalem
ent

partie
civile

-
M

m
c

C
onsilde

U
M

U
L

IN
G

A
qui

accusait
le

m
is

en
exam

en
d’être

responsable
de

la
m

ort
des

m
em

bres
de

sa
fam

ille,
et

plus
particulièrem

ent
de

l’arrestation
et

de
la

torture
de

son
père

au
m

ois
de

février
1992(052,054);

-
les

associations
FID

H
,

L
D

H
,

L
IC

R
A

,
SU

R
V

IE
.

A
La

suite
de

la
plainte

de
M

m
c

C
onsilde

IJM
IJL

IN
G

A
,

intervenait
un

réquisitoire
supplétif

en
date

du
23

avril
2009

(D
53)

des
chefs

de
crim

es
contre

l’hum
anité,

génocide,
participation

à
une

entente
en

vue
de

la
préparation

de
ces

crim
es

(du
lerjanvier

au
31

décem
bre

1994
au

R
w

anda).
Le

15
juillet

2009
(066),

le
procureur

de
la

R
épublique

prenait
des

réquisitions
afin

que
l’inform

ation
porte

égalem
ent

sur
des

actes
de

tortures
et

de
barbarie

com
m

is
au

R
vanda

entre
1990

et
1994

et
ce,

en
vertu

des
articles

689-l
et

689-2
du

C
ode

de
procédure

pénale
donnant

com
pétence

aux
juridictions

françaises
pour

les
personnes

trouvées
en

France
coupable

de
tortures

au
sens

de
l’article

1er
de

la
convention

contre
la

torture
et

autres
peines

ou
traitem

ents
cruels,

inhum
ains

ou
dégradants

adoptée
à

N
ew

-Y
ork

le
10

décem
bre

1984.

A
la

suite
de

m
ises

en
exam

en
supplétives

(D
55,

0215),
Pascal

SIM
I3IK

A
N

G
W

A
était

m
is

en
exam

en
des

infractions
suivantes

-
génocide

et
autres

crim
es

contre
l’hum

anité
(pratique

m
assive

et
systém

atique
d’exécutions

som
m

aires,
d’enlèvem

ents
de

personnes
suivis

de
leur

disparitions,
de

la
torture

ou
d’actes

inhum
ains),

-
participation

à
un

groupem
ent

form
é

ou
à

une
entente

établie
en

vue
de

la
préparation,

caractérisée
par

un
ou

plusieurs
faits

m
atériels,

des
crim

es
de

génocide
et

crim
es

contre
l’hum

anité,
Faits

com
m

is
au

R
w

anda
de

Janvier
à

Juillet
1994,

-
actes

de
torture

et
de

barbarie,
com

m
is

au
R

w
anda,

courant
1990

à
1994.

En
outre,

le
24janvier

2013,
à

la
suite

d’une
requalification

partielle.
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

était
m

is
en

exam
en

des
chefs

de
com

plicité
de

génocide
e
t

de
com

plicité
de

crim
es

contre
l’hum

anité
et

se
voyait

notifier
la

nouvelle
rédaction

du
crim

e
contre

l’hum
aniié

de
l’article

212-
I

du
code

pénal
telle

qu’issue
de

la
loi

du
9août2010.

A
u

cours
de

l’inform
ation

judiciaire,
plusieurs

com
m

issions
rogatoires

étaient
confiées

à
la

Section
R

echerches
de

Paris
de

la
G

endarm
erie

N
ationale

dont
les

officiers
de

police
judiciaire,

dans
le

cadre
de

dem
andes

d’entraide
pénale

adressées
aux

autorités
rw

andaises,
se

déplaçaient
au

R
w

anda
à

de
m

ultiples
reprises

aux
fins

de
recuei[[ir

des
docum

ents,
d’assister

aux
constatations

faites
par

les
policiers

nvam
idais

et
de

procéder
â

des
auditions.

D
e

la
m

êm
e

façon,
les

m
agistrats

instructeurs
se

transportaient
au

R
vanda

à
quatre

reprises,
notam

m
ent

pour
perm

ettre
l’organisation

de
confrontations

via
un

systèm
e

de
visio-conférence.

D
es

auditions
avaient

égalem
ent

lieu
à

A
rusha,

au
siège

du
T

ribunal
Pénal

International
pour

le
R

w
anda

(T
PIR

),
où

les
autorités

rem
ettaient,

à
la

dem
ande

des
juges

d’instruction,
de

nom
breux

docum
ents

issus
des

procès
tenus

par
cette

juridiction.
E

taientjoints,
par

ailleurs
à

la
procédure,

des
ouvrages

et
des

rapports
d’organism

es
internationaux

perm
ettant

un
éclairage

sur
le

contexte
des

faits
reprochés.

C
opie

ceriiD
ée

c
o
n
k

rrr
à

lori
al.

L
e
&



A
u

regard
de

l’ensem
b[e

des
élém

ents
réunis

au
cours

de
l’inform

ation
judiciaire,

les
actes

susceptibles
d’être

reprochés
à

Pascal
S[M

B
IK

A
N

G
W

A
s’articulaient

autour
de

4
axes

principaux:
-avoir

exercé
la

torture
sur

des
personnes

arrêtées
de

1990
à

1994
alors

qu’il
travaillait

au
Service

C
entral

du
R

enseignem
ent

-avoir
participé

à
une

entente
en

vue
de

b
prépaintion

de
crim

es
contre

l’hum
anité

et
de

génocide.
par

b
form

ation
et

l’entrainem
ent

de
jeunes

etpar
la

participation
à

des
réunions

-avoir
aidé

et
encouragé

à
la

com
m

ission
des

crim
es

contre
des

T
utsis,

dans
la

ville
de

K
igali

dans
les

m
ois

d’avril
àjuin

1994;
-avoir

aidé
et

encouragé
à

la
com

m
ission

de
crim

es
et

dattaques
contre

des
luisis

et
d’avoir

directem
ent

participé
à

celle
de

la
colline

de
K

esho,
dans

la
préfecture

de
G

isenyi.

A
fin

de
perm

ettre
une

m
eilleure

com
préhension

des
faits

et
de

la
procédure,

la
présente

ordonnance
abordera

dans
un

prem
ier

tem
ps

le
contexte

historique
des

évènem
ents

et
la

position
de

Pascal
SIM

B
IIc4N

cJW
A

au
sein

de
la

société
rw

andaise
jusqu’en

1994,
avant

d’exam
iner

les
faits

reprochés
à

ce
dernier

ainsi
que

leur
qualificationjuridique,

selon
le

plan
suivant:

C
opie

certifiée
conlorm

e
à

‘origi
iiI.

5



1-
É

lém
ents

de
contexte

sur
l’histoire

contem
poraine

du
R

w
anda

et
les

événem
ents

ayant
ébranlé

le
p

ais
en

1994
7

A
-

G
randes

lignes
de

l’évolution
historique,

politique
et

sociale
de

la
période

coloniale
aux

évènem
ents

dc
1994

B
-

Le
basculem

ent
du

6
avril

1994

C
-

La
création

du
T

ribunal
Pénal

International
pour

le
R

vanda

II-
L

e
parcours

et
la

position
de

P
ascal

S
IM

B
IK

A
N

G
W

A
au

sein
dc

la
société

rw
andaise

jusqu’en
1994

14

111-L
es

actes
de

to
rtu

re
com

m
is

entre
1990

à
1994

18

IV
-

L
a

p
articip

atio
n

à
une

entente
en

vue
de

la
p
rép

aratio
n

des
crim

es
de

génocide
et

autres
crim

es
contre

I‘bu
m

an
j té

23

V
-

L
es

crim
es

constitutifs
dc

génocide
et

autres
crim

es
contre

l’hum
anité

com
m

is
com

pter
du

6
avril

1994
25

A
-

L
es

faits
com

m
is

à
K

igali

1-L
es

tém
oignages

recueillis
2-L

’organisation
des

barrières
du

quartier
de

K
iyovu

3-
L

es
m

eurtres
et

tentatives
de

m
eurtres

com
m

is
dans

le
quartier

de
K

iyovu
et

dans
d’autres

quartiers
de

K
igali

4-A
nalyse

de
la

participation
de

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

à
ces

crim
es

B
-L

es
faits

com
m

is
dans

la
région

de
G

isenyi

1-
Le

m
assacre

des
réfugiés

de
la

colline
de

K
esho

le
8

avril
1994

2-
A

nalyse
de

ia
participation

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

aux
autres

crim
es

com
m

is
dans

la
région

de
G

isenyi

C
-

L
es

autres
faits

dénoncés

V
I-

D
roit

applicable,
com

pétence
des

juridictions
françaises

et
qualification

pénale
des

faits
reprochés

52

A
-

D
roit

applicable
et

com
pétence

des
juridictions

françaises

B
-

É
lém

ents
constitutifs

des
crim

es
contre

V
hum

aniié
et

génocide

C
-

Q
ualification

pénale
des

faits
reprochés

à
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
AC
opie

certifiée
contor»

à
oric’iiial



I-É
lém

en
ts

de
contexte

su
r

l’histoire
contem

poraine
du

R
w

anda
et

les
événem

ents
av

an
t

ébranlé
le

pays
en

1994

A
-

G
randes

lignes
dc

l’évolution
historique,

politique
et

sociale
du

R
W

A
N

D
A

,
de

la
période

coloniale
a
u

événem
ents

dc
1994

Plusieurs
sources

perm
ettaient

d’apporter
un

éck&
irage

historique
sur

les
événem

ents
qui

se
sont

produits
au

R
w

anda
en

1994:
louvrage

d’A
lison

D
es

Forges
intitulé

A
ucun

tém
oin

ne
doit

sun-ivre
(D

185);
le

rapport
rédigé

par
cet

expert
en

vue
de

sa
déposition

devant
les

juges
du

T
ribunal

Pénal
International

pour
le

R
w

anda
(T

PIR
)

-
(D

7572);
les

rapports
de

la
com

m
ission

dexpert
m

andatée
par

le
C

onseil
de

sécurité
(0186,

07577);
l’audition

d’A
ndré

G
U

IC
I1A

O
U

A
,

égalem
ent

tém
oin

expert
auprès

du
T

PIR
(D

7486);
la

chronologie
établie

par
celui-ci

pour
l’un

de
ses

ouvrages
(0569-9]),

ainsi
que

le
tém

oignage
d’E

phrem
N

Z
E

K
A

B
E

R
A

,
l’un

des
plus

haut
responsable

interalrnm
w

c
de

la
ville

de
K

igali
(04612,07381)

*

E
n

avril
1994,

la
population

rw
andaise

était
com

posée
de

trois
groupes

distincts:
un

petit
nom

bre
de

T
w

as,
représentant

m
oins

dc
2%

de
la

population,
une

m
inorité

de
T

utsis,
représentant

environ
14%

des
R

w
andais,

et
une

grande
m

ajorité
dc

84%
dc

H
utus,

chacun
sexprim

ant
dans

une
langue

com
m

une:
le

kinvartvanda
(C

om
m

ission
d’expert

de
PO

N
IJ,

D
7577112).

S
don

A
bson

D
E

S
FO

R
G

E
S,

les
groupes

H
utu

et
T

utsi
«se

consiiluaieni
avec

la
m

ise
en

place
de

lEtat>,,
Initialem

ent,
les

term
es

«T
utsi»

et
«H

utu»
recouvraient

des
réalités

sociales:
les

élites
étaient

désignées
par

le
term

e
de

«T
utsi»

et
le

reste
de

la
population

était
appelé

«H
utu»

(A
.

D
E

S
FO

R
G

E
S

D
757214-5).

Placé
sous

protectorat
allem

and
depuis

1894,
le

R
w

anda
allait

être
occupé

par
la

B
elgique

à
partir

de
1916,

avant
de

devenir
un

territoire
adm

inistré
par

ce
pays

en
1946

(A
.

D
E

S
FO

R
G

E
S,

07578/3,
A

nnl/48-49;
A

nn2/2).
A

ussi
bien

pendant
la

période
pré-coloniale

que
durant

la
colonisation,

le
R

w
anda

se
trouvait

être
une

m
onarchie

dirigée
par

le
“M

w
am

i”,
exclusivem

ent
T

utsi,
qui

régnait
par

l’interm
édiaire

de
représentants

officiels
de

la
noblesse

T
utsie

(A
.

D
E

S
FO

R
G

E
S,

A
nnl/30-31).

L
es

belges
devaient

projeter
sur

les
réalités

rw
andaises

les
représentations

raciales
répandues

en
E

urope
au

début
du

X
X

êm
e

siècte.
Parce

qu’elle
considérait

que
le

peuple
T

utsi
était

plus
avancé

que
le

peuple
H

um
dans

l’échelle
de

l’évolution,
l’adm

inistration
coloniale

m
enait

une
politique

discrim
inatoire

qui
consistait

à
réserver

l’accès
à

l’éducation
aux

T
utsis

et
à

écarter
systém

atiquem
ent

les
H

utus
de

tous
les

postes
à

responsabilités.
A

partir
des

années
trente,

cette
politique

prenait
la

form
e

dc
l’inscription

sur
les

cartes
d’identité

de
l’appartenance

ethnique,
laquelle

se
transm

ettait
de

m
anière

patrilinéaire.

A
u

term
e

de
ce

processus
historique

com
plexe,

les
H

utu
et

les
T

utsi
devenaient

des
groupes

ethniques
reconnus,

y
com

pris
par

les
R

w
andais

eux-m
êm

es,
qui

accordaient
désorm

ais
un

certain
crédit

à
l’historiographie

coloniale
(A

.
D

E
S

FO
R

G
E

S,
07572-8/9).

A
m

orcées
après

la
deuxièm

e
guerre

m
ondiale,

les
tentatives

de
rééquilibrage

de
la

politique
coloniale

en
faveur

des
H

utus
provoquaient

des
uansfonnations

politiques
et

sociales
significatives,

m
arquées

par
la

((R
évolution

sociale
de

1959»,
la

proclam
ation

de
]a

R
épublique

en
1961

et
la

déclaration
d’indépendance

en
1962.

D
ans

un
contexte

de
grande

violence,
le

Parti
du

m
ouvem

ent
de

l’ém
ancipation

des
B

ahutu
(Parm

ehutu)
consolidait

un
régim

e
politique

fondé
sur

une
répartition

ethnique
du

pouvoir
au

bénéfice
de

“la
zrande

m
ajorité”

hutue,
qui

consistait
à

renverser
la

pyram
ide

des
privilèges

en
faveur

des
H

utus.
A

la
fin

des
années

60,
ces

C
opie

certd
iée

co
n

fo
rm

e
7

à
lo

ri
al.
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transform
ations

politiques
et

sociales
devaient

entraîner
la

m
ort

de
20.000

T
utsis

et
pousser

150.000
autres

à
s’exiler,

notam
m

ent
â

l’occasion
des

m
assacres

du
B

ugescra
(A

.
D

ES
FO

R
G

E
S,

07572/10-l
I;

audition
A

.
G

U
IC

F-IA
O

U
A

,
D

7486/3).

A
près

l’instauration
dc

la
Prem

ière
R

épublique
le

ter
juillet

1962,
sous

la
direction

du
Président

G
régoire

K
A

Y
IB

A
N

D
A

,
des

rivalités
régionalistes

entre
le

nord
et

le
sud

du
R

w
anda

faisaient
cependant

voler
en

éclat
la

solidarité
hutue.

Profitant
de

ces
tensions,

le
chef

d’état
m

ajor
des

arm
ées.

Juvénal
1-IA

B
Y

A
R

IM
A

N
A

,
égalem

ent
m

inistre
de

la
D

éfense
nationale,

renversait
le

5
juillet

1973
le

régim
e

de
G

régoire
K

A
Y

IB
A

N
D

A
pour

installer
la

“D
euxièm

e
R

épublique”
(D

E
S

FO
R

G
E

S.
D

757211
1-12).

A
cet

égard,
il

y
a

lieu
de

relever
que.

jusqu’en
1994,

le
R

w
anda

était
autant

divisé
par

l’opposition
entre

H
utus

du
nord

et
H

utus
du

sud
que

par
l’antagonism

e
entre

1-lutus
et

T
utsis.

O
r,

ces
deux

conflits
s’alim

entaient
m

utuellem
ent

car
la

m
ajorité

des
T

utsi
vivait

dans
le

sud
du

pays
(G

U
IC

H
A

O
U

A
.

D
7486/4).

A
partir

de
1975,

Juvénal
H

A
B

Y
A

R
IM

A
N

A
devait

installer
un

régim
e

politique
à

parti
unique

en
exerçant

son
pouvoir

à
travers

un
m

aillage
adm

inistratif
particulièrem

ent
resserré-

A
linstar

du
chef

de
lE

tat,
à

la
fois

Président
de

la
R

épublique
et

chef
du

M
ouvem

ent
R

évolutionnaire
N

ational
pour

le
D

éveloppem
ent

(M
R

N
D

),
les

fonctionnaires
du

gouvernem
ent

cum
ulaient

leur
fonctions

adm
inistratives

avec
des

responsabilités
équivalentes

au
sein

du
parti

unique
(A

.
D

E
S

FO
R

G
E

S,
D

7572-l2;
E.

N
Z

E
K

A
B

E
R

.A
,

D
7392-l,

voir
aussi

D
4786).

B
ien

que
ic

systèm
e

du
parti

unique
visait

officiellem
ent

â
dépasser

les
clivages

ethniques
et

régionaux
afin

d’encourager
une

répartition
équilable

des
ressources,

le
régim

e
avait

largem
ent

favorisé
les

H
utus

sur
les

T
utsis

et
les

H
utus

du
nord

sur
ceux

du
sud,

en
particulier

la
population

issue
de

la
préfecture

de
G

isenyi,
lu

région
d’origine

de
Juvénal

H
A

B
Y

A
R

IM
A

N
A

(A
.

D
E

S
FO

R
G

E
S,

D
7572-16,

A
.

G
U

IC
H

A
O

U
A

,
D

7486-3/4).
Le

term
e

d’
«

A
kazu

»
(petite

m
aison)

était
ainsi

régulièrem
ent

utilisé
pour

désigner
ce

cercle
ferm

é
des

personnes
issues

du
terroir

présidentiel
qui

contrôlaient
différents

secteurs
d’activités

privés
et

publics,
le

plus
souvent

dans
leur

intérêt
propre

(A
.

G
U

IC
H

A
O

IJA
,

07486-6).

A
la

fin
des

aim
ées

80,
le

R
w

anda
devait

faire
face

à
deux

évolutions
de

grande
envergure.

D
une

part,
le

gouvernem
ent

devait
répondre

aux
dem

andes
croissantes

des
m

em
bres

de
la

com
m

unauté
tutsie

en
exil

à
faire

valoir
leur

droit
au

retour.
Parm

i
eux,

les
m

em
bres

du
Front

Patriotique
R

w
andais

(
FPR

»),
com

posé
essentiellem

ent
d’anciens

m
ilitaires

ayant
servi

dans
l’arm

ée
ougandaise,

ne
cachaient

pas
leur

volonté
d’user

de
la

force.
Le

choix
du

nom
«Inkotanyi»,

en
référence

â
un

groupe
de

com
battants

d’élites
du

X
TX

èm
e

siècle
illustrait

cet
état

d’esprit
belliqueux.

Le
1er

octobre
1990,

les
com

battants
du

FPR
déclenchaient

une
prem

ière
offensive

repoussée
aux

frontières
par

les
Forces

A
rm

ées
R

w
andaises

(FA
R

)
et,

lors
d’une

seconde
opération

m
ilitaire

en
1992,

parvenaient
à

s’im
planter

dans
plusieurs

com
m

unes
de

la
préfecture

de
B

Y
U

M
B

A
,

au
détrim

ent
de

plus
350,000

civils,
qui

devenaient
autant

de
déplacés

de
guerre.

D
ès

le
début

des
hostilités,

une
partie

de
l’opinion

publique
rw

andaise
désignait

les
m

em
bres

du
FPR

com
m

e
des

«
Inyenzi»

(o
cancrelats »),

selon
l’expression

utilisée
dans

les
années

60
pour

caractériser
les

actions
de

guérilla
m

enées
par

les
com

battants
tutsis

qui
avaient

refusé
la

(C
R

évolution
Sociale

de
1959»

(A
.

D
E

S
FO

R
G

E
S,

D
7575-18,

21
et

33;
G

U
TC

FLA
O

U
A

,
D

7486-4
et

6).
D

ans
ce

contexte
particulièrem

ent
lendu,

]e
m

inistre
de

la
Justice

justifiait
l’arrestation

de
11.000

personnes
à

K
igali,

quelques
jours

seulem
ent

après
je

déclenchem
ent

des
hostilités

par
le

FPR
,

le
1er

octobre
1990,

en
atTirm

ant
que

les
individus

interpelés
étaient

des
«

lbyitso
»,

c’est-à-dire
les

«
com

plices
»

des
envahisseurs.

C
ette

expression
sera

ensuite
régulièrem

ent
utilisée

pour
justifier

les
m

assacres
des

T
utsis

de
l’intérieur

et
des

H
utus

qui
cherchaient

â
les

protéger
(A

.
D

E
S

FO
R

G
E

S.
D

7572-20/2l).

C
opie

certifiée
c
o

n
fo

r
à

‘orJinaI.
L



D
’autre

part,
le

déclin
économ

ique
du

R
w

anda
alim

entait
un

nom
bre

croissant
de

revendications
sociales

relayées
par

les
bailleurs

de
fonds

internationaux,
désorm

ais
soucieux

d’asseoir
le

développem
ent

du
pays

sur
de

sérieuses
réform

es
politiques.

Face
à

cette
pression.

le
président

H
A

_B
Y

A
R

11IA
N

A
se

voyait
ainsi

contraint
d’accepter

l’instauration
du

m
u1tipartism

e)),
notam

m
ent

par
Jadoption

d’une
nouvelle

constitulion
en

juin
1991.

cc
qui

ouvrait
la

voie
â

la
création

d’une
quinzaine

de
partis

politiques.
Parm

i
les

nouvdles
forces

politiques
du

paY
s,

il
convenait

de
m

entionner
Je

M
ouvem

ent
D

ém
ocratique

R
épublicain

(M
D

R
),

le
Parti

Social
D

ém
ocrate

(PSD
),

le
Parti

L
ibéral

(PL
),

le
Parti

D
ém

ocrate
C

hrétien
(PD

C
),

la
C

oalition
pour

la
D

éfense
de

la
R

épublique
(<

C
D

R
n),

laquelle
réunissait

les
partisans

les
plus

radicaux
de

l’hégém
onie

1-lutue.
A

u
sein

de
ce

nouveau
paysage

politique,
le

M
D

R
était

devenu
le

principal
adversaire

du
M

R
N

D
par

sa
contestation

de
l’héritage

de
la

«
R

évolution
sociale

dc
1959))

au
parti

présidentiel.
A

fin
de

répondre
à

cette
rem

ise
en

cause
de

son
hégém

onie,
le

parti
de

Juvénal
H

abyarim
ana

repensait
ses

alliances
aux

côtés
“des

élém
ents

nordistes
les

plus
radicaux”

(D
7486/5).

D
’après

A
ndré

G
U

IC
I-IA

O
IJA

,
si

le
PL

et
le

P
50

étaient
parvenus

â
attirer

de
nom

breuses
personnalités

tutsies,
le

M
R

N
D

de
Juvénal

H
A

B
Y

A
R

T
M

A
N

A
perdait

ses
principaux

m
ilitants

T
utsi

vers
la

fin
de

l’année
1993,

au
m

om
ent

de
sa

plus
forte

radicalisation.
(A

.
G

U
IC

I-IA
O

U
A

,
D

7486-6,
A

.
D

ES
FO

R
G

E
S,

D
7572-24125).

E
n

raison
du

poids
du

M
R

N
D

sur
les

institutions,
les

partis
d’opposition

im
posaient

la
form

ation
d’un

gouvernem
ent

de
coalition

en
avril

1992,
plutôt

que
de

participer
à

des
élections

qu’ils
jugeaient

im
possible

à
organiser

de
m

aniêre
im

partiale
(A

.
D

E
S

FO
R

G
E

S.
D

7572-16117
et

22;
A

.
G

U
IC

H
O

U
A

D
7486-5).

Pour
autant,

la
cohabitation

entre
ces

différentes
forces

politiques
s’avérait

tum
ultueuse.

A
u

plan
national,

les
partisans

de
l’opposition

dém
ocratique

s’affrontaient
violem

m
ent

aux
m

em
bres

du
M

R
N

D
et

à
ceux

du
C

O
R

.
En

dépit
de

la
nom

ination
d’un

prem
ier

m
inistre

issu
des

rangs
du

M
D

R
.

le
partage

du
pouvoir

suscitait
une

grande
vague

de
violence

m
arquée

par
la

confrontation
de

la
jeunesse

m
ilitante

dite
«

Inkuba»
du

M
D

R
avec

celle
du

M
R

N
D

qui
se

faisait
désorm

ais
appela

«
Jnteraharnw

e
»
.

Pour
briser

le
m

onopole
du

M
R

N
D

sur
ladm

inislntion,
le

M
D

R
lançait

la
stratégie

de
I’”

ukubohaza
»,

qui
consistait

â
libérer

par
la

force
les

rouajzes
de

]‘Etat
de

l’em
prise

de
l’ancien

parti
unique

(A
.

G
U

JC
H

A
O

LTA
,

07486-5).
C

es
coups

de
force

provoquaient
cependant

des
représailles

égalem
ent

très
violentes

de
lu

part
des

Interahaniw
e

qui,
du

fait
de

leur
affiliation

au
parti

présidentiel,
bénéficiaient

d’un
traitem

ent
de

faveur
des

autorités
pour

agir
en

toute
im

punité
(E.

N
Z

E
K

A
B

E
R

A
,

D
4651-52,

04725).
A

u
plan

international,
l’opposition

dém
ocratique

rencontrait
publiquem

ent
les

représentants
du

FPR
à

l’extérieur
du

pays
afin

de
contraindre

le
président

1-IA
B

Y
A

R
1M

A
N

A
à

ouvrir
des

négociations.
C

es
dém

arches
aboutissaient

à
la

signacure
du

prem
ier

protocole
des

accords
d’A

rusha,
en

août
1992,

qui
prévoyaient

un
cessez-le-feu,

l’installation
de

la
M

ission
des

N
ations

U
nies

pour
l’A

ssistance
au

R
w

anda
(M

IN
U

A
R

)
et

surtout
une

nouvelle
répartition

des
pouvoirs

au
sein

des
instances

de
transition

et
de

l’arm
ée

(A
.

D
ES

FO
R

G
E

S,
D

7572-33;
A

.
O

U
IC

F-IA
O

U
A

D
7486-7).

D
ans

ce
contexte

tendu,
le

courant
anti-T

utsi
de

la
C

O
R

dénonçait
«

la
trahison»

de
l’opposition

intérieure
qui

négociait
avec

le
FPR

.
Il

accusait
ainsi

les
partis

d’opposition
d’avoir

brisé
l’unité

de
la

m
ajorité

H
utu

et
d’être

des
ennem

is
de

l’intérieur
û

la
solde

du
FPR

(D
E

S
FO

R
G

E
S,

D
7572-27

à
29).

A
cet

égard,
A

.
D

E
S

FO
R

G
E

S
relevait

que
cet

am
algam

e
idéologique

avait
eu

un
large

écho
au

sein
des

m
ilieux

m
ilitaires

(07572-24
et

29),
particulièrem

ent
évident

lors
du

rassem
blem

ent
du

M
R

N
D

le
22

novem
bre

1992,
au

cours
duquel

le
professeur

L
éon

M
U

G
E

SE
R

A
devait

prononcer
un

violent
discours

anti-T
utsi

en
présence

de
l’ancien

chef
d’Etat

M
ajor

des
FA

R
.

E
n

assim
ilant

ainsi
les

T
utsis

aux
partis

de
l’opposition

dém
ocratique

et
l’opposition

aux
com

battants
du

FPR
,

ce
responsables

du
M

R
N

D
lançait

un
appel

à
((exterm

iner

C
opie

certifiée
co

n
lo

rn
i

à
l’a

iriaL



la
canaille,>,

â
((écraser

tout
com

plice»
età

«liquider
la

verm
ine»

avant
de

term
iner

son
discours

en
déclarant

que
«celui

ii
qui

vous
ne

couperez
pas

le
cou,

c’est
celui-là

m
ôm

e
qui

vous
le

coupera»
(A

.
D

E
S

FO
R

G
E

S,
D

7572-29-30).
C

e
discours

était
prononcé

dans
un

clim
at

de
violences

anti-T
utsi

récurrentes
orchestrées

par
des

autorités
locales,

tel
que

les
m

assacres
com

m
is

dans
la

Préfecture
de

R
uhengeri

en
1991

(pogrom
des

B
agobw

e),
dans

celle
de

B
ugesera

en
1992

ou
encore

dans
celle

de
K

ibuye
en

1993
(A

.
D

E
S

FO
R

G
E

S,
D

7572-30/32;
A

.
G

U
IC

H
A

O
IJA

,
D

7486-6).

L
’année

1993
était

ponctuée
par

deux
épisodes

m
ajeurs

qui
allaient

m
arquer

le
cours

des
événem

ents.
Le

8février
1993,

le
FPR

lançait
une

nouvelle
offensive

m
assive

contre
le

R
w

anda,
au

m
épris

du
cessez-le

feu
signé

à
A

rusha,
en

août
1992.

D
éclenchée

sous
le

prétexte
de

m
ettre

un
terne

aux
m

assacres
anti-Iutsi,

cette
attaque

portait
le

nom
bre

des
déplacés

de
guerre

à
environ

un
m

illion
de

personnes.
A

la
suite

de
ces

événem
ents,

une
partie

de
l’opposition

dém
ocratique

com
m

ençait
à

douter
de

sa
stratégie

de
coopération

avec
le

FPR
,

lequel
sem

blait
encore

privilégier
une

victoire
m

ilitaire
sur

les
négociations

d’A
rusha.

R
efusant

ainsi
d’être

considérés
com

m
e

les
«com

plices»
du

FPR
,

les
leaders

de
lopposition

se
rapprochaient

ainsi
du

M
R

N
D

pour
la

défense
des

intérêts
nationaux

(A
.

D
ES

FO
R

G
E

S,
D

7572-34/36).
M

ais
c’est

l’assassinat
du

Président
burundais

M
elchior

N
D

A
D

A
Y

E
,

au
cours

du
m

ois
d’octobre

1993,
qui

précipitait
un

ré-alignem
ent

politique
derrière

la
défense

de
la

solidarité
hutue.

Prem
ier

président
d’origine

hutue
d’un

pays
qui

rencontrait
des

difficultés
com

parables
à

celles
du

R
w

anda,
M

elchior
N

D
A

D
A

Y
E

était
assassiné

par
des

m
ilitaires

tutsis,
quatre

m
ois

après
son

arrivée
au

pouvoir
au

term
e

d’élections
considérées

com
m

e
libres

et
im

partiales.
A

ccablés
par

l’offensive
du

FPR
et

l’assassinat
du

Président
B

urundais,
les

partis
politiques

de
l’opposition

dém
ocratique

se
scindaient

entre
une

fraction
favorable

à
la

poursuite
des

négociations
dA

rusha
et

une
fraction

partisane
d’une

“solidarité”
hutue.

C
ette

recom
position

du
paysage

politique
donnait

naissance
à

la
coalition

dite
«H

utu
Pow

er»,
regroupant

des
m

em
bres

issus
de

presque
tous

les
partis

politiques
au

sein
d’un

m
êm

e
m

ouvem
ent

de
défense

des
intérêts

H
utus

(A
.

D
E

S
F

O
R

G
E

S
,

D
7572-37/39;

A
.

G
U

IC
H

A
O

U
A

,
07486-7).

O
r,

cette
m

obilisation
politique

en
faveur

du
H

utu-Pow
er

s’accom
pagnait

d’une
transform

ation
des

pratiques
m

ilitantes.
Initialem

ent
créées

pour
donner

un
nouveau

souffle
à

l’ancien
parti

unique,
les

jeunesses
«Interaham

w
e»

du
M

R
N

D
devenaient

progressivem
ent

une
m

ilice,
tout

d’abord
au

travers
de

leur
participation

à
des

actions
violentes

contre
les

partis
d’opposition,

puis
par

leur
contribution

aux
actions

m
eurtrières

contre
des

civils
T

utsis,
notam

m
ent

lors
des

m
assacres

com
m

is
dans

la
préfecture

du
B

ugesera
en

1992
(A

.
D

E
S

FO
R

G
E

S,
D

7572-32;
E.

N
Z

E
K

.A
B

E
R

A
,

D
7382-4,

voir
aussi

D
465415).

L
a

transform
ation

des
Interaham

w
e

en
m

ouvem
ent

param
ilitaire

était
toutefois

achevée
au

cours
de

l’année
1993,

lorsque
de

nom
breux

réservistes
com

m
ençaient

à
rejoindre

ses
rangs

et
que

le
M

inistère
de

la
D

éfense
décidait

de
leur

dispenser
un

entraînem
ent

m
ilitaire

dans
les

cam
p

de
B

ugesera,
B

igogw
e

et
M

utara
(A

.
G

U
IC

H
A

O
U

A
,

07486-8;
E.

N
Z

E
K

A
B

E
R

A
,

D
7382-4,

voir
aussi

D
4685/6).

C
es

Jnteraharnw
e

nouvellem
ent

form
és

aux
techniques

m
ilitaires

étaient
ainsi

présents
dans

toutes
les

com
m

unes
dirigées

par
des

sym
pathisants

du
M

R
N

D
et

disposaient
d’une

très
forte

concentration
dans

la
ville

de
K

igali
(A

.
D

E
S

FO
R

G
E

S,
D

7572,
E.

N
Z

E
K

.A
I3E

R
A

,
D

7382-3/4,
voir

aussi
04673,

D
4716).

E
n

août
1993,

était
crée

la
R

adio
T

élévision
L

ibre
des

M
illes

C
ollines

(R
T

L
M

).
L

ors
de

son
audition

au
cours

de
laffaire

A
K

A
Y

E
SIJ,

A
lison

D
ES

FO
R

G
E

S
soulignait

que
cette

radio
s’était

appuyée
sur

sa
popularité,

acquise
pas

des
choix

m
usicaux

contem
porains

et
la

possibilité
offerte

aux
auditeurs

de
transm

ettre
directem

ent
des

m
essages,

pour
lancer

une
cam

pagne
anti-T

utsi

C
o

p
ie

c
e
rtifié

e
c
o

r
f
f
o

iJ
0

a
L



particulièrem
ent

agressive.
A

près
l’assassinat

du
président

burundais
en

octobre
1993,

la
R

T
L

M
diffusait

des
ém

issions
très

violentes
â

l’encontre
des

T
utsis

et
des

H
utus

m
odérés

en
appelant

rioÉam
rnent

â
l’assassinat

du
prem

ier
m

inistre
de

l’époque,
A

gathe
U

W
II,IN

G
IY

IM
A

N
A

,
favorable

à
la

poursuite
des

accords
dA

rusha
(A

.
D

E
S

FO
R

G
E

S,
A

nn3!145-148).

L
’entrée

en
fonction

dun
gouvernem

ent
de

transition
à

base
élargie,

prévue
initialem

ent
en

janvier
1994,

en
application

des
accords

dA
rusha,

était
reportée

à
plusieurs

reprises,
pour

être
finalem

ent
fixée

début
avril

1994.

B
-

L
e

basculem
ent

du
6

avril
1994

Le
6

avril
1994,

Je
président

Juvénal
H

A
B

Y
A

R
IN

IA
N

A
.

se
rendait

à
D

ar-es-Saloam
,

en
T

anzanie,
pour

y
rencontrer

les
chefs

dE
tats

des
pays

voisins
et

disculer
de

ta
m

ise
en

oeuvre
des

accords
d’A

rusha.
L

ors
de

son
retour,

ce
dernier,

accom
pagné

du
Président

du
B

urundi,
du

chefdE
tat

m
ajor

dc
[‘arm

ée
rw

andaise
et

de
plusieurs

autres
personnalités,

trouvait
la

m
ort

dans
l’altenLatde

son
avion

à
l’approche

de
l’aéroport

de
K

igali.

D
e

nom
breux

événem
ents

se
déroulaient

sim
ultaném

ent
dans

la
nuit

du
6

au
7

avril
1994.

D
ès

l’annonce
du

décès
du

Président
et

de
son

chefd’état-m
ajor,

le
C

olonel
T

héoneste
B

A
O

O
SO

R
A

,
qui

exerçait
jusqu’alors

les
fonctions

de
directeur

de
cabinet

du
m

inistre
de

la
D

éfense,
réunissait

plusieurs
officiers.

Le
colonel

M
arcel

G
A

T
SIN

Z
I

était
désigné

com
m

e
nouveau

chef
d’état

m
ajor

par
intérim

(R
apport

D
es

Forges,
D

7572/45-46).
A

u
m

ém
e

m
om

ent,
de

nom
breuses

barrières
routières

étaient
érigées

dans
divers

quartiers
de

la
ville

de
K

igali.
L

es
prem

iers
ban-ages

étaient
ainsi

élevés
par

la
garde

présidentielle
dans

les
zones

considérées
com

m
e

sensibles,
en

particulier
le

quartier
central

de
K

iyovu,
où

se
trouvaient

la
Présidence,

les
résidences

de
personnalités

du
régim

e,
les

am
bassades,

la
B

anque
centrale

et
les

grands
hôtels.

D
’autres

barrières
étaient

érigées
dans

les
quartiers

de
la

périphérie,
notam

m
ent

ceux
qui

abritaient
la

M
IN

U
A

R
et

les
principaux

m
inistères.

C
es

barrières
venaient

s’ajouter
à

celles
déjà

installées
avant

1994
dans

divers
quartiers

tels
que

G
ikondo,

R
em

era
et

K
anom

be
(audition

de
A

.
O

U
IC

H
A

O
U

A
,

D
7486/1O

).
E

nfin,
la

nuit
du

6
au

7
av

ril1
9
9

4
était

égalem
ent

m
arquée

par
des

coups
de

feu
sporadiques,

des
exactions,

des
m

eurtres
et

incendies
de

dom
iciles

de
personnes

présum
ées

com
plices

du
FPR

.
L

es
prem

iers
hom

icides
touchaient

aussi
bien

des
T

utsis
que

des
H

utus
connus

pour
avoir

été
favorables

aux
accords

d’A
rusha

(audition
de

A
.

G
U

IC
H

A
O

U
A

,
D

7486!1Û
; R

apport
de

IO
N

U
D

7577).

Plusieurs
m

inistres
du

gouvernem
ent

de
coalition

faisaient
ainsi

partie
des

prem
ières

victim
es,

notanunent
le

prem
ier

m
inistre,

A
gaffie

U
W

IL
IN

O
T

Y
L

M
A

N
A

(m
em

bre
du

M
.D

.R
.),

ainsi
que

d’autres
personnalités,

telles
que

le
Président

de
la

C
our

suprêm
e

et
des

m
em

bres
de

l’équipe
dirigeante

du
Parti

Social
D

ém
ocrate

(P.S.D
.).

Par
ailleurs,

l’exécution
par

des
so]dats

des
FA

R
de

dix
casques

bleus
belges

qui
assuraient

la
protection

du
Prem

ier
M

inistre,
avait

im
m

édiatem
ent

entraîné
la

réduction
des

forces
de

m
aintien

de
la

paix
à

450
hom

m
es

par
décision

du
C

onseil
de

sécurité
des

N
ations

U
nies

en
date

du
21

avril
1994.

C
es

assassinats
occasionnaient

un
vide

institutionnel
favorisant

la
m

ise
en

place,
sous

l’égide
de

T
héoneste

B
A

G
O

SO
R

A
,

d’un
gouvernem

ent
intérim

aire
de

tendance
Iîutu-J’ow

er,
com

posé
notam

m
ent

de
S

m
em

bres
du

gouvernem
ent

précédent
issus

des
rangs

des
partis

M
R

N
D

et
PL

Pow
er.

Installé
le

9
avril

1994,
le

gouvernem
ent

intérim
aire

était
dirigé

par
Jean

K
A

M
B

A
N

D
A

,
Prem

ier
m

inistre,
tandis

que
T

héodore
SIN

D
IK

U
B

W
A

B
O

éiaft
choisi

pour
assum

er
la

présidence
de

la
R

épublique.
C

es
nom

inations
ne

répondaient
nullem

ent
aux

exigences
des

accords
dA

rusha,
devenus

prétendum
ent

inopérants,
notam

m
ent

en
raison

de
l’élim

ination
des

personnalités

C
opie

certifiée
conlorm

e
li



politiques
censées

jouer
un

râle
dans

le
gouvernem

ent
de

transition,
m

ais
à

ceux
de

la
C

onstitution
rw

andaise
de

1991
(A

.
G

U
IC

A
H

O
U

A
07486/9).

A
peine

entré
en

fonction,
le

gouvernem
ent

intérim
aire

ém
it

contraint
de

s’enfuir
de

K
igaii

pour
rejoindre

la
ville

de
M

uram
bi,

préfecture
de

G
itaram

a,
du

fait
de

la
progression

des
troupes

du
FPR

,
anivées

aux
portes

de
la

capitale
Je

12
avril

1994

C
oncom

jttam
m

ent,
les

tueries
allaient

égalem
ent,

et
principalem

ent,
prendre

pour
cible

des
civils

tutsis.
Le

groupe
ethnique

T
utsi

devenait
la

cible
principale

des
exactions,

com
m

e
en

tém
oigne

le
com

m
uniqué

du
m

inistêre
de

la
D

éfense
diffusé

le
12

avril
1994

sur
les

ondes
de

R
adio

R
w

anda
(radio

nationale
considérée

com
m

e
la

voix
du

président
-

D
7578!33):

«
les

soldats,
les

gendarm
es

[police
nationale]

et
tous

les
R

w
andais

ont
décidé

dc
lutter

ensem
ble

contre
leur

ennem
i

com
m

un
que

tous
ont

identifié.
L’ennem

i
est

toujours
le

m
êm

e.
C

’est
celui

qui
n’a

cessé
d’essayer

de
rétablir

le
m

onarque
qui

avait
été

renversé
[...]

Le
m

inistère
dc

la
D

éfense
dem

ande
à

tous
les

citoyens
rw

andais,
aux

soldats,
aux

gendarm
es

d’agir
ensem

ble,
d’organiser

des
patrouilles

et
de

com
battre

l’ennem
i»

(R
apport

D
E

S
FO

R
G

E
S,

07572f56).

Parallèlem
ent

aux
discours

de
plusieurs

responsables
politiques,

la
R

T
L

M
continuait

à
diffuser

des
m

essages
de

haine
à

l’encontre
de

la
population

T
utsie

(N
Z

E
K

A
B

FR
A

,
D

7382-5,
voir

aussi
04650,

D
4756).

0es
m

assacres
de

grande
am

pleur
étaient

ainsi
perpétrés

entre
le

6
avril

1994
et

le
18

jui[let
1994

contre
des

personnes
en

raison
de

leur
appartenance

véritable
ou

présum
ée

au
groupe

ethnique
tutsi,

causant
la

m
ort

d’au
m

oins
un

dem
i-m

illion
de

personnes
selon

A
lison

D
E

S
FO

R
G

E
S

(07572/59)
ou

d’un
m

jlljo
ou

plus
selon

d’autres
sources

(audition
de

A
.

G
U

IC
H

A
O

L
A

.
07486/15).

C
es

m
assacres

et
actes

inhum
ains

étaient
perpétrés

ou
provoqués

par
des

fnteraham
w

e,
par

des
m

em
bres

des
Forces

A
rm

ées
R

w
andaises,

c’est-à-dire
l’arm

ée.
(notam

m
ent

les
bataillons

de
para-conm

rnndos
et

la
garde

présidentielle),
ainsi

que
par

des
unités

de
gendarm

erie
ou

des
autorités

locales
adm

inistratives
soutenues

par
des

civils.
C

es
groupes

intervenaient
tantôt

isolém
ent,

tantôt
de

concert
ou

avec
le

soutien
d’autres

groupes
(jugem

ent
B

A
G

O
SO

R
A

.
D

6693).
A

u
cours

de
ces

événem
ents,

le
term

e
Jnteraham

w
e

allait
étre

utilisé
pour

désigner
com

m
uném

ent
les

personnes
qui

s’engageaient
dans

des
actions

violentes
à

l’encontre
de

civils
tutsis,

et
ce

indépendam
m

ent
de

leur
appartenance

au
M

R
D

N
.

C
es

m
assacres

étaient
com

m
is

sur
une

grande
parue

du
tenitoire

nvandais
avec

une
intensité

variable
en

fonction
de

la
période

et
de

la
localité

concernées.
A

K
igali,

au
sud

de
K

igali
(R

uhura
et

Sake)
et

dans
le

nord-ouest
de

la
préfecture

de
G

isenyi
entre

autres,
les

prem
iers

jours
suivant

le
décès

du
Président

H
A

B
Y

A
R

IM
A

N
A

se
révélaient

particulièrem
ent

m
eurtriers.

A
partir

du
9

avril
1994,

«
plusieurs

dizaines
de

m
illiers

de
corps

»
étaient

rassem
blés

aux
principaux

carrefours
de

la
capitale.

L
es

jours
et

les
sem

aines
suivants

étaient
égalem

ent
m

arqués
par

des
m

assacres
dans

d’autres
régions.

D
es

personnalités
politiques

du
m

om
ent,

tels
que

le
Président

du
gouvernem

ent
intérim

aire
ou

le
prem

ier
m

inistre
allaient

notam
m

ent
se

rendre
à

B
utare

et
G

ikongoro.
A

la
suite

de
ces

visites,
ces

régions
initialem

ent
plus

épargnées
allaient

égalem
ent

som
brer

dans
les

tueries
et

autres
violences

graves
à

l’égard
de

civils
tutsis

(R
apport

D
E

S
FO

R
G

E
S,

137572/54-55
et

59-60;
audition

de
A

.
G

U
T

C
H

A
O

U
A

,
D

7486/14),

C
opie

certrfée
C

o
fl

a
I

Le
gr&

jJer



D
ans

certains
cas,

des
m

illiers
de

personnes,
parfois

encouragées
par

des
représentants

de
l’adm

inistration
locale,

se
rassem

blaient
dans

des
lieux

où,
à

l’occasion
de

troubles
antérieurs,

elles
avaient

pu
trouver

refuge
et

être
épargnées.

La
concentration

de
civils

tutsis
dans

de
tels

lieux
(églises,

écoles,
hôpitaux,

dispensaires.)
avait

entrainé
l’élim

ination
rapide

et
m

assive
d’un

très
grand

nom
bre

de
personnes

(R
apport

D
ES

FO
R

G
E

S,
D

7572/59;
audition

de
A

.
G

U
IC

H
A

O
U

A
,

D
7486/14-15).

A
titre

d’exem
ple,

il
y

a
lieu

de
relever

les
crim

es
perpétrés

â
l’encontre

des
T

ulsis
réfugiés

au
centre

com
m

unal
de

T
aba

jugem
ent

A
K

A
Y

E
SIJ,

D
7487

à
D

7489).
les

m
assacres

com
m

is
â

b
paroisse

de
N

vundo
et

à
la

paroisse
de

G
ikondo

(jugem
ent

B
A

G
O

SO
R

A
.

006615-06664),
à

l’Eglise
de

la
Sainte

Fam
ille

à
K

igali
(R

apport
final

de
la

corm
nission

d’experts
m

andaté
par

le
C

onseil
de

sécurité
des

N
ations

U
nies,

07577/18,
jugem

ent
T.

R
E

N
Z

A
H

O
-

07365),
le

m
assacre

de
civils

tutsis
conduits

sur
la

coJiine
de

N
vanza

(Jugem
ent

B
A

G
O

SO
R

A
,

D
06615-06664)

ou
encore

les
m

assacres
et

violences
m

ultiples
com

m
is

à
l’hôpital

età
J’univcrsité

de
B

utare
(R

apport
D

E
S

FO
R

G
E

S,
D

7572!60).

L
es

violences
contre

les
T

utsis
et

le
conflit

au
R

w
anda

allaient
se

poursuivre
jusqu’au

18juillet
1994,

date
de

l’entrée
victorieuse

du
FPR

â
K

igali.

C
-L

a
création

d’un
T

ribunal
P

énal
International

L
es

événem
ents

ayant
m

arqué
le

R
w

anda
au

cours
de

l’aniée
1994

devaient
interpeller

la
com

m
unauté

internationale
et

asseoir
la

volonté
de

poursuivre
et

punir
ceux

qui
en

étaient
responsables.

C
’est

dans
cette

perspective
que

le
g

novem
bre

1991,
le

C
onseil

de
sécurité

dc
l’O

rganisation
des

N
ations

U
nies

adoptait
la

résolution
955

instituant
un

tribunal
international

chargé
de

juger
les

personnes
présum

ées
responsables

d’actes
de

génocide
ou

d’autres
violations

graves
du

droit
international

hum
anitaire

com
m

is
sur

le
territoire

du
R

w
anda

et
Jes

citoyens
rw

andais
présum

és
responsables

de
tels

actes
ou

violations
com

m
is

sur
le

territoire
dE

tats
voisins,

entre
le

1er
janvier

et
je

31
décem

bre
1994.

Le
Statut

du
T

ribunal
Pénal

International
pour

le
R

w
anda

(T
PIR

)
était

adopté
et

annexé
à

la
résolution

955
du

C
onseil

de
sécurité

avec,
pour

com
pétence,

de
juger

les
personnes

responsables
d’actes

de
génocide

(article
2

du
Statut

du
T

PIR
),

de
crim

es
contre

l’hum
anité

(article
3

du
Statut

du
T

PIR
)

et
de

violations
de

l’article
3,

com
m

un
aux

conventions
de

G
enève

et
du

protocole
additionnel

II
(article

4
du

Statut
du

T
PIR

)
com

m
is

sur
le

territoire
nvandais,

ou
par

des
citoyens

rw
andais

sur
le

territoire
d’E

tats
voisins,

entre
le

lerjanvier
et

le
31

décem
bre

1994.
A

ce
jour,

le
T

PIR
a

condam
né

définitivem
ent

de
nom

breux
responsables

politiques,
adm

inistratifs
et

m
ilitaires

(dont
le

colonel
T

héoneste
B

A
G

O
SO

R
A

,
T

harcisse
R

E
N

Z
A

H
O

,
préfet

de
K

igali,
Jean

K
A

B
A

N
D

A
,

Prem
ier

M
inistre)

pour
leur

participation
au

génocide
et

à
des

crim
es

contre
l’hum

anité.

Le
prem

ier
jugem

ent
de

condam
nation

pour
génocide

était
en

effet
rendu

le
2

septem
bre

1998
contre

Jean-P
aul

A
kayesu

(ancien
bourgm

estre
du

secteur
M

urche,
com

m
une

de
T

aha),
condam

nation
à

l’em
prisonnem

ent
à

vie
confirm

ée
par

la
C

ham
bre

d’appel
le

lerjuin
2001.

D
ouze

ans
après

l’ouverture
du

T
PIR

,
dans

un
arrêt

du
16

juin
2006

(arrêt
K

arem
era

et
consorts),

la
C

ham
bre

d’A
ppe]

-
sur

le
fondem

ent
de

la
règle

94
(A

)
du

R
èglem

ent
de

procédure
et

de
preuve

-
dressait

Je
constat

judiciaire”
du

génocide
et

des
attaques

généra]isées
ou

systém
atiques

dirigées
contre

une
population

civile
en

raison
de

son
appartenance

à
l’ethnie

tutsie
com

m
ises

au
R

w
anda

à
com

pter
du

6
avril

1994
et

jusquau
m

ois
de

juillet
1994.

En
opérant

un
tel

“constatjudiciaire”,
la

C
ham

bre
d’appel

estim
ait

donc
qu’il

s’agissait
de

((faits
de

notoriété
publique))

échappant
û

((toute
contestation

raisonnable».

C
opie

certifiée
co

n
fo

riïi
I

li
a

I4
iG

’n
aL

F
i
e
r
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Suite
à

cet
a
n
t,

des
C

ham
bres

de
prem

ière
instance

devaient
se

fonder
sur

ce
“constat

judiciaire”
reconnaissant

le
génocide

des
T

utsis
au

R
w

anda
en

1994
com

m
e

un
“fait

de
notoriété

publique
ne

pouvant
être

raisonnablem
ent

contesté”.
D

ès
lors,

ces
C

ham
bres

de
prem

ière
instance

n’entretenaient
plus

de
débats,

ni
adm

ettaient
ou

évaluaient
d’élém

ents
de

preuves
relatifs

à
l’existence

ou
non

d’un
génocide

ou
des

élém
ents

contextuels
des

crim
es

contre
l’hum

anité
au

sens
des

articles
2

et
3

du
Statut

du
T

ribunal.

Il-
L

e
parcours

et
la

position
dc

P
ascal

S
IM

B
IK

A
N

G
W

A
au

sein
dc

la
.sociélé

nvanilaisc
jusqu’en

1994

Pascal
S[M

B
IK

A
N

G
V

.A
appartenait

aux
forces

arm
ées

nvandaises
et

parvenait
au

grade
de

C
apitaine.

En
tout

début
de

carrière,
en

1981-1982
(023,

D
214,

D
644),

il
était

affecté
à

la
gendarm

erie
dans

un
service

chargé
de

la
circulation.

Puis,
il

exerçait
à

la
garde

présidentielle
jusqu’en

1986.

En
1986,

il
était

victim
e

d’un
accident

de
la

circulation
qui

le
rendait

paraplégique,
l’obligeant

à
se

déplacer
en

fauteuil
roulant.

A
son

retour
de

l3elgique
où

il
avait

été
hospitalisé

en
juillet

1987,
il

était
aflècté

au
B

ureau
02

(chargé
du

renseignem
ent

m
ilitaire)

de
lE

tat
M

ajor
de

l’A
nnée.

locailsé
au

cam
p

de
K

igali,
sous

les
ordres

du
C

olonel
A

natole
N

SE
N

O
IY

U
M

V
A

.
Puis,

il
était

transféré
dans

le
service

civil,
à

partir
dc

1988,
au

grade
de

directeur
au

Service
C

entrai
du

R
enseignem

ent
(SC

R
)

(D
651).

C
e

service
était

rattaché
à

la
Présidence

jusqu’à
l’instauration

du
m

ultipartism
e

en
avril

1992
où

il
devait

être
divisé

en
trois

services
distincts

-
le

service
central

de
renseignem

ent
intérieur

où
travaillait

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

rattaché
à

la
P

rim
ature;

-
le

service
de

l’im
m

igration,
rattaché

au
M

inistère
de

l’intérieur
-

le
service

du
renseignem

ent
extérieur

rattaché
au

M
inistère

de
la

D
éfense.

A
u

départ,
affecté

au
B

ureau
de

Synthèse
et

des
D

onnées
en

qualité
de

directeur
adjoint,

occupant
ainsi

le
3èm

e
rang

hiérarchique
du

S.C
.R

.,
son

travail
consistait

dans
le

recueil
et

le
traitem

ent
de

l’inform
ation,

transm
ise

par
la

suite
à

la
Présidence

et
incluait

égalem
ent

le
contrôle

de
la

presse
écrite

(0169).
Puis,

en
avril

1992.
lors

de
la

nom
ination

à
la

tête
de

ce
service

d’un
directeur

issu
de

l’opposition,
A

ugustin
IY

A
M

U
R

E
M

Y
E

,
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

était
relégué

à
des

fonctions
subalternes

m
ais

continuait,
selon

ses
dires,

à
récolter

des
inform

ations
auprès

de
ses

inform
ateurs

(13214,
D

130,D
l93).

II
restait

au
5

C
R

.
jusqu’en

avril
1994.

B
ien

que
transféré

au
service

civil,
le

m
is

en
exam

en
restait

connu
sous

le
nom

de
C

apitaine
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

(D
130,

D
1303).

D
e

nom
breux

tém
oins

faisaient
état

de
ses

fonctions
au

«service
de

la
crim

inologie».
D

es
déclarations

d’A
natole

N
SE

N
G

IY
U

M
V

A
(D

5843)
chef

dE
tat

M
ajor,

T
héophile

G
A

K
A

R
A

,
com

m
andant

du
Fichier

C
entral

de
la

G
endarm

erie
N

ationale
de

82
à

88
(07258)

et
de

L
iberata

M
U

K
A

G
A

SA
N

A
,

gendarm
e

au
C

R
C

D
jusqu’en

1993
(D

1303),
iL

apparaissait
que

le
service

appelé
par

certains
«

service
de

la
crim

inologie
»

correspondait
en

réalité
au

C
entre

de
R

echerche
C

rim
inelle

et
de

D
ocum

entation
(C

R
C

D
),

service
rattaché

à
la

gendannerie
appelé

égalem
ent

service
du

Fichier
C

entral
(05843,

D
7258).

C
ette

appellation
«

service
de

crim
inologie

»
datait

du
tem

ps
de

la
police

natiQ
nale

dissoute
dans

les
aim

ées
70,

m
ais

restait
em

ployée
paria

population.
Il

s’agissait
d’un

service
structurellem

ent
distinct

du
Service

C
entral

du
R

enseignem
ent.

S’il
apparaissait

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
k

avait
occupé

lors
de

ses
prem

ières
fonctions

dans14
C

opie
certifiée

C
(

il



la
gendarm

erie,
un

bureau
situé

à
coté

du
«

service
de

crim
inologie»

ou
«

Fichier
C

entral
»,

il
n’était

pas
établi

qu’il
ait

exercé
une

fonction
quelconque

au
sein

de
ce

service.

La
confusion

entre
«

service
de

crim
inologie

»
et

service
central

du
renseignem

ent
pouvait

résulter
du

lien
existant

entre
leur

activité.
A

insi,
tel

que
l’expliquait

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
lui-m

êm
e

(D
645).

à
com

pter
d’octobre

1990,
la

com
pétence

du
SC

R
consistait

à
identifler

les
com

plices
du

FPR
m

ais
c’était

la
gendarm

erie,
dont

le
service

du
Fichier

C
entral,

qui
les

interpellait
et

les
interrogeait.

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
était

souvent
cité

com
m

e
m

em
bre

des
«

escadrons
de

la
m

ort»,
notam

m
ent

dans
l’acte

d’accusation
ém

is
contre

lui
par

les
autorités

judiciaires
rw

andaises.
Plusieurs

docum
ents

en
faisaient

état
-

un
rapport

en
date

du
9

octobre
1992

(04836
à

D
4839)

établit
par

Filip
R

E
Y

N
T

JE
N

S.
à

la
suite

de
m

issions
au

R
w

anda
effectuées

avec
le

sénateur
belge

W
illy

K
1JY

PE
R

S
(D

2166.
07260),

(élém
ent

repris
dans

son
livre

«
R

w
anda:

T
rois

jours
qui

ont
fait

basculer
l’histoire

»
D

223,
03223);

-
le

rapport
de

la
com

m
ission

internationale
sur

la
violation

des
droits

de
l’hom

m
e

depuis
le

1er
octobre

1990
(D

2776
à

D
2877,

02860)
établi

par
plusieurs

O
N

G
en

m
ars

1993
-

une
lettre

de
la

L
igue

nvandaise
des

droits
de

l’hom
m

e
en

1990
(D

33
12);

-
un

m
ém

orandum
sur

les
violations

des
droits

de
l’hom

m
e

au
R

w
anda

en
date

du
20juin

1994
établi

par
Francois

X
avier

N
SA

N
Z

L
T

W
E

R
A

,
procureur

de
la

R
épublique

de
K

igali
(02162,

02296).

0
e

l’ensem
ble

de
ces

docum
ents,

il
ressortait

que
ces

«
escadrons

de
la

m
ort

»
faisaient

partie
d’une

cam
pagne

violente
de

déstabilisation
destinée

à
décrédibiliser

le
processus

de
dém

ocratisation,
ainsi

que
les

négociations
de

paix
conduites

à
A

rusha.
L

es
m

éthodes
utilisées

incluaient
des

assassinats
extra-judiciaires

d’opposants
au

régim
e

du
Président

H
A

B
Y

A
R

JN
IA

N
A

.
Le

m
eurtre,

en
février

1994,
de

Félicien
G

A
T

A
B

A
Z

I,
dirigeant

du
PSD

et
m

inistre
des

travaux
publics,

leur
avait

été
attribué

et
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

était
souvent

désigné
com

m
e

l’un
des

com
m

anditaires
de

ce
crim

e.
U

ne
enquête

de
la

Police
C

ivile
de

b
M

IN
U

A
R

aurait
été

diligentée
sur

ce
m

eurtre
(D

l 85
p

192)
m

ais
aucune

copie
de

cette
enquête

n’était
obtenue

(07240).
L

es
rapports

indiquaient
se

fonder
sur

plusieurs
tém

oignages
de

personnes
dont

l’identité
n’était

pas
révélée

pour
des

raisons
de

sécurité.
L

’élém
ent

central
était

la
confession

d’un
surnom

m
é

A
frika

Janvier
(aujourd’hui

décédé
ou

en
exil

dans
un

pays
inconnu).

lequeL
par

voie
de

presse,
avait

lui-m
êm

e
avoué

faire
partie

de
ce

service
et

ftvait
cité

Pascal
SIM

B
I}(A

X
G

W
A

com
m

e
en

étant
m

em
bre

(D
733

à
D

736,
D

2184).

Pasca]
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

avait
à

l’époque
contesté

ces
accusations

en
adressant

un
droit

de
réponse

à
la

journaliste
belge

qui
avait

publié
un

article
à

la
suite

de
Ja

m
ission

du
sénateur

K
U

Y
PE

R
S

(D
4484),

il
avait

porté
plainte

égalem
ent

contre
A

frika
Janvier

devant
les

tribunaux
rw

andais,
lequel

avait
été

condam
né

(D
2184,

0214).
11

déclarait
par

ailleurs
qu’A

frika
Janvier

avait
par

la
suite

reconnu
avoir

créé
le

concept
des

«
escadrons

de
la

m
ort

»
à

la
dem

ande
du

FPR
(D

21418).
C

ette
volte

face
d’A

frika
Janvier

était
effectivem

ent
m

entionnée
dans

la
décision

de
la

C
our

N
ationale

du
D

roit
d’asile

rejetant
le

recours
du

m
is

en
exam

en
(07425/6).

C
opie

certifiée
conF

orm
e

Ipr.iginal.
15
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La
question

de
l’existence

des
«

escadrons
de

la
m

ort,,
était

abordée
par

le
T

PIR
dans

le
jugem

ent
du

C
olonel

B
A

G
O

SO
R

A
,

celui-ci
étant

m
is

en
cause

com
m

e
l’instigateur

de
ces

groupes
(D

6070
â

D
6076).

La
C

ham
bre

relevait
qu’elle

disposait
de

nom
breux

élém
ents

de
preuve

établissant
qu’il

existait
au

R
w

anda,
avant

1994,
des

groupes
clandestins

se
livrant

à
des

actes
de

violence
ciblés,

m
ais

que
les

sources
d’inform

ation
quant

aux
m

em
bres

dc
ces

escadrons
étaient

en
m

ajorité
de

seconde
m

ain.

A
insi,

force
était

de
constater

que
si

l’existence
de

ces
«

escadrons
de

la
m

ort
»

apparaissait dans
de

nom
breux

rapports
et

écrits,
aucune

enquête
judiciaire

n’avait
perm

is,
d’une

part,
de

leur
attribuer

la
com

m
ission

d’actes
précis

et,
d’autre

part,
de

connaître
avec

certitude
leurs

m
em

bres.

f
l
*

C
oncernant

l’appartenance
politique

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

(D
l

106).
contrairem

ent
à

certaines
personnes

qui
prétendaient

qu’il
appartenait

au
M

R
N

D
(13494:

Jean
B

JZ
I.M

A
N

A
,

0879
:

G
aetan

N
D

IE
R

E
R

IM
A

N
A

,
07484

T
hérèse

M
U

K
A

R
U

SA
O

A
R

A
),

celui-ci
indiquait

n’avoir
jam

ais
été

m
em

bre
d’aucun

parti
politique

-
cela

étant
incom

patible
avec

son
statut

de
m

ilitaire
-

m
ais

il
adm

ettait
avoir

soutenu
le

Président
H

A
B

Y
A

R
IM

A
N

A
et

avoir
été

proche
du

pouvoir
de

1982
à

avril
1992,

date
de

la
m

ise
en

place
d’un

gouvernem
ent

de
coalition

auquel
il

n’adhéraitpas
(D

24/2).
B

ien
que

plusieurs
tém

oins
(M

ichel
K

A
G

IR
A

N
E

Z
A

-
D

173,
T

héoneste
H

A
B

A
R

U
G

IR
A

-
D

176
et

H
assan

O
M

A
R

-D
833)

m
entionnaient

sa
présence

à
des

m
eetings

politiques,
notam

m
ent

celui
tenu

â
K

abaya
en

1992
au

cours
duquel

L
éon

M
U

G
E

SE
R

A
avait

prononcé
un

discours
virulent

à
l’égard

des
T

utsis,
Pascal

SIM
B

IG
A

N
O

W
A

niait
avoir

participé
à

un
quelconque

m
eeting

politique
(D

l
106).

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
était

à
plusieurs

reprises
m

entionné
com

m
e

faisant
partie

de
«

l’A
kazu

»
(littéralem

ent
«

petite
m

aison
»),

term
e

em
ployé

pour
désigner

un
cercle

spécial
au

sein
du

réseau
plus

large
des

relations
personnelles

du
Président

1-IA
B

Y
A

R
IM

A
N

A
,

essentiellem
ent

com
posé

de
personnes

originaires
de

la
région

d’origine
du

Président.
Son

épouse
ainsi

que
les

proches
de

celle-cijouaient
un

rà[e
im

portant
dans

ce
réseau.

L
es

m
em

bres
de

ce
noyau

contrôlaient
les

différents
secteurs

d’activité,
perm

ettant
ainsi

à
la

Présidence
d’eK

ercer
une

em
prise

sur
les

principales
ressources

politiques,
économ

iques
et

m
ilitaires

pour
m

aintenir
l’ascendant

du
M

R
N

D
-C

D
R

et
dégager

les
ressources

nécessaires
à

leur
action

politique.
C

ette
appellation

avait
été

utilisée
de

m
anière

polém
ique

pour
désigner

les
affidés

supposés
de

la
Présidence.

M
ichel

B
A

G
A

R
A

G
A

Z
A

(06905
à

D
6909),

directeur
général

de
I’O

C
R

T
hé,

condam
né

par
le

T
PIR

à
huit

ans
d’em

prisonnem
ent pour

com
plicité

de
génocide

(D
2]

30
à

02143),
indiquait

que
l’utilisation

de
ce

term
e

«A
kazu»

dans
un

sens
péjoratif

était
né

dans
le

cadre
d’un

conflit
pour

le
pouvoir

afin
de

désigner
les

personnes
originaires

de
G

isenyi
et

ayant
de

soit-disant
privilèges.

II
confirm

ait
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
.

com
pte

tenu
de

sa
région

d’origine
et

de
son

statut
de

m
ilitaire

ayant
exercé

dans
la

garde
présidentielle,

était
considéré

com
m

e
faisant

partie
de

l’A
kazu.

O
utre

leur
région

d’origine
com

m
une,

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
se

disait
lié

au
Président

Juvénal
H

A
B

Y
A

R
IM

A
N

A
par

des
liens

de
parenté,

expliquant
tantôt

avoir
le

m
êm

e
grand

père,
tantôt

que
leurs

grand-pères
respectifs

étaient
frères

(D
650.

D
24/3).
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C
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I’ascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
était

effectivem
ent

né
et

avait
été

élevé
à

R
arnbura

dans
la

région
de

G
isenyi,

considéré
com

m
e

le
terroir

présidentiel.
B

ien
qu’habitant

principa]ernent
à

K
igaii,

il
dem

eurait
très

im
planté

dans
cette

région
où

vivaient
ses

parents
et

où
il

possédait
des

terres.
Il

en
était

de
m

êm
e

d’un
certain

nom
bre

de
personnalités

politiques
dont

le
beau-frère

du
Président,

Protais
Z

IG
Y

R
A

N
Y

R
A

.Z
O

,
ancien

préfet
de

R
uhengeri.

Indépendam
m

ent
des

term
es

em
ployés

et
de

la
question

de
savoir

si
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

faisait
parti

ou
non

de
l’A

kazu,
un

certain
nom

bre
d’élém

ents
rassem

blés
dans

le
cadre

de
l’inform

ation
judiciaire

dém
ontraient

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

était
considéré

com
m

e
une

personnalité
d’im

portance
au

R
w

anda.
En

effet,
ce

dernier
occupait

un
logem

ent
de

fonction
(D

23)
dans

le
quarlier

résidentiel
de

K
iyovu

à
K

igali,
à

proxirnilé
de

la
résidence

du
chef

de
l’Etat

et
de

celle
de

Protais
Z

IG
Y

R
A

N
Y

R
A

Z
O

.
T! disposait

de
gardes

m
ilitaires

pour
sa

protection
personnelle.

Selon
G

eorges
R

IJO
O

TU
(07253),

journaliste
à

la
R

adio
des

M
illes

C
ollines

(R
T

L
M

),
Pascal

S[M
B

IK
A

N
K

W
A

était
populaire

en
raison

des
livres

qu’il
avait

publiés,
«

l’hom
m

e
et

sa
croix

“en
1989

et
«

la
guerre

d’ocLobre
en

1991
»(D

23/4,
D

714
à

0721).
Pascal

ST
M

B
IK

A
N

G
W

A
avait,

en
outre,

des
lïens

avec
la

presse
rw

andaise.
Il

avait
participé

â
la

création
du

journal
«

U
M

U
R

A
V

A
M

agazine»
fin

1991
qu’il

décrivait
lui-m

êm
e

com
m

e
un

journal
politique,

dém
ontrant

les
fautes

du
FPR

et
des

autres
partis

(024.
01107).

A
frika

Janvier
était

em
ployé

dans
ce

journal
et

allait
par

la
suite

publier
des

articles
accusant

notam
m

ent
Pascal

SIM
I3IK

A
N

G
W

A
de

faire
partie

des
escadrons

de
la

m
on

(D
744).

D
’après

Pascal
ST

M
I3IK

A
N

G
W

A
,

en
raison

de
ces

insultes
et

de
problèm

es
de

financem
ent,

il
cessait

sa
participation

à
ce

journal
(D

1470).
Pascal

STM
B

TK
A

N
G

W
A

rédigeait
égalem

ent,
en

1992,
un

éditorial
«

l’indom
ptable

ikinani
qui

ne
devait

jam
ais

paraitre.
D

ans
son

ouvrage
«

les
m

édias
du

génocide
»,

Jean-Pierre
C

hrétien
soulignait

le
caractère

extrém
iste

de
cette

reviw
dont

le
titre

était
«

bonne
nouvelle

dans
le

B
ugesera

n,
allusion

au
m

assacre
de

nom
breux

T
utsis

dans
cette

région.
C

e
prem

ier
num

éro
avait

été
censuré

(D
86).

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
contestait

avoir
jam

ais
écrit

un
tel

article
et

expilquait
que

cet
éditorial

avait
été

censuré
en

raison
de

sa
critique

de
la

Prem
ière

M
inistre

(030).
L

es
recherches

pour
obtenir

un
exem

plaire
de

cette
revue

restaient
vaines

(D
l04).

O
utre

les
affirm

ations
de

certains
tém

oins
tels

E
phrern

N
K

E
Z

A
B

E
R

A
(D

4669)
et

Sam
(lady

N
SH

IM
JY

T
M

A
N

A
(D

2197).
journaliste,

selon
lesquels

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
apportait

un
soutien

financier
au

journal
K

A
N

G
U

R
A

et
y

aurait
écrit

certains
articles

sous
le

nom
de

1-lassan
N

G
E

Z
E

,
aucun

élém
entprécis

ne
perm

ettait
de

faire
un

lien
entre

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
et

ce
journal.

décrit
par

les
experts

com
m

e
entretenant

la
confusion

entre
FPR

et
T

utsis
et

lançant
des

appels
à

la
«

vigilance
ethnique».

Pascal
SIM

B
T

K
A

N
G

W
A

était parm
i

les
fondateurs

actionnaires
de

la
R

adio
T

élévision
des

M
ille

C
ollines

(R
T

L
M

)
à

hauteur
de

100.000
francs

rw
andais

(030,
07379,

D
7380,

07571)
représentant

20
actions,

Il
expliquait

avoir
fondé

cette
radio,

lancée
en

août
1993,

en
réaction

à
la

m
onopolisation

de
la

radio
nationale

par
Le

M
O

R
.

parti
du

Prem
ier

M
inistre

de
l’époque,

ce
qui

em
pêchait

les
autres

partis
de

sexprim
er

sur
les

ondes
(0214).

E
nfin,

Pascal
STM

H
TK

A
N

G
W

A
était

perçu
par

les
organism

es
internationaux,

certains
É

tats
et

par
la

population
ocaIe

com
m

e
une

autorité
dotée

de
pouvoirs

effectifs.
A

insi,
l’organisation

non
gouvernem

entale
H

um
an

R
ight

W
atcb,

dans
un

rapport
de

m
ai

1994
(D

3),
le

citait
com

m
e

un
officier

m
ilitaire

disposant
de

suffisam
m

ent
dautorité

pour
m

ettre
fin

à
la

violence
s’il

le
souhaitait

(03/6
et

7).
D

e
m

êm
e,

un
com

m
uniqué

du
C

hef
du

service
de

presse
de

la
M

aison
B

lanche
des

E
tals-U

nis
en

date
du

22avril
1994

exhortait
le

com
m

andem
ent

des
forces

arm
ées

C
opie

cerlifiée
c
o

r
!
o

r
n

I
f

àI’
m

al.

L
e
M

e
r



du
R

w
aiida,

dont
le

capitaine
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

à
faire

tout
ce

qui
était

en
son

pouvoir
pour

m
ettre

fin
aux

violences
(D

7064,
traduction

en
07474).

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
lui-m

êm
e,

notam
m

ent
à

l’occasion
de

son
dernier

interrogatoire,
se

positionnait
com

m
e

occupant
une

place
assez

élevée
dans

la
hiérarchie

sociale
du

pays
(07564).

H
I-

ie
s

actes
de

to
rtu

re
com

m
is

dc
1990

à
1994

D
ans

certains
ouvrages

et
rapports,

le
noni

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

était
réguliérernent

associé
au

qualificatif
de

«
torlionnaire

»
iii

préjudice
de

personnes
d’origine

tutsie,
d’opposants

politiques
et

de
journalistes

sur
une

période
antérieure

à
2994,

alors
qu’il

travaillait
au

Service
C

entral
du

R
enseignem

ent
(04846,

D
7201

note
M

A
R

L
A

U
D

,
07260,

02162,
D

2860,
D

3685
à

D
3904

«
les

m
édias

du
génocide»

J.P.
C

H
R

E
T

IE
N

).
C

es
actes

s’inscrivaient,
à

com
pter

d’octobre
1990,

dans
le

contexte
de

la
répression

intérieure
des

opposants
au

régim
e

et
des

personnes
soupçonnées

de
collaborer

avec
le

FPR
.

L
es

faits
reprochés

à
Pascal

SR
fB

1K
A

N
G

W
’A

sous
la

qualification
d’actes

dc
torture

et
dc

barbarie
faisaient

l’objet
d’un

réquisitoire
supplétif

en
date

du
15

juillet
2009

(D
66).

*

Q
uatre

personnes
indiquaient

avoir
été

personnellem
ent

victim
es

de
torture

de
la

part
de

ce
dernier.

Jean-B
aptiste

G
A

C
U

K
II{O

,
ancien

m
ilitaire

d’origine
tutsie,

entendu
par

les
enquêteurs

du
T

PIR
en

avril
et

octobre
1999

(D
190.

traduction
en

cote
D

243),
puis

par
les

gendarm
es

français
(D

539),
aujourd’hui

décédé,
expliquait

avoir
été

arrêté
en

octobre
1990

lors
de

la
vague

d’arrestations
de

T
utsis

qui
avait

suivie
l’attaque

du
FPR

.
E

n
1999,

il
indiquait

avoir
été

conduit
au

cam
p

de
K

igali
(bureau

G
2),

sous
la

direction
du

colonel
A

natole
N

SE
N

G
IY

U
M

V
A

.
A

près
plusieurs

m
ois

de
détention,

il
s’était

retrouvé
en

présence
du

capitaine
Pascal

SE
M

B
IK

A
N

O
W

A
,

invalide,
qui

l’avait
interrogé

sur
les

arm
es

qu’il
aurait

fait
rentrer

dans
le

pays.
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

avait
ainsi

donné
l’ordre

à
ses

subordonnés
de

l’em
m

ener
dans

une
piêce

où
il

avait
reçu

des
décharges

électriques
pour

qu’il
avoue.

C
es

tortures
s’étaient

renouvelées
plusieurs

jours
de

suite.
D

’autres
prisonniers

avaient
été

torturés,
affam

és
puis

exécutés.
L

ui-m
êm

e
avait

été
libéré

grâce
â

l’intervention
d’organisations

de
défense

des
droits

de
l’hom

m
e.

L
ors

de
son

audition
devant

les
gendarm

es
français

en
janvier

2011,
ses

explications
étaient

m
oins

précises
quant

au
rôle

effectif
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
.

Il
relatait

avoir
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
à

plusieurs
reprises

lors
de

son
incarcération

au
cam

p
de

K
igali

alors
que

ce
dernier

venait
recenser

les
nouvelles

arrivées
tic

prisonniers.
Il

précisait
que

celui-ci
se

déplaçait
sur

des
béquilles

et
m

aintenait
avoir

été
tabassé

et
avoir

reçu
de

l’électricité
par

des
m

ilitaires
m

asqués.
Selon

lui,
il

avait
été

torturé
sur

les
ordres

du
colonel

A
natole

N
SE

N
O

IY
U

M
V

A
et

du
capitaine

Pascal
SIK

IB
IK

A
N

G
\V

A
car

ils
étaient

tous
deux

responsables
de

la
sécurité

et
du

renseignem
ent

m
ilitaire.

Il
désignait

les
stigm

ates
des

tortures
sur

ses
avant-bras

et
sur

la
plante

des
pieds.

Sam
Q

ody
N

SH
IM

IY
JM

A
N

A
(D

99),
auditionné

en
présence

des
m

agistrats
instructeurs

le
29

janvier
2010,

expliquait
qu’il

étaitjournaliste
d’un

journal
d’opposition,

d’origine
tutsie

et
qu’il

avait
écrit

en
janvier

1992
un

article
désignant

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
com

m
e

m
em

bre
des

C
o
p
ie

C
e
rtifié

e
C

O
n

fo
rr?

,
8



«
escadrons

de
la

m
ort

n
.

Peu
après.

il
avait

été
arrêté

par
des

hom
m

es
en

civil
et

conduit
à

la
«

Présidence
de

la
R

épublique
»
.

ii
avait

été
frappé

avec
une

m
atraque

sur
le

dessous
des

pieds,
puis

avait
été

conduit
dans

le
bureau

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

.
C

e
dernier,

assis
dans

sa
chaise

roulante,
l’avait

frappé
sur

la
plante

des
pieds,

alternant
les

questions
et

les
coups,jusqu’à

ce
qu’il

s’engage
par

écrit
à

ne
plus

publier
d’articles.

Par
la

suite,
il

était
resté

détenu
trois

jours
sans

recevoir
ni

à
boire,

ni
à

m
angen

li
n’avait

plus
eu

de
contacts

avec
Pascal

S]M
B

IK
A

N
G

W
A

après
cet

épisode.

Jean-M
arie

V
ianney

SA
FA

R
I,

entendu
par

les
gendarm

es
le

16novem
bre2011,

d’origine
tutsie,

affirm
ait

avoir
été

arrêté
en

1991
et

conduit
au

«
service

de
la

crim
inologie»

car
on

l’accusait
d’être

un
espion

du
FPR

.
A

lors
qu’il

était
frappé

avec
une

sorte
de

câble
électrique,

Pascal
STM

B
TK

A
N

G
W

A
était

entré
dans

la
pièce

et
s’était

adressé
à

l’hom
m

e
qui

le
torturait

en
lui

disant
d’em

m
ener

les
personnes

arrétées
à

la
prison.

Il
précisait

égalem
ent

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

donnait
des

ordres
sur

la
façon

de
frapper

les
prisonniers

(D
1338).

Les
traces

de
ses

blessures
faisaient

Pobjet
de

photographies
(01409

à
D

l41
I).

Im
m

aculée
M

U
K

A
B

A
R

ISA
,

égalem
eni

d’origine
tutsie,

déclarait
quant

â
elle

le
23

février
2012,

qu’elle
avait

été
em

prisonnée
du

4
octobre

1990
au

m
ois

de
m

ars
1991

à
la

brigade
de

gendarm
erie

de
G

ikondo
puis

à
la

«
prison

1930»
dc

K
igali.

L
ors

des
4

jours
passés

à
la

G
endarm

erie,
elle

avait
été

tabassée,
obligée

de
garder

la
tée

en
bas

sans
m

ém
e

être
interrogée,

Selon
elle,

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
venait

voir
les

prisonniers
le

soir.A
près

avoir
été

transférée
à

la
prison

de
K

igali,
elle

devait
être

conduite
avec

d’autres
fem

m
es

à
la

Présidence
où

elle
avait

&
é

frappée
avec

un
câble

électrique
par

un
groupe

d’hom
m

es,
dont

faisait
parti

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
,

m
ais

sans
pouvoir

dire
précisém

ent
qui

lui
donnait

les
coups

(D
6861).

U
n

autre
épisode

relaté
concernait

le
journaliste

B
oniface

N
T

A
W

U
Y

IR
U

SH
IN

T
A

G
E

.
C

elui-ci,
dans

le
journal

U
M

U
R

A
N

G
I

du
10

février
1992

racontait
les

deux
Jours

de
son

arrestation
le

3
décem

bre
1991

(D
99/6

à
D

99/13,
traduite

en
câte

D
706

à
D

713)
et

la
façon

dont
il

avait
été

frappé
par

Pascal
SL

\IB
IK

A
]Ç

G
W

A
.

B
oniface

N
T

A
W

U
Y

IR
U

SIIIN
T

A
G

E
n’était

cependant
jam

ais
auditionné

car
il

était
décédé

depuis.

t

D
’autres

faits
étaient

rapportés
par

des
tém

oins
directs

ou
indirects.

A
insi,

il
était

fait
état

de
l’enlèvem

ent
et

de
tortures

com
m

is
sur

la
personne

de
V

ianney
N

T
A

M
A

K
E

M
W

A
,

gardien
de

nuit
du

bâtim
ent

appelé
Ikizu,

situé
à

K
igali

(cellule
de

K
ivugiza,

secteur
de

N
yam

iram
bo).

C
et

épisode
était

relaté
par

O
livier

IY
A

M
U

R
E

M
Y

E
(f31352)

et
Jules

N
T

A
M

A
K

E
M

W
A

(D
6823),

frère
du

gardien
décédé

en
1994.

O
livier

IY
A

M
U

R
E

M
Y

E
indiquait

que
ces

faits
s’étaient

produits
entre

janvier
et

février
1994

et
qu’à

sa
libération

(après
3

jours),
V

ianney
avait

raconté
avoir

été
battu

par
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

.
Jules

N
T

A
M

A
K

E
M

W
E

situait,
quant

à
lui,

ces
faits

en
1992

(alors
que

lui-m
êm

e
était

âgé
de

12
ans).

Il
disait

avoir
assisté

à
l’enlèvem

ent
de

son
frère,

enferm
é

dans
un

coffre
de

voiture
conduit

par
Pascal

SIM
B

IK
4N

G
\V

A
.

Son
frère

avait
été

relâché
quelques

heures
plus

tard
et

avait
raconté

avoir
été

frappé
sans

citer
Pascal

SI?lE
IK

A
N

G
W

A
.

Interrogé
sur

O
livier

IY
A

M
U

R
E

M
Y

E
,

il
indiquait

que
celui-ci

m
entait

beaucoup.
E

ugène
H

A
R

E
R

T
M

A
N

A
(1J6797),

cité
par

O
livier

IY
A

M
LJR

.EM
Y

E
com

m
e

tém
oin

de
l’enlèvem

ent,
n’était

pas
au

courant
de

cet
épisode

et
déclarait

qu’O
livier

IY
A

M
U

R
E

M
Y

E
avait

tém
oiiiné

dans
plusieurs

procès
sans

avoir
de

preuve.
L

aurent
G

A
SE

IU
M

B
A

(D
684l),

cité
égalem

ent
com

m
e

tém
oin

de
l’enlèvem

ent,
à

l’tpoque
responsable

adm
inistratif

d’un
regroupem

ent
de

plusieurs
m

aisons
voisines

du
bâtim

ent
Ikizu,

C
opie

certifiée
conIorm

ç
à

‘qr[gnaI.
L

e
r



affirm
ait

n’avoirjam
ais

eu
connaissance

d’un
tel

acte,
ce

qui
l’am

enait
à

douter
de

la
réalité

de
celui-ci.

Sarnuel
SO

N
G

A
H

A
V

U
G

IM
A

N
A

et
E

m
rnanuel

K
A

G
IR

A
N

E
Z

A
,

éleveurs
dans

la
forêt

de
G

ishw
aU

.
relataient

que
leur

père,
Jonas

G
A

I-IIJR
U

.
accusé

de
com

plicité
avec

le
FPR

,
avait

été
arrêté

en
1990

par
Pascal

STM
Y

3IK
A

N
G

W
A

accom
pagné

dc
m

illiaires.
Il

avait
éLé

em
prisonné

quatre
m

ois
à

la
prison

de
K

abaya
puis

irois
m

ois
à

la
prison

centrale
de

R
uhengeri.

L
eur

père,
aujourd’hui

décédé,
leur

avait
expliqué

avoir
été

battu
par

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

au
point

de
perdre

ses
dents

et
d’en

rester
sourd

(0529,0534).

G
aetan

N
0E

R
E

R
IM

A
N

A
,

m
ilicien

lnteraham
w

e
de

K
igali,

condam
né

pour
des

faits
de

génocide,
tém

oignait
contre

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
(D

879
à

D
892)

qu’il
décrivait

com
m

e
étant

le
chef

de
la

crim
inologie

et
chef

du
service

du
renseignem

ent.
Il

citait
un

certain
nom

bre
de

personnes
qui

auraient
été

victim
es

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

de
1990

à
1994.

Il
disait

avoir
assisté

lui-m
êm

e
au

m
eurtre

d’un
prêtre

par
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

qui
se

déplaçait
à

ce
m

om
ent

là
avec

des
béquilles.

L
ors

de
la

confrontation
(07146),

il
expliquait

avoir
assisté

à
ces

tortures
com

m
e

beaucoup
d’autres

personnes,
soit

au
stade

de
N

yam
iram

bo,
soit

dans
le

senice
de

crim
inologie

(qui
correspondait

n
priori

d’après
sa

localisation
au

service
du

Fichier
C

entral
/

C
D

C
R

-D
160),

soit
au

Parquet
général

et
indiquait

que
les

tortures
étaient

exécutées
par

des
gendarm

es
sous

les
ordres

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
T

outefois,
la

relation
des

évènem
ents

auxquels
il

avait
assisté

variait
selon

ses
déclarations.

Pascal
SIM

B
T

K
A

N
G

W
A

niait
toutes

ces
accusations

de
torture

et
précisait

n’avoir
jam

ais
travaillé

au
«

service
de

la
crim

inologie>)
ou

service
du

Fichier
C

entral
qui

était
com

m
andé

par
un

capitaine
de

gendarm
erie

nom
iné

Pascal
B

TZU
M

I.JR
EM

Y
I

(079,
D

214,
0643,

07146).

Innocent
I3IT

E
G

A
(D

189,
0140)

et
A

ugustin
T

Y
A

M
U

R
E

M
Y

E
(0130,

D
193)

ayant
travaillé

au
sein

du
Service

C
entral

de
R

enseignem
ent

Intérieur,
à

com
pter

de
1992,

n’avaient
pas

été
tém

oins
de

violences
exercées

par
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

,
m

êm
e

s’ils
déclaraient

eonnaiise
la

m
auvaise

réputation
de

ce
dernier.

C
oncernant

l’état
de

santé
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
et

ses
possibilités

de
déplacem

ent,
lexpenise

m
édicale

effectuée
établissait

que
celui-ci

souffrait
de

paraplégie
depuis

son
accident

en
1986

et
que

l’em
ploi

de
béquilles

pour
se

m
ouvoir,

tel
qu’avaient

pu
le

décrire
Jean-B

aptiste
G

A
C

U
K

IR
O

et
G

aetan
N

D
E

R
E

R
IM

A
N

A
,

éiaii
im

probable
(137230).

*

E
ntendue

par
les

m
agistrats

instructeurs
le

13
avril

2011,
M

m
e

C
onsilde

U
M

IJL
IN

G
A

,
partie

civile,
m

ettait
en

cause
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

dans
l’arrestation

en
février

1992
dc

son
père,

E
douard

R
W

A
M

PU
N

G
U

,
aujourd’hui

décédé
(0772

à
D

78
1).

E
lle

expliquait
que

son
pêre

d’origine
tutsie,

avait
été

détenu
pendant

trois
jours

à
la

brigade
de

gendarm
erie

de
G

ikondo.
L

orsqu’elle
lui

avait
rendu

visite,
ce

dernier
lui

avait
conflé

qu’il
avait

été
am

ené
dans

la
journée

au
service

de
la

crim
inologie

où
Pascal

SLM
B

B
IK

.4N
G

W
A

ordonnait
qu’on

le
frappe.

Son
père

avait
le

visage
gonflé.

Il
avait

ensuite
été

hospitalisé
au

C
entre

hospitalier
de

K
igali.

E
lle

avait
réussi

à
le

faire
libérer

grâce
à

l’intervention
du

colonel
L

éonidas
R

U
SA

T
IR

A
,

E
lle

citait
le

nom
de

tém
oins,

notam
m

ent
de

Jean-B
aptiste

H
A

B
Y

A
L

IM
A

N
A

,
François

B
[Z

L
’M

IJK
E

M
Y

I
et

du
m

ajor
Jeanne

N
D

A
M

IA
G

E
,

susceptibles
de

confirm
er

l’arrestation,
l’hospitalisation

de
son

père
et

l’identité
des

responsables.

C
opie

cert;Ii&
c
o
r!u

t
20

à
I’ori9inf

Le
g
re

jU



A
ucune

recherche
ne

pouvait
être

effectu&
dans

les
archives

du
centre

hospitalier
de

K
igali,

celles-ci
ayant

disparu
(D

776).
François

B
JZ

U
M

U
K

E
M

Y
I

(D
1253),

m
édecin,

se
souvenait

avoir
rendu

visite
à

E
douard

R
W

A
M

PLJN
O

U
alors

qu’il
était

hospitalisé
m

ais
ne

pouvait
préciser

les
raisons

de
cette

hospitalisation.
Q

uant
Jean-B

aptiste
H

A
B

Y
A

L
IM

A
N

A
(D

l363),
m

édecin
égalem

ent,
iln’avait

aucun
souvenir

de
cet

épisode.

Jeanne
N

D
A

vL
kG

E
(D

7259)
refusait

de
tém

oigner,
n’ayant

jam
ais

eu
de

lien
professionnel

ou
am

ical
avec

Pasca{
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
.

L
éonidas

R
U

SA
T

IR
A

(07250)
confim

iait,
en

effet,
être

intervenu
pour

faire
transférer

É
douard

R
W

A
M

P
L

N
G

U
de

la
brigade

de
G

ikondo
â

[‘hôpital
de

K
igali,

à
la

dem
ande

dc
sa

fille.
C

’était
elle

qui
lui

avait
dit

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

était
â

l’origine
de

cette
arrestation,

il
n’avait

pas
eu

de
contact

direct
avec

E
douard

R
W

A
M

PC
N

O
U

.

P
ascal

S
T

M
B

JK
A

N
G

\\
contestait

avoir
pris

pan
à

l’arrestation
et

la
détention

de
É

douard
R

W
A

M
PU

E
O

L
’

(D
III

I).

n
.

La
qualification

crim
inelle

de
tortures

et
d’actes

de
barbarie

conduisait
à

poser
la

question
de

la
prescription.

E
n

effet,
les

faits
de

torture
susceptibles

d’être
reprochés

à
Pascal

SIM
I3IK

A
N

G
W

A
s’étaient

déroulés
sur

une
période

antérieure
à

1994
et,

pour
les

faits
les

plus
précis,

entre
1990

à
1992.

Le
réquisitoire

du
15juillet2009

visait
ces

faits
sous

la
qualification

du
crim

e
d’actes

de
torture

et
de

barbarie
en

référence
à

l’article
222-l

du
C

ode
Pénal

et
aux

articles
303

et
309

de
l’ancien

C
ode

Pénal.

Selon
l’article

7
du

C
ode

de
Procédure

Pénale,
en

m
atière

de
crim

e,
sous

réserve
des

dispositions
de

l’article
213-5

du
code

pénal
prévoyant

l’im
prescriptibilité

des
crim

es
contre

Phunianité
et

de
génocide,

le
délai

de
prescription

est
dc

10
uns

iicom
pter

de
la

com
m

ission
du

crim
e,

Seuls
des

actes
d’instruction

ou
de

poursuite
peuvent

interrom
pre

cette
prescription.

L
es

artic’es
689

et
suivants

du
C

ode
de

Procédure
Pénale

qui
régissent

les
condidons

dans
lesque[les

les
infractions

com
m

ises
â

l’étranger
peuvent

être
poursuivies

en
France

ne
com

portent
aucune

dérogation
aux

articles
7

et
8

du
m

êm
e

code
et

les
règles

de
prescription

de
l’action

publique
obéissent

à
la

loi
française

en
considérant

la
quatiflcafion

qui
a

été
donnée

par
elle

aux
faits

reprochés
(C

ham
bre

crim
inelle

16juillet
1987,

5juin
1996).

E
n

l’état
des

élém
ents

rassem
blés

au
cours

de
l’inform

ation
judiciaire,

les
seuls

actes
de

poursuite
portant

sur
les

faits
de

torture
étaient

constitués
par

-
l’acte

d’accusation
des

autorités
judiciaires

rw
andaises

du
3

m
ars

2008
(D

211,
qualifiant

par
ailleurs

ces
faits

de
génocide

et
assassinat

dans
le

cadre
de

crim
es

contre
l’hum

anité)
-

le
réquisitoire

supplétif du
15juillet2009

soit
des

actes
intervenus

plus
de

10
ans

après
les

faits
dénoncés.

A
vant

cette
date,

des
auditions

avaient
certes

été
recueillies

par
les

enquêteurs
du

T
PIR

sur
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
ce

qui
avait

abouti
en

novem
bre

2005
à

la
décision

de
transférer

le
dossier

aux
autorités

rw
andaises

(D
206/D

316).
C

’était
dans

ce
cadre

que
Jean-B

aptiste
G

A
C

U
K

IR
O

avait
été

entendu
-

la
prem

iêre
fois

les
16avril

et
24octobre

1999
-

et
qu’il

avait
relaté

les
tortures

subies
en

octobre
1990,

donc
m

oins
de

10
ans

auparavant.
T

outefois,
si

cette

C
opie

certifiée
conform

e
à

I’crjn
aL

21

e
r



oudition
intervenait

dans
le

débi
de

10
ans,

el]e
ne

pouvait
être

considérée
com

m
e

un
acte

d’instruction
interrom

pant
le

délai
de

prescription
pour

les
faits

com
m

is
sur

cette
victim

e.

E
n

effet,
il

est
de

jurisprudence
constante

que
les

actes
d’instruction

accom
plis

par
une

autorité
incom

pétente
n’interrom

pent
pas

la
prescription.

à
m

oins
que

l’incom
pétence

ne
soit

rééIée
qu’ultérieurem

ent
(C

ass
crim

7
février

1980,
21

novem
bre

2000).
O

r,
le

T
ribunal

Pénal
International

pour
le

R
w

anda
dont

la
com

pétence
était

strictem
ent

lim
itée

ratione
tem

poris
aux

actes
com

m
is

entre
le

1er
janvier

et
je

31
décem

bre
1994

(article
7

du
statut)

n’était,
de

fait,
nullem

ent
com

pétent
pourjuger

des
actes

com
m

is
avant

1994.

C
oncernant

les
faits

com
m

is
sur

Sain
G

ody
N

SH
IM

IY
IM

A
N

A
,

Im
m

acu’ée
M

U
K

A
B

A
R

ISA
et

Jean-M
arie

V
ianney

SA
FA

R
I,

ces
deniers

-
ainsi

qu’ils
l’indiquaient

eux-m
êm

es
-

n’avaient
pas

porté
plainte

pour
ces

faits
avant

d’être
entendus

dans
le

cadre
de

la
procédure

française
(099,

07272),
soit

18
ans

et20
ans

après
la

com
m

ission
des

faits.
II

n’était
retrouvé

aucune
plainte

ni
acte

d’enquête
sur

les
faits

de
conures

subies
par

B
oniface

N
T

A
W

IJY
IR

IJSH
IN

T
A

G
E

,
Jonas

O
A

H
IJR

U
et

V
ianney

N
TA

M
A

}O
EM

W
A

,
de

m
êm

e
que

pour
les

faits
concernant

E
douard

R
W

&
M

PLTN
G

U
,

père
de

la
partie

civile
M

m
c

U
M

U
L

IN
G

A
.

L
es

recherches
effectuées

auprès
des

autorités
rw

andaises
(dossier

du
parquet

dc
K

igali
D

102/3,
fiche

de
G

acaca
contre

Pascal
SIM

B
T

K
A

N
G

W
A

:
D

744,
D

745)
ne

perm
ettaient

pas
de

découvrir
des

actes
d’enquête

sur
les

faits
de

torture
-autre

que
des

auditions
des

enquêteurs
du

T
PFR

avant
le

3
m

ars
2008,

date
de

l’acte
d’accusation

établi
par

le
Parquet

G
énéral

de
K

igali,

*

A
insi,

en
l’absence

d’actes
de

poursuite
ou

d’instruction
concernant

les
faits

dc
torture

devant
une

juridiction
com

pétente
pour

en
connaître,

dans
un

délai
de

10
ans

depuis
leur

com
m

ission,
il

y
a

lieu
de

constater
qu’à

les
supposer

établis,
les

faits
reprochés

à
Pascal

SJM
B

IK
A

N
O

W
A

sous
la

qualification
crim

inelle
d’actes

de
tortures

sontprescrits.

C
oncernant

les
faits

dénoncés
par

fylm
e

C
onsilde

IJM
T

JL
IN

G
A

,
son

conseil
soutient

par
voie

d’observations
en

date
du

Il
m

ars
2013

-
en

réponse
aux

réquisitions
du

Procureur
de

la
R

épublique
constatant

la
prescription

des
actes

de
torture

subis
notam

m
ent

par
le

père
de

M
m

c
IJM

L
JL

rN
G

A
-

que
les

actes
de

torture
com

m
is

en
1992

peuvent
être

qualifiés
dc

crim
es

contre
l’hum

anité.
O

r
il

doit
être

tout
d’abord

relevé
que

le
réquisitoire

pris
à

la
suite

de
la

plainte
de

M
m

e
C

onsilde
U

vtU
L

IN
G

A
-

qui
relatait

notam
m

ent
le

m
eunre

de
sa

fam
ille

à
partir

du
9

avril
1994

-
ne

vise
que

les
crim

es
contre

l’hum
anité

et
génocide

com
m

is
au

R
w

anda
entre

le
1er

janvier
et

le
31

décem
bre

1994
(D

53),
reprenant

ainsi
la

com
pétence

ratione
tem

poris
du

T
PIR

.
Par

ailleurs,
linfraction

de
crim

es
contre

l’hum
anité

n’a
été

créée
dans

le
code

pénal
français

qu’à
com

pter
du

let
m

ars
1994,date

de
l’entrée

en
vigueur

du
nouveau

code
pénal.

S’il
est

vrai
que

la
notion

de
crim

es
contre

l’hum
anité

apparait
dans

la
loi

du
26

décem
bre

1964
pour

affirm
er

leur
nature

im
prescriptible,

cette
loi

ne
donne

aucune
définition

propre
à

cette
incrim

inalion,
se

bornant
à

renvoyer
â

la
résolution

des
N

ations-U
nies

du
13

février
1946

et
la

définition
contenue

à
l’article

6-c
du

statut
du

T
ribunal

M
ilitaire

International
de

N
urem

berg.
Il

est
de

jurisprudence
constante

que
les

dispositions
de

ce
statut

et
de

la
loi

du
26

décem
bre

1964
ne

concernent
que

les
faits

com
m

is
pour

le
com

pte
des

pays
européens

de
FA

xe
(C

ass
crim

,
1er

avril
1993,

30
m

ai
2000).

L
es

principes
de

légalité
des

délits
et

des
peines

et
de

non-rétroactivité
de

la
loi

pénale
plus

sévtre,
s’opposent

dés
lors

à
ce

que
les

articles
211-1

et
2

12-l
du

code
pénal

ne
s’appliquent

aux

C
opie

certifiép
corto,.

t.
a

I’orginaf
L

e
r



faits
com

m
is

avant
la

date
de

leur
entrée

en
vigueur,

soit
le

1er
m

ars
1994.

A
cet

égard,
la

cham
bre

crim
inelle

de
la

C
our

de
cassation

a
déjà

affirm
é

que
la

coutum
e

internationale
ne

saurait
pallier

l’absence
dc

texte
incrim

inant
les

faits
dénoncés

sous
la

qualification
de

crim
es

contre
[hum

anité
et

servir
de

seul
support

à
des

poursuites
pénale

en
France

(C
ass

crim
17juin

2003).

En
conséquence,

eu
égard

à
la

com
pétence

ratio
n
e

tem
poris

du
T

PIR
lim

itée
à

l’année
1994

et
à

la
date

d’entrée
en

vigueur
du

nouveau
code

pénal,
les

qualifications
de

crim
es

contre
l’hum

anité,
génocide

et
participation

à
une

entente
en

vue
de

ta
préparation

de
ces

crim
es,

ne
peuvent

être
retenues

pour
une

période
antérieure

à
1994.

D
e

ce
fait,

les
actes

de
torture

subis
par

le
père

de
C

onsilde
L

IM
U

L
IN

G
A

en
1992,

reprochés
sous

leur
exacte

qualification
de

crim
es

de
tortures

et
de

barbarie,
sont

couverts
par

la
prescription.

1V
-

L
a

participation
û

une
entente

en
vue

de
la

p
rép

aratio
n

des
crim

es
de

eénoeide
et

dc
crim

es
contre

l’hum
anité

C
ertains

tém
oins

faisaient
état

de
la

participation
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
à

des
réunions

susceptibles
d’avoir

porté
sur

la
préparation

du
génocide.

Il
était

égalem
ent

argué
qu’il

avaitjoué
un

rôle
dans

le
recrutem

ent,
la

form
ation

et
lentrainem

ent
m

ilitaire
de

m
iliciens

lnteraham
w

e
ou

de
jeunes.

En
effet,

plusieurs
dépositions

évoquaient
la

présence
d’lnteraham

w
e

ou
leur

form
ation

au
sein

de
la

propriété
des

parents
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

â
R

am
bura.

dans
le

ressort
de

la
préfecture

de
G

isenyi.

A
insi,

E
liada

N
Y

IR
A

K
O

M
IN

I
déclarait

en
2001

devant
les

enquêteurs
du

T
ribunal

Pénal
International

pour
le

R
w

anda
et

en
2010

devant
les

gendarm
es

français,
que

depuis
novem

bre
1993,

il
était

connu
dans

la
com

m
une

de
R

am
bura

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

distribuait
des

arm
es

aux
lnteraham

w
e

et
les

entraînait.
E

lle
avait

elle
m

êm
e

constaté
que

la
jeunesse

de
K

arago
venait

s’entraîner
dans

sa
propriété

m
ais

elle
n’avait

pas
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
pendant

les
entraînem

ents
(0174,D

201,D
289).

D
om

itille
B

A
Z

IM
A

Z
IK

I.
voisine

de
Pascale

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

à
R

am
bura,

disait
égalem

ent
avoir

vu,
avant

le
déclenchem

ent
du

génocide,
des

groupes
de

personnes
s’entraîner

dans
la

propriété
de

celui-ci,
sans

pouvoir
identifier

qui
faisait

partie
de

ce
groupe.

E
lle

concluait
que

c’était
forcém

ent
Pascal

SIM
B

T
K

A
N

G
W

A
qui

avait
donné

l’ordre
car

il
était

le
seul

capitaine
dans

le
quartier

(D
147,

D
l97).

E
lias

R
W

A
M

A
JO

N
G

I
évoquait

égalem
ent

ces
entraînem

ents
qui

avaient
dém

arré
en

septem
bre

1993
(D

815,
D

294,
D

202).

Jean-M
arie

V
ianney

SA
FA

R
i

confirm
ait

avoir
vu

en
1993

des
Inieraham

w
e

entrainer
des

jeunes
dans

la
propriété

de
Pascal

SIN
IB

IK
A

N
G

\V
A

,
lui-m

êm
e

ayant
été

approché
pour

être
recruté.

Il
précisait

ne
pas

avoir
vu

Pascal
SIM

B
IK

.A
N

G
W

A
au

cours
de

ces
entrainem

ents.
il

affirm
ait

en
revanche

avoir
appris

des
Interaharnw

e
que

des
aunes

et
de

l’argent
étaient

fournis
par

Pascal
ST

M
B

IK
A

N
G

W
A

à
l’issue

de
l’entraînem

ent
(D

1336).

Jean-B
aptiste

N
T

E
G

E
R

FJE
,

gardien
de

l’école
de

K
ibihekane,

située
dans

la
préfecture

de
G

isenyi,
eL

voisin
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
à

R
am

bura,
expliquait

que
des

entrainem
ents

de

C
o
p
ie

certifiée
c
o
îilo

rrie
à

l’or
naI.

L
r

rier



m
iliciens

étaient
organisés

dans
b

propriété
du

m
is

en
exam

en
m

ais
égalem

ent
dans

d’autres
lieux.

11
avait

lui-m
êm

e
vu

à
deux

reprises,
en

m
ars

1994
puis

après
le

6avril
1994,

des
sessions

de
form

ation
m

ilitaire
chez

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
alors

que
ce

dernier
n’était

pas
présent

(D
175).

M
iche]

K
À

G
II?A

N
E

Z
A

(0173,
D

259),
originaire

de
la

m
êm

e
région

que
Pascal

SIM
I3IK

A
N

O
W

A
.

m
ettait

en
cause

celui-ci
pour

avoir
donné

des
ordres

de
recrutem

ent
et

organisé
à

K
ibihekane

des
entrainem

ents
à

com
pter

du
m

ois
d’avril

1994
dans

le
but

d’envoyer
les

jeunes
de

la
région

au
front.

T
héoneste

M
A

R
IJO

JE
(D

822),
habitant

le
secteur

de
R

am
bura,

expliquait
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
,

à
com

pter
du

8
avril

1994,
avait

supervisé
le

recrutem
ent

de
m

iliciens
pour

en
faire

des
gardes

présidentiels.
Il

avait
lui-m

êm
e

assisté
â

deux
reprises

à
ces

séances
d’entrainem

ent
qui

a’-aienl
lieu

dans
un

cham
p,

à
proxim

ité
de

l’école
de

K
ibehekane,

en
présence

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

.
Il

ajoutait
que

ces
jeunes

avaient
été

envoyés
à

K
igali

pour
com

battre
les

troupes
du

FPR
.

II
apparaissait

effectivem
ent

que
des

form
ations

m
ilitaires

avaient
été

dispensées
aux

lnteraham
w

e
à

com
pter

de
1992,

ainsi
que

cela
était

notam
m

ent
rapporté

par
D

enis
N

K
IZ

IN
K

IK
O

,
ancien

m
ilitaire

des
FA

R
(D

1191),
et

dans
lejugem

ent
du

T
PIR

M
IL

IT
A

IR
E

I
(B

A
G

O
SO

R
A

et
consorts.

06021
à

D
6035).

T
oulefois,

en
l’état

des
élém

ents
rassem

blés,
il

n’était
pas

établi
que

le
but

de
ces

entraînem
ents

aient
été

de
tuer

des
civils

tutsis
et

le
rôle

précis
de

Pascal
SIN

IB
IK

A
N

G
W

A
à

ces
occasions

n’était
pas

davantage
rapporté.

Par
ailleurs,

si
plusieurs

tém
oins

évoquaient
lexistence

de
réunions

secrètes
de

préparation
du

m
assacre

des
T

utsis
et

la
participation

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

à
celles-ci

avant
le

6
avril

1994
dans

la
com

m
une

de
K

arago
(préfecture

de
G

isenyi),
ces

tém
oins

n’avaient
pas

directem
ent

participé
à

de
telles

réunions
m

ais
en

avaient
entendu

parlé
par

des
tiers

B
éatrice

M
U

K
A

N
D

O
R

I
D

81O
,

E
liada

N
Y

IR
A

K
O

M
IN

I
D

174
D

om
itille

B
A

Z
IM

A
Z

IK
I

D
l97,

N
ias

R
W

A
M

A
JO

N
G

I,
D

202).
Seul

Salathiel
M

A
Z

IM
PA

K
A

disait
avoir

été
tém

oin
dune

réunion
en

1991
chez

Pascal
SIIM

B
IK

A
N

G
W

A
à

R
am

buru
tandis

q
u
i

1
y

effectuait
des

travaux
de

m
enuiserie.

Il
affirm

ait
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

en
présence

de
K

A
M

A
L

I,
de

SE
B

A
T

A
SH

Y
A

et
du

m
ajor

N
T

A
IJA

K
U

Z
E

,
leur

avait
dit

de
faire

de
leur

m
ieux

pour
identifier

les
intellectuels

tutsis,
responsables

de
l’insécurité

dans
le

pays,
de

les
provoquer,

de
les

m
alm

ener
et

si
nécessaire

de
les

m
ettre

en
prison.

Il
leur

avait
dit

de
corriger

sévèrem
ent

les
élèves

tuisis
pour

qu’ils
ne

réussissent
pas

leurs
études

(D
4
5
,

D
196).

O
livier

IY
A

JV
IU

R
EM

Y
E

(D
1353)

et
sa

m
ère,

M
arie-G

oretti
M

U
K

A
SI

(D
1314),

affirm
aient

qu’à
com

pter
de

1993
jusque

dans
les

prem
iers

m
ois

de
1994

(avant
le

6
avril

1994),
Pascal

SIM
B

JK
.A

N
G

W
A

avait
participé

à
des

réunions
qui

s’étaient
tenues

dans
le

bâtim
ent

Ikizu
situé

à
K

igali,
cellule

de
K

ivugiza,
secteur

de
N

yam
iram

bo
(D

1397
à

01407)
et

dont
le

but
était

la
préparation

de
l’élim

ination
de

l’ennem
i,

c’est
à

dire
les

T
utsis.

T
outefois,

ils
n’avaient

pas
assisté

eux-m
ém

es
à

ces
réunions

m
ais

en
connaissait

le
contenu

par
des

discussions
qu’ils

avaient
eues

avec
les

jeunes
participants.

C
yprien

H
A

B
t\R

IM
A

N
A

(06772)
et

Janvier
R

U
K

E
M

A
N

G
A

N
IZ

I
(D

6741),
cités

com
m

e
ayant

été
présents,

niaient
avoir

participé
à

de
telles

réunions,
expliquant

que
cet

établissem
ent

abritait
parfois

des
rassem

blem
ents

de
jeunes

après
des

m
atchs

ou
des

cérém
onies.

C
yprien

1-IA
R

Y
A

R
IM

A
N

A
,

ainsi
que

E
ugène

H
A

R
E

R
IM

A
N

A
(D

6797)
et

Froduald
B

A
M

PA
W

E
(D

6854),
indiquaient

avoir
déjà

vu
Pascal

SIM
I3IK

A
N

G
W

A
se

rendre
à

la
cantine

du
bâtim

ent
Ikizu

m
ais

seulem
ent

pour
y

m
anger

ou
boire

un
verre.

C
o

p
ie

c
e
rtifié

e
c
c
?
ijt..

a
IO

,rJg
i.q

j



E
nfin,

était
jointe

au
dossier

une
lettre

du
Président

de
la

C
our

de
cassalion,

Joseph
K

A
V

A
R

U
G

A
N

IJA
,

adressée
au

Président
de

la
R

épublique
en

date
du

23
m

ars
1994,

relatant
les

différentes
m

enaces
de

m
ort

qu’il
avait

reçues
«

de
la

p
art

des
personnes

des
services

de
la

P
résidence

tl
y

était
exposé

que
le

19
m

ars
1994,

Pascal
SIM

B
T

K
A

N
G

W
A

s’était
rendu

à
la

C
our

de
C

assation,
y

avait
insulté

les
agents

et
]eur

avait
dit

«
qu’ils

assuraient
la

sécurité
d’ut,

Invenzi
K

A
r1R

U
G

A
JV

D
A

.
que

les
jours

de
ce

dernier
étaient

com
ptés

et
que

le
groupe

qui
accom

plirai:
cette

besogne
était

dejà
constitué»

(D
87).

La
fem

m
e

du
m

agistrat
assassiné

dès
les

prem
ières

heures
après

latientat
de

l’avion
présidentiel,

confirm
ait

les
m

enaces
qu’il

avait
reçues

à
cette

période
et

le
contenu

de
ce

courrier
(D

1468,
D

1643
à

1650).

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
contestait

l’ensem
ble

de
ces

faits,
arguant

notam
m

ent
que

la
lettre

ci-
dessus

m
entionnée

était
un

faux
(D

641).

Le
procureur

dc
la

R
épublique,

dans
son

réquisitoire
définitif,

estim
ait

que
les

charges
n’étaient

pas
suffisantes

pour
constituer

le
crim

e
de

participation
à

une
entente

en
vue

de
la

préparation
des

crim
es

contre
Ihum

anité
CL

de
génocide.

En
effet,

il
ne

pouvait
être

dégagé
des

élém
ents

disparates
évoqués

ci-dessus,
un

état
précis

et
circonstancié

de
faits

m
atériels

en
vue

de
la

préparation
du

génocide
et

des
crim

es
contre

l’hum
anité,

faits
auxquels

auraient
pris

part
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

avec
plusieurs

personnes,
susceptibles

de
caractériser

les
élém

ents
constitutifs

de
lenlente

telle
que

réprim
ée

par
l’article

2
12-3

du
code

pénal.

V
-

L
es

crim
es

constitutifs
de

génocide
et

autres
crim

es
contre

Ithum
anité

com
m

is
à

com
pter

du
6

avril
1994

A
-

L
es

crim
es

com
m

is
à

K
igali

L
es

élém
ents

recueillis
sur

les
crim

es
com

m
is

dans
le

quartier
de

K
iyovu-les

R
iches

où
habitait

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
,

m
ais

égalem
ent

dans
d’autres

quartiers
de

K
igali.

crim
es

dans
lesquels

Pasca]
SJM

B
IK

A
N

G
W

A
auraitjoué

un
rôle,

reposaient
essentiellem

ent
sur

des
tém

oignages.

1.
L

es
tém

oignages

C
es

tém
oignages

pouvaient
être

regroupés
en

trois
groupes

les
déclarations

des
personnes

réfugiées
au

dom
icile

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
les

gardiens
de

résidence
du

quartier
de

K
iyovu-les

R
iches

et
d’autres

résidents
de

K
igali,

dont
certains

étaient
eux-m

êm
e

im
pliqués

dans
la

com
m

ission
des

crim
es.

-L
es

refugiés
au

dom
icile

de
P

ascal
SJM

B
JK

4N
G

W
A

D
ans

les
jours

qui
ont

suivi
l’attentat

contre
l’avion

présidentiel
du

6
avri[,

plusieurs
fam

illes
tutsies

se
réfugiaient

chez
Pascal

SIM
B

IIC
4N

G
W

A
,

notam
m

ent
des

m
em

bres
de

la
fam

ille
G

A
H

A
?vIA

N
Y

I
et

de
la

fam
ille

H
IG

IR
O

.
D

es
auditions

de
la

fam
ille

O
A

H
A

M
A

N
Y

I
(D

137,
D

171,
D

971,
D

1017,
D

471,
D

479),
il

ressortait
qu’ils

habitaient
une

m
aison

voisine
de

celle
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
dans

le
quartier

de
K

iyovu.
Le

8
avril

dans
la

m
atinée

(ou
le

7
avril

selon
le

fils, A
lbert

G
A

JIA
M

A
N

Y
T

âgé
de

15
ans

au
m

om
ent

des
faits),

ils
avaient

été
attaqués

par
des

m
ilitaires

et
les

trois
fils

de

C
opie

certifiée
c
o
n
fo

re

r



—
—

-
-
â

celte
fam

ille
(Pascal,

M
ichel

etA
lbert)

s’étaientainsi
réfugiés

chez
Pascal

ST
M

B
IK

A
N

G
W

A
.

La
m

ère,
T

hérêse
M

IJK
A

M
U

SA
N

,
qui

se
cachait

chez
le

voisin
N

IR
A

G
IR

E
,

et
son

fils
A

lbert,
déclaraient

avoir
quitté

la
ville

de
K

igali
grâce

à
Pascal

SIM
B

[K
A

N
G

W
A

au
plus

tard
le

12avril
(D

171-7,
D

481).
M

ichel
G

A
I-JA

M
A

N
Y

I,
le

grand
frère

du
précédent,

affirm
ait

être
resté

entre
une

et
trois

sem
aines

chez
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

avant
de

rejoindre
la

préfecture
de

G
isenyi

avec
l’aide

du
m

is
en

exam
en

(0137-9).
Pascal

G
A

H
A

M
A

N
Y

I,
le

Crête
ainé

de
la

fam
ille,

restait
chez

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
du

8avriljusqu’à
son

exil
au

Z
aire

enjuillet
94

(01003).
M

artin
H

IG
IR

O
(0138,

D
253,

D
7129)

expliquait,
quant

â
lui,

avoir
été

conduit
au

dom
icile

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

le
7

avril
dans

l’après
m

idi
par

un
am

i.
Il

disait
avoir

quitté
ce

dom
icile

au
m

ois
de

m
ai

ou
de

juin
pour

se
réfugier

â
l’hôtel

des
M

illes
C

ollines,
après

avoir
appris

qu’on
voulait

le
tuer.

D
es

contradictions
apparaissaient

entre
ces

différents
tém

oins
sur

leur
date

d’arrivée
au

dom
icile

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

(entre
le

7
et

le
S

avril)
sur

leur
ordre

d’arrivée,
sur

la
durée

du
séjour

de
chacun

et
sur

la
présence

de
tel

ou
tel

réfugié.
Par

exem
ple,

M
artin

H
IG

IR
O

gardait
uniquem

enten
m

ém
oire

la
présence

de
Pascal

G
A

H
A

M
A

N
Y

T
(D

138/7,
D

254)
bien

que
les

Irois
frères

G
A

H
A

M
A

N
Y

I
se

souvenaient
tous

l’avoir
vu

arriver
au

dom
icile

de
Pascal

S[M
B

IK
A

N
G

W
A

(D
137-l0.

D
17l-6,

D
1003).

M
ais

ces
divergences

sem
blaient

exprim
er

le
poids

du
tem

ps
sur

la
m

ém
oire

individuelle
et

n’entam
aient

pas
la

crédibilité
des

tém
oignages.

-
L

es
gardiens

de
résidence

du
quartiur

de
K

iyovu-
les

riches

A
u

cours
de

l’instruction,
les

gardiens
qui

assuraient
la

sécurité
des

résidences
voisines

dc
celles

de
Pascal

S
D

fB
IK

A
N

G
W

\étaient
interrogés:

-Jonathan
R

E
K

E
R

À
H

O
.

qui
gardait

la
m

aison
d’un

expatrié
(G

E
G

E
Y

)
située

derriére
l’Eglïse

Presbvterienne
-E

m
m

anuel
K

A
M

A
N

G
O

.
em

ployé
de

lam
bassade

d’A
llem

agne;
-D

iogêne
N

Y
IR

JSH
E

M
A

,
gardien

d’une
résidence

située
à

l’angle
des

rues
du

roi
B

audouin
et

de
député

K
ayuku;

-Jean-M
arie

V
iannev

N
Y

T
R

IG
E

R
A

,
qui

gardait
]a

résidence
duo

ressortissant
suïsse

(FISH
E

R
)

située
rue

du
député

K
ayuku;

-Jsaïe
H

A
R

IN
D

T
N

T
W

A
R

I.
au

service
d’un

professeur
de

français
(D

T
B

O
ST

!D
U

B
O

ST
)

vivant
au

croisem
ent

de
la

rue
du

roi
B

audoin
avec

lam
e

K
an,uzinzi

-Jean-N
epom

uscène
N

SE
O

U
M

R
E

M
Y

T
,

chauffeur
de

l’am
bassade

de
Suisse,

réfugié
dans

la
m

aison
du

consul
de

Suisse
du

quartier
dc

K
ivovu

où
travaillait

Jean-M
arie

V
ianney

N
Y

T
R

IG
IR

A
;

-Salom
on

H
A

B
IY

A
K

A
R

E
,

gardien
d’une

résidence
située

nie
du

roi
B

audoin
â

coté
de

lÉ
glise

P
resbytérienne;

-T
hadée

N
Z

A
B

O
N

IM
A

N
A

,
gardien

de
résidence

d’une
m

aison
habitée

par
une

ressortissante
allem

ande
d.ans

le
quartier

de
K

iyovu;
Jonathan

R
E

K
E

R
A

H
O

,
qui

déclarait
avoir

été
acquitté

par
les

instances
rw

andaises,
tém

oignait
à

plusieurs
reprises

dans
le

procès
«

M
IL

IT
A

IR
E

I
»

devant
le

T
PIR

(B
A

G
O

SO
R

A
et

consorts.
sous

le
pseudonym

e
X

X
C

,
D

49
et

D
7162),

devant
les

enquêleurs
du

T
PIR

(D
12t2),

devant
les

gendarm
es

français
(D

549);
il

devait
être

égalem
ent

confronté
à

Pascal
SIM

IJIK
A

N
G

W
A

(D
?

140).

D
écrivant

la
m

ise
en

place
des

barrières
dans

le
quartier

de
K

iyovu
après

le
6

avriL
1994,

il
indiquait

être
le

chef
du

barrage
érigé

devant
le

dom
icile

d’A
bdul

R
ahm

ari
SA

D
A

L
A

.
Il

déclarait
avoir

reçu
des

instructions
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
sur

le
com

portem
ent

à
adopter

en
cas

de
passage

de
T

utsis.
considérés

com
m

e
des

«
Inyenzi

»,
c’est

à
dire

des
ennem

is.
Sur

le
contenu

de
ces

instructions,
lors

de
son

audition
devant

les
gendarm

es,
il

indiquait
que

Pascal

C
opie

cefliliée
C

O
f
l
f

1p
,

6
a

I’o
rin

a
L

j
e
r



SIM
B

IK
A

N
G

W
A

avait
dit

qu’aucun
T

utsi,
n
i

aucun
!-{utu

de
l’o

p
p
o
s
itio

n
,

ne
devait

franchir
sa

barri&
re

et
qu’il

devait
em

m
ener

les
T

utsis
découverts

chez
lui

ou
chez

les
gardes

présidentiels.
Puis,

lors
de

la
confrontation,

il
précisait

que
le

m
is

en
exam

en
leur

avait
dit

de
conduire

les
T

utsis
interpellés

à
la

résidence
dH

A
B

Y
A

R
IM

A
N

A
,

ce
qu’il

n’avaitjam
ais

fait.
II

affirm
ait

avoir
reçu,

vers
le

20
m

ai,
un

fusil
de

la
part

de
Pascal

SIM
B

IK
À

N
G

W
A

qui
en

avait
égalem

ent
rem

is
un

à
E

nm
rnnuel

K
A

M
A

N
G

O
.

D
ans

le
m

êm
e

tem
ps,

un
sac

de
m

unitions
avait

été
donné

par
Pascal

SIM
B

IK
Â

N
O

W
A

à
Juvénal,

gardien
de

la
résidence

de
R

ichard
U

S
E

N
G

IM
A

R
k.

M
ais

lui-m
êm

e
n’avait

jam
ais

utilisé
le

fusils
(D

49).
Sur

les
m

otifs
pour

lesquels
cette

arm
e

lui
avait

été
donnée,

il
fournissait

des
explications

différentes,
affirm

ant
tout

d’abord
que

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

avait
rem

is
cette

arm
e

pour
leur

propre
protection

et
celle

de
1u

fam
ille

de
SA

D
A

L
A

contre
les

lnteraham
w

e,
pour

déclarer
ensuite

que
le

fusil
lui

avait
été

confié
pour

arrêter
les

T
utsis

se
présentant

à
la

barrière.
L

ors
de

la
confrontation,

il
ajoutait

un
élém

ent
en

déclarant
avoir

participé
à

une
réunion

à
l’hôtel

K
iyovu

sur
la

sécurité
du

quartier,
dirigée

par
le

préfet
T

harcisse
R

E
N

Z
À

H
O

,
réunion

au
cours

de
laquelle

Pascal
Sl?vIB

IK
A

N
O

W
A

avait
indiqué

qu’il
allait

réfléchir
sur

la
question

des
arm

es
et

en
distribuer

si
nécessaire.

E
m

m
anuel

K
A

M
A

N
G

O
(D

l31,
0264,

D
7l49),

entendu
par

les
enquêteurs

du
T

PIR
,

les
juges

français
et

confronté
â

Pascal
ST

M
B

IK
A

N
G

W
A

,
faisait

les
déclarations

suivantes.
A

partir
du

10-12
avril

4994,
il

s’était
posté

à
la

barrière
proche

de
l’église

presbytérienne
et

du
dom

icile
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

A
Z

O
.

Il
précisait

que
les

personnes
qui

arrivaient
aux

barrières
ém

ient
bloquées

et
que

celles
qui

étaient
d’origine

tulsie
ém

ient
tuées.

Il
contestait

avoir
reçu

une
arm

e
..

bien
qu’il

ait
été

condam
né

pour
com

plicité
de

6
m

eurtres
com

m
is

dans
le

quartier
de

K
iyovu,

pour
port

d’arm
e

et
de

l’uniform
e

par
la

G
acaca

du
secteur

de
N

ynrugenge,
faits

pour
lesquels

il
avait

plaidé
coupable

(D
7543).

11
m

ettait
en

cause
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

pour
deux

épisodes.
Il

reiatait
en

effet
avoir

vu
l’intéressé,

â
une

barrière,
le

17
ou

18
avril,

avec
deux

personnes
détenues

dans
sa

cam
ionnette.

Il
ne

connaissait
pas

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

auparavant
m

ais
les

m
ilitaires

qui
étaient

à
la

barrière
avaient

déclaré
qu’il

saqissait
de

lui
et

que
celui-ci

leur
avait

dit
avoir

attrapé
deux

«
Inyenzis

»
.

T
outefois,

lors
de

la
confrontation

(07149),
ii

affirm
ait

avoir
entendu

lui-m
êm

e
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

dire
qu’il

avait
«

am
ené

des
Inyenzi

»
C

oncernant
le

second
épisode,

vers
le

24
ou

25
avril.

alors
qu’il

se
trouvait

dans
l’enceinte

de
l’am

bassade
d’A

llem
agne,

il
disait

avoir
entendu

un
coup

de
feu

et
avoir

vu
une

voiture
dans

laquelle
se

trouvait
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
L

ors
de

sa
prem

ière
déclaration

en
2001

(0264),
il

expliquait
avoir

vu
ce

dernier
tenir

un
pistolet

et
indiquait

qu’il
y

avait
eu

deux
victim

es.
D

evant
les

juges
d’instruction

en
2010

(D
131),

sa
version

se
révélait

différente
puisqu’il

disait
n’avoir

pas
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
avec

une
arm

e,
indiquant

que
cette

scêne
lui

avait
été

relatée
par

un
autre

gardien.
E

m
m

anuel
PU

M
B

A
FI

ou
PL

IM
B

A
FU

.
Il

ne
m

entionnait
à

ce
m

om
ent

là
qu’une

seule
victim

e.
L

ors
de

la
confrontation

(07149),
il

confirm
ait

ne
pas

avoir
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
Éirer.

D
iogêne

N
Y

IR
ISH

E
M

A
(D

930,
07136)

décrivait
égalem

ent
les

m
eurtres

qui
avaient

lieu
sur

les
barrières.

Il
confirm

ait,
de

m
êm

e
que

Salom
on

H
A

B
IY

A
K

A
R

E
(D

204,D
499),

avoir
vu

Pascal
StM

B
IK

A
N

G
W

A
rem

ettre
une

anne
à

Jonaffian
R

E
K

E
R

A
I-lO

,
m

ais
sans

savoir
ce

qu’il
était

advenu
de

cette
arm

e.
Se’on

ce
tém

oin.
P

ascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

appelait
les

gardiens
des

banières
à

être
vigilants

pour
em

pêcher
les

T
utsis

de
passer.

Le
m

is
en

exam
en

distribuait
égalem

ent
des

vivres
aux

barrières.
L

ors
de

la
confrontation

(D
l 136),

il
précisait

avoir
[ui-m

êm
e

assisté
à

plusieurs
m

eurtres
sur

les
barrières

érigées
devant

la
m

aison
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

A
Z

O
et

dA
bdul

R
ahm

an
SA

D
A

L
A

.
11

ajoutait
que

c’était
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

qui
leur

avait
dit

de
bloquer

les
routes

et
que

C
opie

certifiée
conlorrV

±

à
‘
o

r
if

l
L

e
-f!ie

r



celui-ci
contrôlait

les
barrières.

C
es

propos
se

dém
arquaient

de
ses

prem
ières

déclarations
dans

lesquelles
il

m
ettait

en
cause

A
bdul

R
ahm

an
SA

D
A

L
A

qui,
scion

lui,
pouvait

recevoir
ses

instructions
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

bien
qu’il

n’aitjam
ais

vu
ce

dernier
donner

des
ordres

directs
sur

les
banières.

L
es

trois
autres

gardiens
de

barrières
étaient

des
T

utsis,
Jean-M

arie
V

iarm
ey

N
Y

IR
IG

E
R

A
,

Jean-N
epom

uscène
N

SE
G

U
M

R
E

M
Y

I
et

Isaïc
J-JA

R
IN

D
IN

T
W

A
R

I.
C

ontraints
de

garder
certaines

barrières
dc

K
iyovu,

ils
avaient

cam
ouflé

leur
origine

avec
parfois

des
com

plicités.

Isare
FIA

R
IN

D
rN

T
W

A
R

I
(D

487.
0600.

D
7133)

expliquait
quïl

gardait
la

ban-1ère
constituée

d’un
arbre

coupé,
installée

devant
le

dom
icile

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

.
A

près
avoir

indiqué
que

ce
dernier

avait
été

â
l’origine

de
la

m
ise

en
place

des
barrières

et
qu’il

les
contrôlait,

il
n’était

plus
aussi

affirm
atif

lors
de

la
confrontation,

m
ais

déclarait
que

Pascal
SIM

I3IK
A

N
C

3W
A

visitait
toutes

les
barrières

et
était

respecté.
A

près
le

6avril1994,
une

réunion
s’était

tenue
à

l’hôtel
K

iyovu
sur

la
sécuriW

du
quartier

sous
la

direction
de

T
harcisse

R
E

N
Z

A
H

O
lors

de
cette

réunion,
il

avait
été

dit
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
serait

en
charge

de
la

distribution
des

arm
es.

Peu
après,

i[
avait

vu
des

am
ies

livrées
chez

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
.

J]
m

aintenait
ce

fuit
lors

de
la

confrontation.
J]

précisait
ne

pas
avoir

assisté
lui-m

êm
e

à
une

distribution
d’arm

e
par

Pascal
SIM

B
T

K
A

N
G

W
4

m
ais

en
avoir

entendu
parler

par
d’antres

gardiens
de

résidence.
Sur

la
réunion

à
l’hôtel

K
iyovu,

il
indiquait,

lors
de

la
confrontation,

avoir
assisté

à
une

telle
réunion,

à
l’inverse

de
ses

prem
ières

déclarations.
Interrogé

sur
cette

contradiction,
il

précisait
qu’il

y
avait

eu
deux

réunions
sur

ce
thèm

e
la

prem
ière,

à
laquelle

iln’avait
pas

assisté
puis

une
deuxièm

e
où

ilétait
présent,

ainsi
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
.

Isaïc
H

A
R

IN
IN

N
T

W
A

R
J

insistait
sur

le
fait

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
qu’il

décrivait
«

com
m

e
l’hom

m
e

le
plus

fort
du

quartier»,
lui

avait
sauvé

la
vie

et
que

cétait
grâce

à
l’autorisation

de
celui-ci

que
sa

fam
ille

avait
pu

le
rejoindre.

Il
ajoutait

que
Pascal

SIM
B

II(A
N

O
W

A
élail

égalem
ent

intervenu
pour

em
pêcher

des
lnteralrnm

w
e

de
l’em

m
ener,

car
il

était une
autorité

à
laquelle

on
ne

pouvait
s’opposer.

Jean-M
arie

V
ianney

N
IY

IR
IG

E
R

A
,

tém
oin

lors
du

procès
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

A
Z

O
devant

le
T

PIR
(sous

le
pseudonyie

B
C

W
,

D
7170)

(D
57,D

506,
D

615,
07143,

07179/07556),
décrivait

égalem
ent

la
situation

qui
régnait

dans
son

quartier
à

partir
du

6avril1994
concernant

notanunent
l’érection

de
barrières

et
les

crim
es

qui
s’y

déroulaient.
L

ui-m
êm

e,
m

uni
d’une

fausse
pièce

d’identité
m

arquant
la

m
ention

H
utu,

avait
rejoint,

à
partir

du
14

avril,
la

barrière
qui

se
situait

à
l’intersection

de
l’avenue

du
roi

B
audoin

avec
lam

e
du

député
K

ayuku,
près

de
lE

glise
presbytérienne.
Sur

le
com

portem
ent

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

,
il

tém
oignait

avoir
vu

à
deux

reprises
un

certain
B

enoît
époux

du
sous-préfet

D
ancilla

M
U

K
.A

R
U

SH
E

M
A

,
se

rendre
chez

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
et

en
ressortir

avec
des

arm
es.

C
es

aunes
étaient

rem
ises

à
la

banière.
à

des
jeunes

qui
se

vantaient
par

la
suite

de
leurs

crim
es,

E
nsuite,

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

passant
sur

a
barrière,

avait
dit

aux
personnes

présentes
que

le
FPR

avait
tué

les
H

utus,
qu’il

fallait
donc

être
vigilant,

n’épargner
aucun

T
utsi

et
ne

pas
se

fier
aux

cades
d’identité

m
ais

bien
regarder

les
visages.
L

ui-m
êm

e
avait

été
contrôlé

par
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
le

23
avril

1994.
C

elui-ci,
en

vérifiant
sa

carte
d’identité

lors
de

l’un
de

ses
passages

à
[a

barrière
avait

exprim
é

ses
doutes

sur
sa

qualité
réelle

de
J-Tutu,

Le
caporal

IR
A

N
D

E
M

B
A

,
chef

de
la

barrière
avec

qui
il

s’était
lié

d’am
itié,

lui
avait

alors
dit

de
rentrer

chez
lui

car
il

avait
reçu

pour
instruction

de
le

tuer,
D

ans
l’après

m
idi,

B
enoit.

accom
pagné

d’T
nteraham

w
e,

s’était
présenté

au
dom

icile
de

Jean-

C
opie

c
e
rlltIE

e
à

l’original
Le

g
r
e
r



M
arie

V
iarm

ey
N

IV
R

U
G

E
R

A
pour

l’em
m

ener
m

ais
ilétait

parvenu
à

se
sauver.

Jean-N
epom

uscène
N

SE
O

U
M

R
E

M
Y

I
confim

nit
les

déclarations
de

Jean-M
arie

V
ianney

N
IY

T
R

IG
E

R
A

,
expliquant

avoir
reçu

les
confidences

de
celui-ci

et
avoir

vu
Pascal

SIM
B

[K
A

N
G

W
A

passer
sur

les
barrières

en
com

pagnie
de

B
enoît

(0920).

É
tait

jointe
à

la
procédure

la
déposition

effectuée
en

2001
devant

les
enquêteurs

du
T

PJR
,

d’A
bdul

R
ahnian

SA
D

A
L

A
.

habitant
du

quartier
de

K
iyovu-

[es
R

iches,
celui-ci

étant
depuis

décédé
et

n’ayant
pu

être
ré-entendu

(0307).
[I

déclarait
ne

pas
être

responsable
de

l’établissem
ent

des
barrages

routiers,
que

ces
barrières

avaient
été

érigées
sur

lordrc
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
.

Il
expliquait

avoir
assisté

à
la

rem
ise

du
fusil

par
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

à
Jonathan

R
E

K
E

R
A

H
O

,
<

pour
se

défendre
en

cas
d’attaque

par
les

inkotani
»
.A

aucun
m

om
ent.

il
n’indiquait

que
cette

arm
e

avait
été

donnée
pour

protéger
sa

fam
ille.

li
précisait

que
le

jour
de

ta
rem

ise
du

fusi],
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

détenait
de

nom
breux

fusils
dans

son
véhicule.

E
ntendu

par
les

enquéteurs
et

m
agistrats

instructeurs.
T

hadée
N

Z
A

B
O

N
IM

A
N

A
(D

6846,07121),
gardien

d’une
résidence

habitée
par

une
ressortissante

allem
ande

dans
k

quartier
de

K
iyovu-les

R
iches,

située
en

face
de

celle
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

relatait
être

resté
dans

la
m

aison
de

cette
dernière

après
le

6
avril,

avant
de

rentrer
dans

son
quartier

à
G

itega.
La

durée
de

son
séjour

dans
cette

m
aison

variait
de

quelques
jours

dans
sa

prem
ière

audition
à

trois
m

ois
dans

sa
seconde

audition.
Il

expliquait
avoir

vu
à

plusieurs
reprises

des
lnteraham

w
e,

en
tout

cas
des

personnes
en

tenue
m

ilitaire,
venir

prendre
des

arm
es

au
dom

icile
de

Pascal
SIM

B
IIC

\_N
G

W
A

.
Il

était
difficile

de
connaître

avec
précision

la
période

pendant
laquelle

le
tém

oin
avait

assisté
à

la
distribution

d’arm
es,

cela
variait

de
quelques

jours
à

un
m

ois
et

dem
i/deux

m
ois

(avri’
et

m
ai

1994).
T

hadée
N

Z
A

B
O

N
IM

A
N

A
,

âgé
dc

80
ans

lors
de

ses
auditions,

décédait
peu

de
tem

ps
après

la
deuxièm

e
déposition

intervenue
en

juillet
2012.

Sachant
que

celui-ci
avait

escorté
la

fam
ille

d’Isaïe
H

A
R

JN
D

IN
T

W
A

R
I

de
G

itega
à

K
iyovu

puis
était

rentré
chez

lui,
il

était
probable

qu’il
ne

soit
pas

resté
dans

le
quartier

de
K

iyovu
pendant

l’ensem
ble

des
évènem

ents,

Juvénal,
gardien

de
la

résidence
de

R
ichard

U
SE

N
G

IM
A

N
A

,
E

m
rnanuel

PU
M

B
A

FI
ou

P1J1vlB
A

FL.
le

caporal
IR

A
N

D
E

M
B

A
et

le
prénom

m
é

B
enoît

n’étaient
pas

entendus
au

cours
dc

l’enquête,
n’ayant

pu
être

]ocalisés.

*

L
a

m
êm

e
valeur

probante
ne

pouvait
être

accordée
aux

dépositions
de

tous
ces

gardiens.
A

insi,
le

tém
oigrm

ge
de

Jean-M
arie

V
ianney

N
IY

IR
IG

E
R

A
apparaissait

particulièrem
ent

constant.
C

e
tém

oin
avait

été
interrogé

à
de

nom
breuses

reprises:
en

2000
auprès

des
enquêteurs

du
IP

IR
(0615),

au
cours

du
procès

de
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

.4Z
0

au
T

PIR
en

2006
(D

-57!
07556).

devant
un

officier
de

police
judiciaire

français
en

2011
(0506)

et
devant

les
juges

d’instruction
en

2012
à

l’occasion
d’une

confrontation
avec

le
m

is
en

exam
en

(D
7143).

Ses
propos

étaient
m

arqués
par

une
grande

cohérence
d’ensem

ble.

E
n

revanche,
les

déclarations
d’E

m
m

anuel
K

A
M

A
N

G
O

sem
biaientbeaucoup

plus
fragiles

quani
aux

agissem
ents

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
4.

S’il
était

patent
que

sa
description

générale
des

événem
ents

recoupait
celte

d’autres
tém

oins,
des

contradictions
d’im

portance
apparaissaient

lorsqu’il
était

interrogé
en

détail
sur

le
com

portem
ent

précis
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
.

L
ors

de
ses

deux
rencontres

avec
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
il

se
présentait

tantôt
détenteur

d’une
inform

ation
obtenue

par
oui-dire,

tantôt
com

m
e

tém
oin

direct
de

la
scène

et
donnait

des
détails

C
o

p
ie

c
e
rb

tié
e

co
riO

rH
2

9

à
r
f
l



différents
sur

les
crim

es
qu’il

im
putait

au
m

is
en

exam
en,

par
exem

ple
sur

le
nom

bre
de

victim
es

tuées
par

ce
dernier

et
sur

le
fait

que
ce1u-ci

détienne
ou

non
une

arm
e.

D
e

surcrolt,
les

deux
scènes

incrim
inantes

qu’il
décrivait

(captures
de

deux
personnes

d’origine
T

ulsie
et

m
u
flres

dune
ou

de
deux

personnes)
nélaient

corroborées
par

aucun
autre

élém
ent

et,
de

ce
fait,

ne
sauraient

être
considérées

com
m

e
établies.

L
es

déposilions
de

Jonathan
R

E
K

E
R

A
H

O
,

lsaie
l-IA

R
IN

D
IN

T
W

A
R

J
et

D
iogène

N
Y

IR
ISH

E
M

A
contenaient

égalem
ent

certaines
variations,

dues
notam

m
ent

à
la

tendance
de

ces
derniers

à
se

présenter
com

m
e

tém
oins

directs
d’évènem

ents
rapportés

par
d’autres.

T
outefois,

com
m

e
il

sera
développé

par
la

suite,
les

inform
ations

affectées
par

ces
chanuem

ents
étaient

corroborées
par

d’autres
dépositions

et
certains

passages
de

leurs
tém

oignages
ém

ient
constants.

A
insi,

au
regard

du
tem

ps
écoulé

affectant
nécessairem

ent
la

m
ém

oire
des

événem
ents,

il
serait

disproportionné
d’exclure

V
ensem

ble
de

leurs
dépositions

en
se

fondant
uniquem

eni
sur

ces
quelques

variations.

C
oncernant

la
déposition

de
T

hadée
N

Z
A

B
O

N
IM

A
N

A
,

les
variations

quant
à

la
datation

des
évènem

ents
pouvaient

sexpliquer
au

regard
du

tem
ps

écoulé
et

l’état
de

santé
du

tém
oin.

-
L

es
résidents

de
la

ville
de

K
igali

Plusieurs
résidents

de
K

igali
apportaient

des
inform

ations
utiles

à
propos

des
événem

ents
qui

s’étaient
déroulés

dans
cette

ville
après

le
6

avril
et,

pour
certains,

sur
le

com
portem

ent
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
au

cours
de

cette
période.

C
ertains

d’entre
eux

étaient
des

personnalités
ayant

joué
un

ràle
de

prem
ier

plan
com

m
e

V
alérie

B
E

M
E

R
IK

I.
l’une

des
journalistes

les
plus

connues
de

la
R

T
L

M
et

D
ieudorm

é
N

Y
IT

E
O

E
K

À
.

trésorier
du

com
ité

national
des

lnterahainw
e

d’autres
exerçaient

des
responsabilités

adm
inistratives

au
sein

de
la

préfecture
de

K
igali-vifle

tel
G

régoire
N

Y
IR

iM
A

N
zI,

conseiller
du

secteur
de

N
yakabdanba.

D
’autres

encore
étaient

de
sim

ples
habitants

dont
certains,

Interaham
w

e,
avaient

participé
à

la
surveillance

des
barrières

com
m

e
O

atan
N

D
E

R
E

R
IM

A
N

A
et

Joseph
SE

T
rB

A
.

D
ieudonné

N
Y

IT
E

G
E

K
A

affirm
ait

avoir
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
à

trois
reprises

en
avril

et
m

ai
1994

et
rapportait

des
bribes

de
conversations

que
ce

dernier
avait

pu
avoir

avec
ses

interlocuteurs
(D

7483).
L

ors
de

leur
rencontre

devant
la

R
T

L
M

,
le

9
avril,

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
avait

invité
un

journaliste
à

inciter
à

la
haine

et
à

être
vigilant

vis-à-vis
des

T
utsis.

L
orsqu’il

l’avait
croisé

sur
une

barrière
à

N
vam

iram
bo,

le
m

is
en

exam
en

avait
dit

à
B

em
ard

M
A

N
(R

.A
G

A
B

A
.

m
em

bre
du

com
ité

national
des

Interahaunve
et

chef
des

lnteraham
w

e
de

K
igali.

qu’il
devait

faire
attention

car
sa

barrière
laissaït

passer
beaucoup

de
tutsis.

Il
l’avait

invité
à

s’appuyer
sur

les
traits

physiques
des

personnes
qu’il

contrôlait
pour

identifier
les

T
utsis

dans
la

m
esure

où
certains

d’entre
eux

avaient
réussi

à
faire

apposer
frauduleusem

ent
la

m
ention

H
utu

sur
leur

carte
d’identité

(D
7483).

La
troisièm

e
fois,

dans
la

prem
ière

quinzaine
de

m
ai,

à
une

barrière
de

G
iticyinyoni,

Pascal
SIM

B
JK

.A
N

G
W

A
avait

félicité
le

président
des

Inieraham
w

e
de

ce
secteur,

un
certain

SETII3A
,

de
la

façon
dont

était
tenue

cette
barrière,

a-ès
dangereuse

car
elle

ne
laissait

passer
personne.

Joseph
SE

T
IB

A
,

condam
né

pour
son

im
p[ication

dans
le

génocide,
confirm

ait
que

des
m

eurtres
étaient

conunis
aux

barrières.
S’il

se
souvenait

du
passage

de
Pascal

SIM
B

IIC
&

N
G

W
L\

à
la

barrière
de

O
iticyinyoni,

il
indiquait

que
ce

dernier
ne

s’était
pas

adressé
à

lui
en

particulier;
il

avait
sim

plem
ent

invité
ceux

qui
gardaient

la
barrière

à
laisser

passer
les

m
ilitaires

qui
fuyaient

çD
9l

I,
D

7519).
Pierre-C

élestin
H

A
K

IZ
IM

A
N

A
.

cité
par

Joseph
SE.TIB

A
com

m
e

étant
présent

lors
du

passage
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

affirm
ait

avoir
croisé

ces
deux

individus

C
opie

certifiée
con

à
l’on

al.
L

e



séparém
ent

sur
deux

barrières
différentes

(07589).

V
alérie

B
E

M
E

R
JK

I,
qui

purgeait
une

peine
de

réclusion
à

perpéluité,
évoquait

égalem
ent

des
visites

de
Pascal

ST
M

B
IK

A
N

G
W

A
au

studio
d’enregistrem

ent
de

la
R

T
L

M
au

début
du

m
ois

avril
et

attestait
de

la
présence

du
m

is
en

exam
en

sur
une

barrière
du

quartier
de

G
itega

dans
la

deuxièm
e

quinzaine
du

m
êm

e
m

ois
(0168,

D
7125).

C
oncernant

les
visites

de
ce

dernier
à

la
R

T
L

M
.

elle
déclarait

qu’il
était

venu
une

prem
ière

fois
le

7
avril

devant
le

bâtim
ent

et
qu’elle

avait
appris

du
directeur

de
la

radio,
Phocas

H
A

B
IM

A
N

A
,

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

V
LA

leur
avait

dit
de

coopérer
à

l’action
de

larm
ée

afin
de

débusquer
les

T
utsis

responsables
de

la
m

ort
du

président
H

A
B

Y
kR

IM
A

N
A

.
Selon

elle,
ce

lien
entre

Pascal
SIM

B
IT

C
\N

G
\\’A

et
Phocas

H
Â

B
IM

A
N

A
avait

duré
tout

au
long

de
la

période
du

génocide.
E

lle
indiquait,

lors
de

la
confrontation,

l’avoir
revu

par
la

suite,
toujours

à
l’extérieur

du
bàtim

ent.
E

lle
affirm

ait
avoir

rencontré
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

sur
la

barrière
de

G
itega,

le
17avril1994,

alors
qu’il

vérifiait
l’approvisionnem

ent
en

arm
es

de
cette

barrière
et

encourageait
ceux

qui
la

tenait
à

«
bien

travailler».
Elle

précisait
avoir

vu
des

am
ies,

notam
m

ent
des

fusils
et

grenades,
dans

son
véhicule.

G
régoire

N
Y

IIU
M

A
N

Z
I.

devenu
le

conseiller
de

secteur
de

N
yakabanda

dans
la

com
m

une
de

de
K

igali
à

la
faveur

de
la

fuite
du

titulaire
du

siège
qui

était
un

T
utsi.

reconnaissait
sa

part
active

dans
les

crim
es

contre
les

T
utsis

dans
son

secteur.
Il

avait
été

condam
né

par
un

tribunal
G

acaca
à

30
ans

de
réclusion.

E
ntendu

â
plusieurs

reprises,
par

les
enquêteurs

du
T

PIR
en

2003
(D

7333),
par

lesjuges
français

en
2010

(D
135),

par
les

gendarm
es

en
avril

2011
(0

8
9

9
)

puis
lors

d’une
confrontation

en
2012

(D
7401),

il
déclarait,

à
chaque

fois,
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
avait

participé
à

une
réunion

au
cours

de
Laquelle

ce
dernier

s’était
engagé

à
livrer

des
arm

es
au

colonel
E

douard
H

A
K

IZ
IM

A
N

A
à

destination
des

lnteraham
w

e
de

N
yakabanda

et
que

ces
arm

es
avaient

servi
à

tuer
des

T
utsis.

D
evant

les
autorités

françaises,
en

2010,
2011

et
20)2,

il
affirm

ait
que

cette
réunion

s’était
déroulée

au
début

du
m

ois
d’avril

1994
et

qu’il
avait

récupéré
les

arm
es

prom
ises

par
Pascal

SIM
B

U
&

\N
G

W
A

vers
le

20
avril

(D
7401

-

5).
T

outefois,
lors

de
son

prem
ier

tém
oignage

en
2003,

il
situait

cette
réunion

en
février

1993
et

la
livraison

au
m

ois
de

m
ars

1993,
soit

avant
l’attentat

contre
l’avion

du
Président

I-IA
B

Y
A

R
IM

A
N

A
,

ce
qu’il

reprenait
lors

de
ses

dépositions
au

procès
de

B
A

G
O

SO
R

A
en

2004
(D

6001).
B

ien
que

le
tém

oin
ait

continuellem
ent

affirm
é

que
les

arm
es

livrées
par

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

aient
servi

à
tuer

des
T

utsis.
cette

différence
de

datation
était

très
im

ponante,
la

responsabilité
éventuelle

de
Pascal

SIM
B

IIC
4N

G
W

A
,

variant
de

façon
substantielle

selon
que

la
livraison

avait
eu

lieu
après

l’érection
des

barrières
dans

la
ville

de
K

igali
en

avril
1994

ou
bien

en
m

ars
1993,

soit
plus

d’un
an

auparavant.
O

r,
l’effet

du
tem

ps
écoulé

sur
la

m
ém

oire
du

tém
oin

ne
suffisait

pas
à

expliquer
cette

contradiction.
En

effet,
sans

exiger
des

lém
oins

qu’ils
puissent

dater
précisém

ent
les

évènem
ents,

l’ensem
ble

des
dépositions

dém
ontraient

que
l’attentat

contre
l’avion

du
Président

constituait
un

point
de

repère
dans

le
tem

ps
suffisam

m
ent

déterm
inantpour

pouvoir
situer

un
événem

ent
en

fonction
de

cette
date.

Par
ailleurs,

les
déclarations

de
G

régojre
N

Y
IR

IM
A

N
Z

I
n’étaient

corroborées
ni

par
le

colonel
E

douard
H

A
K

IZ
IM

A
N

A
(07254),

ni
par

Jean-B
erchm

ans
IM

A
N

A
N

IB
ISH

A
K

A
,

cité
par

G
régoire

N
Y

IIU
M

A
N

Z
I

com
m

e
avant

reçu
l’une

de
ces

annes
(D

7434).

G
aetan

N
D

E
R

E
R

IM
A

N
A

se
décrivait

com
m

e
l’un

des
plus

influents
m

iliciens
du

quartier
de

G
itega

(D
285,

0880).
D

’après
sa

déposition,
il

était
resté

de
m

anière
continue

sur
les

barrières
de

ce
secteur,

du
9

au
23

avril
1994,

puis
de

façon
plus

interm
ittente

après
son

départ
pour

le
front

(D
7146-8/11).

U
reconnaissait

avoir
contrôlé

les
papiers

d’identité,
fait

des
fouilles

dans
les

véhicules
et

inspecté
les

m
aisons

du
secteur

avec
l’objectif

de
tuer

les
T

utsis
(D

7146-12)M
ais

C
op:e

cert:Fiée
co

n
lo

rrrL
3
1

à
Iorigiqal.



ses
déclarations

sur
les

agissem
ents

de
Pascal

SIM
I3IK

A
N

G
W

A
,

à
com

pter
du

6
avril

1994,
variaient

et
apparaissaient

confuses.
A

u
cours

de
ta

confrontation,
il

assurait
avoir

vu
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

à
une

réunion
des

m
em

bres
du

M
R

N
D

originaire
de

G
isenyi

qui
s’était

déroulée
à

«
l’hôtel

K
iyovu

»
ou

â
«

l’hôtel
5juillet»

le
9

avril
1994

(07146-8/9),
réunion

qu’il
avait

m
entionnée

dans
ses

déclarations
précédentes

m
ais

sans
évoquer

la
présence

du
m

is
en

exam
en

(D
248,

D
888).

Par
ailleurs,

il
déclarait,

dans
un

prem
ier

tem
ps

qu’il
avait

vu
Pascal

SIM
E

IIc4N
G

W
A

circuler
sur

]es
banières

en
Jeep

pour
distribuer

des
uniform

es
(D

889),
avant

de
reconnaitre

que
les

tenues
en

question
avaient

été
fournies

par
«

le
com

ilé
des

différents
partis

»
lors

de
la

réunion
du

9avril
m

entionnée
précédem

m
ent

(7146-10).
au

cours
de

laquelle
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

«
n’avait

rien
fait

»
(07146-9).

V
enance

M
L

T
N

Y
A

}4S1
(D

169,
D

272).
habitant

du
quartier

de
N

yam
iram

bo,
déclarait

que
le

9
avril,

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
s’était

rendu
dans

ce
secteur

où
il

avait
distribué

des
fusils

aux
réservistes

m
ilitaires

il
citait

notam
m

ent
un

certain
PO

N
Z

A
G

A
com

m
e

ayant
reçu

une
am

ie
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
,

Protegestate
PO

N
Z

A
G

A
(07214),

auditionné,
niait

avoir
reçu

des
aunes

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

.
T

outefois,
il

avait
appris

de
deux

de
ses

am
is,

que
ceux-ci

avaient
obtenu

des
aunes

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

car
il

y
avait

beaucoup
d’lnyenzi

dans
le

quartier
de

K
ivugiza,

m
ais

il
situait

cette
rem

ise
une

sem
aine

environ
avant

l’attentat
de

lavion
présidentiel.

Il
précisait

que
ces

deux
personiies

avaient
tué

et
que

lui-
m

êm
e,

se
trouvant

avec
eux

à
ce

m
om

ent
là,

avait
été

condam
né

pour
cela,

Il
apparaissait

en
effet,

que
celui-

ci
avait

été
condam

né
pour

des
faits

de
m

eurtres
par

ta
G

acaca
de

N
yam

im
m

bo/N
yaruenge

(D
7542).

L
’analyse

et
le

recoupem
ent

de
ces

tém
oignages

perm
ettaient

dune
part

de
décrire

la
situation

qui
régnait

dans
le

quartier
de

K
iyovu

et
dans

d’autres
quartiers

de
K

igali
-

quant
à

l’organisation
des

barrières
et

aux
crim

es
com

m
is

—
et,

d’autre
part,

d’obtenir
des

élém
ents

sur
le

rôle
tenu

par
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

dans
la

com
m

ission
de

ces
crim

es.

2
-

L
‘organisation

des
barrières

di,quartier
K

iy
o
u

D
es

plans
du

quartier
de

K
iyovu

(incluant
les

m
esures

des
distances

entre
différents

points)
et

de
la

ville
de

K
igali

étaientjoints
à

la
procédure

(07590,
07502,

07503).

T
ous

les
gardiens

de
résidence

entendus
affirm

aient
avoir

participé
au

contrôle
de

différentes
barrières

érigées
devant

les
résidences

dont
ils

avaient
la

charge,
ce

que
dém

ontrait
le

recoupem
ent

de
leur

déposition.
A

insi,
Jonathan

R
E

K
E

R
A

H
O

confirm
ait

la
présence

d’lsaïe
H

A
R

IN
D

IN
T

W
A

R
I

et
d’E

m
m

anuel
K

A
.M

A
N

G
O

sur
les

barrières
(0548

et
549),

D
iogène

N
Y

IR
T

SH
E

M
A

celle
de

Jonathan
R

E
K

E
R

A
H

O
(0930)

et
disate

H
A

R
IN

D
IN

IW
A

R
I

(01736-
4),

et
E

m
m

anuel
K

A
M

A
N

G
O

,
celle

de
Jean-M

arie
V

ianney
N

Y
IR

IG
E

R
A

(D
7149-6)

D
ans

la
m

esure
où

de
longues

années
s’étaient

écoulées
depuis

les
événem

ents,
[es

contradictions
existant

entre
ces

tém
oins

sur
les

em
placem

ents
et

le
nom

bre
de

barrières,
d’ailleurs

susceptible
d’évoluer

au
cours

du
tem

ps,
pouvaient

se
com

prendre.
La

m
aison

de
Pascal

SIM
B

IK
.A

N
G

W
A

était
située

avenue
du

roi
B

audoin
à

l’angle
avec

la
rue

du
député

K
am

uziozi
(D

7503).
Selon

Pascal
SJM

B
IIc&

N
G

W
A

,
seulem

ent
deux

barrages
avaient

été
érigés

dans
son

voisinage
au

lendem
ain

de
l’anentat

présidentiel,
l’un

devam
la

m
aison

d’A
bdul

R
ahn,an

SA
D

A
L

A
et

l’autre
devant

la
«

M
aison

des
chinois>

(07135-14
et

07135/16).
L

’existence
de

la
barrière

devant
la

m
aison

de
SA

D
A

L
A

était
évoquée

par
Jonathan

R
E

K
E

R
.A

H
O

(D
547,

07140),
par

Salom
on

H
A

B
Y

A
K

A
R

E
(0501-502)

et
par

D
iogène

N
Y

1R
1SH

E
?1A

(0930,
07136).

D
e

m
êm

e,
la

barrière
disposée

devant
la

(‘m
aison

des
chinois»

sur
l’avenue

du
roi

B
audoin

pouvait
correspondre

à
celle

rapportée
sous

le
nom

de
«

barrière
devant

I’E
glise

Presbytérienne
»

ou
de

«
barrière

devant
la

m
aison

de
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

A
Z

O
»,

par

C
opie

certifiée
c
u
n
a
rrri

2
à
I
’
o
il.

i
o
n



les
trois

m
êm

es
tém

oins,
m

ais
égalem

ent
par

lsaïe
FIA

IU
N

D
B

4T
W

A
R

I
(0604),

Jean-M
arie

V
ianney

N
Y

IR
T

G
E

R
A

(057-23,
D

7143)
et

E
m

m
anuel

K
A

M
A

N
G

O
(D

131
-5,D

7
149).

Isaïe
H

A
R

IN
D

IN
T

W
A

R
I

(071335),
D

iogêne
N

Y
IR

ISH
E

M
A

(07136),
Jonathan

R
EFO

ER
A

H
O

(D
7140)

et
E

m
m

anuel
K

A
M

A
N

G
O

(D
7l49)

rapportaient
aussi

lexistence
d’autres

barrières
dans

les
m

es
des

députés
K

am
uzinzi

ci
K

ayuL
uru.

En
outre,

Jonathan
REFO

ERA
I-TO

,
E

m
m

anuel
K

A
M

A
N

G
O

,
Salom

on
H

Â
B

Y
A

K
A

R
.E

et
Isaïc

I1A
R

IN
D

IN
T

W
A

R
I

m
entiorm

aient
le

barrage
situé

à
un

endroit
surnom

m
ô

«
le

péage»,
boulevard

de
V

O
U

A
.

E
nfut

‘saie
H

A
R

IN
D

JN
T

W
4R

I
se

rappelail
l’existence

d’autres
barrières,

lune
devant

la
B

anque
C

entrale
du

R
w

anda
(D

604)
et

latnre
devant

I’l-lâtel
K

iyovu
(0491),

ce
qui

était
corroboré

par
E

m
m

anue]
K

A
M

A
N

G
O

(D
l31-5).

O
n

pouvait
donc

déduire
de

ensem
ble

des
tém

oignages
des

résidents
du

quartier
de

K
iyovu

qu’il
existait

au
m

inim
um

dans
le

voisinage
très

proche
de

la
m

aison
de

Pascal
SIM

B
IL

&
N

G
W

A
-

c’est
à

dire
dans

un
rayon

de
m

oins
de

deux
cents

m
ètres

-
deux

barrières,
sans

com
pter

la
barrière

gardée
par

isaïc
H

A
R

IN
D

IN
T

W
A

R
I

devant
le

dom
icile

du
m

is
en

ex
am

en
,-

ces
barrières,

s’ajoutait
celle

surnom
m

ée
le

péage,
située

à
300

m
ètres

de
ce

dom
icile

(D
7590),

établie
sur

le
boulevard

dc
V

O
U

A
.

Selon
tous

les
tém

oins,
ces

différentes
barrières

étaient
tenues

par
des

m
i[itaires,

des
lnteraham

w
e

et
des

civils.
Jean-M

arie
V

ianney
N

Y
T

R
IG

E
R

A
atïirrnuit

que
la

barrière
érigée

devant
la

m
aison

de
Prom

is
Z

IG
IR

A
N

V
IR

A
Z

O
était

tenue
par

deux
m

ilitaires
et

plusieurs
civils

dont
quatre

lnteraham
w

e
(D

57-lR
D

508).
Si

Jonathan
R

E
K

E
R

A
I-JO

confirm
ait

la
com

position
de

cette
barrière,

il
ajoutait

que
celle

érigée
au

niveau
du

«
péage

»
était

contrôlée
par

des
lnteraham

w
e

et
que

seules
celles

poslées
devant

les
m

aisons
d’A

bdu]
R

aim
rnn

SA
J3A

L
A

et
de

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

étaient
gardées

exclusivem
ent

par
des

civils
(D

547).
Le

quadrillage
du

quartier
était

ainsi
assuré

aussi
bien

par
plusieurs

gardiens
de

résidence
que

par
des

lnteraham
w

e
-

sachant
que

certains
gardiens

tel
qu’E

m
m

anuel
K

.A
M

A
N

G
O

ou
.Jonathan

R
E

K
E

R
A

I-lO
étaient

désignés
par

d’autres
com

m
e

étant
des

Interaham
w

e
-

ou
encore

par
des

m
ilitaires,

com
m

e
les

soldats
préposés

à
la

surveillance
des

résidences
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

A
Z

O
et

de
Pascal

SIM
B

T
K

A
N

G
W

A
(H

A
R

IN
N

N
T

W
A

R
T

,
D

489-490,
D

606;
N

Y
T

R
IG

E
R

A
,

D
506,

07143-4;
K

A
M

A
N

G
O

0131,
D

267,
D

7149;
N

SE
G

U
M

R
E

M
Y

T
,

D
923-924).

Parm
i

les
m

ilitaires
régulièrem

ent
cités

com
m

e
contrôlant

les
barrières

du
quartier

de
K

iyovu
et

dirigeant
des

attaques
dans

les
m

aisons
du

voisinage,
figuraient

le
caporal

IR
A

N
D

E
M

B
A

(N
IY

R
IO

E
R

A
D

57-19,
K

A
M

A
N

G
O

,0131-lO
)

et
le

sergent
M

U
JY

A
M

H
E

R
E

(H
A

B
V

A
K

A
R

E
,

D
503,

R
E

K
E

R
A

H
O

,
D

547,
1217-1218

,07140-2).

C
e

dernier
était

par
ailleurs

décrit
com

m
e

agissant
en

com
pagnie

d’une
personnalité

civile
dénom

m
ée

B
enoit.

Ils
patrouillaient

ensem
ble

dune
barrière

à
l’autre

dans
le

quartier
de

K
iyovu

(R
E

K
E

R
.A

H
O

,
D

547)
et

avaient
supervisé

un
raid

m
eurtrier

ensem
ble

contre
les

résidents
d’une

m
aison

du
quartier

(H
A

B
Y

A
K

A
R

E
,

D
503).

Présenté
com

m
e

le
m

ari
de

D
ancilla

M
ukanishem

a,
sous-préfet

de
M

ugam
bazi,

B
enoit

apparaissait
com

m
e

un
des

hom
m

es
les

plus
actifs

sur
les

bai-riêçes.
Jean-M

arie
V

ianney
N

Y
IR

IG
E

R
A

expliquait
que

B
enoit

avait
constitué

et
arm

é
un

groupe
d’lnteraham

w
e

(D
506,

D
6l9-620)

et
E

m
rnanuel

K
A

M
A

N
G

O
le

qualifiait
de

personnalité
im

portante
du

quartier
de

K
iyovu,

responsable
de

la
m

on
de

beaucoup
de

victim
es

(D
-7149-10/•11).

U
ne

autre
personnalité

civile,
dénom

m
ée

Fidèle,
désignée

par
les

gardiens
de

résidence
com

m
e

chef
des

Tnteralrnm
w

e
du

quartier
de

K
iyovu,

sem
blait

avoir
égalem

ent
exercé

une
influence

im
portante,

toujours
en

déplacem
ent

d’une
barrière

à
l’autre,

dirigeant
des

attaques
visant

des33
C

opie
certifiée

co
n

fo
rrit

à
Iorij]naI.

L
titie

r



-

T
utsis

et
participant

à
des

m
eurtres

de
civils

avec
le

caporal
IR

Â
N

D
E

N
IB

A
(N

SE
G

L
’M

R
E

M
Y

I,
0924,

H
A

R
IN

D
IN

T
W

A
R

T
,D

489.
0606,

R
E

K
E

R
A

H
O

,
D

-1217
,G

A
SA

R
I

06813,
06815).

D
e

ces
tém

oignages
sur

lorganisation
des

barrières,
il

ressortait
qu’il

existait
enire

elles
une

certaine
interdépendance.

Si
certains

individus
étaient

attachés
des

barriêres,
d’autres

personnalités
étaient

plus
m

obiles,
telles

que
le

caporal
IR

.A
N

O
IEM

B
A

,
le

sergent
M

U
JY

A
M

B
E

R
.E

,
B

enoit
ou

encore
Fidêle.

3-
L

es
m

eurtres
et

les
tentatives

de
m

eurtres
com

m
is

dans
le

quartier
de

K
iyo

vu
et

les
quartiers

voisins

Selon
les

tém
oins

présents
dans

]e
quanier

de
K

iyovu,
les

barrages
visaient

à
contrùler

l’origine
ethnique

des
personnes

qui
tentaient

de
les

traverser.
L

es
gardiens

des
barrières

vérifiaient
les

cartes
d’identité

et
exécutaient

les
personnes

qui
détenaient

des
docum

ents
officiels

portant
la

m
ention

«
T

utsi
considérées

com
m

e
des

«
Inyenzi

»
(N

Y
IR

IG
E

R
A

,
057-19;

K
A

M
A

N
G

O
.

7
149-4;

1-IA
B

Y
A

K
A

R
E,

0502).
C

es
inform

ations
étaient

confirm
ées

par
Jonathan

REK
IERA

T-TO
,

qui
ajoutait

que
les

personnes
soupçonnées

dêtre
des

T
utsis,

du
fait

de
leur

taille
ou

de
leur

«nez
pointu

»,
pouvaient

être
aussi

abattues,
m

êm
e

si
leur

carte
d’identité

portait
la

m
ention

H
utu

(D
49-14,

01217).
D

u
fait

de
ces

contrôles,
il

y
avait

des
cadavres

devant
tous

les
barrages

qui
filtraient

aussi
bien

les
personnes

qui
tentaient

de
sortir

de
K

iyovu
que

ceux
qui

souhaitaient
y

entrer
(N

Y
IR

IG
E

R
A

,D
57-19;

R
E

IŒ
R

A
IIO

,
D

49-14).
D

e
nom

breux
tém

oins
rapportaient

d’ailleurs
que

des
véhicules

des
travaux

publics
avaient

ram
assé

les
cadavres

(N
y1R

1G
E

R
A

D
57-24:25;

K
.A

M
A

N
G

O
,

D
266,

H
A

R
JN

D
IN

T
W

A
R

I,
0491,

D
7l33-7;

M
ichel

G
A

I-IA
M

A
N

Y
T,

0137-11).

L
es

dépositions
des

gardiens
de

résidence
perm

ettaient
d’établir

la
com

m
ission

d’exactions
précises

sur
certaines

barrières
du

quartier
de

K
iyovu,

notam
m

ent
celle

devant
la

m
aison

de
Z

IO
IR

A
N

Y
IR

A
Z

O
,

désignée
par

ionathan
R

EK
ER

A
IEJO

et
Isaïe

H
A

R
ID

IN
T

W
4R

J
com

m
e

particulièrem
ent

m
eurtrière

(D
1217,

P7140-3,D
491).

Jean-M
arie

V
ianney

N
IY

IR
IO

E
R

A
,

E
m

m
anuel

K
A

M
A

N
G

O
et

Jean-N
epom

uscene
N

SE
G

U
R

E
M

Y
I

avaient
participé

à
la

m
ise

en
place

et
à

la
surveillance

de
cette

barrière.
A

insi,
Jean-M

arie
V

ianney
N

Y
IR

T
O

E
R

A
affirm

ait
que

plusieurs
«

Inyenzi
»,

c’est
à

dire
des

T
utsis,

avaient
été

tués
sous

ses
yeux

sur
ce

barrage
(D

57-14/15).
Il

se
souvenait

plus
particulièrem

ent
du

m
eurtre

de
huit

T
ulsis

com
m

is
notam

m
ent

par
FR

A
N

D
E

M
B

A
et

B
enoit.

Par
ailleurs,

il
précisait

que
des

dizaines
de

corps
se

trouvaient
à

proxim
ilé

du
barrage,

ce
qui

laissait
supposer

la
com

m
ission

de
nom

breux
m

eurtres
en

son
absence

(D
508,

0620,
07143-3).

Pour
sa

part,
E

m
nianuel

K
.A

M
A

N
G

O
confirm

ait
l’existence

d’un
certain

nom
bre

de
crim

es
sur

cette
barrière

et
reconnaissait

lui-m
êm

e
avoir

assisté
à

deux
m

eurtres
(D

7149).
Il

était
utile

de
rappeler

ici
que

ce
dernier

avait
été

condam
né

pour
com

plicité
dc

6
m

eurtres,
faits

qu’il
avait

reconnu
devant

la
G

acaca
du

secteur
de

N
yarugenge

(07543).

Jean-N
epom

uscène
N

SE
G

U
M

R
E

M
Y

I,
quant

à
lui,

se
souvenait

avoir
été

tém
oin

du
m

eurtre
dune

m
ère

et
de

ses
enfants

qui
tentaient

de
traverser

la
barrière

pour
rejoindre

l’hôtel
des

M
ille

C
ollines

où
de

nom
breux

T
utsis

s’étaient
réfugiés.

D
’après

lui,
cette

fam
ille

avait
été

assassinée
pur

Fidèle,
T

R
A

N
D

E
M

B
A

et
quelques

autres.
D

e
m

êm
e,

Jonathan
R

E
IO

E
R

A
H

O
avait

été
tém

oin
du

m
eurtre

d’un
T

utsi
qui

était
sorti

de
PE

glise
de

la
Sainie-Fam

ille
pour

aller
chercher

de
la

nourriture.
Selon

le
tém

oin,
cet

hom
m

e
avait

été
transporlé

d’une
barrière

à
l’autre,

avant
d’être

exécuté
devant

celle
érigée

à
proxim

ité
de

la
m

aison
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

A
Z

O
par

un
lnteraham

w
e.

faute
d’être

capable
de

présenter
ses

papiers
(D

1222).C
o

p
ie

certi[iô
e

u
O

n
L

à
l’a

m
at

L
e
a
ie

r



E
nfin.

M
ichel

G
A

H
A

M
A

N
Y

I
(D

137-I1)
réfugié

chez
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
4

se
souvenait

avoir
vu,

à
travers

la
clôture

de
la

m
aison

du
m

is
exam

en
où

ilétait
réfugié,

deux
fugitifs

arrêtés
à

]a
barrière,

contraints
de

se
m

ettre
à

genoux
et

exécutés.
Selon

lui,
la

barrière
en

question
était

située
à

100
m

ètres
du

dom
icile

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
ce

qui
pouvait

correspondre
à

celle
installée

devant
la

m
aison

de
Protais

Z
IO

T
R

A
N

Y
IR

A
Z

O
.

D
es

inform
ations

étaient
aussi

données
sur

des
crim

es
qui

s’étaient
déroulés

sur
d’autres

barrières
du

quartier
de

K
iyovu.

Jean-M
arie

V
ianney

N
Y

IR
IG

PR
A

indiquait
que

la
barriére

dite
du

«
péage

»
était

plus
m

eurtrière
encore

que
celle

pkcée
devant

la
m

aison
de

Prom
is

Z
IG

IR
.A

N
Y

IR
A

Z
O

(0508)
et

Jonathan
R

E
}Œ

R
A

H
O

corroborait
ce

tém
oignage

en
soulignant

qu’il
s’agissait

d’un
barrage

tristem
ent

célèbre,
où

m
êm

e
un

H
utu

risquait
d’être

tué
s’il

avait
des

traits
rappelant

ceux
dun

T
utsi

(01217).

E
n

revanche,
il

n’était
pas

dém
ontré

que
des

personnes
aient

été
tuées

à
la

barrière
établie

devant
le

dom
icile

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

.
E

n
effet,

si
Jonathan

R
E

K
E

R
A

H
O

déclarait
dans

une
déposition

qu’un
certain

Pierre
flutoya

y
avait

été
tué

(049-21/22),
il

indiquait
par

la
suite

que
les

personnes
qui

passaient
par

cette
barrière

étaient
tuées

sur
celle

située
devant

la
m

aison
de

Z
IG

IR
A

N
Y

IR
A

Z
O

(07140-3).

En
plus

des
crim

es
com

m
is

sur
les

barrières,
il

était
fait

élat
d’attaques

dans
les

m
aisons

du
voisinage

par
le

groupe
d’Interaham

w
e.

de
m

ilitaires
et

de
civils

qui
contrôlait

le
quartier

de
K

iyovu.
C

ertaines
attaques

étaient
relatées

par
les

victim
es

elles-m
êm

es,
qui

avaient
c
il

la
chance

tien
réchapper,

com
m

e
Jean-M

arie
V

ianney
N

Y
IR

IO
E

R
A

(057,
D

509)
et

Isaîe
1-JA

R
IN

D
JN

T
W

A
R

I
(0489,0606).

L
a

fam
ille

G
A

H
A

PvIA
N

Y
I

dans
son

ensem
ble

tém
oignait

de
la

m
êm

e
façon

de
l’agression

qu’elle
avait

subie
dans

son
propre

dom
icile

dans
les

jours
suivant

l’attentat
contre

l’avion
présidentiel

T
hérèse

M
U

K
A

M
U

SA
N

A
insistait

sur
le

fait
que

les
agresseurs

n’étaient
pas

entrés
chez

leurs
voisins

hutus
(0482)

et
Pascal

G
A

H
A

M
A

N
Y

I
soulignait

que
les

tueurs
ne

l’avait
épargné

que
lorsque

sa
m

ère
leur

avait
m

ontré
sa

carte
d’identité

hutue
(0978/79).

En
revanche,

d’autres
attaques

s’étaient
révélées

m
eurtrières.

Jean-M
arie

\‘ianney
N

Y
IR

IG
E

R
A

indiquait
que

B
enoit

avait
dûm

ent
sélectionné

et
arm

é
trois

em
ployés

de
la

can
o
ap

h
ie

pour
aller

participer
à

des
attaques

dans
le

quartier
de

R
ugenge.

11
expliquait

que
ces

Interaham
w

e
se

vanlaient
chaque

soir
des

crim
es

et
des

pillages
qu’ils

avaient
com

m
is

dans
la

journée
auprès

des
autres

gardiens
assignés

sur
la

barrière
située

devant
la

m
aison

de
Protais

Z
IG

IR
A

N
Y

JR
A

Z
O

(D
57-27,

D
28,

D
619,

D
7143-5).

Jonathan
R

E
K

E
R

A
H

O
et

Salom
on

H
A

B
Y

A
K

A
R

E
rapportaient

avec
précision

le
m

eurtre
de

trois
fem

m
es

tutsies
et

de
leur

gardien
de

résidence
qui

vivaient
dans

la
m

aison
de

ressortissants
suisses

située
à

proxim
ité

de
celle

d’A
bdul

R
ajunan

SA
D

A
L

A
,

exécutés
à

m
ains

nues
après

vérification
de

leur
papiers

didentité,
(049-23,

0549.
01218;

0204-3,
0503).

Ils
précisaient

que
le

groupe
des

tueurs,
com

posé
de

m
ilitaires

et
d’lnteraham

w
e,

était
dirigé

par
le

sergent
M

L
TY

JA
M

B
F

R
E

,
(secondé

par
B

enoît
daprès

Salom
on

H
A

B
Y

A
K

A
R

E
).

Il
résultait

donc
de

l’ensem
ble

de
ces

élém
ents

que
les

Interaham
w

e,
m

ilitaires
et

civils
avaient

conjointem
ent

com
m

is
un

certain
nom

bre
de

m
eurtres

et
de

tentatives
de

m
eurtres

contre
des

civils
d’origine

tutsïe,
tant

sur
les

barrières
que

dans
les

m
aisons

du
voisinage,

voire
dans

d’autres
quartiers

de
K

igali.

C
opie

certifiée
confoim

e
à

lorginal.
35

l
t
i
e
r
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nalyse
de

la
participation

de
P

ascalSIJIIB
IK

A
N

G
W

A
à

ces
crim

es

-P
ar

la
fourniture

d’arm
es

T
rois

tém
oins,

[suïe
H

A
R

IN
D

L
N

T
W

A
R

I
(D

7133).
.lonathan

R
E

K
E

R
A

I-lO
(07140)

et
G

actan
N

D
FIO

E
R

IM
A

N
A

(D
7146)

faisaient
état

de
la

participation
dc

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

â
une

réunion
à

l’hôtel
K

ivovu
sur

la
sécurité,

dirigée
par

T
harcisse

R
E

N
Z

A
H

O
,

au
cours

de
laquelle

Pascal
SIM

B
IIC

A
N

O
W

A
se

serait
vu

cD
nfler

la
distribution

d’arm
es.

C
elui-ci

niait
avoir

jam
ais

participé
à

une
telle

réunion
(D

7]33/13),
L

’existence
de

cette
réunion

telle
que

décrite
par

les
tém

oins
était

égalem
ent

contestée
par

T
harcisse

R
E

N
Z

A
H

O
(05812).

Il
convenait

de
noter

que
ce

n’était
que

tardivem
ent,

lors
des

confrontations
avec

Pascal
SIM

B
T

K
A

N
O

W
A

,
que

ces
tém

oins
m

entionnaient
un

tel
fait

com
m

e
en

ayant
été

le
tém

oin
direct.

E
n

effet,
dans

leur
précédentes

déclarations,
soit

ils
n’avaient

pas
m

entionné
la

présence
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
à

cette
réunion,

soit
ils

avaient
indiqué

en
avoir

entendu
parler

sans
être

présent.
E

n
conséquence.

la
participation

de
Pascal

SD
vIB

IK
A

N
G

W
A

à
une

réunion
à

l’hôtel
K

iyovu
où

il
aurait

été
question

de
distribution

d’arm
es

ne
pouvait

être
considérée

com
m

e
suffisam

m
ent

dém
ontrée.

E
n

revanche,
de

nom
breux

tém
oignages

concordants
m

ettaient
en

évidence
que

Pascal
S

IIK
A

N
G

\A
avait

détenu
des

arm
es

à
son

dom
icile.

P
rem

ièrem
ent,

M
ichel

G
A

J-IA
M

A
N

Y
I

affirm
ait

avoir
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
revenir

chez
lui

avec
une

dizaine
de

fusils
dc

type
R

4
et

les
boites

de
m

unitions
correspondantes

(0137).
Selon

lui,
Pascal

S
IM

B
IIC

\N
G

W
A

rem
ettait

deux
de

ces
aunes

à
son

voisin
N

IR
A

O
T

R
E

,
qui

avait
d’ailleurs

participé
au

sauvetage
de

la
fam

ille
Q

A
H

A
M

A
N

Y
T

(0481-82).
lI

avait
donné

un
nouveau

fusil
R

4
à

son
dom

estique,
transféré

le
vieux

fusil
de

ce
dernier

un
em

ployé
de

la
B

anque
N

ationale
du

R
w

anda,
puis

était
reparti

avec
le

reste
des

arm
es

dans
sa

voiture
(D

137-12).
D

euxièm
em

ent,
Pascal

G
A

H
A

M
A

N
Y

I
se

souvenait
que,

vers
la

fin
avril,

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
était

arrivé
à

son
dom

icile
avec

une
cam

ionnette
rem

plie
d’une

cinquantaine
d’arm

es
à

feu
qu’il

avait
provisoirem

ent
stockées

chez
lui

pour
la

nuit
avant,

selon
les

dires
du

m
is

en
exam

en
lui-m

êm
e,

daller
les

achem
iner

à
G

isenyi
(D

987-88).
B

ien
qu’Isaïe

H
A

R
IN

D
IN

T
W

A
R

I
situait

cette
livraison

d’arm
es

plus
tôt

dans
le

courant
du

m
ois

avril
1994,

sa
déposition

corroborait
celle

de
Pascal

G
A

T-IA
M

A
N

Y
I.

E
n

effet,
ce

gardien
de

résidence,
qui

habitait
une

m
aison

située
en

face
de

celte
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
,

s’était
rappelé

que,
quelques

jours
après

l’attentat
contre

l’avion
présidentiel,

le
m

is
en

exam
en

était
revenu

chez
lui

avec
une

trentaine
de

fusils
de

type
R

4,
qui

avaient
été

transportés
dans

sa
m

aison
par

les
deux

m
ilitaires

chargés
de

la
sécurité

de
la

résidence
(D

604).
T

roisièm
em

ent,
selon

M
artin

H
IG

IR
O

,
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

gardait
une

cinquantaine
de

fusils
dans

une
cham

bre.
S’il

reconnaissait
n’être

jam
ais

entré
lui-m

êm
e

dans
cette

pièce,
ce

tém
oin

se
souvenait

y
avoir

vu
des

individus,
qu’il

identifiait
com

m
e

des
m

ilitaires
et

des
m

em
bres

de
la

C
D

R
,

venir
s’y

ravitailler
en

arm
es

en
présence

de
Pascal

SIM
B

IK
Â

N
O

W
A

à
plusieurs

reprises
(D

138-8,
D

139-3,
0254,

D
7129/7).

B
ien

que
ces

tém
oins

n’aient
pas

vu
exactem

ent
les

m
êm

es
événem

ents
se

dérouler
sous

le
toit

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

,
il

convenait
de

relever
que

leurs
récils

n’étaient
pas

contradictoires
et

qu’il
existait

un
certain

nom
bre

de
concordances.

A
insi,

les
dépositions

de
Pascal

G
A

H
A

M
A

N
Y

I
et

haïe
FIA

R
IN

D
IN

T
W

A
R

I
attestaient

toutes
les

deux
de

la
livraison

d’une
quantité

com
parable

d’arm
es

au
dom

icile
de

Pascal
SR

vffilK
N

G
W

k.
D

e
m

êm
e,

l’estim
ation

par
M

artin
H

IG
IR

O
du

nom
bre

de
fusils

entreposés
chez

le
m

is
en

exam
en

correspondait
à

l’évaluation
établie

par
Pascal

G
A

I-IA
M

A
N

Y
I

de
la

quantité
d’arm

es
que

ce
dernier

aurait
achem

inées
chez

lui.

C
opie

certilièe
u

jn
fu

,

à
I
’
o
r
i

3i
n
a
i
.
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b

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
niait

avoirjam
ais

eu
d’arm

es
stockées

chez
lui,

à
pan

deux
fusils

RA
et

dew
c

LZT
pcur

ses
gardiens

et
un

pistolet
9m

m
pour

lui-m
ém

e
(D

672).
Il

invoquait
à

l’appui
de

ses
dénégations

les
tém

oignages
des

réfugiés.
O

r,
parm

i
l’ensem

ble
des

réfugiés
interrogés,

seul
A

lbert
G

A
I-IA

?1A
N

Y
I,

le
plus

jeune
des

frères,
n’avait

pas
vu

d’arm
e

dans
la

m
aison,

horm
is

celles
portées

par
les

gardes
m

ilitaires
du

m
is

en
exam

en
(017

1-9).

C
ertaines

dépositions
fournissaient

des
précisions

sur
la

destination
des

arm
es

ainsi
entreposées

chez
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

.

Jean-M
arie

V
ianney

N
Y

T
R

IG
E

R
A

avait
vu

B
enoît

entrer
chez

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
pour

aller
récupérer

des
arm

es
à

deux
reprises.

Le
15

avril,
B

enoit
était

entré
chez

Pascal
S[M

B
IK

A
N

G
W

A
pour

récupérer
plusieurs

fusils
qu’i[

avait
ensuite

distribués
à

quatre
lnleraliam

w
e,

im
m

édiatem
ent

partis
com

m
ettre

des
m

eurtres
et

du
pillage

dans
le

quartier
populaire

de
K

iyovu,
D

’après
le

tém
oin,

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
était

dans
sa

m
aison

lorsque
B

enoit
était

allé
récupérer

les
arm

es.
Le

20
avril,

le
m

êm
e

tém
oin

avait
vu

B
enoit

se
rendre

chez
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

avec
une

quinzaine
d’lnteraham

w
e

qui
étaient

ressortis
de

son
dom

icile
avec

des
arm

es
(D

6l7).
A

ce
stade,

il
était

nécessaire
dc

rappeler
que

plusieurs
personnes

attestaient
que

B
enoit

était
une

personne
très

active
dans

la
gestion

des
barrières

du
quartier

de
K

iyovu
(R

E
K

E
R

A
H

O
,

D
547;

N
Y

IR
IG

E
R

A
.

1)506
K

A
M

A
N

G
O

.
D

7l49-10Il1)
et

q
u
i

1
était

directem
ent

im
pliqué

dans
plusieurs

crim
es

(m
eurtres

com
m

is
sur

la
barrière

érigée
devant

la
m

aison
de

Portais
Z

IG
T

R
A

N
Y

IR
A

Z
O

(N
Y

IR
IG

E
R

A
.

D
7l43-3),

m
eurtre

de
trois

filles
tutsies

et
de

Leur
gardien

qui
vivaient

dans
une

résidence
du

voisinage
(1-JA

B
V

A
K

A
R

E,
1)503),

tentative
de

m
eurtre

contre
Jean-M

arie
V

ianney
N

Y
IR

IO
E

R
A

(N
Y

IR
IO

E
R

A
,

D
-509);

M
algré

les
dénégations

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

qui
affirm

ait
ne

pas
connaïtre

le
nom

m
é

B
enoît

(07149),
il

ressortait
des

élém
ents

ci-dessus
que

l3enoit
avait

accès
aux

arm
es

entreposées
au

dom
icile

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
qu’il

les
avait

utilisées
pour

équiper
des

lnteraham
w

e
responsables

de
crim

es
et

qu’il
avait

lui-m
êm

e
com

m
is

directem
ent

des
m

eurtres
contre

des
civils

d’origine
tutsie

dans
le

quartier
de

K
iyovu.

E
n

dehors
des

livraisons
d’arm

es
effectuées

par
B

enoit.
d’autres

tém
oins

rapportaient
que

Pascal
SIM

H
[K

A
N

G
W

A
avait

personnellem
ent

livré
des

arm
es

sur
les

barrières.
A

cet
égard,

Jonathan
R

E
K

E
R

A
U

O
affirm

ait
avoir

vu
sept

fusils
dans

le
véhicule

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

lorsque
ce

dernier
lui

avait
rem

is
une

arm
e,

plus
exaclem

ent
deux

fusils
R

4
et

cinq
kalachnikov

(D
548).

C
e

qui
était

confirm
é

par
A

bdul
R

ahm
an

SA
D

A
L

A
(D

307).
D

e
m

êm
e,

selon
V

alérie
B

E
M

E
R

IK
I,

lorsqu’elle
avait

croisé
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

à
une

barrière
de

G
itega,

celui-ci
approvisionnait

la
barrière

en
arm

e
et

transportait
ainsi

plusieurs
arm

es
et

m
unitions

dans
son

véhicule
(D

168/7,
7125/7).

Jonaihan
R

E
IO

E
R

À
H

O
apportait

des
renseignem

ents
sur

la
rem

ise
d’un

prem
ier

fusil
par

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
à

E
m

m
anuet

K
A

M
A

N
G

O
,

posté
sur

la
barrière

érigée
devant

la
m

aison
de

Protais
Z

T
G

IR
A

N
Y

IR
A

Z
O

et
d’une

deuxièm
e

arm
e

à
feu

â
lui-m

êm
e

(D
1218119,

D
l224,

D
49/l9,

D
548,

D
7140).

T
outefois,

l’origine
du

fusil
rem

is
à

E
m

m
anuel

K
A

M
A

N
G

O
ne

pouvait
être

déterm
inée

avec
certitude,

Jonathan
R

E
K

E
R

A
H

O
l’attribuant

au
colonel

B
A

G
O

SO
R

A
avant

de
dire

que
ce

fusil
avait

été
donné

par
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

(049/20
et

jugem
ent

B
A

G
O

SO
R

A
,

D
6373).

E
n

revanche,
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

avait
bien

rem
is

une
arm

e
à

Jonathan
R

E
K

E
R

A
H

O
lorsqu’il

était
passé

sur
la

barrière
érigée

devant
La

m
aison

d’A
bdul

R
ahm

an
SA

D
A

L
A

.
Pascal

SL
M

B
IK

A
N

G
W

A
,

après
l’avoir

contesté
dans

plusieurs
interrogatoires,

finissait
par

l’adm
ettre

lui-m
êm

e
(D

7133).

C
opie

certifiée
à

l’o
iq

a
).

I

L
eg

rji?er



-
p

Les
raisons

pour
]esquelles

Pascal
SIM

B
JK

À
N

G
W

A
avait

rem
is

cette
arm

e
étaient

confuses.
Jonathan

R
E

K
E

R
A

I-lO
affirm

ait
tout

d’abord
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
lui

avait
donné

cette
arm

e
pour

leur
propre

protection
contre

les
lnteraham

w
e

qui
s’inquiétaient

de
savoir

sil
y

avait
des

T
utsis

parm
i

les
gardiens

de
barrières

(D
1218/19),

puis
il

rapportait
que

le
m

is
en

exam
en

l’avait
arm

é
afin

d’assurer
la

protection
du

dom
icile

et
de

la
fem

m
e

tutsie
d’A

bdul
R

ahm
an

SA
D

A
L

A
(D

49119,
0548).

E
nsuite,

il
affirm

ait
que

Pascal
S

JM
B

IIC
4N

G
W

1
lui

avait
rem

is
cette

arm
e

pour
arrêter

les
T

utsis
qui

se
présenteraient

à
sa

barrière
(D

548).
Interrogé

sur
ses

différentes
exp’ications,

ilprécisait
qu’A

bdul
R

ahm
an

SA
D

A
L

A
avail

dupé
ie

m
is

en
exam

en
en

lui
faisant

croire
que

l’arm
e

allait
servir

à
arrêter

des
«

lnycnzi
»

alors
qu’il

avail
averti

le
tém

oin
qu’il

devait
l’utiliser

pour
la

protection
de

sa
fam

ille
(D

l240-5).

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
expliquait

qu’A
bdul

R
ahm

an
SA

D
A

L
A

,
venant

de
T

anzanie,
ayant

une
fem

m
e

tutsie
et

des
T

utsis
réfugiés

chez
lui,

lui
avait

dem
andé

de
l’aide

pour
se

procurer
une

arm
e.

Ils
s’étaient

donc
rendus

ensem
ble

chez
le

C
om

m
andant

H
IJO

IN
G

O
qui

avait
fourni

cette
arm

e.
R

evenus
devant

chez
SA

D
A

L
A

,
ils

avaient
rem

is
l’arm

e
à

Jonathan
R

E
K

E
R

A
H

O
pour

protéger
la

fam
ille

de
SA

D
A

L
A

(0713313).
C

onfirm
é

par
Salom

on
H

A
B

Y
A

K
A

R
E

et
D

iogène
N

Y
IR

ISH
E

M
A

et
bien

qu’A
bdul

R
ahm

an
SA

D
A

L
A

n’en
parle

pas,
H

ne
pouvait

être
exclu

que
la

rem
ise

de
cette

arm
e

par
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

avait
notam

m
ent

pour
but

de
protéger

la
fam

ille
tutsje

d’A
bdul

R
ahm

an
SA

D
A

L
A

.

T
outefois.

lusage
défensif

de
cette

arm
e

contre
les

Interaham
w

e
susceptibles

d’attaquer
la

résidence
dA

bdul
R

ahm
an

SA
D

A
L

A
n’était

pas
incom

patible
avec

son
usage

offensif
contre

les
T

utsis
qui

se
présenteraient

à
cette

barriêre.
Jonathan

R
E

K
E

R
A

H
O

avait
toujours

déclaré
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
avait

averti
les

gardiens
de

cette
barrière

qu’aucun
«

Inyenzi
»

ne
devait

franchir
leur

barrage
routier

(D
548,

D
l 140/4),

Ce
que

confirm
ait

D
iogêne

N
Y

IR
ISH

E
M

A
(D

931).
Si

Jonathan
R

E
K

E
R

A
H

O
adm

ettait
que

Pascal
SO

$B
IK

A
N

G
W

A
ne

u
i

avait
pas

dit
textuellem

ent
de

fusiller
les

T
utsis

tentant
de

traverser
la

barrière,
pour

ce
té

m
o

in
,

le
fait

de
donner

une
arm

e
sous-entendait

l’ordre
de

l’utiliser.

II
existait

ainsi
des

é]ém
ents

suffisants
perm

ettant
de

considérer
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
avait

fourni
des

arm
es

à
des

personnes
ayant

com
m

is
des

exactions
tels

que
B

enoît
et

les
gardiens

des
barrières

à
G

itega
et

à
K

iyovu.

-P
ar

la
fourniture

d’instructions
et

l’encouragem
ent

m
oral

C
om

m
e

il
vient

d’être
rappelé,

d’après
Jonathan

R
FK

E
R

A
H

O
et

D
iogène

N
Y

IR
ISH

E
M

A
,

Pascal
SD

IB
IK

A
N

G
W

A
les

avait
avertis

qu’aucun
«lnyenzi

ne
devait

franchir
leur

barrage
routïer»

et
que

les
personnes

arrêtées
devaient

être
conduites

devant
les

gardes
présidentiels.

li
les

invitait
égalem

ent
à

vérifier
qu’il

n
y

ait
pas

de
«com

plices»
parm

i
eux

(D
548,

D
1223,

07140-4
et

6).

Il
résultait

de
dépositions

d’autres
tém

oins
que

de
tels

propos
tenus

par
Pascal

SIM
B

IIC
4N

G
W

A
devant

les
hom

m
es

qui
tenaient

une
barrière

n’étaient
pas

des
paroles

isolées.
A

insi,
selon

le
tém

oignage
de

Jean-M
arie

V
ianney

N
Y

T
R

IG
E

R
A

,
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

avait
réitéré

aux
gardiens

de
barrière

postés
devant

la
m

aison
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
R

A
Z

O
les

exhortations
à

em
pêcher

les
T

utsis
de

franchir
]es

barrages
routiers.

Il
avait

égalem
ent

appelé
les

gardiens
de

barrières
à

regarder
attentivem

ent
les

visages
des

personnes
qu’ils

contrôlaient
afin

de
n’épargner

aucun
T

utsi
et

ajouté
que

le
FPR

était
en

train
de

m
assacrer

des
H

utus
à

l’hôtel
«M

éridien»,
pour

m
ieuxjustifier

ces
exigences

(D
508,

D
619,

D
7143-3).

C
opie

certifiée
conforin€

à
l’original.
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L
a

déposition
de

D
ieudonné

N
IY

IT
E

G
E

K
A

confirm
ait

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

dem
andait

aux
gardiens

de
barrières

de
doubler

le
contrôle

des
papiers

d’identité
par

l’observation
de

la
physionom

ie.
D

e
m

ém
e.

Pierre-C
élestin

H
A

K
IZ

IM
A

N
A

se
souvenait

avoir
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
le

18m
ai1994

à
la

barrière,
près

du
centre

religieux
C

E
R

E
A

R
situé

à
coté

dc
la

B
anque

N
ationale

du
R

w
anda

à
K

igali
et

l’avoir
entendu

dire
aux

lnteraham
w

e
qu’ils

devaient
vérifier

l’identité
de

chaque
personne

qui
passait

pour
vérifier

si
elle

était
1-lutu

ou
TuÉsi

(D
?

589)
L

’expérience
de

Jean-M
arie

V
ianney

N
Y

IR
IG

FR
A

tém
oignait

de
la

préoccupation
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
relative

à
l’existence

de
«com

plices»
dans

les
rangs

m
êm

es
des

gardiens
de

barrières,
rapportée

par
Jonathan

R
E

K
E

R
A

I-JO
.

E
n

effet,
ce

tém
oin

affirm
ait

que
Pascal

SJM
B

IK
A

N
G

W
A

avait
personnellem

ent
contrôlé

ses
papiers

d’identité
et

avait
exprim

é
à

haute
voix

ses
interrogations

sur
les

origines
ethniques.n

avait
du

prendre
la

fuite
sur

les
conseils

pressants
du

caporal
IR

A
N

D
E

M
B

A
qui

lui
avait

confié
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
avait

donné
l’ordre

de
le

tuer
(057-26/31,

P
620,

07143).

L
es

exhortations
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
aux

gardiens
de

barrières
devaient

être
m

is
en

perspective
avec

les
propos

tenus
par

le
m

is
en

exam
en

devant
les

journalistes
de

la
R

T
L

M
.

D
’après

D
ieudonné

N
Y

IY
IT

E
G

E
K

A
,

Pascal
SIÎvIB

IK
A

N
O

W
A

avait,
lorsqu’il

était
passé

devant
le

siège
de

cette
radio

au
début

du
m

ois
d’avril

1994,
dem

andé
aux

journalistes
de

la
R

T
L

M
d’inciter

à
la

haine
des

T
utsis

et
d’être

vigilant
vis

à
vis

des
«

lbiyitso
»,

c’est-à-
dire

les
T

utsis
de

l’intérieur
et

les
l-Tutus

de
connivence

avec
eux

(
7598-3).

V
alérie

B
E

M
E

R
1K

I
faisait

égalem
ent

état
d’une

conversation
de

m
êm

e
nature

lorsquelle
avait

croisé
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

à
une

barrières
de

G
itega.

Selon
elle,

Je
m

is
en

exam
en

avait
félicité

les
journalistes

pour
leur

«
traque

de
l’ennem

i
»,

avait
affirm

é
qu’il

allait
lui-m

êm
e

sur
les

barrières
pour

encourager
les

jeunes
à

((travailler))
et

insisté
sur

le
fait

qu’il
s’occupait

personnellem
ent

de
rehausser

le
m

oral
des

jeunes
de

K
iyovu

afin
de

s’assurer
que

ce
secteur

ne
tom

be
pas

entre
les

m
ains

de
l’ennem

i
(D

168-7,
D

7125-4).

Pascal
SIM

B
JK

A
N

G
W

A
contestait

avoir
donné

des
instructions

sur
la

façon
de

tenir
les

barrières
et

niait
avoir

jam
ais

tenu
l’un

quelconque
des

propos
rapportés

(07125,
D

7138,
D

7140/10,
et

D
7564).

C
ependant,

ses
dénégations

se
heurtaient

aux
tém

oignages
concordants

ci-dessus
évoqués.

L
es

instructions,
conseils,

encouragem
ents

ainsi
form

ulés
par

Pascal
SIM

B
IIC

&
N

G
W

k
devaient

égalem
ent

être
appréciés

en
tenant

com
pte

de
l’autorité

du
m

is
en

exam
en

sur
les

gardiens
de

barrières.
E

n
com

plém
ent

des
élém

ents
déjà

abordés
sur

la
position

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

au
sein

de
la

société
rw

andaise,
d’autres

faits
pouvaient

être
évoqués.

A
insi,

D
ieudonné

N
Y

IT
E

G
E

K
A

,
soulignait

l’influence
que

pouvait
détenir

Pascal
SL

M
B

IK
A

N
G

W
A

qui
inspiraiÉ

la
peur

(137483/6).
D

’autres
tém

oins
apportaient

des
élém

ents
de

preuve
plus

précis
sur

la
réalité

concrète
de

l’influence
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
.

A
insi,

T
hérèse

et
A

lbert
G

A
I-IA

M
A

N
Y

I
s’étaient

rendus
com

pte
que

ce
dernier

pouvait
traverser

les
barrières

sans
aucun

contrôle
(D

171-8,
D

482).
Pascal

G
A

N
A

M
A

N
Y

I
et

Isafe
H

A
R

IN
D

ÏN
T

W
A

R
1

rapportaient
des

épisodes
où

Pascal
ST

M
I3IK

A
N

G
W

A
s’était

interposé
face

à
des

Jnteraham
w

e
qui

voulaient
les

tuer.
C

es
derniers

avaient
im

m
édiatem

ent
obtem

péré
aux

ordres
de

Pascal
SIM

B
T

K
A

N
G

W
A

en
laissant

tranquilles
les

deux
tém

oins
(0

9
8
6
,

0491,
D

7l33-8).

C
op:e

certifiée
Lorlfc39!€.

à
oinaj.



N
onobstant

le
niveau

d’autorité
détenu

par
Pascal

SIM
H

IK
A

N
O

W
A

,
ces

différentes
dépositions

dém
ontraient

que
le

m
is

en
exam

en
disposait

d’une
influence

appréciable
sur

les
gardiens

de
barrières

qui
contrôlaient

K
igali.

D
és

lors,
les

appels
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
à

repérer
les

«
lnyenzi

»,
adressés

aux
personnes

chargées
de

surveiller
les

barrières
devaient

être
considérés

com
m

e
des

encouragem
ents

de
poids

a
u

m
eurtres

des
T

utsis.

1]
résultait

ainsi
de

ces
développem

ents
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
avait

contribué
aux

crim
es

com
m

is
contre

les
T

utsis
à

K
igali

en
fournissant

des
arm

es
et

des
instructions

aux
auteurs

des
dits

crim
es,

B
-

L
es

crim
es

conim
is

dans
la

région
dc

G
isenyi

1-
L

e
m

assacre
su

n
en

u
s
u
r

ta
c
o

llin
e

d
e

K
esho

le
&

a
v

ril
1994:

-
L

es
d
éclaratio

n
s

recu
eillies

-
Lesprem

iers
tém

oignages

E
ntendu

sur
com

m
ission

rogatoire
le

lB
m

ai
2010,

sur
le

com
portem

ent
de

Pascal
S

E
M

B
[K

A
N

G
\A

à
com

pter
du

6avril1994,
M

ichel
K

A
G

IR
E

N
E

Z
A

(D
173)

déclarait
avoir

vu
ce

dernier,
le

8
avril

à
l’usine

de
thé

de
son

parrain
A

nastase
JA

IU
I3U

/JY
A

R
IB

U
située

à
R

ubaya
(dans

la
préfecture

de
G

isenyi)
au

volant
de

son
véhicule,

entre
8h30

et
9

heures,
accom

pagné
de

ses
deux

gardes
du

corps
et

suivi
par

deux
véhicules

transportant
une

quarantaine
de

m
iliciens

lnterahainw
e.

A
près

avoir
effectué

le
plein

d’essence
à

l’usine,
le

cortège
s’était

dirigé
vers

la
colline

de
K

esho
(cellule

de
K

abayengo,
secteur

de
R

w
ili,

com
m

une
de

G
aseke,

préfecture
de

R
uhengeri),

où
plus

de
1,500

personnes
d’origine

tutsie
devaient

être
m

assacrées.
M

ichel
K

A
G

IR
E

N
E

Z
A

disait
avoir

entendu
des

coups
de

feu
et

faisait
état

de
la

présence
de

plusieurs
personnes

la
plupart

décédées
ou

en
fuite,

avec
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

la
m

atinée
des

faits.
Il

désignait
ainsi

notam
m

ent
un

lnteraham
w

e
nom

m
é

T
héoneste

H
A

B
A

R
U

G
IR

A
.

C
elui-ci

confirm
ait

sa
participation

à
l’attaque

des
T

utsis
réfugiés

sur
la

colline
de

K
esho

(D
176)

pour
laquelle

il
disait

avoir
été

condam
né.

T
héoneste

H
A

B
A

R
U

G
IR

A
indiquait

avoir
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
la

veille
de

l’attaque,
soit

le
7

avril
1994,

vers
16

heures
û
U

17
heures,

participer
à

une
réunion

à
K

ibehekane
en

présence
du

conseiller
de

secteur
(SE

O
A

T
W

A
R

E
)

et
du

bourgm
estre

de
G

iciye
(G

A
H

IN
JO

R
IE

).
SE

B
A

T
W

A
R

E
et

Pascal
SIM

B
T

K
A

N
G

W
A

auraient
donné

l’ordre,
d’une

part,
de

dresser
une

barrière
près

du
dom

icile
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

À
Z

O
et,

d’autre
part,

d’organiser
pour

le
lendem

ain
une

attaque
contre

les
T

utsis
sur

la
colline

de
K

esho.

Selon
T

héoneste
H

A
B

A
R

U
G

IR
A

,
l’attaque

de
la

colline
de

K
esho

le
8

avril,
s’était

déroulée
de

la
façon

suivante.
A

près
&

re
passé

à
l’usine

de
thé

pour
prendre

du
carburant,

de
nom

breuses
personnes

dont
lui-m

êm
e

s’étaient
dirigées

en
convoi

vers
la

colline
de

K
esho

où
de

nom
breux

T
utsis

avaient
trouvé

refuge.
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

était
avec

eux,
accom

pagné
de

gardes
présidentiels.A

u
pied

de
la

colline,
ils

s’étaient
scindés

en
deux

groupes
pour

encercler
les

gens
et

avaient
exterm

iné
les

T
utsis

présents,
pillé

leurs
biens

et
brulé

l’église
qui

se
trouvait

au
som

m
et

de
la

colline.
Le

tém
oin

précisait
que

les
ordres

étaient
donnés

par
Pascal

SIJvIBI}C4N
cEJW

A
,

lequel
attendait

dans
sa

voiture
au

pied
de

la
colline

en
com

m
uniquant

par
radio

avec
les

gardes
présidentiels

qui
participaient

aux
m

assacres,
Il

ajoutait
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
avait

disuibué
des

arm
es

(deux
K

alachnikov,
un

pistolet,
des

m
unitions

et
des

grenades).

C
opie

certifiée
c
o
n
to

rr
4°

à
lori

al.
Le

r



T
héoneste

H
A

B
A

R
U

G
IR

A
indiquait

qu’une
prem

ière
attaque,

lancée
entre

9h
et

10h,
avait

élé
repoussée

par
les

réfugiés
arm

és
de

lances
et

de
pierres.

L
’arrivée

de
renforts

vers
11h

ou
12h

pem
w

ttait
de

lancer
une

seconde
attaque,

de
sorte

que
“l’opération

était
achevée”

vers
14

heures.
II

ajoutait
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
était

resté
sur

place
jusqu’à

la
fin

et
qu’au

retour,
il

leur
avait

payé
des

boissons
dans

le
bar

de
SE

B
A

T
W

kR
E

Sur
le

fondem
ent

de
ces

deu>
prem

ières
auditions,

plusieurs
tém

oignages
relatifs

aux
faits

survenus
à

K
esho

étaient
recueillis

par
les

enquêteurs.
Par

ailleurs,
un

contact
avec

les
services

des
gagaca

de
M

uhanda
et

de
R

w
iri

perm
ettaient

d’apprendre
quun

certain
nom

bre
de

personnes
avaient

été
condanm

ées
pour

le
m

assacre
qui

s’était
déroulée

sur
la

colline
de

K
esho

le
8

avril
1994,

le
nom

bre
de

victim
es

s’élevant
à

1697
(0

180)

-
L

es
tém

oignages
des

assiégés

Il
résultait

des
dépositions

de
plusieurs

tém
oins

que,
depuis

février
1991,

lors
de

tensions
politico-ethniques,

la
population

tutsie
de

la
région

avait
pris

pour
habitude

de
se

rassem
bler

et
de

se
réfugier

sur
la

colline
de

K
esho.

A
ussi,

dès
le

lendem
ain

de
l’attentat

de
l’avion

présidentiel,
plusieurs

m
illiers

de
personnes

se
réfugiaient

sur
cette

colline.
Suas

N
D

A
G

IJIM
A

N
A

.
ferm

ier
tutsi

de
la

région
de

M
uhum

yo
ayant

perdu
toute

sa
fam

i]le
à

la
suite

de
l’attaque

dc
la

colline
de

K
esho,

décrivait
dans

le
détail

les
circonstances

des
deux

attaques
survenues

le
R

avril,
l’une

aux
environs

de
7heures

du
m

atin,
l’autre

vers
10

heures
30,

après
le

renfort
de

plusieurs
véhicules

(0177).
Il

déclarait
avoir

aperçu
la

voiture
de

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

,
ainsi

que
les

véhicules
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

.A
Z

O
.

du
m

ajor
N

T
A

B
A

K
U

Z
E

,
de

A
nastase

JA
R

JB
LT

et
précisait

que
ces

“autorités”
avaient

tenu
une

réunion
au

pied
de

la
colline

pendant
une

dem
i-heure

avant
la

seconde
attaque.

Selon
le

tém
oin,

au
cours

de
la

réunion,
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

était
sorti

de
sa

voiture
pour

discuter
avec

les
autres,

étant
assis

sur
sa

chaise
roulante.

Suas
N

D
A

G
IJIM

A
N

A
expliquait

par
ailleurs

que,
si

la
prem

ière
attaque

était
essentiellem

ent
le

fait
d’lnteraham

w
e,

la
seconde

était
dirigée

et
portée

par
des

m
ilitaires

arm
és

de
fusils

et
de

grenades.
Le

tém
oin

fournissait
aux

enquêteurs
les

identités
de

plusieurs
autres

rescapés.

G
érard

M
A

K
U

Z
A

,
étudiant

à
l’époque

des
faits,

décrivait
la

résistance
des

T
utsis

réfugiés
sur

la
colline

au
m

om
ent

de
la

prem
ière

attaque
par

les
lnteraham

w
e

et
les

m
odalités

de
la

seconde
attaque

avec
le

renfort
des

m
ilitaires

(P
178).

Il
décrivait

pareillem
ent

la
tenue

d’une
réunion

au
bas

de
la

colline
en

présence
de

diverses
autorités,

dont
Pascal

S[tvII3IK
A

N
G

W
A

,
Protais

Z
IG

IR
A

N
Y

IR
A

Z
O

,
Ignace

B
A

Z
U

B
A

H
A

N
D

E
,

le
m

ajor
N

IA
B

A
K

U
Z

E
,

les
coloneLs

L
éonidas

R
LTSA

TJR
A

et
L

aurent
SE

R
U

B
U

G
A

,
ainsi

que
le

m
ajor

N
K

U
N

D
IY

E
.

Il
expliquait

que
les

attaquants
s’étaient

divisés
en

trois
sections

pour
encercler

la
colline,

ouvrant
le

feu
et

lançant
des

grenades
sur

les
assiégés.

C
oncernant

plus
spécifiquem

ent
la

présence
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

G
érard

M
A

K
U

Z
A

disait
l’avoir

vu
sortir

de
son

véhicule
et

rejoindre
les

autres
autorités

pour
donner

lui
aussi

des
ordres,

précisant
ne

pas
savoir

com
m

ent
il

s’était
déplacé,probablem

ent
en

chaise
roulante,

m
ais

sans
être

affirm
atif.

Sam
uel

T-iA
V

U
G

IIvIA
N

A
,éleveur

et
cu]tivateur

tutsi
résidant

sur
la

colline
de

K
esho

à
l’époque

des
faits,

relalait
les

événem
ents

du
8

avril
1994

(0529).
11

alT
inaiI

avoir
vu

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

dans
un

véhicule
avec

JY
A

R
IB

U
le

jour
de

l’attaque,
le

long
du

chem
in

au
bas

de
la

colline,
précisant

l’avoir
vu

descendre
de

son
véhicule

avec
ses

cannes.
Son

frère,
E

m
m

anuel
K

Â
G

IR
A

N
E

Z
A

confirm
ait

égalem
ent

avoir
vu

Pascal
SJM

B
1K

A
N

O
W

A
le

8
avril

au

C
opie

certifiée
co

n
Io

H
x

à
lori

iriai.
41
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F

m
atin

sur
le

chem
in

longeant
la

colline.
Il

l’avait
vu

sortir
de

son
véhicule

et
se

tenir
sur

ses
béquilles

(D
534).

Il
était

en
com

pagnie
de

JY
A

R
1B

U
et

de
B

A
G

A
R

A
G

A
Z

A
M

ichel.

Silas
G

A
H

IG
IR

O
,

réfugié
sur

la
colline

de
K

esho
le

jour
des

faits,
indiquait

avoir
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
au

m
om

ent
de

l’attaque,
ainsi

que
le

préfet
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

A
Z

O
,

B
A

G
A

R
A

G
A

Z
A

,
JY

A
R

IB
LT,

B
A

Z
U

B
A

H
A

N
D

E
et

«autres
autorités,

chacune
dans

un
véhicule

diffi5rent
(D

795).
Selon

lui,
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

se
tenait

avec
les

autres
autorités

devant
les

T
nteraham

w
e

cc
donnait

des
ordres

sur
la

façon
d’uttaqucr

la
colline.

Le
tém

oin
n’entendait

pas
ce

que
disait

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
m

ais
il

le
voyait

faire
de

grands
gestes.

B
éatrice

M
U

K
À

N
D

O
R

I,
rescapée

de
l’attaque

dc
la

colline
de

K
esho,

déclarait
avoir

vu
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

au
m

om
ent

de
l’attaque,

précisant
l’avoir

vu
quand

il
sortait

de
son

véhicule.
En

voyant
un

hom
m

e
qui

ne
se

tenait
pas

droit
dans

le
groupe

d’assaillants,
elle

en
avait

déduit
qu’il

s’agissait
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
car

elle
était

au
courant

de
son

handicap.
E

lle
avait

été
confortée

dans
son

opinion
par

Phénéas
R

U
K

U
N

D
O

et
O

bed
M

U
SA

B
Y

IM
A

N
A

qui
lui

avait
dit

qu’il
s’agissait

bien
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
(0804).

Phénéas
R

U
K

U
N

D
O

K
A

N
Y

E
SH

U
R

I,
agriculteur

et
éleveur

tutsi
dont

la
ferm

e
était

voisine
de

l’exploitation
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

prés
dc

G
iciye,

détaillait
ce

qu’il
avait

observé
le

jour
de

l’attaque
de

la
colline

de
K

esho
(0839).

Il
expliquait

qu’à
la

suite
d’une

prem
ière

attaque
repoussée

par
les

assiégés
luisis,

des
renforts

constitués
de

m
ilitaires

et
d’lnteraham

w
e

étaient
arrivés

et
qu’il

avait
observé

la
présence,

à
ce

m
om

ent-là,
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
IA

R
A

Z
O

,
M

ïchel
B

A
G

A
R

A
G

A
Z

A
,

JÏA
R

IB
U

.
Ignace

B
A

Z
U

B
A

H
A

N
D

E
.

B
A

B
O

N
A

M
PO

Z
E

,
Z

acharie
N

T
IR

U
G

IR
IB

A
M

B
E

et
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

.
C

oncernant
ce

dernier,
le

tém
oin

déclarait
qu’il

avait
identifié

parce
qu’il

était
sur

sa
chaise

roulante.
II

lavait
vu

prendre
la

parole
devant

les
autres

et,
à

l’issue,
ily

av
ait

eu
un

nouvel
assaut.

O
bed

M
U

SA
B

Y
IM

A
N

A
,

présent
sur

les
lieux

après
avoir

accom
pagné

un
enfant

rejoindre
son

père
réfugié

sur
cette

colline,
confirm

ait
le

déroulem
ent

de
]atlaque

en
deux

tem
ps,

une
prem

ière
fois

tôt
le

m
atin

par
des

lnteraham
w

e
puis

une
seconde

attaque
après

l’arrivée
de

renforts
constitués

de
m

ilitaires
et

d’autorités(D
850).

Il
avait

identifié
Pascal

SE
vIB

IK
A

N
O

W
A

par
son

véhicule
qu’il

connaissait
et

par
le

fait
qu’il

avait
élé

sorti
de

ce
véhicu]e

et
assis

dans
un

fauteuil
roulant.

Par
la

suite,
Pascal

SIM
I3IK

A
N

G
W

A
avait

pris
le

chem
in

qui
m

enait
à

la
colline

et
avait

tenu
une

réunion
avec

les
autres

autorités
présentes.

A
prés

cette
réunion,

la
deuxiêm

e
attaque

avait
été

lancée.

Jérôm
e

SA
B

A
T

O
,

autre
rescapé

décrivait
égalem

ent
une

attaque
en

deux
tem

ps
(D

859).
Selon

lui,
Pascal

SIM
B

IK
À

N
G

W
A

était
arrivé

avant
le

début
de

la
deuxièm

e
attaque,

accom
pagné

de
JY

A
R

IB
U

,
de

gardes
présidentiels

et
de

m
ilitaires.

U
n

rassem
blem

ent
avait

eu
lieu

autour
lui.

Pascal
SIM

B
L

K
A

N
G

W
A

faisait
de

grands
gestes

et
sem

blait
donner

des
instructions

puis
ceux

qui
lentouraient

avaient
com

m
encé,

de
nouveau,

à
s’attaquer

aux
réfugiés.

Francine
N

IY
R

A
Z

A
N

E
N

K
A

,
agricultrice

résidant
sur

la
colline

de
K

esho
à

l’époque
des

faits,
exposait

les
circonstances

des
attaques

du
8

avril
1994

(D
902).

E
lle

déclarait
avoir

vu
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

à
50

m
ètres

de
distance,

en
précisant

que
ce

dernier,
un

pistolet
à

la
m

ain,
m

archait
en

boitant.
Sur

question
de

l’cnquteur,
elle

m
aintenait

ne
l’avoir

jam
ais

vu
en

fauteuil
roulant.

M
ichel

N
D

IZ
E

Y
E

,
agriculteur

tutsi
de

la
région

de
K

esho,
déclarait

qu’il
se

trouvait
lors

de
la

prem
ière

attaque
de

la
m

atinée
du

8
avril

en
com

pagnie
notam

m
ent

de
Sam

uel
SE

M
A

Y
IR

A
,

C
opie

cerb
liée

u
u
n

rjri
4
2

a
‘cri

m
at.

L
e
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Jérôm
e

SA
B

A
T

O
,

B
éatrice

M
U

K
A

N
D

O
R

I,
Phénéas

R
U

K
U

N
D

O
et

Jean
N

Z
A

B
O

N
IM

PA
et

ajoutait
qu’il

avait
fui

avec
SA

B
A

T
O

et
K

A
L

JW
A

B
O

lors
de

la
seconde

attaque
(07208).

Parm
i

les
autorités

présentes,
M

iche)
N

D
IZ

E
Y

E
reconnaissait

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
et

B
A

G
A

R
A

O
A

Z
A

qui
-

selon
lui

—
dirigeaient

les
tueurs.

Il
expliquait

avoir
identifié

le
m

is
en

exam
en

car
il

était
en

fauteuil
roulant,

tout
en

précisant
avoir

tout
de

m
êm

e
reconnu

son
visage.

Papias
G

A
SH

E
R

E
B

U
K

A
,

réfugié
sur

la
colline

et
âgé

de
18

ans
à

l’époque
de

l’attaque,
relatait,

de
façon

succincte,
avoir

vu
Pascal

SJM
I3IK

A
N

O
W

A
tirer

avec
un

fusil
de

son
fauteuil

roulant
en

direction
de

la
colline

(D
7120).

Il
précisait

qu’il
était

à
ce

m
om

ent
là

avec
Sam

uel
SE

M
Â

Y
ÏR

À
.

C
elui-ci,

s’il
affirm

ait
avoir

vu,
au

m
om

ent
du

deuxièm
e

assaut,
Pascal

SIM
I3IK

A
N

G
W

A
dans

sa
chaise

roulante,
en

com
pagnie

de
JA

R
TB

U
,

ajoutait
que

tous
les

deux
ne

faisaient
rien

de
particulier

(D
7283).

Francine
1C

Y
IM

PA
Y

E
,

rescapée
de

l’attaque
de

K
esho,

âgée
de

12
ans

à
l’époque

des
faits,

devait
tenir

deux
versions

au
cours

de
la

m
êm

e
audition

(D
7209).

D
ans

un
prem

ier
tem

ps,
elle

indiquait
cl

en
effet

avoir
vu

quelqu’un
en

fauteuil
roulant

-
dont

O
bed

lui
aurait

dit
qu’il

s’agissait
de

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

-
qui

faisait
partie

des
gens

qui
donnaient

des
ordres.

D
ans

un
second

tem
ps,

elle
adm

ettait
ne

pas
avoir

vu
le

m
is

en
exam

en
le

jour
de

l’attaque
m

ais
que

c’était
O

bed
[M

T
JSA

B
Y

IM
A

N
A

]
qui

lui
avait

dit
qu’il

étaitprésent.

A
ntoine

R
U

T
U

A
N

W
A

,
survivant

de
l’attaque,

déclarait
dês

le
début

de
son

audition
par

les
enquêteurs,

ne
pas

pouvoir
tém

oigner
contre

Pascal
ST

M
B

IK
A

N
G

W
A

car
il

ne
le

connaissait
pas.

Il
ajoutait

que,
le

jour
de

l’attaque,
il

y
avait

de
nom

breuses
personnes

et
qu’au

vu
de

ce
nom

bre,
il

n’étaitpas
possible

de
distinguer

un
fauteuil

ou
une

personne
handicapée

(07213).

-
L

es
tém

oignages
des

assaillants
etautres

tém
oins

Joseph
M

U
V

U
N

Y
I,

chauffeur
du

directeur
de

l’usine
de

thé
de

R
ubaya

à
l’époque

des
faits,

était
entendu

à
deux

reprises
par

les
enquêteurs

(0514
et

D
1297).

Il
déclarait

avoir
participé

le
8

avril
1994

à
l’attaque

-
notam

m
ent

en
allant

chercher
des

m
unitions

à
l’usine

de
thé

-
et

indiquait
que

les
autorités

présentes
(A

nastase
JA

R
TB

U
,

M
ichel

B
A

G
A

R
A

G
A

Z
A

)
avaient

donné
les

instructions
pour

organiser
l’assaut.

Joseph
M

tJV
U

N
Y

I
excluait

form
ellem

ent
la

présence
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
qu’il

connaissait
auparavant.

D
e

m
êm

e,
C

yprien
B

A
B

O
N

A
M

PO
Z

E
,

Interaham
w

e
du

secteur
de

M
uhanda

et
cité

com
m

e
le

m
eneur

de
ces

derniers
lors

de
l’attaque,

toujours
détenu

lors
de

son
audition

du
25janvier2011,

devait
détailler

sa
participation

à
l’attaque

des
réfugiés

de
la

colline
de

K
esho,

sans
citer

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
(D

51
9).

Saleh
U

SE
K

IN
C

I}Œ
,

Interaham
w

e
M

R
N

D
de

la
cellule

de
R

w
aram

o
ayant

participé
à

l’attaque
de

la
colline

de
K

esho,
exposait

son
déroulem

ent
détaillé

aux
enquêteurs.

Il
ne

connaissait
pas

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
et

disait
ne

pas
avoir

vii
de

personne
handicapée

pendant
l’attaque

(D
524,

D
7281).

H
assan

O
M

A
R

,
condam

né
du

chef
de

génocide
par

le
tribunal

de
R

ubavu
pour

l’attaque
de

la
colline

de
K

esho,
déclarait

ne
pas

savoir
si

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
était

présent
ou

non
au

m
om

ent
des

faits
(0830,

D
7279)

car
il

ne
le

connaissait
pas.

T
outefois,

il
ajoutait

ne
pas

avoir
vu

de
personne

handicapée
sur

place
ce

jour
là.

C
opie

certifiée
conforni&

t



B
oniface

N
K

U
R

IZ
E

N
O

,
m

açon
ayant

participé
ù

la
construction

de
la

m
aison

de
Pascal

SIM
B

W
A

N
O

W
A

dans
la

région
de

G
iscnyi

et
ayant

été
condam

né
en

G
acaca

en
qualité

d’attaquant
à

K
esho,

détaillait
les

circonstances
des

différents
assauls

portés
conne

les
réfùgiés

tutsis
(D

72
Il).

Il
disait

ne
pas

savoir
si

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
était

présent,
m

ais
qu’en

tout
cas

il
ne

l’avait
pas

vu.

T
héogène

K
A

R
IR

W
A

N
D

A
,

condam
né

pour
l’attaque

de
la

colline
de

K
esho,

devait
déclarer

aux
enquêteurs

qu’il
connaissait

le
nom

de
Pascal

SIM
B

IFC
&

N
G

W
A

et
qu’il

savait
que

ce
dernier

était
handicapé.

lom
en

précisant
“
n

e
p
a
s

v
o
ir

q
u

i
é
ta

it
c
e
lle

p
e
rso

m
z
e
”

(D
7277).

Pour
autani,

il
déclarait

avoir
vu

Pascal
S

IM
B

1K
_A

N
G

\
à

K
esho

le
jour

de
l’attaque

de
la

colline.
En

particulier,
il

disait
avoir

vu
Pascal

S
IrvIB

1L
N

G
W

A
lors

de
la

seconde
attaque,

assis
dans

son
fauteuil

roulant
à

côté
de

son
véhicule

arrêté,
au

m
êm

e
niveau

que
le

véhicule
de

JA
R

IB
U

.

Jean-D
am

ascène
N

T
U

Y
E

H
E

,
condam

né
à

12
ans

d’em
prisonnem

ent
pour

l’attaque
dc

la
colline

de
K

esho,
reconnaissait

avoir
tué

un
tutsi,

non
pas

sur
la

colline,
m

ais
le

lendem
ain,

dans
les

pâturages,
lors

de
la

recherche
des

fuyards
(D

7280).
Il

disait
ne

pas
connaître

physiquem
ent

Pascal
ST

M
B

IK
A

N
G

W
k,

ne
l’avoir

jam
ais

rencontré,
ni

croisé.
D

e
fait,

il
ne

m
entionnait

pas
l’intéressé

parm
i

les
autorités

présentes
au

m
om

ent
de

l’attaque.

D
e

m
êm

e.
Saïdi

B
A

R
A

N
V

E
R

E
IS

E
.

détenu
nolam

m
ent

dans
le

cadre
d’une

condam
nation

en
lien

avec
l’attaque

de
K

esho.
devait

décrire
sa

participation
aux

faits
sans

im
pliquer

nullem
ent

Pascal
SJ?vIB

IK
A

N
G

W
A

ni
d’autres

autorités
(D

7282).

Sim
on

N
T

IB
A

M
FIT

E
.

condam
né

par
la

G
acaca

de
M

uhum
yo

à
11

ans
d’em

prisonnem
ent

pour
l’attaque

de
la

colline
de

K
esho,

expliquait
que

la
va[lance

des
tutsis

lors
de

la
prem

ière
attaque

avait
nécessité

des
renforts

conséquents
d’lnteraham

w
e

(D
7427).

l[
disait

cependant
n’avoir

observé
aucune

aulorité
civile

ou
m

ilitaire
au

m
om

ent
de

l’attaque.
11

dédorait
ne

pas
corm

uitre
Pascal

SIM
I3IK

A
N

O
W

A
et

indiquait
n’avoir

aperçu
personne

en
fauteuil

roulant
le

jour
de

l’attaque
de

la
colline.

T
hadée

N
T

IR
U

G
IR

IB
A

M
B

E
,

condam
né

par
la

G
acaca

de
M

uhanda
pour

un
m

eurtre
en

lien
avec

le
génocide

dc
1994,

indiquait
être

arrivé
sur

les
lieux

dc
la

colline
de

K
esho

au
m

om
ent

de
la

seconde
attaque

(D
7431).

Il
disait

avoir
vu

des
uniform

es
de

m
ilitaires

m
ais

n’avoir
reconnu

que
JA

R
IB

U
.

II
disait

ne
rien

savoir
sur

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
et

n’avoir
pas

vu
de

fauteuil
roulant,

précisant
qu’il

se
trouvait

trop
loin

pour
voir.

M
ichel

I3A
G

A
R

A
G

A
Z

A
,

directeur
général

de
l’O

C
[R

lthé,
condam

né
par

le
T

PIR
pour

des
faits

de
com

plicité
en

lien
avec

l’attaque
de

la
colline

de
K

esho.
déclarait

n’avoir
pas

vu
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

à
K

esho
ni

à
R

ubaya
le

8avril1994
(D

69l2).

C
lavert

SIB
O

M
A

N
A

,
accusé

m
ais

m
is

hors
de

cause
pour

l’assaut
de

la
colline,

disait
ne

pas
connaître

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
et

n’avoir
m

êm
e

jam
ais

entendu
ce

nom
,

y
com

pris
dans

les
gacacas

qui
avaient

évoqué
l’attaque

de
la

colline
de

K
esho

(D
72l3).

C
ertaines

personnes,
sim

ples
tém

oins
des

faits,
étaient

éga’em
ent

entendues.

A
insi,

Jean-B
osco

B
A

G
E

N
Z

U
K

W
A

B
O

,
m

is
en

cause
puis

innocenté
concernant

les
faits

de
K

esho,
déclarait

connaître
Pascal

STM
B

TK
A

N
G

W
A

,
savoir

quil
était

handicapé.
li

ajoutait
que

si
ce

dernier
était

souvent
en

fauteuil
roulant,

il
lui

arrivait
aussi

de
m

archer
en

boitant
(D

7284).
Sur

les
faits

proprem
ent

dits,
il

devait
préciser

avoir
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
vers

12heures,

C
opie

certifiée
c
o

n
f
o
r
r
,

4
à

‘oh
.al.

L
e



lorsque
les

m
ilitaires

se
dirigeaient

vers
la

colline
de

K
esho.

Le
tém

oin
avait

em
prunté

le
chem

in
longeant

la
colline

pour
renter

chez
lui

et
avait

ainsi
assisté

à
l’attaque,

en
cotnpagnie

d’A
ntoine

SH
Y

IR
A

K
E

R
A

.
Il

prétendait
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
n’avait

pas
quitté

son
véhicule.

A
ntoine

S1-IY
IR

A
FŒ

R
A

confirm
ait

avoir
assisté

aux
attaques

de
K

esho
du

début
à

la
fin

(D
7428).

Il
relatait

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

faisait
partie

des
attaquants

m
ais

il
le

décrivait
com

m
e

un
honm

ie
qui

avait
un

problèm
e

aux
jam

bes
car

il
m

archait
en

boitant.
Il

affirm
ait

bien
Je

connaitre
et

ne
l’avoirjam

ais
viI

dans
un

fauteui]
roulant.

Juvénal
N

D
A

G
IJIM

A
N

A
,

em
ployé

à
l’usine

de
thé

de
R

ubaya
à

l’époque
des

faits,
déclarait

que
la

m
ajeure

partie
des

lnterahasnw
e

ayant
participé

à
l’attaque

de
la

colline
de

K
esho

provenait
de

la
localité

de
B

ushiru
(D

7433).
J]

indiquait
que

ces
derniers

-
environ

un
centaine

-
avaient

été
arm

és
en

m
achettes,

gourdins
et

fusils
par

le
directeur

de
l’usine,

JA
R

IB
U

.
Il

ne
pouvait

décrire
les

événem
ents

de
la

colline,
étant

resté
à

l’usine
m

ais
-

en
tout

état
de

cause
-

ildisait
ne

pas
connaître

Pascal
SIM

B
IK

.A
N

G
W

A
et

déclarait
n’avoir

pas
vu

de
personne

en
fauteuil

roulant
le

jour
de

l’attaque
de

la
colline.

Faïza
H

A
K

T
Z

IM
A

N
A

.
ex-m

ilitaire,
chargé

de
garder

les
arm

es
à

l’usine
de

thé
de

R
ubayn,

rapportait
que

la
dépouille

du
Président

H
A

B
Y

A
R

JM
A

N
A

avait
été

entreposée
à

[‘usine
dés

le
8

avril
(D

7210).
Parm

i
les

m
ilitaires

présents
à

cette
occasion,

il
citait

Pascal
SIM

I3IIC
A

N
G

\V
A

,
lequel

aurait
été

là
dés

l’arriv&
du

corps,
soit

vers
17

heures.
C

oncernant
l’attaque

de
la

colline,
le

tém
oin

n
avait

pas
participé

m
ais

il
avait

servi
de

l’essence
aux

Interaham
w

e
avant

qu’ils
ne

se
rendent

sur
la

colline.A
ce

m
om

ent,
il

n’avait
pas

vu
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

.

D
e

m
êm

e,
Jonathan

SE
M

A
N

Z
A

,
tém

oin
de

l’attaque,
disait

n’avoir
pas

aperçu
de

personne
sur

un
fauteuil

roulant
(D

7430).

*

Interrogé
par

les
m

agistrats
instructeurs

une
prem

ière
fois

le
25

octobre
2011

sur
le

m
assacre

de
la

colline
de

K
esho,

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
contestait

toute
participation

aux
faits,

déclarait
ne

pas
connaître

les
lieux

et
sem

blait
m

êm
e

dubitatifsur
le

fait
qu’il

y
ait

pu
y

avoir
un

m
assacre

à
cet

endroit
(D

l122
à

01126).
En

tout
état

de
cause,

il
indiquait

que
le

8
avril

1994,
soit

le
jour

des
faits,

il
se

trouvait
à

son
dom

icile
de

K
igali

et
faisait

m
ention

des
tém

oignages
de

Pascal
G

A
H

A
M

A
N

Y
I

et
de

sa
fam

ille
censés

lui
fournir

un
alibi

à
cette

date.

D
’une

m
anière

plus
générale,

Pascal
S[M

B
IK

A
N

G
W

A
considérait

com
m

e
m

ensongers
tous

les
tém

oignages
qui

le
situait

dans
la

région
de

K
esho,

le
7

ou
le

8
avril

1994,
que

ce
soit

pour
participer

à
des

réunions,
à

des
rencontres

dans
des

“cabarets”
ou

afo
rtio

ri
pour

participer
ou

diriger
l’attaque

de
la

coltine
de

K
esho.

La
personne

m
ise

en
exam

en
relevait

par
ailleurs

diverses
contradictions

dans
[es

tém
oignages

et
dénonçait

leur
incongruité,

notam
m

ent
lorsqu’on

lui
prêtait

des
déplacem

ents
sur

la
colline

à
l’aide

de
béquilles.

Il
qualifiait

les
m

ises
en

cause
de

‘supercherie”,
de

‘propagande”.
dc

“m
achination”,

indiquant
par

ailleurs
que

“le
FPR

cherch(ait)
des

m
oyens”.

C
onfrontés

à
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

par
visio-conférence

en
novem

bre
2012,

M
ichel

N
D

L
Z

E
Y

E
(D

7388),
O

bed
M

U
SA

B
Y

IM
A

N
A

(D
7391),

Jérôm
e

SA
B

A
T

O
(D

7393),
Phénéas

RLTK
LTN

D
O

K
A

N
Y

E
SH

L
’R

I
(07395),

Sam
uel

SE
M

A
V

IR
A

(07403).
tous

rescapés
des

attaques
du

8
avril

1994,
ainsi

que
T

héonèste
H

A
B

A
R

U
G

IItA
(D

7397),
T

héogène
K

A
R

IR
W

A
N

D
A

(07405),
assaillants

et
Jean-B

osco
B

A
G

E
N

Z
U

K
W

A
B

O
(D

7399)
confirm

aient

C
cpie

certifiée
conform

e
à

ohoiriai.
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la
présence

de
Pascal

SIM
B

IK
.A

N
G

W
A

sur
les

lieux.
C

e
dernier

disait
ne

connaître
aucun

des
tém

oins
présents

et
m

aintenait
qu’il

n’avaitjam
ais

été
à

K
esho.

-A
nalyse

des
tém

oignages

D
ans

son
réquisitoire

définitif,
le

procureur
de

la
R

épublique
requerrait

un
non-

lieu
pour

les
faits

survenus
à

K
esho

le
8

avril
1994.

A
l’inverse,

sur
le

fondem
ent

de
l’ensem

ble
des

têm
oiunaQ

es
m

ettant
en

cause
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

.
le

C
PC

R
.partie

civile,
sollicitait

que
cc

dernier
soit

renvoyé
devant

]a
C

our
d’assises

pour
ces

crim
es.

T
outefois,

le
nom

bre
élevé

de
tém

oignages
accusant

Pascal
SD

vIB
IK

.A
N

G
W

A
ne

suffisant
pas

à
lui-seul

pour
em

porter
renvoi

devant
la

C
our

d’assises,
il

était
nécessaire

de
procéder

à
l’analyse

des
déclarations

de
chacun.

Parm
i

les
rescapés

du
m

assacre
de

la
colline

de
K

esho
entendus

sur
com

m
ission

rogatoire,
treize

d’entre
eux

faisaient
état

de
la

présence
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
le

jour
des

faits,
ainsi

que
deux

attaquants
et

deux
tém

oins.
M

algré
cette

concordance
apparente,

un
certain

nom
bre

d’élém
ents

am
enait

à
exam

iner
m

inutieusem
ent

ces
tém

oignages.
Tout

d’abord,
des

contradictions
apparaissaient

entre
ces

diverses
auditions

ou
entre

les
dépositions

successives
de

chacun
quant

au
com

portem
ent

adopté
par

Pascal
SL

M
B

IK
A

N
G

W
A

le
jour

de
l’attaque.

C
ertes,

il
ne

pouvait
étre

sollicité
des

tém
oins,

des
années

après
les

faits,
un

souvenir
im

peccable,
perm

ettant
de

décrire
avec

précision
le

déroulem
ent

des
faits

et
[‘attitude

détaillée
des

divers
protagonisles

sur
le

site
de

I’aLtaque.
En

effet,
de

très
nom

breuses
personnes,

assiégés
com

m
e

assaillants,
se

trouvaient
présentes

sur
la

colline,
dans

un
contexte

de
tension

et
de

peur
extrêm

es,
de

sotie
qu’il

ne
saurait

être
reproché

aux
tém

oins
de

ne
pas

avoir
conservé

en
m

ém
oire

chaque
détail

de
l’assaut.

T
outefois,

au
regard

des
déclarations

de
certains

tém
oins

com
m

e
B

éatrice
M

U
K

A
N

D
O

R
I

et
Francine

IC
Y

IM
PY

E
,

il
pouvait

étre
craint

que
certaines

dépositions
ne

soient
fondées,

non
sur

le
récit

de
ce

qui
n

été
directem

ent
vécu

ou
observé

par
l’assaillant

ou
par

l’assiégé,
m

ais
sur

des
événem

ents
vécus

ou
rapportés

par
d’autres

personnes.
Il

était
donc

du
ressort

des
m

agistrats
instructeurs

d’évaluer
la

crédibilité
qui

pouvait
être

accordée
à

chacun
des

tém
oignages.

A
insi,

plusieurs
tém

oignages
de

rescapés
com

m
e

Sam
uel

H
A

V
U

G
IM

A
N

A
,

E
m

m
anuel

K
A

O
IR

A
N

E
Z

A
,

Francine
N

IY
A

R
À

Z
A

N
IN

K
A

et
de

tém
oins

tels
que

Jean-B
osco

I3A
O

E
N

Z
U

K
W

A
B

O
et

A
ntoine

SH
Y

IR
A

K
E

R
A

faisaient
état

de
déplacem

ents
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
avec

des
béquilles

ou
des

cannes,
voire

en
m

archant
quelques

pas.
O

r
cela

était
difficilem

ent
com

patible
avec

l’état
de

santé
de

ce
dernier,

qui
d’après

l’expertise
m

édico
légale

effectuée
souffrait

de
paraplégie,

rendant
l’utilisation

régulière
de

béquilles
inconcevable

(D
72301

Il).
D

e
fait,

la
quasi-totalité

des
tém

oins
entendus

au
cours

de
la

procédure
qui

connaissaient
le

m
is

en
exam

en
l’avaient

toujours
décrit

com
m

e
se

déplaçant
en

fauteuil
roulant

depuis
son

accident,

Par
ailleurs,

un
transport

sur
la

colline
de

K
esho

était
effectué

le
5juillet2012

en
com

pagnie
de

Jerôm
e

SA
B

A
T

O
,

Phénéas
R

U
K

L
tN

D
O

K
A

N
I

E
SH

U
R

I.
O

bed
M

U
SA

B
Y

IN
IA

N
A

,
Sam

uel
1-IA

V
U

G
IM

A
N

A
et

E
m

n,anuej
K

A
G

IR
A

N
E

Z
A

afin
que

ceux-ci
désignent

l’endroit
où

se
lenait

Pascal
SL

v1B
IK

A
flG

W
A

le
jour

de
l’attaque

(D
7119.

D
7217).

Selon
la

version
d’O

bed
M

LTSA
B

Y
I?.LA

N
A

,
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

avait
parcouru

une
partie

du
chem

in,
m

enant
â

la
colline

jusqu’à
un

endroit
ou

ils
avaient

tenu
une

réunion;
positionné

à
62

m
ètres

de
cet

endroit,
le

tém
oin

pouvait
effectivem

ent
êlre

en
m

esure
de

reconnaître
une

personne.
En

revanche,
il

était
constaté

que,
de

l’em
placem

ent
de

Jerôm
e

SA
B

A
T

O
et

de
celui

de
Phénéas

R
U

K
L

N
D

O
K

A
N

I
E

SH
U

R
I,

Sam
uel

H
A

V
U

O
IM

A
N

A
et

E
m

m
anuel

K
A

G
IR

A
N

E
Z

A
,

s’il
était

possible
C

opie
certfliée

(•‘)fllorrni
à

‘oriainai
46
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d’apercevoir
une

silhouette
on

ne
pouvait

distinguer
les

trails
de

celle-ci.
C

ertes
Pascal

SL
M

B
IK

À
N

G
W

A
pouvait

être
reconnaissable

à
son

fauteuil
rou]ant

m
ais

le
nom

bre
im

porlani
d’attaquants

et
de

véhicules
présents

sur
place

le
jour

des
faits

rendait
plus

difficile
la

possibilité
de

reconnaitre
une

personne
dans

tes
circonstances

décrites
par

ces
rescapés.

E
nfin,

lors
de

ce
transport,

les
tém

oins
avaient

positionné
Pascal

S1M
B

IK
A

N
G

W
A

à
des

endroits
très

différents
autour

de
la

coltine,
distants

de
plusieurs

centaines
de

m
êtres.

Parm
i

les
nom

breux
assaillants

entendus,
seuls

deux
d’entre

eux
faisaient

form
ellem

ent
état

de
la

présence
de

Pascal
SIM

B
IK

À
N

O
W

A
le

jour
de

l’attaque:
T

héonesle
H

A
B

A
R

U
G

IR
A

et
T

héogène
K

A
R

JR
W

A
N

D
A

.
C

oncernant
ce

dernier,
j]

y
avait

lieu
d’observer

que
le

contenu
de

sa
m

ise
en

cause
s’élait

révélé
plus

ténu
lors

de
la

confrontation
avec

la
personne

m
ise

en
exam

en.
T

héogène
K

A
R

JR
W

A
N

D
A

devait
en

effet
préciser

à
cette

occasïon
qu’il

ne
connaissait

pas
Pascal

SIM
I3IK

A
N

G
W

A
à

l’époque
des

faits
m

ais
qu’il

l’avait
néanm

oins
identifié

car
des

m
ilitaires

l’avaient
salué

en
disant

“c
est

P
ascal

SJM
B

IK
A

N
G

W
A

”
(D

7406/3).

C
oncernant

l’alibi
invoqué

par
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

,
à

savoir
qu’il

se
trouvait

à
K

igali
le

8
avril

1994,
il

y
avait

lieu
d’indiquer

que,
d’après

D
avid

N
Y

IR
IM

A
N

Z
I,

directeur
de

la
division

de
développem

ent
à

la
D

irection
des

R
outes

du
M

inistère
des

Infrastructures,
pour

relier
K

igali
à

K
arago

(située
à

30
m

inutes
environ

dc
K

esho),
il

fallait
com

pter
en

1994
m

axim
um

3
heures

en
passant

par
R

uhengeri
ou

4heures
via

G
itaram

a
(D

6830).
M

ais
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

lui-
m

êm
e,

précisait
qu’il

fallait
environ

une
heure

et
dem

ie
pour

al]er
de

K
igali

à
R

am
bura

via
R

uhengeri
m

ais
que

la
route

était
plus

longue
par

G
itaram

a
et

que
c’était

celle
là

qui
était

em
pruntée

à
l’époque,

car
il

s’agissait
d’un

axe
sécurisé

(D
215,

0653).
L

es
recherches

effectuées
pour

déterm
iner,

le
cas

échéant,
l’utilisation

d’un
hélicoptère

pour
relier

rapidem
ent

la
région

de
G

isenyi
à

la
capitale,

étaient
restées

vaines.
M

ichel
O

A
H

A
M

A
N

Y
I

(0137/7).
réftigié

au
dom

icile
de

K
igali

du
m

is
en

exam
en,

faisait
état

de
la

présence
de

celui-ci
à

K
igali

le
8

avril
] 994

dans
la

journée
sans

en
préciser

l’heure,
de

m
êm

e
que

Pascal
O

A
H

A
M

A
N

Y
I

qui
indiquait

que
Pascal

SIM
B

1K
A

N
O

W
A

était
là

à
son

arrivée
avant

18h
(P971).

A
u

vu
du

tem
ps

écoulé
pouvant

influer
les

dépositions
des

tém
oins

quant
à

la
date

et
l’heure

précise
d’évènem

ents
et

de
l’incertitude

sur
le

tem
ps

de
trajet

K
igati

K
arago,

il
était

difficile
d’aboutir

à
une

conclusion
déterm

inante
sur

l’em
ploi

du
tem

ps
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
pour

la
journée

du
8

avril
1994

et
sur

la
possibilité

ou
l’im

possibilité
m

atérielle
pour

ce
dernier

d’avoir
été

présent
à

K
esho

le
8

avril.
T

outefois,
sans

lexclure
totalem

ent,
ces

deux
dépositions

fragilisaient
la

thèse
de

sa
présence

sur
les

lieux.

E
nfin,

et
surtout,

à
ta

fragilité
de

certains
tém

oignages,
s’ajoutait

la
tardiveté

de
la

m
ise

en
cause

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

dans
l’attaque

de
la

colline
de

K
esho.

Il
convenait

effectivem
ent

de
relever

que
le

m
assacre

de
la

colline
de

K
esho

avait
été

exam
iné

par
plusieurs

juridictions
nationales,

com
m

e
les

G
acacas,

et
internationale

com
m

e
le

IP
IR

et
qu’aucune

audition
antérieure

à
2010

im
pliquant

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
n’axait

pu
être

retrouvée.
U

ne
copie

de
la

G
acaca

qui
aurait

été
tenue

dans
le

secteur
de

R
w

iri,
censée

concerner
la

participation
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

C
}W

A
à

l’attaque
de

la
colline

de
K

esho
n’était

jam
ais

obtenue.
Par

ailleurs,
l’acte

d’accusation
lui-m

êm
e

ém
is

par
les

autorités
rw

andaises
contre

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
le

3
m

ars
2008

ne
contenait

aucune
référence

précise
à

cette
attaque.

L
es

jugem
ents

et
les

cahiers
d’activité

des
G

acacas
de

T
héogène

K
A

R
IR

W
A

N
D

A
(D

7532
et

07532/22),
dA

nastase
JY

A
R

IB
U

(07533),
de

C
yprien

B
A

B
O

N
A

M
PO

Z
E

(07534)
et

Joseph
M

U
V

U
N

Y
1

B
Y

A
K

W
E

R
I

(07536),
qui

com
prenaient

notam
m

ent
les

tém
oignages

de
Jérôm

e

C
opie

cert1
tée

à
r
a
l
.



SA
B

A
T

O
.

Sum
uel

SE
M

A
Y

IR
A

,
Papias

G
A

SH
E

R
U

B
U

K
A

,
ne

citaient
nullem

ent
]e

nom
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
.

D
e

m
êm

e,
lors

de
sa

déposition
devant

le
Parquet

de
O

isenyi,
dans

le
cadre

de
la

procédure
ouverte

contre
A

nastase
JA

R
IB

U
,

Jérôm
e

SA
B

A
T

O
listait

ceux
qui

accom
pagnait

celui-ci
lors

de
l’attaque

m
ais

sans
citer

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
.

Seul
le

jugem
ent

de
G

acaca
de

K
abayengo

du
30

ocrnbre
2005

D
7537/19)

de
T

héonesie
H

A
B

A
R

U
G

IR
A

faisait
m

ention
de

Pasca]
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
parm

i
48

autres
“co-auteurs”,

sans
autre

précision.

C
ependant,

lorsque
T

héoneste
H

A
B

A
R

U
G

IR
A

était
entendu

par
le

T
PJR

dans
le

cadre
du

procès
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

A
Z

O
le

26
m

ars
2007

sous
le

pseudonym
e

R
D

P
109(07614/1),

il
établissait

deux
listes

contenant
les

nom
s

des
participants

â
l’attaque

de
K

esho
et

les
nom

s
des

leaders
de

cette
attaque

;
or

le
nom

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

ne
figurait

sur
aucune

de
ces

listes
(D

76l6).

Il
en

était
de

m
êm

e
avec

les
tém

oins
Jérôrne

SA
B

A
T

O
,

Phénéas
R

U
K

LTN
D

O
K

A
N

Y
E

SH
U

R
I,

O
bed

M
U

SA
B

Y
I?V

IA
N

A
.

qui
avaient

égalem
ent

tém
oigné

dans
le

procès
de

Protais
Z

IG
IR

A
N

Y
IR

A
Z

O
devant

le
T

PIR
ainsi

qu’ils
le

précisaient
eux-m

êm
e.

Si
devant

lajuridiction
incem

aijonale,
ils

avaient
tém

oigné
sous

anonym
at

en
utilisant

un
pseudonym

e
ct

avaient
refusé

que
leur

identité
réelle

soit
révélée

aux
autorités

françaises
(07606.07608),

il
était

toutefois
aisé,

au
travers

des
récits

donnés
devant

le
T

PIR
,

d’établir
les

correspondances
entre

ces
récits

et
l’identité

des
tém

oins
de

notre
procédure.

L
a

lecture
de

leur
déposition

devant
le

T
PIR

,
entre

octobre
2005

et
février

2006,
révélail

qu’aucun
d’entre

eux
n’avait

m
entionné

le
nom

de
Pascal

SIÎV
IB

IK
A

N
G

W
A

com
m

e
faisant

partie
des

autorités
présentes

lors
de

l’attaque
de

la
colline

de
K

esho
le

8
avril

1994,
alors

m
êm

e
qu’ils

citaient
d’autres

individus
qui

étaient
sur

place
avec

Protais
Z

IG
T

R
A

N
Y

IR
A

Z
O

tels
que

JA
R

IB
U

et
le

m
ajor

N
T

A
B

A
K

IJZ
E

(tém
oins

A
PJ

D
7172/

D
7325;

A
K

K
D

7l74
et

7175/07327
et7328;

A
K

R
D

7175
et

7176/7328
et

7129;A
K

O
D

7177;A
K

P
07180

et
7181/D

733
I

et
7332).

D
e

façon
générale,

parm
i

l’ensem
ble

des
tém

oins
appelés

à
tém

oigner
dans

le
procès

de
Protais

Z
IG

IR
A

N
Y

T
R

A
Z

O
sur

Se
déroulem

ent
du

m
assacre

de
la

colline
de

K
esho,

personne
ne

faisait
état

de
la

présence
de

Pasca]
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
(jugem

ent
du

18
décem

bre
2008.

D
71

87
pages

85
à

99).

Les
autorités

judiciaires
canadiennes

avaient
égalem

ent
procédé

à
des

investigations
relatives

à
ce

m
assacre

et
recueilli,

à
com

pter
dc

2009,
les

dépositions
de

Jérôm
e

SA
B

A
T

O
.

Phénéas
R

U
K

(JN
D

O
K

A
N

Y
E

SH
U

R
I,

O
bed

M
IJSA

B
Y

IM
A

N
A

,
G

érard
M

A
K

U
SA

,
Sam

uel
H

A
V

U
O

IM
A

N
A

,
E

m
m

anuel
K

A
G

IR
A

N
E

Z
A

,
SU

as
N

D
A

G
IJIM

A
N

A
et

l3éatrice
M

I.JK
A

N
D

O
L

I/M
U

K
A

N
D

O
R

I.
A

lors
qu’il

leur
était

posé
des

questions
ouvertes

sur
l’identité

des
participants

à
l’attaque,

aucune
de

ces
personnes

ne
faisait

référence
à

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
(

D
7557

à
D

7559).
C

elui-ci
n’était

cité
que

par
M

ichel
K

A
G

IR
A

N
E

Z
A

et
T

héoneste
H

A
B

A
R

U
G

T
R

A
(D

7557/12)
m

ais
en

des
term

es
différents

de
ceux

utilisés
lors

de
la

procédure
française.

E
n

effet,
devant

les
autorités

canadiennes,
M

ichel
K

.A
G

IR
A

N
E

Z
A

faisait
état

d’une
visite

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

chez
son

parrain
à

R
ubaya,

dans
la

nuit
du

6
au

7
avril

1994,
au

cours
de

laquelle
il

indiquait
qu’une

réunion
allait

se
tenir

le
7

au
soir

à
K

ibehekane,
sans

préciser
le

sujet
de

cette
réunion.

Il
ne

revoyait
Pascal

SIM
B

IK
.A

N
O

\V
A

que
le

17
avril.

C
ette

déposition
différait

de
celle

form
ulée

devant
les

gendarm
es

français
dans

laquelle
il

affirm
ait

avoir
vu

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

.A
,

le
8

avril
au

m
atin,

à
la

tête
du

convoi
se

dirigeant
vers

K
esho

(07562/20
à

D
7562/33),

C
o

p
ie

c
e
rt,u

é
p

a
1’°):LginaI.

L
fher



s

T
héoneste

FIA
B

A
R

U
G

IR
A

quant
à

lui,
le

B
novem

bre
2009,

ne
rapportait

la
présence

de
Pascal

qu’à
la

réunion
du

7
avril

à
K

ibehekane
au

cours
de

laquelle
ce

dernier
avait

donné
pour

instruction
daller

tuer
les

T
utsis.

C
ontrairem

entà
ces

déclarations
dans

le
cadre

de
la

procédure
française,

il
ne

parlait
pas

de
la

participation
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
V

.A
à

l’attaque
de

la
colline

de
K

esho
(D

7562!3
à7562!19).

Si
certaines

variations
dans

les
déclarations

successives
pouvaient

être
adm

ises
com

m
e

étant
inhérentes

au
tem

ps
écoulé,

à
lévolution

et
à

la
sélectivité

de
la

m
ém

oire,
en

revanche
k
s

aspects
des

dépositions
affectées

par
trop

de
m

odifications,
particulièrem

ent
lorsqu’ils

touchaient
au

com
portem

ent
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
ne

pouvaient
être

relenus
,
.

A
insi,

le
fait

que
les

tém
oins

n’aient
pas

m
entionné

la
présence

du
m

is
en

exam
en

com
m

e
participant

au
m

assacre
de

la
col]ine

de
K

esho
avant

2010
(dale

de
leur

déposition
dans

cette
procédure),

alors
m

êm
e

qu’ils
avaient

déjà
été

interrogés
sur

cette
attaque

à
plusieurs

reprises,
am

enait
à

considérer
leur

tém
oignage

avec
circonspection.

En
conséquence,

il
convenait

de
relever

que
la

m
ise

en
cause

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

relative
à

l’attaque
de

la
colline

de
K

esho
reposait

exclusivem
ent

sur
des

charges
testim

oniales
tardives,

com
portant

des
conÉ

radictions
et,

par
conséquent,

de
nature

à
créer

un
réel

doute
sur

la
présence

de
ce

dernier
le

8
avril

1994
lors

de
l’attaque

de
cette

colline.

2-
A

nalyse
de

la
participation

de
P

ascal
SIM

B
JK

4JV
G

W
4

aux
attires

crim
es

com
m

is
dans

la
région

de
G

isenyi

Si
la

responsabilité
de

Pascal
SD

vII3IK
A

.N
G

W
A

ne
pouvait

être
retenue

dans
l’attaque

de
la

colline
de

K
esho,

certains
élém

ents
laissaient

toutefois
supposer

que
le

m
is

en
exam

en
avait

tenu
le

m
êm

e
rôle

dans
la

préfecture
de

G
isenyi

qu’à
K

igali,
lors

de
ses

allers
et

retours
entre

K
iali

et
R

am
bura,

sa
région

d’origine.

L
ui-m

êm
e

reconnaissait
avoir

fait
des

allers
et

retours
pendant

la
période

d’avril
à

juillet
1994,

entre
K

igali
et

le
nord

du
pays

(
0652,

0654)
et

cela
était

confirm
é

par
les

réfugiés
qui

étaient
â

son
dom

icile
(Pascal

G
A

FIA
M

A
N

Y
T

D
971,

M
artin

H
IO

W
O

D
l38,

07129),
dc

m
êm

e
que

par
G

eorges
R

U
G

G
TIJ,journaliste

qui
avait

croisé
Pascal

ST
M

B
IK

A
N

G
W

A
pendant

les
évènem

ents
(07253).

La
situation

telle
que

décrite
à

K
igali

concernant
les

m
eurtres

et
tentatives

de
m

eurtres
de

T
utsis

aux
barrières

et
égalem

ent
dans

d’autres
lieux

(habitation,
lieux

de
rassem

blem
ent)

était
com

parables
à

celle
de

la
région

de
G

isenvi.
D

es
tém

oins
confirm

aient
l’existence

de
barrières

à
K

ibehekane.
à

G
aseke,

à
K

abava.
à

R
am

bura,
supervisées

par
des

m
ilitaires

et
des

m
iliciens

à
partir

du
7

avril,
sur

lesquels
des

m
eurtres

avaient
été

com
m

is,
les

personnes
reconnues

Iutsi
étant

abattues
sur

le
cham

p
(K

A
G

IR
A

N
E

Z
A

0173,026!,
M

A
R

IJO
JE

0828,
B

A
R

A
N

Y
E

R
E

T
SE

1)7282).

A
ce

stade,
il

convenait
de

rappeler
que

Pascal
G

A
I-{A

M
A

N
Y

I
avait

fait
m

t
d’arm

es
stockées

au
dom

icile
de

Pascal
S

lM
B

lK
A

N
G

W
A

destinées
à

la
région

de
G

isenyi
(D

988).

T
héoneste

H
A

B
A

R
U

G
IR

A
indiquait

qu’une
réunion

avait
eu

lieu
Je

7
avril

en
fin

de
journée

à
K

ibehekane
(com

m
une

de
G

iciye,
préfecture

de
G

isenyi)
au

cabaret
de

SE
B

A
T

W
A

R
E

,
conseiller

de
secteur,

où
ce

dernier
et

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
avaient

donné
l’ordre

de
dresser

une
barrière

près
du

dom
icile

de
Protais

Z
IG

IR
A

N
Y

IR
A

Z
O

et
d’organiser

des
attaques

contre
les

tutsis,
dont

celle
de

la
colline

de
K

esho
(0176).

C
o

p
L

e
c
e
rtifié

e
c
o

n
lo

4
”
(

à
lp

tg
in

a
l

e
r



-

C

Si,
com

m
e

il
a

été
souligné

précédem
m

ent,
T

héoneste
H

A
B

A
R

U
G

W
.A

avait
varié

dans
ses

versions
concernant

la
présence

dc
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

sur
la

colline
de

K
esho

le
8

avril
1994,

il
avait

toujours
affirm

é,
lors

de
ses

différentes
déclarations

et
m

êm
e

celles
faites

devant
les

autorités
canadiennes

en
2009,

que
ce

dernier
était

présent
lors

de
cette

réunion
du

7
avril

1994
(07397,

07562/3
à

07562/19).
E

n
2009,

il
avait

précisé
que

le
m

ot
d’ordre

qui
leur

avait
été

donné
lors

de
cette

réunion
était

d’aller
m

assacrer
les

T
utsis,

sans
m

entionner
K

esho.

Jean
de

D
ieu

B
1l-IIN

G
TTA

R
E

faisait
égalem

ent
état

de
cette

réunion
du

7
avril

1994
à

K
ibihekane,

à
laquelle

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
avait

participé
el

qui
avait

pour
objet

la
m

ise
en

place
de

barrières
pour

lutter
contre

les
T

utsis,
sans

que
soient

abordés
d’autres

sujets.
Pour

sa
part,

le
tém

oin
avait

tenu
une

barrière
située

entre
G

iciye
et

G
asara,

au
niveau

de
la

m
aison

de
Protais

Z
IO

IR
A

N
Y

IR
A

Z
O

,
faits

pour
lequel

il avait
été

condam
né

(D
752]).

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
contestait

avoir
été

présent
le

7
avril

à
la

réunion
de

K
ibihekane,

arguant
du

tém
oignage

de
M

artin
H

IO
TR

O
,

réfugié
à

son
dom

icile
de

K
igali

qui
indiquait

l’avoir
vu

le
soir

m
êm

e
de

son
arrivée

le
7

avril
1994

(D
7397,

D
7564).

Il
indiquait

n’avoir
quitté

son
dom

icile
qu’à

partir
du

9
avril

pour
rejoindre

G
isenvi

en
com

pagnie
d’une

partie
de

la
fam

ilLe
O

A
I-JA

M
A

N
Y

I
(0215,

D
652).

Il
est

vrai
que

M
artin

H
IG

IR
O

m
entionnait

la
présence

de
Pascal

S
llIB

IK
A

N
G

W
A

le
7

avril
à

K
igali

(0138),
précisant

avoir
discuté

avec
lui

quand
le

m
is

en
exam

en
était

arrivé
à

son
dom

icile
le

soir
(13138,

D
260).

En
revanche,

dans
le

souvenir
de

M
ichel

G
A

I-JA
M

A
N

Y
I,

la
fam

ille
H

IG
IR

O
serait

arrivée
chez

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
après

eux
(D

137).
D

’ailleurs,
Pascal

ST
M

B
IK

A
N

G
W

A
lui-m

êm
e

indiquait
dans

l’un
de

ses
interrogatoires

que
la

fam
ille

H
IG

1R
O

était
arrivé

chez
lui

aprês
les

G
A

H
A

M
A

N
Y

I,
soit

le
8

avril
(D

215/4).

A
ussi,

com
pte

tenu
du

tem
ps

écoulé
entre

les
événem

ents
et

la
déposition

des
tém

oins,
des

divergences
existantes

selon
les

auditions
quant

au
m

om
ent

esacc
de

l’arrivée
des

réfttgiés
au

dom
icile

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

et
de

l’incertitude
sur

le
tem

ps
de

trajet,
l’em

ploi
du

tem
ps

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

pour
lajournée

du
7

avril
1994

ne
pouvait

être
précisém

ent
établi.

C
ependant,

au
vu

des
déclarations

de
Jean

de
D

ieu
H

IH
IN

O
IT

A
R

E
,

de
Ihéoneste

H
A

B
A

R
U

G
IR

A
et

de
celles

de
Pascal

G
A

I-IA
IvL4N

Y
I,

la
fourniture

d’instructions
à

la
réunion

du
7

avril
1994

concernant
notam

m
ent

la
m

ise
en

place
de

barrières
pour

affronter
les

T
utsis,

associée
à

la
fourniture

d’arm
es

dans
cette

région,
devaient

être
retenues

et
considérées

com
m

e
des

actes
de

com
plicité

aux
exactions

com
m

ises
dans

la
région.

*

E
n

revanche,
l’épisode

relaté
par

Pierre-C
élestin

1-IA
K

IZ
IM

A
N

A
sur

la
com

plicité
de

Pascal
SIM

R
IK

A
N

G
W

A
dans

la
m

ort
de

Stani
SIN

IB
A

G
IW

E
n’était

pas
suffisam

m
ent

étayé.

En
effet,

Pierre-C
élestin

H
A

K
IZ

IM
A

N
A

,
déclarait

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

avait
le

m
êm

e
jour

que
lui,

soit
le

17juillet
1994,

traversé
hi

frontière
pour

rejoindre
G

om
a

en
R

épublique
D

ém
ocratique

du
C

ongo.
Pascal

ST
M

B
IK

A
N

O
W

A
était

accom
pagné

de
deux

Interhaxnw
e,

B
em

ard
M

U
N

Y
A

G
T

SH
A

R
I,

Président
des

lnterham
w

e
de

la
région

de
G

isenyi
et

O
m

ar
SE

R
U

SH
A

G
O

.
II

se
souvenait

avoir
vu

Stani
S[N

II3A
G

IW
E

,
a

priori
d’origine

hutue
m

ais
considéré

com
m

e
un

com
plice

du
FPR

,
au

poste
frontière.

L
es

deux
Interahatuw

e
qui

étaient
dans

le
véhicule

de
Pascal

SJM
B

IK
A

N
G

W
A

,
l’avaient

fait
descendre

de
son

véhicule,
lui

avaient
pris

son
argent

et
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

avait
utilisé

son
talkie-w

alkie.
A

près

C
o

p
ie

certifiée
c
O

n
(o

ç
ro

a
I
o
n

-

L
e
r



quelques
m

inutes,
un

m
inibus

était
arrivé

pour
em

m
ener

Stani
SIN

IB
A

G
I\V

IE
au

cim
etière

surnom
m

éK
C

om
m

une
rouge

»
où

il
était

tué.
L

orsque
les

deux
lnteraham

w
e

avaient
fait

)eur
rapport

à
Pascal

S1M
B

IK
A

N
G

W
A

,
celui-ci

s’en
était

réjoui.(1J144).

T
outefois,

cette
version

de
la

m
on

de
Stani

SIN
IB

A
G

IW
E

était
différente

quant
à

la
date

et
quant

aux
circonsiances

des
versions

de
ce

m
eurtre

rapportées
dans

le
jugem

ent
de

Protais
Z

IG
L

R
A

N
Y

R
.A

Z
O

(1)7187,
p119

à
121)

dans
lesquelles,

par
ai[Ieurs.

le
rom

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

n’apparaissait
pas.

D
e

plus,
Pascal

O
A

H
A

M
A

N
Y

I.
qui

avait
franchi

la
frontière

entre
le

R
w

anda
et

la
R

D
C

(ex-Z
aïre),

en
com

pagnie
de

Pascal
SIM

IJIK
A

N
O

W
A

au
début

du
m

ois
de

juillet
1994

ne
m

entionnait
pas

cet
épisode

(1)990).

C
-L

es
autres

fails
&

noncés

La
partie

civile,
C

onsilde
(JM

U
L

IN
G

A
,

rendait
responsable

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
du

m
assacre

de
sa

fam
ille

dans
la

région
du

B
ugesera,

à
com

pter
du

6avril
1994,

par
des

m
iliciens

Interaham
w

e
«

car
tout

le
m

onde
disait

que
c’était

lui
»,

m
ais

sans
apporter

d’élém
ent

plus
précis.

E
lle

affirm
ait

égalem
ent

que
sa

soeur
M

onique
U

W
A

N
Y

IL
IG

IR
A

avait
été

tuée
à

K
igali

parm
i

d’autres
T

utsis
sur

les
ordres

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

.
E

lle-m
êm

e
n’a’ait

pas
assislé

aux
faits

m
ais

l’époux
de

sa
soeur.

Jean-D
ieu

T
U

L
I
K

L
TM

A
N

À
,

lui
aurait

rapporté
cela,

E
lle

s’engageait
à

faire
parvenir

l’adresse
de

ce
dernier

m
ais

ne
le

faisaitpas
(1)777).

E
n

i’absence
d’élém

ents
de

preuve,
le

m
assacre

de
la

fam
ille

de
M

m
c

U
M

U
L

IN
G

A
ne

saurait
être

im
puté

au
m

is
en

exam
en.

*

U
n

autre
crim

e
im

pliquant
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

,
com

m
is

dans
]a

préfecture
de

K
igali-V

ille,
à

G
atenga.

était
rapportée

par
T

hérése
M

L
’K

A
R

U
SA

G
A

R
A

,
tém

oin
cité

par
le

C
PC

R
.

E
lle

indiquait
qu’elle

connaissait
Pascal

SL
M

B
IK

A
N

G
W

A
pour

l’avoir
rencontré

lors
de

m
eetings

du
M

R
N

D
cn

1991,
E

lle
le

m
enait

en
cause

dans
l’attaque

de
la

m
aison

de
T

hierycl
M

A
C

U
M

I
située

à
G

atenga,
m

aison
abritant

des
réfugiés

tutsis
m

ais
égalem

ent
hutus

au
m

ois
de

m
ai

ou
juin

1994.
E

lle
expliquait

l’avoir
vu

descendre
dune

cam
ionnette

accom
pagné

de
m

ilitaires,
être

assis
dans

sa
chaise

roulante
et

rentrer
dans

la
m

aison
de

M
A

C
LJM

I.
E

lle
précisait

avoir
appris

de
la

bouche
d’un

survivant
G

ilbert
B

T
Z

IM
A

N
A

que
les

habitants
et

réfugiés
de

cette
m

aison
avaient

tous
été

tués,
sauflui

(D
7484).

Pascal
SI?v1B

1K
A

N
G

W
niait

avoir
participé

à
ce

m
assacre

dans
la

m
aison

de
T

hiereyl
M

A
C

L
’M

I
quil

déclarait
ne

pas
connaître

(1)7564),

G
ilbert

B
IZ

IM
A

N
A

ne
pouvait

être
entendu

car
il

n’était
pas

localisé
(D

75
16).

Faute
d’être

corroborés,
les

faits
dénoncés

par
T

hérèse
M

U
K

A
R

U
SA

G
A

R
.A

ne
sauraient

être
retenus.

E
nfin,

le
C

PC
R

,
dans

sa
p]ainte

initiale,
reprenant

l’acte
d’accusation

du
parquet

général
de

K
igali

évoquait
l’im

plication
de

Pascal
SIM

B
IK

À
N

G
W

k
dans

le
pillage

de
la

m
aison

d’un
dénom

m
é

M
U

R
IM

B
A

le
7

avril
1994

à
K

igali
(D

3
8
,D

4
1)
.

C
es

faits,
par

ailleurs
non

susceptibles
d’être

qualifiés
de

génocide
ou

de
crim

es
contre

l’hum
anité,

n’apparaissaient
pas

établis.

C
opie

cerfflièe
à

oric’inaL
L

G
îie

r



V
I-

D
roit

applicable.
com

pétence
des

juridictions
françaises

et
qualification

pinale
des

faits

A
-

D
roit

appL
icable

et
com

pétence
des

juridictions
françaises

La
com

pétence
des

juridictions
françaises

pour
poursuivre

et
juger

les
faits

de
la

présente
procédure

repose
sur

la
loi

n
6

-4
3

2
du

22
m

ai
1996

portant
adaptation

de
la

législation
française

aux
dispositions

de
la

résolution
955

du
C

onseil
de

sécurité
instituant

un
tribunal

international
en

vue
de

juger
les

personnes
présum

ées
responsables

d’actes
de

génocide
ou

d’autres
violations

graves
du

droit
international

hum
anitaire

com
m

is
en

1994
sur

le
territoire

du
R

w
anda.

Elle
est

la
réplique

de
la

loi
n°95-l

du
2

janvier
1995

portant
adaptation

de
notre

législailon
à

la
réso’ution

827
instituant

le
T

PIY
(pour

lex-Y
ougoslavie)

aux
dispositions

de
laquelle

son
article

2
renvoie.

Si
ces

deux
lois

rêglent
pour

lessentiel
les

m
odalités

de
coopération

judiciaire
avec

les
deux

T
ribunaux,

elles
donnent

égalem
ent

com
pétence

universelle
aux

juridictions
françaises

pour
connaïtre

des
actes

entrant
dans

la
com

pétence
de

ces
juridictions.

D
ans

sa
rédaction

initiale,
la

loi
du

2janvier
1995

relative
à

la
m

ise
en

oeuvre
de

la
résolution

827
instituant

le
TP1Y

disposait
en

son
article

1er
que

ses
dispositions

étaient
“app]icables

à
toute

personne
poursuivie

des
chefs

de
crim

es
ou

de
délits

dejm
nis

par
la

loifrançaise
qui

constituent”
l’un

des
crim

es
relevant

de
la

com
pétence

du
T

PIY
en

application
du

statut
l’instituant.

L
ors

de
Padoption

de
la

loi
du

22
m

ai
1996,

celle
form

ulation
n’a

pas
été

conservée.
E

lle
pouvait

en
effet

laisser
supposer

que
]a

coopération
judiciaire

avec
le

TPI
était

subordonnée
à

l’exigence
de

double
incrim

ination
alors

qu’à
l’évidence,

s’agissant
de

la
répression

internationale
de

violation
grave

du
droit

international
hum

anitaire,
une

telle
condition

était
injustifiable.

A
ussi,

le
deuxièm

e
alinéa

de
l’article

l
,

de
la

loi
du

22
m

ai
1996

énonce
que

les
dispositions

légales
“sont

applicables
à

toute
personne

poursuivie
à

raison
des

actes
qui

constituent,
au

sens
des

articles
2

à
4

du
statut

du
tribunal

international,
des

infractions
graves

à
t rtic

le
3

com
m

un
aux

conventions
de

G
enève

du
12

août
1949

et
au

protocole
additionnel

J!
w

L
t

dites
contentions

en
date

du
8

juin
1977,

un
génocide

ou
des

crim
es

contre
l’hum

anité”.
La

loi
de

1996
harm

onise
bien

entendu
dans

le
m

êm
e

tem
ps

les
dispositions

de
l’article

1er
dc

la
Loi

de
J 995.

Selon
les

observations
faites

par
la

FID
H

,
il

se
déduirait

de
la

loi
du

22
m

ai
1996

que
les

juridictions
françaises

devraient
appliquer

les
qualifications

pénales
telles

que
définies

par
les

articles
2

à
4

du
statut

du
T

PIR
plutôt

que
‘es

incrim
inations

internes.

C
e

raisonnem
ent

trouve
cependant

sa
lim

ite
dans

la
rédaction

de
l’artïcle

2
de

la
loi

de
1995,

telle
que

m
odifiée

par
la

loi
du

2
2

m
a
i

1
9
9
6
.

L
’article

2
de

la
loi

de
1995

relatif
à

fa
com

pétence
universelle

des
juridictions

françaises,
auquel

renvoie
l’article

2
dc

la
loi

dc
1996,

dispose
désorm

ais
que

‘L
es

auteurs
ou

com
plices

des
infractions

,nentionnées
à

l’article
1er

peuvent
être

poursuivis
e?jugés

p
ar

les juridictions
françaises,

en
application

de
la

loifrançaise,
s’ils

sont
trouvés

en
F

rance
“
.

C
ette

précision
relative

à
l’application

de
la

loi
française

—
qui

nexistait
pas

dans
la

rédaction
initiale

de
la

loi
de

1995-
cantonne

ainsi
la

portée
des

dispositions
de

l’article
1er

ayant
supprim

é
l’exigence

de

C
opie

certifiée
contor&

2
à

l’or
m

ai.
L

e
4

&



double
incrim

inution.
Elle

signifie
que

si
]‘incrirnination

des
faits

par
la

loi
française

ne
peut

étre
une

condition
de

la
coopération

avec
le

tribunal
international,

elle
est

en
revanche

nécessaire
à

leur
répression

en
France

par
les

juridictions
françaises.

E
n

effet,
l’étude

des
Éravaux

parlem
entaires

avant
présidé

à
l’adoption

de
la

loi
du
22

m
a
i

1996
dém

ontre
la

préoccupation
du

législateur
de

supprim
er

l’exigence
de

la
double

incrim
ination

en
m

atière
de

coopération
avec

les
instances

internationales.
T

outefois
en

ce
qui

concerne
la

com
pétence

des
juridictions

françaises,
il

a
été

adm
is,

que
celles-ci

ne
pouvaient

appliquer
que

les
peines

prévues
par

la
loi

française,
ce

qui
a

justifié
la

précision
ajoutée

à
l’article

2.
C

’est
ce

que
reprend

d’ailleurs
la

circulaire
d’application

de
cette

loi
du

22
juillet

1996
qui

indique
que

«
seules

les
peines

prévues
par

la
loi

française
pourront

être
appliquées

par
les

juridictions
de

notre
pays

pour
réprim

er
les

auteurs
de

ces
actes».

U
ne

peine
étant

toujours
attachée

à
une

incrim
ination

détenninée,
appliquer

la
peine

prévue
par

la
loi

française
im

pose
d’appliquer

le
texte

d’incrim
ination

qu’elle
n

pour
objet

de
sanctiorm

er.
Peine

et
incrim

ination
sont

indissociables.
En

effet,
les

peines
prévues

par
les

articles
211-1

et
suivants

du
code

pénal
ne

sont
attachées

qu’aux
agissem

ents
définis

par
ces

articles.

C
ette

solution
est

identique
à

celle
adopt&

en
cas

de
poursuites

sur
le

fondem
ent

de
la

com
pétence

universelle,
de

toute
personne

«
coupable

de
tortures

nu
sens

de
l’article

1er
dc

la
convention

»
contre

la
torture

et
autres

peines
ou

traitem
ents

cruels,
inhum

ains
ou

dégradants,
en

application
des

articles
689

à
689-2

du
code

de
procédure

pénale.
Selon

une
jurisprudence

constante,
à

chaque
fois

que
les

juridictions
françaises

exercent
leur

com
pétence

universeLle,
en

application
des

articles
689

et
suivants

du
code

de
procédure

pénale,
pour

connaitre
d’une

infraction,
elles

n’appliquent
pas

directem
ent

les
qualifications

de
la

convention
internationaL

e
qui

fonde
Leur

com
pétence

m
ais

les
qualiU

cations
internes

entrant
dans

les
prévisions

des
stipulations

conventionnelles.
Le

principe
de

solidarité
des

com
pétences

législative
etjuridictionnelle,

affirm
é

par
la

C
ham

bre
crim

inelle
de

la
C

our
de

cassation
(C

rim
.

23
oct.

2002),
a

toujours
exclu

que
les

juridictions
pénales

françaises
appliquent

une
autre

loi
pénale

que
la

loi
pénale

française.

Par
ailleurs,

il
ne

peut
être

soutenu,
qu’en

vertu
de

l’article
55

dc
la

C
onstitution,

les
qualifications

crim
inelles

prévues
par

les
articles

2
à

4
du

statut
du

T
PIR

l’em
portent

sur
la

loi
française.

E
n

effet,
Les

dispositions
de

ce
statut

n’im
pose

à
aucun

m
om

ent
aux

E
tats

de
donner

com
pétence

universelie
à

leur
juridiction

pour
juger

les
actes

qu’il
incrim

ine
ni

à
incrim

iner
de

tels
actes.

L
es

dispositions
de

l’article
2

de
la

loi
de

1995
auxquel[es

se
réfèrent

la
loi

de
1996

procède
d’une

initiative
du

législateur
français,

soucieux
d
e

m
arquer

sa
volonté

de
s’associer

à
la

répression
d’actes

d’une
exceptionnelle

gravité

A
insi,

pour
que

les
faits

com
m

is
au

R
w

anda
en

1994
soient

réprim
és

en
France

au
titre

de
la

com
pétence

universelle,
il

im
porte

que
soient

réunis
les

élém
ents

constitutifs
d’une

infraction
prévue

et
réprim

ée
par

la
loi

française
et

que
les

faits
encrent,

par
ailleurs,

dans
les

prévisions
des

articles
2

ou
3

du
statut

du
T

PIR
,

c’est-â-dire
qu’ils

revêtent,
au

regard
de

ces
articles,

La
qualification

de
génocide

ou
de

crim
e

contre
l’hum

anité.

En
conséquence,

quelle
que

soit
la

qualification
de

l’infraction
au

regard
du

droit
interne,

j]
im

porte
de

s’assurer
d

e
la

com
pétence

des
juridictions

françaises
en

vérifiant
que

l’infraction
a

été
com

m
ise

dans
les

circonstances
définies

par
le

statut
du

T
PIR

,
c’est

à
dire

soit
la

circonstance
que

son
auteur

avait
l’intention

de
détruire

un
groupe

hum
ain

(crim
e

de
génocide),

C
opte

certifiée
co

rito
itn

t
‘
in

a
I
.

L



soit
la

circonstance
que

les
faits

ont
été

com
m

is
dans

le
cadre

dune
attaque

généralisée
et

systém
atique

à
lencontre

dune
population

civile
(crim

es
conire

l’hum
anité).

*

Eu
égard

à
cc

qui
précède,

les
faits

visés
dans

a
présente

affaire
peuvent

élre
constitutifs

des
infractions

prévues
et

réprim
ées

paria
loi

française
sous

les
qualifications

de
génocide

et
crim

es
contre

l’hum
anité,

entrées
en

vigueur
le

1er
m

ars
1994,

Si
la

définition
du

génocide
est

dem
eurée

la
m

êm
e

jusqu’à
ce

jour,
cel]e

de
crim

es
contre

l’hum
anité

a
été

m
odifiée

par
la

loi
du

9
août

2010.
N

éanm
oins,

les
actes

m
atériels

auxquels
a

pu
contribuer

le
m

is
en

exam
en

(exécutions
som

m
aires

et
autres

actes
inhum

ains
selon

la
rédaction

de
1994)

sont
toujours

réprim
és

par
la

loi
française

sous
une

dénom
ination

pénale
différente

pour
certains

m
ais

dont
les

élém
ents

constitutifs
sont

identiques
(par

exem
ple

atteinte
volonÉaire

à
la

vie
selon

la
rédaction

dc
2010).

C
ependant,

la
ni

du
9

août
2010

élargissant
notam

nw
nt

la
liste

des
com

portem
ents

incrim
inés

par
l’article

212-1
du

code
pénal,

ne
saurait

étre
considérée

com
m

e
une

loi
plus

douce
au

regard
de

l’artïcle
112-1

du
code

pénal
la

quaiification
juridique

à
retenir

sera
donc

celle
en

vigueur
au

m
om

ent
des

faits
(1994).*

C
es

faits
entrent

par
ailleurs

dans
les

prévisions
du

chapeau
de

l’article
3

du
statut

du
T

PIR
(com

m
uném

ent
appelé

«
élém

ents
coniextuels

»)
définissant

les
crim

es
contre

l’hum
anité,

c’est
à

dire
quils

ont
été

conunis
«

dans
le

cadre
d’une

attaque
généralisée

et
systém

atique
dirigée

contre
une

populalion
civile

quelle
qu’elle

soit,
en

raison
de

son
appartenance

nationale,
ethnique,

raciale
ou

religieuse
La

jurisprudence
du

T
PIR

a
apporté

quelques
précisions

à
ces

élém
ents

contextuels.
Selon

la
jurisprudence

constante
du

T
ribunal

(pour
exem

pte
Jugem

ent
B

A
G

O
SO

R
A

du
18

décem
bre

2008,
par

2165,
D

6619),
[‘attaque

contre
une

population
civile

s’entend
de

la
com

m
ission

contre
celle-ci

d’une
pluralité

d’actes
dc

violence
ou

de
m

auvais
Iraitem

ents
visés

à
l’article

3
du

Statut
du

T
P

IIt
E

lle
souligne

par
ailleurs

que
le

tem
e

«
généralisée

»
V

ise
l’am

pleui-
de

l’attaque
m

enée
sur

une
grande

échelle
(ou

son
«

caractère
m

assif
et

fréquent»)
et

le
nom

bre
des

victim
es

et
que

le
term

e
«

systém
atique

»
dénote

le
caractère

orgalusé
des

actes
de

violence
perpétrés,

de
m

êm
e

que
l’im

probabilité
qu’ils

se
produisent

de
m

anière
fortuite.

Le
T

ribunal
a

égalem
ent

ajouté
que

«
c’est

au
scénario

des
crim

es
—

c’est
à

dire
de

la
répétition

délibérée
et

régulière
de

com
portem

ents
crim

inels
sim

ilaires
—

que
l’on

reconnait
leur

caractère
systém

atique

A
ce

jour,
de

nom
breuses

décisions
du

T
PIR

se
sont prononcées

sur
les

élém
ents

contextuels
des

crim
es

contre
l’hum

anité.
R

appelons
qu’en

2006,
la

cham
bre

d’appel
du

T
PIR

(arrêt
K

arem
era

et
consorts

du
l6

ju
in

2006)
sur

le
fondem

ent
de

la
règle

94(A
)

du
R

èglem
ent

de
procédure

et
de

preuve
(

R
PP

»)
adressé

le
constatjudiciaire

suivaz1t:

«
la

situation
suivante

a
existé

au
R

w
anda

entre
le

6avril
et

le
17juillet

1994:
sur

toute
l’étendue

du
R

w
anda,

des
attaques

généralisées
ou

systém
atiques

ont
été

dirigées
contre

une
population

civile
en

raison
de

son
appartenance

au
groupe

ethnique
tutsie,

A
u

cours
de

ces
attaques,

des
citoyens

rw
andais

ont
tué

des
personnes

considérées
com

m
e

des
T

utsis
ou

porté
gravem

ent
atteinte

à
leur

intégrité
physique

ou
m

entale.
C

es
attaques

ont
entraîné

la
m

ort
d’un

grand
nom

bre
de

personnes
appartenant

â
l’ethnie

tutsie.
»

C
o

p
ie

c
e
rtilie

s
co

n
lO

rm
e

à
‘o
9in

a
l.

L
jer

54



C
ela

signifie
que

désom
m

is.
les

élém
ents

contextuels
constitutifs

des
crim

es
contre

l’hum
anité

com
m

is
au

R
.-anda

en
1994

-c’estâ
dire

Je
caractère

généralisée
ou

systém
atique

de
l’attaque,

Je
critêre

discrim
inatoire

de
celle-ci

et
la

qualité
des

victim
es

(population
civile)-

sont
considérés

com
m

e
des

faits
dc

notoriété
publique

qui,
au

sens
de

la
règle

94(A
)

du
R

PP,
ne

font
pas

raisonnablem
ent

l’objet
de

contestation.
En

cc
sens,

la
C

ham
bre

de
prem

ière
instance

n’en
exige

plus
la

preuve.

E
nfin,

ces
faits

entrent
aussi

dans
les

prévisions
du

chapeau
de

l’urtic[e
2

du
statut

du
T

PIR
définissani

le
crim

e
de

génocide,
c’està

dire
qu’ils

ont
été

com
m

is
«

dans
l’intention

de
détruire,

en
toutou

en
punie,

un
groupe

national,
ethnique,

racial
ou

religieux,
com

m
e

tel
»
.

Sur
ce

point,
il

résulte
de

la
jurisprudence

des
tribunaux

pénaux
internationaux

ad
hoc

que
l’intention

de
com

m
ettre

le
génocide,

c’est
à

dire
l’intention

spécifique
de

détruire,
en

tout
ou

partie,
un

groupe
com

m
e

tel,
en

l’absence
de

preuve
directe,

peut
se

déduire
de

certains
faits

et
indices

pertinents.
A

u
nom

bre
de

ces
élém

ents,
figurent

notam
m

ent
le

contexte
général

de
la

perpétration
d’autres

actes
répréhensibles

systém
atiquem

ent
dirigés

contre
le

m
êm

e
groupe,

l’échelle
des

atrocités
com

m
ises,

le
fait

que
les

victim
es

ont
été

délibérém
ent

et
systém

atiquem
ent

choisies
en

raison
de

leur
appartenance

â
un

groupe
particulier

ou
ta

répétition
d’actes

de
destruction

(Jugem
ents

B
agosora

et
R

enzaho).

E
n

ce
qui

concerne,
la

destruction
«

partielle
»

ou
«

totale
»
.

à
]aquelle

le
texte

français
cl

le
Statut

du
T

ribunal
font

référence,
aucun

seuil
num

érique
n’est

envisagé.
N

éanm
oins,

la
jurisprudence

intem
alionale

pertinente
exige

une
intention

de
détruire

au
m

oins
une

partie
substantielle

du
groupe

en
question

c’est-à-dire
que

pour
que

son
acte

ou
Ses

actes
soient

qualifiés
de

crim
e

de
génocide,

l’auteur
doit

viser
une

partie
suffisam

m
ent

im
portante

pour
que

la
disparition

de
celte

partie
ait

des
effets

sur
le

groupe
tout

entier.
(TPI\Ç

C
ham

bre
dappel,

affaire
K

rsric.
arrêt

en
date

du
19avril1994,

IT
-98-33-A

,
arrêt

C
li

relative
û

l’application
de

la
convention

pour
la

prévention
et

la
répression

du
crim

e
de

génocide,
du

26
février

2007).

Il
y

a
lieu

de
rappeler

que,
de

la
m

êm
e

façon
que

pour
les

élém
ents

contextuels
des

crim
es

contre
l’hum

anité,
la

C
ham

bre
d’appel

a
confim

ié
le

constat
judiciaire

dressé
par

certaines
cham

bres
de

prem
ière

instance
sur

l’existence
d’un

génocide
au

R
w

anda
entre

le
6avril

1994
et

juillet
1994.

H
résulte

de
ce

qui
précède

que
les

juridictions
françaises

sont
com

pétentes
à

connaïtre
des

faits
du

présent
dossier

com
m

is
en

1994
au

R
w

anda,
ces

derniers
entrant

dans
les

prévisions
des

articles
2

et
3

du
statut

du
T

P[R
.

B—
L

es
élém

ents
constitutifs

des
crim

es

A
titre

lim
inaire,

il
est

précisé
que

la
poursuite

des
m

êm
es

agissem
ents

du
m

ïs
en

exam
en

sous
les

qualifications
différentes

de
én

o
cid

e
et

d’autres
crim

es
contre

l’hum
anité

est
possible

en
vertu

du
principe

du
cum

ul
idéal

d’infractions.
E

n
effet,

ces
deux

incrim
inations

visent
des

valeurs
protégées

distinctes
et

des
intentions

coupables
différentes.

Le
crim

e
de

génocide
vise

à
protéger

certains
groupes

de
leur

destruction
totale

ou
partielle.

L
es

autres
cr[m

es
contre

l’hum
anité

visent
quant

à
eux

à
protéger

une
catégorie

spécifique
de

victim
es

(
un

groupe
de

population
civi]e

»)
contre

la
persécution,

sans
qu’il

ne
soit

requis
que

les
actes

visés
m

ettent
en

exécution
un

plan
dont

la
finalité

est
leur

destruction
totale

ou
partielle.C

opie
certifiée



1

Selon
l’article

2
12-1

du
code

pénal.
le

crim
e

contre
l’hum

anité,
dans

sa
rédaction

en
vigueur

en
1994.

consiste
en

((la
déportation,

la
réduction

en
esclavage

ou
la

pratique
m

assive
et

systém
atique

d’exécutions
som

m
aires,

d’enlèvem
ents

de
personnes

suivis
de

leur
disparition,

de
la

torture
ou

d’actes
j,zhunrnins,

inspirées
p
ar

des
m

orifipolitiques,
philosophiques,

raciaux
ou

religieux
et

organisées
en

exécution
d
sn

plan
concerté

à
l’encontre

d’un
groupe

de
population

civile

R
ien

que
rédigés

différerm
nenç

les
élém

ents
contextuels

tels
que

définis
et

établis
par

le
T

FIR
(voir

développem
ents

précédents)
recoupent

les
élém

ents
de

la
définition

française
des

crim
es

contre
l’hurnanilé

prévus
à

l’article
212-1

du
code

pénal.
Se

retrouvent
dans

les
deux

incrim
inations,

le
critère

discrim
inatoire

(inspirées
par

des
m

otifs
politiques,

raciaux
ou

religieux),
la

cible
visée

(un
groupe

de
population

civile)
et

le
caractère

m
assif

et
systém

atique
de

l’attaque
(selon

l’article
3

du
statut

du
T

PIR
)

ou
de

l’acte
(selon

l’article
212-l).

En
ce

sens,
le

«
constat

judiciaire))
dressé

par
le

T
PIR

eu
égard

à
ces

élém
ents

contextuels
trouve

un
écho

particulier
dans

le
présent

dossier.

Par
ailleurs,

pour
être

constitutive
de

crim
e

contre
l’hum

anité
en

droit
français,

la
pratique

m
assive

et
systém

atique
d’exécutions

som
m

aires
et

d’actes
inhum

ains
doit

égalem
ent

être
organisée

en
exécution

d’un
plan

concerté
à

l’encontre
d’un

groupe
de

population
civile.

A
ccl

égard,
le

plan
concerté

ne
saurait

se
concevoir

com
m

e
un

program
m

e
détaillé

des
actions

à
venir

m
ais

il
peut

se
déduire

du
caractère

organisé
des

actes
m

atériels
d’exécution,

la
concertation

étant
synonym

e
d’action

collective
associant

dans
un

dessein
com

m
un

plusieurs
individus.

Q
uant

aux
actes

m
atériels

visés
par

le
code

pénal
français,

les
exécutions

som
m

aires
com

prennent
les

atteintes
volontaires

à
la

vie
injustifiées

—
c’est-à-dire

les
m

eurtres
et

les
assassinats

de
personnes

protégées
com

m
e

les
civils

—
et

les
actes

inhum
ains

com
prennent

tout
autre

acte
de

violence
et

les
tentatives

de
m

eurtre
ou

dassassinat.

En
ce

sens
outre

le
«

constatjudiciaire))
qui]

adressé,
le

T
PIR

,
dans

ses
décisions,

ainsi
que

des
experts,

dont
A

ndré
G

U
IC

H
A

O
U

A
(D

7586),
et

les
rapports

des
N

ations
U

nies
relatifs

aux
événem

ents
de

1994
(D

186,
07576),

ont
sou]igné

certaines
caractéristiques

m
arquantes

des
événem

ents
sétant

déroulés
au

R
w

anda
en

1994.
Parm

i
elles,

il
convient

de
relever

la
rapidité

d’exécution
et

la
sim

ultanéité
de

m
assacres,

leur
généralisation

à
l’ensem

ble
du

territoire,
la

m
obilisation

des
m

oyens
de

l’Etat
pour

vaincre
les

résistances
à

l’élim
ination

des
civils

T
utsis,

le
relais

par
tous

les
m

aillons
de

la
chaîne

adm
inistrative

des
m

ots
dordre

centraux
visant

à
cette

élim
ination,

la
distribution

d’arm
es,

le
contrôle

systém
atique

des
civils

aux
barrages

et
l’im

plication
de

m
ilitaires

dans
les

m
assacres

aux
cotés

des
m

iliciens
et

des
civils

ayant
pris

les
arm

es.
C-es

élém
ents,

qui
ressortentégalem

ent
de

tém
oignages

du
présent

dossier,
dém

ontrent
le

caractère
systém

atique,
organisé

et
non

fortuit
des

actes
com

m
is

contre
les

civils
tutsis

et,
panant,

l’existence
d’un

plan
concerté

au
sens

de
]‘article

212-l
du

code
pénal

français.
l]s

dém
ontrent

égalem
ent

le
caractère

m
assifet

systém
atique

des
exécutions

som
m

aires
et

des
actes

inhum
ains

com
m

is
à

l’encontre
des

civils
tutsis.

Selon
l’article

211-l
du

code
pénal,

constitue
un

génocide
le

fait,
en

exécution
dun

plan
concerté

tendant
à

la
destruction

totale
ou

partielle
d’un

groupe
national,

ethnique,
racial

ou
religieux,

ou
d’uit

groupe
déterm

iné
à

partir
dc

tout
autre

critère
arbitraire,

de
com

m
ettre

ou
de

faire
com

m
ettre,

à
l’encontre

de
m

em
bres

de
ce

groupe,
un

certain
nom

bre
d’actes

dont
latteinte

volontaire
à

la
vie

et
l’atteinte

grave
à

l’intégrité
physique

ou
psychique.

C
o

p
s

certfljée
C

o
n

fo
rm

e
a

I
o

n
g
ln

a
l.
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A
insi,

en
droit

français
com

m
e

dans
le

statut
du

T
PIR

,
le

but
poursuivi,

qui]
soit

porté
par

Je
plan

concerté
ou

qu’il
anim

e
l’auteur

principal,
est

la
destruction

totale
ou

partielle
d’un

groupe
déterm

iné.
A

cet
égard,

il
a

déjà
été

dém
ontré

précédem
m

ent
l’existence

d’un
groupe

ethnique
T

utsL

A
l’instar

des
conclusions

du
rapport

de
la

com
m

ission
d’experts

nom
m

és
par

le
Secrétaire

général
des

N
ations

U
nies

dés
la

fin
de

l’année
1994

(D
7576)

et
du

rapport
sur

la
siluation

des
droits

de
l’hom

m
e

établi
par

le
rapporteur

spécial
de

la
C

om
m

ission
des

droits
de

l’hom
m

e
au

R
w

anda
de

juin
1994

(D
186).

le
prem

ier
jugem

ent
rendu

par
le

T
ribunal

pénal
international

pour
le

R
w

anda
le

2
septem

bre
1998

conLre
Jean-Paul

A
K

A
Y

E
SU

a
constaté

que,
parallèlem

ent
au

conflit
entre

les
FA

R
et

le
FPR

,
un

génocide
contre

le
groupe

Tutsi
a

bien
été

perpétré
en

1994
au

R
w

anda
(D

7488).

D
ans

ce
jugem

ent,
la

C
ham

bre
de

prem
ière

instance
a

souligné
deux

faits
essentiels:

d’une
part,

les
tris

qui
élaient

opérés
aux

barrages
routiers

installés
à

K
igaJi

qui,
tenus

selon
les

cas
par

des
m

ilitaires,
des

gardes
présidentiels

ou
des

m
em

bres
des

m
ilices,

perm
ettaient

de
séparer

les
civils

hutus
des

civils
tutsis,

ces
derniers

étant
im

m
édiatem

ent
appréhendés

et
tués

et,
dautre

part,
la

propagande
des

m
édias

notam
m

ent
de

la
R

T
L

M
qui

incitait
à

attaquer
les

T
utsis.

La
C

ham
bre

a
aïnsi

conclu
que

des
tueries

généralisées
ont

été
perpétrées

au
R

w
anda

en
1994,

qu’elles
visaient

un
objectifdéterm

iné:
celui

d’exterm
iner

un
groupe

ethnique
défini,

les
T

utsis
et

que
les

victim
es

étaient
choisies

non
en

raison
de

leur
identité

personnelle,
m

ais
bien

en
raison

de
leur

appartenance
audit

groupe.
sans

lien
avec

le
fait

d’être
un

com
battant

du
FPR

.

Plusieurs
autres

jugem
ents

rendus
par

le
TPTR

se
sont

prononcés
dans

des
term

es
analogues.

E
n

particulier,
la

C
ham

bre
d’appeL

a
dressé

le
«

constat
judiciaire

»
de

l’existence
d’un

génocide
perpétré

contre
les

T
utsis

au
R

w
anda

entre
avril

et juillet
1994.

C
oncernant

la
m

ention
du

plan
concerté

présente
dans

la
définition

française
du

génocide,
il

suffit
de

se
référer

aux
développem

ents
précédents

qui
rappellent

que
les

com
portem

ents
incrim

inés
ont

été
com

m
is

en
exécution

d’un
dessein

com
m

un
contre

les
T

utsis
avec

cette
particularité

qu’ils
avaient

aussi
pour

finalité
leur

destruction
totale

ou
partielle

en
tant

que
groupe

ethnique.

E
n

vertu
de

l’article
2

13-5
du

C
ode

pénal,
les

crim
es

contre
l’hum

anité,
dont

le
crim

e
de

génocide,
sont

des
actes

im
prescriptibles.

C
-

Q
ualification

pénale
des

faits
reprochés

à
P

ascal
ST

M
B

IK
A

N
G

W
A

Pascal
SJM

B
TK

A
N

’G
W

A
est

m
is

en
cause

pour
avoïr

fourni
des

arm
es

à
des

barrières
et

à
des

auteurs
de

m
eurtres

ou
tentatives

de
m

eurtres
et

égalem
ent

pour
avoir

donné
des

conseils,
instructions

et
encouragem

ent
à

ces
derniers.

C
om

m
e

il
a

été
rappelé,

les
événem

ents
qui

se
sont

déroulés
dans

le
quartier

K
iyovu

se
sont

inscrits
dans

une
dynam

ique
collective

qui
a

touché
l’ensem

ble
de

la
ville

de
K

igali
et

du
pays

au
lendem

ain
de

l’attentat
contre

l’avion
présidentiel.

A
lu

dem
ande

de
la

garde
présidentielle,

de
m

ultipJes
banières,

érigées
dans

toutes
les

zones
sensibles

de
la

capitale
du

R
vanda.

s
o

n
t

venues
s’ajouter

à
celle

déjà
érigées

dans
les

quartiers
populaires

par
les

jeunesses
m

ilitantes
radicalisées

du
M

R
N

D
et

de
la

C
D

R
depuis

une
plus

longue
date

(A
.

G
U

JC
H

A
O

U
A

,
07486-

10).A
cet

égard,
la

surveillance
des

barrières
était

assurée
par

le
double

contrôle
des

m
ilitaires

et
des

lnteraham
w

e.
Selon

E
phrem

N
Z

E
K

A
B

E
R

A
,

un
m

em
bre

ém
inent

du
com

ité
national

des

C
opie

cer1
iêe

€



Interaham
w

e,
tes

m
ilitaires

et
gendam

ies
venaient

régulièrem
ent

s’cnquérir
auprès

des
lnteraham

w
e

de
la

situation
qui

prévalait
dans

K
igali,

échanger
des

infoniiations
sur

l’identification
et

la
localisation

de
l’ennem

i
à

élim
iner

(04778).
Et,

d’après
A

ndré
G

U
IC

H
A

O
U

A
,

ces
échanges

enire
m

ilitaires
et

lnteraham
w

e
sur

les
barrières

se
sont

m
êm

e
traduits

par
une

forte
ém

ulation
réciproque

au
point

que
des

m
iliciens

m
enaçaient

et
parfois

exécutaient
les

soldats
récalcitrants

à
l’ouverture

d’un
deuxièm

e
front

contre
tes

T
utsis

de
l’intérieur

(D
7486-l

I).

Les
récits

donnés
par

les
gardiens

de
barrières

postés
sur

différents
points

de
contrôle

dispersés
dans

K
ïgali

dém
ontrent

à
la

fois
l’étendue

du
quadrillage

dc
la

ville
et

la
sim

ilitude
des

crim
es

qui
V

ont
été

com
m

is
sur

les
barrières

et
les

m
aisons

avoisinantes.
A

insi,
G

régoire
N

D
E

R
E

R
IM

A
N

A
et

Joseph
SETII3A

(D
7146,

D
889.

0912)
ont

affirm
é

que
les

barrières
ont

été
érigées

pour
contrôler

les
ennem

is
qui

étaient
très

nom
breux

dans
la

ville
de

K
ïgali,

que
les

m
eurtres

ont
com

m
encé

im
m

édiatem
ent

après
l’attentat

présidentiel
et

que
le

chef
de

barrière
tenait

à
jour

une
liste

des
T

utsis
tués

à
destination

de
la

Préfecture.
E

nfin,
la

déposition
du

trésorier
national

des
T

nterahainw
e,

D
ieudonné

N
IY

JT
E

O
E

K
A

,
corrobore

celle
des

deux
Interaham

w
e

que
nous

venons
d’évoquer.

A
u

cours
de

ses
déplacem

ents
dans

K
igali,

il
s’est

rendu
sur

la
barrière

de
G

itega
où

il
a

constaté
aussi

bien
l’existence

de
coinrêks

d’identitê
que

les
m

eurtres
de

T
utsis

à
grande

échelle,
et

aussi
sur

la
barrière

de
G

iticynyoni,
qu’il

considrc
com

m
e

étant
lune

des
plus

dangereuses
de

K
igali

(D
7598-4!5).

A
insi.

les
tém

oignages
recueillis

dans
le

présent
dossier

confirm
ent

que
des

barrières
ont

été
érigées

dans
le

pays
et

notam
m

ent
dans

toute
la

ville
de

K
igali

dans
le

but
de

neutraliser
les

«
ennem

is
,

cest-
à-dire

de
tuer

toutes
les

personnes
identifiées

ou
soupçonnées

d’être
T

utsi,
et

ce
quelle

que
soit

leur
qualité.

C
ette

intention
crim

inelle
s’est

développée
et

m
aintenue

dans
le

tem
ps

par
les

m
essages

diffusés
paria

R
T

L
M

.
En

effet,
V

alérie
I3E

M
E

R
E

K
I,

l’une
des

journalistes
de

la
station,

a
reconnu

que
la

R
T

L
M

dem
andait

aux
gardiens

de
barrières

de
veiller

à
contrôler

les
papiers

d’identité,
diffusait

des
listes

de
personnes

à
élim

iner
en

donnant
leur

adresse
et

appelait
à

tuer
des

T
utsis

(D
168/4

et
9).

C
ela

est
corroboré

par
E

phrern
N

Z
E

K
A

B
E

R
A

qui
a

rappelé
que

la
RTLN

4
diffusait

des
m

essages
de

haine
sans

internipiion
(N

Z
E

K
À

B
E

R
A

.
D

4650,
04756).

qu’elle
conseillait

aux
Interaham

w
e

de
consom

m
er

du
chanvre

pour
se

donner
du

courage
(N

Z
E

K
A

B
E

R
A

.
04731)

et
qu’elle

avait
ouvert

une
ligne

verte
pour

recueillir
toutes

les
inform

ations
utiles

à
l’identification

des
ennem

is
(E.

N
Z

FK
A

B
E

R
A

,
D

4757).

E
nfin,

il
convient

de
relever

que
l’activité

des
responsables

politiques
rw

andais
a

fortem
ent

encouragé
les

gardiens
de

barrières
et

autres
assaillants

dans
leurs

activités
génocidaires.

A
ce

sujet,
la

déposition
dE

phrem
N

Z
E

K
A

B
E

R
A

dém
ontre

à
quel

point
les

plus
hautes

personnalités
politiques

ont
apporté

leur
approbation

et
leur

soutien
aux

crim
es

com
m

is
sur

les
barrières

et
dans

les
m

aisons
des

quartiers
qui

abritaient
des

T
utsis.

Tout
d’abord,

il
a

rappelé
que

les
barrières

de
K

igali
ont

été
érigées

sans
aucune

opposition
des

autorités
qui

contrôlaient
aussi

bien
l’arm

ée
que

la
gendarm

erie
et

l’adm
inistration

territoriale
(04758).

E
nsuite,

il
a

souligné
l’hypocrisie

de
l’opération

dit
de

«
pacification

»
ordonnée

par
les

plus
hautes

personnalités
politiques

du
M

R
N

D
â

l’occasion
d’une

réunion
à

l’hôtel
K

iyovu
qui

s’est
déroulée

le
10

avril
1994.

Scion
Fphrem

N
Z

E
K

A
B

E
R

A
,

les
m

em
bres

du
com

ilé
national

des
lnteraham

w
e

qui
ont

été
envoyés

auprès
des

gardiens
de

barrières
pour

tenter
darrêler

les
tueries,

ne
pouvaient

m
ener

à
bien

leur
m

ission
dans

un
contexte

où
les

m
ilitaires

et
les

gendarm
es

avaient
reçu

des
consignes

opposées
(N

Z
E

K
A

B
E

R
A

,
D

4650).
E

nfin,
il

a
ajouté

que
ces

m
êm

es
responsables

politiques
ont

décidé
le

12
avril

1994
dc

distribuer
de

nouvelles
arm

es
aux

gardiens
de

barri&
es

afin
de

poursuivre
la

traque
des

T
utsis

de
l’intérieur

(N
Z

E
K

.A
B

E
R

A
,04639,

D
4714-15).

Selon
l’inierpréiation

d’E
phrem

N
Z

E
K

A
B

E
Itk,

les
forces

de
l’EtaL

se
sont

jointes
aux

m
ilices

pour
débuter

les
m

assacres
contre

les
T

utsis
de

l’intérieur
et

tous
ceux

qui
étaient

supposés
soutenir

le

C
opie

certifiée
G

Q
fllo

rr
a

or
nal.

L
e
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FPR
(N

Z
E

K
A

B
E

R
A

,
D

4727).

Jean
B

IZ
IM

A
N

A
,

condam
né

à
perpétuité

pour
génocide,

bourgm
estre

de
la

com
m

une
de

N
yarugenge,

a
affirm

é
que

lors
de

réunions
sur

la
sécurité

de
la

région
de

K
igali,

les
autorités

et
le

préfet
T

harcisse
R

E
N

Z
A

H
O

ont
encouragé

clairem
ent

la
traque

des
T

utsis
suspectés

d&
re

de
connivence

avec
l’arm

ée
du

FPR
,

«
l’ennem

i
était

le
T

utsi,
jugé

responsable
de

l’attentat
sur

l’avion
présidentiel

»
(0494).

A
insi,

des
civils

T
utsis

ont
été

tués
ou

ont
subi

d’autres
actes

de
violence

en
m

asse
et

de
façon

systém
atique,

notam
m

ent
aux

barrages
établis

dans
le

but
de

les
identifier

et
de

systém
atiquem

ent
les

élim
iner.

B
ras

arm
és

d’une
cam

pagne
dirigée

contre
les

T
utsis

de
l’intérieur,

organisée
ou

facilitée
par

les
pouvoirs

publics,
les

gardiens
des

barrières
et

autres
auteurs

de
ces

crim
es,

étaient
anim

és
d’une

intention
génocidaire

entretenue
quotidiennem

ent
par

la
R

T
L

M
et

les
encouragem

ents
de

personnalités
pQ

litiques.

*

L
es

faits
reprochés

à
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

sont
constitutifs

d’acte
de

com
plicité

par
aide

ou
assistance,

en
donnant

des
arm

es,
et

par
fourniture

d’instructions.
En

effet,
les

instructions
punissables

su
r

le
terrain

de
la

com
plicité

se
définissent

com
m

e
des

indications
de

nature
à

rendre
possible

et
à

faciliter
lu

com
m

ission
de

l’infraction.

E
n

m
atière

de
com

plicité,
la

jurisprudence
française

exige
que

le
com

plice
ait

volontairem
ent

participé
à

lin.fnction,
et

ce,
en

connaissance
de

cause.

D
e

la
m

êm
e

façon,
selon

la
jurisprudence

des
tribunaux

pénaux
internationaux,

en
cas

d’intention
spécifique

requise
com

m
e

pour
le

génocide,
le

com
plice,

par
aide

ou
encouragem

ent,
ne

doit
pas

nécessairem
ent

partager
l’intention

de
l’auteur

principal
m

ais
il

doit
la

connaître.

N
otons

en
prem

ier
lieu

que
le

fait
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
ait

sauvé
des

relations
proches

d’origine
tutsie

ne
suffit

pas
à

exclure
une

éventuelle
participation

du
m

ïs
en

exam
en

à
la

destruction
en

tout
ou

en
partie

d’un
groupe

ethnique.
En

effet,
com

m
e

l’ont
déjà

souligné
les

juges
du

TPTR
,

il
n’était

pas
inim

bituel
que

ceux
qui

participaient
au

génocide
aient

aussi
entretenu

des
liens

fam
iliaux

et
d’am

itié
avec

des
T

utsis,
et

qu’ils
aient

tiré
parti

de
leur

position
pendant

le
génocide

pour
les

protéger.

E
nsuite!

s’il
convient

de
m

eure
au

crédit
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
le

sauvetage
d’une

partie
de

la
fam

ille
G

A
I-TA

M
A

N
Y

T,
les

circonstances
de

leur
évacuation

dém
ontrent

qu’il
savait

pertineniiuent
à

quel
danger

ces
derniers

étaient
exposés

lors
du

passage
des

barrières,
c’est-à-

dire
qu’il

était
inform

é
de

l’intention
des

individus
postés

aux
barrières

de
tuer

tous
les

T
utsi

qui
tentaient

de
se

déplacer
dans

K
igali.

C
om

m
e

les
trois

frères
G

A
H

A
M

A
N

Y
I

lent
unanim

em
ent

confirm
é.

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
avait

refusé
d’évacuer

Pascal
G

A
H

A
M

A
N

Y
I

au
début

du
m

ois
d’avril

en
affirm

ant
qu’il

se
ferait

tuer
à

cause
de

sa
physionom

ie
tutsie

(D
137-Il/12,

0171-7.
D

980).
E

nsuite,
il

avait
fabriqué

une
fausse

carte
d’identité

à
son

prolégé
avec

la
m

ention
H

um
pour

lui
perm

ettre
de

passer
les

barrières
dans

le
courant

du
m

ois
de

m
ai

(D
8
3
,

D
989).

A
insi,

les
passages

fréquents
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
sur

les
barrages

de
K

igali
et

les
précautions

qu’il
a

lui-m
êm

e
entendu

prendre
pour

protégcr
cerlains

T
utsis

appartenant
à

son
entourage

m
ontrent

qu’il
connaissait

]‘existence
des

actes
violents

cûm
m

is
à

l’encontre
de

ce

C
o
p

ie
c
e
d

I
(
I

u
t
f
l
i
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groupe,
le

contexte
général

dans
lequel

ces
actes

s’inscrivaient
et

l’intention
génocidaire

de
leurs

auteurs.

E
n

fournissant
des

arm
es

à
des

gardiens
de

barrières
et

autres
assaillants,

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
a

contribué,
en

connaissance
de

cause,
à

la
pratique

m
assive

et
systém

atique
d’exécutions

som
m

aires
et

autres
actes

inhum
ains

ainsi
qu’au

génocide,
en

donnant
aux

auteurs
directs

de
ces

actes
les

m
oyens

m
atériels

de
les

com
m

ettre.
Par

ailleurs,
au

vu
des

m
eurtres

ouvertem
ent

com
m

is
contre

les
T

utsis,
notam

m
ent

aux
barrières,

le
fait,

outre
la

fournitures
d’arm

es,
de

donner
des

encouragem
ents

et
des

instructions
aux

gardiens
de

celles-ci,
laissent

supposer
que

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
était

non
seulem

ent
conscient

de
l’intention

génocidaire
des

tueurs
m

ais
en

plus
qu’il

la
partageait.

R
E

N
S

E
IG

N
E

M
E

N
T

S
E

T
P

E
R

S
O

N
N

A
L

IT
E

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
est

né
en

décem
bre

1959
(le

17
ou

le
31)

à
R

am
bura

(R
w

anda).
Tout

en
reconnaissant

que
l’identité

de
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

s’appliquait
bien

à
sa

personne,
il

a
donné

des
explications

variées
sur

son
identité

réelle
au

cours
de

ses
auditions.

Il
a

affirm
é

tout
d’abord

être
né

le
31

décem
bre

1959
de

B
U

G
U

N
Z

L
J

SE
N

Y
A

M
U

H
A

R
A

et
de

M
U

Z
IL

A
N

E
L

G
IE

,
tous

deux
décédés

dans
les

années
1960

et
avoir

été
adopté

par
son

oncle
et

sa
tante

Pierre
N

O
IR

IY
ISH

Y
A

N
G

A
et

R
égine

N
Y

IR
A

B
A

N
Z

T
(0

2
3
).

11
u

indiqué
que

son
nom

de
naissance

était
SA

FA
R

i
SE

N
Y

A
JvIU

H
A

R
A

et
qu’il

avait
pris

com
m

e
nom

d’usage
Pascal

SIM
B

IK
A

N
W

A
pour

intégrer
le

collège
(079).

Par
la

suite,
il

u
précisé

être
né,

en
réalité,

le
17

décem
bre

1959
et

que
c’était

par
erreur

que
ses

papiers
m

entionnaient
la

date
du

30
ou

du
31

décem
bre

(D
lO

O
).

C
oncernant

sa
filiation,

il
a

déclaré
être

né
en

réalité
de

Pierre
N

G
T

R
IY

ISH
Y

A
N

G
A

et
R

égine
N

Y
IR

A
B

A
N

Z
I.

Par
contre,

il
a

m
aintenu

que
Pascal

SIM
B

IK
A

N
O

W
A

n’était
qu’un

nom
d’usage

(D
IC

O
).

A
ucun

docum
ent

d’identité
n’a

pu
être

fourni.

A
insi,

dans
le

cadre
de

cette
procédure,

l’identité
retenue

est
celle

de
X

se
disant

SA
FA

R
I

SE
N

Y
A

M
U

H
A

R
A

ayant
pour

nom
d’usage

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

né
le

17
décem

bre
1959

à
R

A
M

B
IJR

A
,

de
Pierre

N
G

T
R

IY
ISH

Y
A

N
O

A
et

R
égine

N
Y

IR
A

B
A

N
Z

I.

Pascal
SIM

I3IK
A

N
G

W
A

a
été

m
arié

à
Perpétue

N
Y

IR
A

K
A

N
E

Z
A

qui
est

décédée
en

août
1994

à
G

om
a

(ex-Z
aïre).

Ils
ont

eue
une

fille
M

arie
R

U
T

E
G

E
née

le
3

m
ars

1987
au

R
w

anda
(D

7422/3).

L
’expertise

psychiatrique
de

Pascal
SIM

B
IK

A
N

G
W

A
le

déclare
indem

ne
de

trouble
des

facultés
m

entales
susceptible

d’influer
sur

sa
responsabilité

pénale
(B

19).

Selon
une

prem
ière

expertise
psychologique

effectuée
(B

7),
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

est
doté

d’une
bonne

intelligence,
m

éticuleux,
im

pulsif,
tentant

de
contrôler

ses
débordem

ents
pulsionnels

souvent
de

type
agressif

Il
est

décrit
par

l’expert
com

m
e

un
hom

m
e

habité
par

la
passion

politique,
avec

le
travail

com
m

e
valeur

centrale
de

son
existence.

A
yant

une
im

age
du

père
dévalorisée,

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
a

cherché
une

figure
de

père
idéal,

trouvée
en

la
personne

du
Président

H
A

B
Y

A
R

IM
A

N
A

.
Son

état
paraplégique

a
constitué

un
véritable

traum
atism

e
et

une
im

portante
blessure

narcissique.
B

ien
qu’exem

pte
de

toute
pathologie

m
entale,

l’expert
note

chez
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

un
«désordre

type»
caractérisé

notam
m

ent
par

une
problém

atique
identitaire

liée
au

double
culturel

C
opie

certifiée
c
o
n
fo

rrn
0

à
j

L
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interne,
un

com
plexe

d’infériorité
surcom

pensé
par

un
com

plexe
de

supériorité
et

une
personnalité

organisée
autour

du
déni.

La
contre-expenise

psychologique
sollicitée

par
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

confirm
e

une
efficience

intellectuelle
norm

ale,
sans

pathologie
m

entale,
ni

aucune
névrose

m
êm

e
si

son
discours

laisse
apparaître

un
Sujet volontiers

affabulateur.
L

’évolution
de

sa
personnalité

s’est
élaborée

selon
des

idéaux
renvoyant

à
l’im

age
idéale

paternelle
soutenant

la
construction

de
sa

propre
im

age
de

soi
com

m
e

celle
d’un

hom
m

e
intellectuel,

m
ilitaire,

brillant
sur

le
plan

professionnel.
Selon

cet
expert,

ce
qui

est
apparu

com
m

e
une

grande
banalisation

de
la

violence
et

de
la

haine
associées

au
génocide

peut
s’expliquer

par
les

accidents
de

sa
propre

histoire,
son

environnem
ent

social
et

culturel
et

l’évolution
psychologique

de
sa

personnalité.
T

outefois,
l’intéressé

niant
toute

participation
aux

faits
reprochés,

l’expert
n’a

pas
pu

procéder
ù

une
analyse

dc
sa

personnalité
en

rapport
avec

ces
faits

(B
60).

C
oncernant

ses
antécédents

judiciaires,
il

a
été

condam
né

par
la

C
our

d’appel
de

M
am

oudzou
(M

ayotte)
le

Il
octobre

2012
à

la
peine

de
quatre

années
d’em

prisonnem
ent

et
â

la
peine

de
trois

années
d’interdiction

du
territoire

français
(B

77).

D
ans

le
cadre

de
cette

affaire,
le

m
is

en
exam

en
est

en
détention

provisoire
depuis

le
16

avril
2009.

R
ItQ

U
A

L
IF

IC
A

T
IO

N

A
ttendu

que
les

faits
pour

lesquels
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

a
été

m
is

en
exam

en
sous

la
qualification

de
crim

es
de

génocide
(par

des
atteintes

volontaires
à

la
vie

et
tentatives,

par
des

atteintes
graves

à
[‘intégrité

physique
et

psychique)
et

com
plicité

de
génocide,

crim
es

contre
l’hum

anité
(par

des
atteintes

‘-olontaires
à

la
vie

et
tentatives

et
autres

actes
inhum

ains)
et

com
plicité

de
ces

crim
es

tels
que

définis
depuis

la
loi

du
9

août
2010,

s’analysent
plus

exactem
ent

en
faits

de
-

génocide
(par

des
atteintes

volontaires
à

la
vie

et
par

des
atteintes

graves
à

l’intégrité
physique

et
psychique)

-
com

plicité
de

génocide
(par

des
atteintes

volontaires
à

la
vie

et
par

des
atteintes

graves
à

l’intégrité
physique

ci
psychique)

-
crim

es
contre

l’hum
anité

(par
pratiques

m
assives

et
systém

atiques
d’exécutions

som
m

aires
et

d’actes
inhum

ains)
-

et
com

plicité
de

crim
es

contre
l’hum

anité
(par

pratiques
m

assives
et

systém
atiques

d’exécutions
som

m
aires

et
d’actes

inhum
ains);

tels
que

définis
par

les
articles

211-l
et

212-l
du

C
ode

pénal
en

vigueur
en

1994
et

par
les

articles
121-6

et
121-7

du
code

pénal;

D
ISO

N
S

qualifier
en

ce
sens;

C
opie

certifiée
co

n
lo

riIc
a

o
,in

a
l.
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N
O

N
L

IE
U

P
A

R
T

IE
L

A
ttendu

que
les

faits
reprochés

à
Pascal

SIM
B

IK
A

N
G

W
A

sous
la

qualification
crim

inelle
d’actes

de
torture

et
de

barbarie
com

m
is

entre
1990

et
1994

sont
couverts

par
la

prescription

V
u

l’article
7

du
code

de
procédure

pénale

C
O

N
ST

A
T

O
N

S
l’extinction

de
l’action

publique
en

ce
qui

concerne
les

crim
es

de
tortures

et
actes

de
barbarie

prévus
et

réprim
és

par
les

articles
222-1,

222-3
du

code
pénal

cl
303

et
309

du
code

pénal
abrogé

et
disons

n’y
avoir

lieu
ù

suivre
dc

ces
chefs

A
ttendu

qu’il
ne

résulte
pas

de
l’inform

ation
charges

suffisantes
contre

X
se

disant
SA

FA
R

I
SFN

Y
A

M
IJH

A
R

A
alias

Pascal
SIM

B
IK

A
N

O
W

A
,

d’avoir:
-

com
m

is
le

crim
e

de
participation

à
une

entente
établie

en
vue

de
la

préparation,
caractérisée

par
un

ou
plusieurs

faits
m

atériels,
des

crim
es

définis
par

les
articles

211-l
et

212-l
du

C
ode

pénal,
com

m
is

au
R

w
anda

de
janvier

1994
à

décem
bre

1994;
-

com
m

is
à

K
esho,

le
8
av

ril1
9
9
4
,

les
faits

constitutifs
de

crim
e

de
génocide

et de
crim

es
contre

l’hum
anité

ou
de

s’être
rendu

com
plice

de
ces

faits
-

com
m

is
les

faits
constitutifs

de
crim

e
de

génocide
et

de
crim

es
contre

l’hum
anité

au
préjudice

de
la

fam
ille

de
C

onsilde
U

M
U

U
N

G
A

ou
de

s’être
rendu

com
plice

de
ces

faits;
-

com
m

is
les

crim
es

de
génocide

et
crim

es
contre

l’hum
anité

(par
pratiques

m
assives

et
systém

atiques
d’exécutions

som
m

aires,
d’enlèvem

ents
de

personnes
suivis

de
leur

disparition,
de

la
torture

ou
d’actes

inhum
ains)

au
R

w
anda,

notam
m

ent
à

K
igali,

en
1994

Faits
prévus

et
réprim

és
parles

articles
211-1,

212-1,
212-3

du
C

ode
pénal,

tels
qu’en

vigueur
en

1994;

V
u

I’ article
177

du
code

de
procédure

pénale

D
ISO

N
S

n’
y

avoir
lieu

à
suivre

de
ces

chefs

M
IS

E
E

N
A

C
C

U
S

A
T

IO
N

A
ttendu

qu’il
résultc

dc
l’inform

ation
charges

suffisantes
à

l’encontre
de

X
se

disant
SA

FA
R

I
SE

N
Y

A
M

U
H

A
R

À
,

alias
P

ascal
S

IM
B

IK
A

N
G

V
A

:

-
de

s’être,
sur

le
territoire

du
R

w
anda,

notam
m

ent
à

K
igali

et
dans

la
préfecture

de
G

isenyi,
entre

avril
et

juillet
1994,

rendu
com

plice
d’atteintes

volontaires
à

la
vie

et
d’atteintes

graves
à

l’intégrité
physique

ou
psychique

des
personnes.

en
exécution

d’un
plan

concerté
tendant

à
la

destruction
totale

ou
partielle

d’un
groupe

national,
ethnique,

racial
ou

religieux,
ou

d’un
groupe

déterm
iné

à
partir

de
tout

autre
critère

arbitraire,
en

l’espèce
le

groupe
ethnique

tutsi,
en

aidant
et

assistant
sciem

m
ent

les
auteurs

des
dits

actes
afin

d’en
faciliter

la
préparation

ou
la

consom
m

alion,
et

en
donnant

des
instructions

pour
les

com
m

ettre;

C
rim

es
prévus

et
réprim

és
par

les
articles

2H
-1,12l-612l-7,213-5

du
code

pénal,
les

articles
213-1,213-2

du
code

pénal
tel

qu’eu
vigueur

au
let

m
ars

1994,
et

par
l’article

2
du

Statut
du

T
ribunal

pénal
international

pour
le

R
w

anda,
en

application
de

l’article
689

du
C

ode
de

procédure
pénale

et
de

la
loi

n°96-432
du

22
m

ai
1996

portant
adaptation

de
la

législation
française

aux
dispositions

de
la

résolution
955

du
C

onseil
de

sécurité
des

N
ations

U
nies

instituant
un

tribunal
international

en
vue

de
juger

les
personnes

responsables
d’actes

de
C

opie
certilise

co
n
lo

rrn
e

à
I’orginaI.
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génocide
ou

d’autres
violations

graves
du

droit
international

hum
anitaire,

com
m

is
en

l9g4
sur

le
territoire

du
R

w
anda

et
s’agissant

des
citoyens

nvandais,
sur

le
territoire

dE
tats

voisins,

-
de

s’être,
sur

le
territoire

du
R

w
anda,

notam
m

ent
à

K
igali

et
dans

la
préfecture

de
G

isenyi,
entre

avril
etjuillet

1994.
rendu

com
plice

d
u

n
e

p
ratiq

u
e

m
assiv

e
et

systém
atique

d’exécutions
som

m
aires

et
d’actes

inhum
ains,

inspirée
par

des
m

otifs
politiques,

philosophiques,
raciaux

ou
religieux

et
organisée

en
exécution

dun
plan

concerté
à

l’encontre
d’un

groupe
de

populalion
civile,

en
l’espèce

la
population

tulsie,
en

aidant
et

assistant
sciem

m
ent

les
auteurs

des
dits

actes
afin

d’en
faciliter

la
préparation

ou
la

consom
m

alïon.
et

en
donnant

des
instructions

pour
les

com
m

etire;

C
rim

es
prévus

et
réprim

és
par

les
articles

212-l,
213-l,

213-2
du

code
pénal

tels
qu’en

vigueur
au

1er
m

ars
1994,

les
articles

213-5,
121-6,

121-7
du

C
ode

pénal
et

par
lariicle

3
du

Statut
du

T
ribunal

pénal
international

pour
le

R
w

anda,
en

application
dc

l’article
689

du
C

ode
de

procédure
pénale

et
de

la
loi
n
°

9
6
-4
3
2

du
22

m
ai

1996
portant

adaptation
de

la
législation

française
aux

dispositions
de

la
résolution

955
du

C
onseil

dc
sécurité

des
N

ations
U

nies
instituant

un
tribunal

international
en

vue
de

juger
les

personnes
responsab[es

d’actes
de

génocide
ou

d’autres
violations

graves
du

droit
international

hum
anitaire,

com
m

is
en

1994
sur

le
territoire

du
R

w
anda

et
s’agissant

des
citoyens

rw
andais,

sur
le

territoire
dE

tats
voisins,

V
u

les
articles

175,
176,

181
du

C
ade

de
procédure

pénale.

P
A

R
C

E
S

M
O

T
IF

S
,

O
R

D
O

N
N

O
N

S
la

m
ise

en
accusation

de
X

se
disant

SA
FA

R
I

SE
N

Y
A

M
U

H
A

R
A

alias
P

ascal
SIM

B
IIC

A
N

G
W

A
devant

la
C

our
d’assises

dc
P

aris
des

chefs
des

crim
es

ci-dessus
spécifiés;

C
O

N
S

T
A

T
O

N
S

que
le

m
andat

de
dépôt

décerné
à

son
encontre

continue
dc

produire
ses

effets
conform

ém
ent

à
l’article

181
du

code
de

procédure
pénale;

O
R

D
O

N
N

O
N

S
que

le
dossier

dc
la

procédure
et

un
état

des
pièces

servant
à

conviction
soient

transm
is

sans
délai

p
ar

N
I.

le
procureur

de
la

R
épublique

au
greffe

de
la

C
our

d’assises
de

P
aris

pour
être

procédé
conform

ém
ent

à
la

loi.

Fait
en

notre
cabinet,

le
29

m
ars

20
13

L
a

V
ice

Présidente
chargée

de
l’instruction,

Le
V

ice
Président

chargé
de

l’instruction,
E

m
m

anuelle
D

IJC
O

S
D

avid
D

E
PA

S

C
opie

certifiée
conform

e
à

Iø
h
g
n
a
I
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q

C
opie

de
la

présente
ordonnance

a
été

adressée
par

lettre
recom

m
andée

à
M

.
le

D
irecteur

de
la

M
aison

d’A
rt-êt

de
Fresnes

pour
notitication

et
délivrance

d’une
copie

contre
signature

du
récépissé

â
M

.
X

se
disant

SA
FA

R
I

Senvam
uhara

jljas
Pascal

ST
M

B
IK

A
N

G
W

A
le

29m
ars2013,

La
présente

ordonnance
a

été
notifiée

par
lettre

recom
m

andée
avec

rem
ise

de
copie

aux
avocats

de
la

personne
accusée:

M
ajtre

B
O

U
R

G
E

O
T

et
M

aitre
E

PST
E

IN
.

le
29m

ars2013,

La
présente

ordoim
m

içe
a

été
norifi&

par
Irre

recom
m

a.,dée
avec

rem
ise

de
copic

aux
p
an

ie
civiles

et
leurs

ao
cats

le
29

m
ars

2013,

C
opie

dc
la

présente
ordonnance

conform
e

aux
réquisitions

de
M

.
le

Procureur
de

la
R

épublique,
ui

n
été

donnée
le

29
m

ars
2013,

C
npio

cer[ifiée
uoriform
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