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Introcluction :

En l'an '2006" la Comrnission du droit international des Nations {Jnies (CDI)
a rendu publique un rapport slrr un thème à la fois important et controversé. Le
rapport a été étairli sous sa forme définitive par le Finlandars, le professeur
Martti Koskenniemi et avant pour thème : « F'ra.gmetûati.on du 6roit internatio-
nal : dfficttLtés découlant de la diversification et tle I'expansion du droit inter-
natictnol ,r . En raison des appréhensions et des questionnemeflts que pouvait
soulever un tei sujet auprès des juristes internationalistes. la Commission avait
déjà pris le soin d'avertir et de rassurer au passage que ce sujet, <<... est différertt
cles autres ainsi qtte son caracTère wùc1ue".. >>.

D'emblée, et pour mieux « distiller » ie sujet et nous familiarisel. avec ia
sérlantique, la commission nous rassure QUe, .{ lttJragntentation n'étai.t trtas uLte
chose notnelle, qwe le droit inlernational est en effet le droit rJ,un mopcle frag_
mentée et.lafragmentation n'esr qu'wrrc conséquence trutureile de son dévelop-
p€ment » .

A cet effet. certaines détrégations ont estimé qu'il fallait voir dans la frag-
mentation du droit international un phénomène moins négatif en soi qu'un signe
de la vitalité dti droit international et de son intérêt grandissant. La fragmenta-
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tion du droit international procédait pour l'essetrtiel, selon cet avis, « tle I'ex-

pansion déconsu dtt droit interuntional... ».

Ainsi, pour la Commission, la principaie conclusion qui en ressort à la lectu-

re du rapport est que, « l'ém.ergence cle régimes conventictnnels spéciaux (qui ne

devraient pos être qualifiés tl'« aulortomes »)11'{tpa,\ sérieuserrtcnt L^otttpt'otlti.\

la séatrité.juriclique, la prét,isibilité ni l'égalité de.s sttjets de droit ». Elle ajor-r-

te que. « Les techniques de lex speciolis et de le.t posterior, d'accord inter se et

de la supériorité recomrue aux normes impératives et la notion (usqu'ici insuf-

fisamment développée d' « obligati.ons dLtes à l.a c:c.tntruutrcruté intentaliorrule

d{tns sort erusemble » assurent une boite c\ outils élérnentaire ît même de r{ponclre

avec srouplesse aux problèmes les plus Jbndamentnttx posés par la.fraEnenta-

tion >> .

Notons au passage que la démarche de la Cot,.ulission est pédagogiquement

saiutaire pour I'ensemble des internationalistes et des lecteurs en -eénéral, 
pour

qui le rapport pouvait susciter un scepticisrne à l'endroit du droit itrternational

et renforcer [e doute quant à son effectivité et son e.xistence même.

["a fragmentation de la société internationale revêt une importance juridiqr-re

dans la mesure ou elle s'est accompagnée de 1'apparition de règles ou d'en-

semble de règles, d'institutions juridiques et de domaine de pratique juridique

spécialisés et (relativernent) autononles. Ainsi, ce qui. précédemment était ré-ei

par le « drctit international général » relève désormais de régimes spécialisés

comme le « droit commercial », o le droit de la nter », « le droit européen »,

rzoire hautement spécialisé comme « le droit des invesîissefircn'ts )) ou « le droit

internationaldes réfugiés, etc., dont chacun possècle ses profres prirtcipas et

institutions » .

Pour les besoins de cette étude, le deuxième paragraphe de la conclusion pré-
5

citée est intéressant à plus d'un titre et nous interpelle por-rr les besoins de cette

contribution qui portera. d'une part, sur la place qu'clccupe la lex specialls (droit

spécial), en tant qu'aspect important de la fragn'rentatlon du droit internatronal.

dans I'ordre juridique international toujours en formation, et I'interactiun entre

le droit lnternational des droits de I'homme et le droit humanitaire, d'autre part,

et ce, au vue des cléfis qu'irnposent les conflits atmés contenlpü'ains nés de 1'ère

post gueme froide.
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(I) De la notion d.e lex specialis et ra fragmentation du droit
international :

La maxime lex specialis derogat lex generali est une méthode généralement
admise d'interprétation et de résolution des conflits en droit internationai. Elle
signifie que chaque fois que deux normes ou plus traitent de la môme manière,
priorité devrait êtle donnée à la norme la plus spécifique. Ainsi, la raison <I,être
de Ia ler specictlis réside dans le fait que le droit spécial prime sur le riroit géné-
ral et qui a pour justification, que ie premier, plus cr-rncret, tiept sollvent mieux
compte que tout droit général applicable des particularités du contexte clans
Iequel il doit être appliqué .

Four Ia commission du droit intemational la lex specialis vise, au sens étroit
<o le crts dans lequel tleur disposition,r légales, qwi sotxt toutes deux valides et
appliclbles, sans qtr'il existe entre elles un lien hiér«.rchique exprès. comportent
des indicatiorts incornpatibles qucLnt à lc ruanière d'rtborcler utt rnêwte ensernble
tle .faits. Dtrns pareils cas, la lex speciaris se itré,rente cotntl,te u.ne techniqtte de
règlemen.t de conflits. Elle dorute à ententlre qu'erl liert et place cle la règle
(générale), il y- a !ieu d'appliquer l'exceptiott (spécifique). Il reste qtte, dans les
dewx ctrs, la priorité aDparîient à la tlisposition « spécicle ». c,est_r)_dire t) la
règle dont le champ d'a1:plication est circon.scrit at,ec une plus grancle y,tréci-
.tion».

Qr"rant au sens de « la fragmentation tl.u droit intern.aTional », pour le rédac-
teur du rapport en question, Ia notion sert à << désigner la multiplication des
conflits »'stûniqtres et nornrutifsrqui découleraie.nt de lct di.versificcrtion du rlroit
et qui rnenaceraierTt sor, unité ». Ainsi, et selon Le Frofesseur R" Guastini, le
terme de << fragmentation » refiyore à deux sens différents. Il rJésigne à la fois un
processus et un résultat, une activité et son produit. Soit la fraginentation est un
processus d'éclatement (le droit se fragrnente et se divise), soit elle en est ie
résultat (le droit est fragmentaire ou parcellaire)t.

Pour Eve-Lyne comtois-Dinel, « cette expression etfil2ot"t€ t,idée de
troul:les.'d'incertitudes, de c{ésordre et tle compl.exité >r" I_,auteur relativise par
la suite en abordant la question cle i'unité du droit international est constate que,
« si l'on suppose une fragmentation du tlroit ùûerructtional, à con.lrctrio, on croit
que l'unité semblait être existante à priori... », or, elie ne l,est pas et I'ensernble
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de la doctrine s'accorde sur f inexistence de cette unité recherchée pour un droit

toujours en formation, sans législateur, aux effets relatifs et à l'autorité variable

car il demeure tributaire de la souveraineté des Etats qui sont toujours les acteurs

prépondérants de l'ordre international. Pour d'autres, cette unité n'est qu'une

« utopie paresseuse )) ou une << mode » considéIée comme tJîe << valeur-refuge

dont on ne saurait se départir sans risquer de compromettre l'existence même du

droit international en tant qu'ordre juridique digne de ce nom. Ainsi, l'auteur

dresse un constat de l'évolution du droit international contemporain et le poids

de la fragmentation en son sein car seion lui, « Le droit international moderne

est fragmentaire. Il se développe de façon empirique et parcellaire, sans véri-

table plan d'ensemble cohérent ni systémique. Ce qui le caractérise, c'est avant

tout son ad-hocisme, et noru sa généralité. Il s'appréhende dfficilenxent come LLn

système juridique complet et cohérent ».

Bien sur, il est évident que le recours à la lex specialis participe à la frag-

mentation du droit international puisqu'elle constitue une exception à 1a règle

générale. D'ailleurs le rapport de la Commission afaitétat des différentes situa-

tions où l'usage de la règle est envisageable et gui,on'en demeure pas moins une

étape ou un aspect de la fragmentation en général

(II) La lex specinlis et te lien entre le droit international des droits de

l'homrne et le droit humanitaire :

Depuis l'usage de oette expression par la Cour internationale de justice, orga-

ne judiciaire principal de l'organisation mondiale (Art. 92 de la Charte), dans

l'affaire de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires , elle

semble être de plus en plus admise même au sein de la doctrine, quoique patta-

gée au sujet de la nature des rapports compiexes qu'entretieilnent ces deux

branches du droit intemational que sont : le droit intemational des droits de

l'homrne (DIDH) et le droit international humanitaire (DIH).

Le droit international des droits de l'homme et le droit international huma-

nitaire sont deux branches distinctes du droit international public. Elles ont

toutes les deux pour objectif principal la protection de l'ôtre humain et la garan-

tie de sa dignité humaine.

Pour le premier, le droit international des droits de l'homme (DIDH) ; C'est

un ensemble de règles internationales d'origine conventionnelles ou coutumiè-

68



Fragmentation du dri.lit internationai et lex specialis

re, sur la base desquelles les individus ou les groupes peuvent escompter etlou
exiger un certain comportement ou certains avantages de la part des Etatsl2. Il
s'intéresse donc à l'homme en tant que sujet et objet des droits et libertés énon-

cées dans les différents instruments universels de garantie des droits de l'hom-
me. ces droits sont civils, politiques, économiques, sociaux, culturels ou autres.

Les mécanismes et principes assurant leur effectivité sont énoncés dans plu-
sieurs traités et instruments intemationaux dont essentiellement la déclaration

universelle des droits de l'homme (194s) ainsi que les deux pactes de 1966.

A cet effet, on retrouve que l'essence même de la dignité humaine a été tra-
duite dans le droit interaational des droits de l'homme. Le préambule de la
déclaration universelle des droits de l'homme précise que : « La dignité inhé-

rente à tous les membres de la famille et de leurs droiîs égaux et inaliénables

constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde >>.

Quant à l'article premier, il affirme qlue « tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits ».

Quant au second, le droit interrational humanitaire (DIH), il est constitué de

I'ensemble des règles coutumières et écrites, applicables dans les conflits armés,

qu'ils soient de caractère intemationaux ou non internationaux. Ces règles sont
éparses et contenues dans de multiples conventions qui constituent ce qui est

communément connu coiltme étant « le droit de La Haye » pour celles régissant

les méthodes et les moyens de la guerre et « droit de Genève » pour celles assu-

rant la protection des victimes dans les conflits ,.*ért'. Ainsi donc, il apparait
pour cette branche relativement ancienne par rapport au DIDH que, l'objectif
principale est, en définitive, la protection ainsi que la préservation de la dignité
humaine en périodes de guerres, même si cette mission apparaît à première vue
difficile, voire utopique, dans des situations ou seule la force fait loi et ou les

parties belligérantes ne se sentent pas concernées par le respect des règles du
droit humanitaire. Il s'agit donc de trouver le juste équilibre entre les exigences

militaires et les considérations humanitaires.

§'il est relativement admis que les situations de violence et de tensions

intemes n'échappent pas complètement au domaine du droit international huma-
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nitaire, la doctrine demeure divisée quant au degré de rapprochement entre 1es

deux branches du DIDH/DIH afin de répondre aux défis et souffrances nées de

ce genre de situation.

La première est représentée par la théorie dite « difrérentialiste » qui consi-

dère que le DIDH et le DIH partagent le même objectif, à savoir la protection

de la personne humaine, cependant, I'histoire, les moyens de mise en æuvre

ainsi que leurs champs d'application différent I'un de l'autre.

La deuxième est la théorie « intégrationniste >>. Pour elle, les deux branches

forment un même ensernble normatif. Si leurs règles et mécanismes de rnise en

ceuvre sont différents, leurs points de rencont{e s'avèrent de plus en plus nom-

breux

La troisième est la théorie dite « complémentariste >r. Selon cette doctrine, les

droits de I'homme, en raison de leur approche gén&ale et globale de la protec-

tion de la personne humaine, s'ajoute à la réglementation du droit humanitaire,

plus spécifique puisque axée sur la guerre. Cette approche a connu son essor à

partir de la conférence de Téhéran (1 968) qui a vu naître un nouveau concept :

« les droits de l'homme dans les conflits armés >>, devenu pour certains, par ia

suite, une doctrine : celle des « droils de l'howtrne dans les conflits arunés

internes rr. Selon eux, cette doctrine est née de la jurisprudence de la Cour euro-

péenne des droits de l'homme qui, en abordant des affaires liées à l'usage de la

force et ce qui en découle à l'égard des droits fondamentaux de l'homme, a

développé une doctrine originale de l'utilisation de 1a violence en cas de conTlits

internes. Cette doctrine sera qualifiée de: « droits de l'homme dans les conflits
16

armés internes >>

Le constat que l'on peut faire, selon ces théories, est qu'ily a incontestable-

ment des liens, ou si l'on préfère, des interactions nombreuses entre les deux

branche nonobstant le fait qu'elles s'accordent aussi sur les différences qui font

de chacune d'elles un droit à part. A partir de là, une idée cornmence à faire son

chemin vers une quatrième théorie proche de celle dite« complémentariste » et

qui propose une lecture de la relatiorr entre DIDH et DIH correspondant à une

articulation selon l'axe droit général - droit spécial. Les tenants de cette idée se

demandent s'ii est possible pour les organes déjà en place pour sanctionner le

respect des droits de l'homme d'intégrer Ie droit humanitaire afin d'en garantir

l'application
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cette option est, à notre avis. à exclure car elle va au delà cle ce que prévoit
la doctrine «: corrytlémenrrtriste » et tefld à faire supplanter le DIH par le DIDH,
ce qLli serait diingereu.x en sc,i et contribuelait à un conflit juriclique inutile. Ef
puis le droit humanitaire ne souffre pas, à vrai dire, ciu manque ou cle I'inexis-
tence de mécanisnres à même de garantir son exécution, le problème se situe
ailleurs. D'ailleurs. le CICR préconise de nouveaux mécanismes pouvant per-
mettre une meiileure prise en charge du droit interntrtional humanitaire et tellter
ainsi de combler le vide engendré par la caducité du mécanisme de la « lct puis-
sance protectrice ).\ prévu par ies conventions de Genève de 1949 et la
'« Corn,rnissiott internotiorutle cl'{:tctblissentert cles fairs » (Art. 90 du Protocole
I) qui étaieltt prévues par le droit de Genèr,e mais ayant rnontré leurs limites du
fait clu manque de volonté politique de la part des Etats à les saisir". A ce sujet.
Le Professeur I-uigi Condorclli aborde la question en clressant un constat objec-
tif. itr affil"nle que " le clroit interncfiional humanitoire exi.rtant refine d'orga-
riscr ffico{:€ntent s{t proprc tnitc ert (vttv!'e. I-a vérité esl que la cornmun1uté
internrttionale. au-delà cl'é';entuelle rnesures sélectives et au coup por coLtp,

refuse de s'ttcquitîer de façon »,siérnafiqtte du d.evoir cl'assurer le respect d.e-t

r'ègles humsnitttires »

A son tour. et en partant de l'avis de la cIJ ei du passage où il est précisé que :

« cer{sitts droits peuvent relever exchtsivern,ent du droit internalional hurnüni-
taire : cl'autres enfi.n peuvent rr:leve-r à. lafois de ces dewx branches du droit
internaîional », le Professeur Ma"rco Sassoli relève -cix relations possibles, avec
exernlrles à l'appui, démontrant f interaction ,, gracluelle )) entres ces deux
brancires principales du droit international :

Le droit internatiotral hrrmanitaire régit une question non régie par les droits
humains.

i,e droit international humanitaire prévaut sur une règle des clroits hulnains.
Le droit international humanitaire précise les droits humains
Le droit it-iternational humanitaire esi précisé ou intetprété par tres droits

huinains"

Le droit intemational humanitaire a été révisé par les droits huniains.
Les droits humains régissent, dans..un conflit amé, des questions non régies

par le r1roit international h,rmanitui.e'0"
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I1 est remarquable que f intitrrlé des domaines de comparaison à eux seuls

dénotent de cette interaction entres ies deux branches. Tantôt c'est le DIH qui

cornplète, interprète ou révise le DIDH, tantôt c'est l'inverse.

Au vtr de ce qui précède, la théorie « complémentariste.» semble être la ph-rs

proche des réalités contingentes des conflits modernes et les situatior-is rl'extrê-

me violence vécues ici et ià à travers le monde, sans omettre le phénonrène -elo-
baiisé du tenorisme et les défis qu'il impose aux Etats dans la lutte et 1e cornlrat

qu'ils niènent contre ce phénomène à travers le nlonde. Elle 1'est d'ar-rtant plus

de part f idéal que ces deux branches tentent d'atteindre en mettani l'être

humain ari cæur de leurs préoccupations sans en rajoLrter anr risques liés aux

conflits juridiques qui conslituent aussi un aspecl de )a fragmentatior-r du droit

intemational sur lequel la CDi s'est penchée dans son rapport.

Partant cle là, on ne peut faire face à ce geru"e de situation que par un ré-rime

mixte, intégrant à la fois des normes du DIH et ceiles dLr DIDH. sans tolrtefois

ieconnaitre aux organes de: contrôle des droits de ['homme la faculté d'assurer

la sanction à Ia place du droit humanitaire, comme le préconisent certains. et cc

pour les motifs déjà cités, surtout si nous aclopions la position de la Cour inter-

nationale de justice au sujet de Ia iex specinlis en pareils cas et clu lien qr-Li en né

entre ies deux branches.

En effet, selon le rapport de ia CDi, il est souvent aflirmé que les lois de 1a

gueffe constituent une /ex speciulis par rapport aux ràgies établissant ies normes

du temps de paix se rapportant aux même, su.letst'. A ce titre, il faut reconnaitre

que la Cour internationâie de justice avait anticipé sur le sujet puisqu'elie avait

dé"ià traité tiu lien existant entre ie droit internationai des droits de l'homme

(DIDI{) et le droit international hunraniiaire (DIH) dans son avis émis en 1996

sur « /rz licéité de lantenttce ou de l'emploi d'ru'ntes nwcl.éaires',, cuvrant aiusi

la porte à un large clébat sur le rôle de la Cour et sa contribution au rapproche-

ment entre le DIDH et DIil. Pour rappel, la questiotr posée à la Cour était la sui-

vante: ,« Compte te.nu des c.fJets rles ürtnes nucléaires sur la stwûé de I'environ-

nentent, lenr utilisation ltar un ETat au cours d'une gLterr€ ou d'tut autre conflit

armé constituerüit-elle urrc violcttion de ses obligations au regard tlu clroit inter-

nutional,l, corupris la Con,stitLttion de l'OMS ?»
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La Cour a procédé par l'exalnen dti lien existant entre le Pacte international

relatif aux droits civils et politiques et les lois applicables dans les conflits

armés. L'articie 6 dudit Pacte stipule en son premier paragraphe qüe : «Le droit
à lu ttie. esr inhérent à lct personnc httmnine. ( ..) Nul n'a le droit d'êrre privé

arbitraireme n.t tle la vie ,.
La Cour aiTinne d'abord que ce droit vaut aussi en périodes de conflits arnrés

et son effet ne peut cesser qu'en application des dispositions de 1'article 4 du

même Pacte, elle précisera par la suite que : (( C'cst toutefois, en pareil. cas, ci la

lex specialis applit:uble, à .sa.rloir le droit applica.ble dans le s conflits arrnés (...),

cp'il.apprtrtienl cle Céterrniner ce qui constilue une privation arbiirüire de lct

lra ,' Même Ia comnrission insistr srr ce point. tout en reprcnant lu julisprrr-

dence de la Cour en Ia matière, polrr a{ïirmer le lien entre ces deux lrranches du

droit internatioital général en précisar-rt que « Le droit huntanitaire eLt tdttTT quc

lex spec'ialis ne domnit pas à. penser que les droits de I'homme étaient supJ,tri-

més en lerups de gtren"e >r. Pour elle, la Cour a r{e la sc»'te suscité une conception

systémique du droit dans laquelle les deux corps cie règles se rejoignent

Huit années après, la Cour confirmera le principe selon lequel les règles per-

tinentes du droit international des droits cle l'homme ne cessent pas pendant 1es

conflits armés si ce n'est par le recours à 1'article 4 déjà évoqué en haut et qui

stipule qlte <( Ddns le ccLs ou tu7 danger pttblic exceplionnel menace I'existence

de. lo natiott et est proclamé pa"r Lux cLc'te officiel, les Etats parties att 1trésent
pacte peuyenl prendre, dans la stritte Ln.esLtre ou la situation I'exig.e, tles

tnesLtres dérogearl rrux obligatittns prévttes d.ans le présenl pacte, sous réserve

que ces tnesur€s rrc soienr pas incompcttibles avec les ttutres obligations que leur

irnpose le droit intenrutionctl... >r. Pour aboutir au même résultat que l'affaire
précédemment citée. la Cour plocédcra autremcnt en envisageant trois situations

dans lesquelles le rapport entre le DIDH et Ie DIH peut être établi.

Ainsi. de l'avis de la Cour, « l)ans les rapports entre droit humanitaire et

doit intemational des droits de I'horume, trois .s'ituation.s pcuv('nt dès lors se pré-
setTter : certains droits peuvent rel,ever exclusiyement du droit internntional

humanitaire ;d'atttres peuvent relever excltrsiyemenT des droits de l'honune ;

d'autresroenfin peuvent relever à la.t'bis de ces deux branches du droit irLtenta-

tional » . Et à l'image de la première affaire, la Cour précisera, à la fin du même
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paragraphe, que « pour répondre à la question qui iui cL été posée" elle prerulrtt
en considération les cleitx brrmches : les droits de L'homme et, (n tilni cpte ler
speciali,s', l.e droit intenrution.al hwnanitcLire ,.

Cependant, à l'inverse de son avis sur la licéité t-les armes nucléarres, et dans
son applicat.ion des deux régimes juridiques (DIDI{/DI}I) quant à l,affaire
concernant les conséqttcnccs .luridiques de l'éclification rl'r.çt ttutr, la flour ne
privilégie pas plus le recours aux normes du droit htirnanitaire par rapport aux
dloits de i'homnre. [tlle examine tour à tour le contenu des dispositions des deux
corps, de manière égale en concluant que la constn-iction du mur est à la fois
contraire à certains droits protégés par les dispositions du pacte relatif aux ,Jrorts
civils et politiques et par les traités de clroit humanitaire. Cela a d'arlleurs
conduit à dire. pour certaitls, que cette démarche consiste en un glissement de la
théorie complémentariste vers la théorie intégrationniste-'. Cette idée peut se
justifier selon eux par une autre décision émanant cie la Cou;: dans l'affaire cles

activités armés sur le teritoire du corrgo en 2005. La cor:r devait répondre à

une des questions et apprécier s'il y a eu violation du DIDH et clu DIH par ie,r
tloupes ougandaises sur le territoir.e du Congo.

Si ia Cour a certes repris le mêrne raisonnement que dans les affaires précé-
dentes, l'application du droit humanitaire n'apparait cepenciant pas en tapt que
lex specialis. En effet, il est dit dans I'amêt de la cour que « L,ouganda est
lnternationalement responsable des violations du droit intemational relatif aux
droits de i'homme et du droit international humanitaire qui ont été comrlises par
les UPDF et leurs membres sur le tenitoire congolais, ainsi que de ses manque-
ments aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante de l'ItLrri.
potlr ce qui concerne les violations du droit international relatif aux droits de
l'homme et du droit international humanitaire clans le territoire, o..upé ,tu.

cependant, dans le paragraphe qui suit (parag. 221), la cour ne semble
accorder de l'importance qu'aux règies des droits de I'homme et ne cite pas le
droit humanitaire. Ainsi, on peut y lire : « La cour précise que, si elle s,est prtt-
nttncée sur les violations des règles du droit int€rnaîionül des droits cle l'hgm-
me et du droit internati.onal humanitaire commises par les Jbrces militaires
ougandaises sur le territoire cong,olais, elle observe cependant que les acte-s
commis par les diverses parties à ce. conflit conrplexe (...) ont contribu.é aur
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irnnrcns'r:s sotr.firarrces de la populatiort congoloise" L'ensemble des protngo-

nisl.es tle ce' cctnflit onl tous le devoir de soutenir le processus de paix en RDC,

afiit que le respect cles droits de l'homme,r'rull g1tranti ".

NIais en définitive, que i'approche soit « complémentoriste )) oLl << intégra-

tionni,çte ". le reisultat est le môme et les deux branc*res DIDH et DIH évoluent

en synergie dans pareils situations ou seuis l'intérêt de l'hr-rmanité ainsi que la

protection la plus étendue possibles des droits de la persorme humaine devraient

guider la volonté des parties ainsi que i'eilgagement des Etats au respect de la

persoftne humaine dans tolrtes ies circonstances.

(IItr) Nature des conf'lits armés contemporains : un facteur essentiel dans

le rapprochement des cleux branches DIDH et DIII.
I{eruy Dunant avait déjà irnaginé cornrnent seraient les guerres de demain

a.,/ec leurs lots cie souffrairces, de victimes et surtout de défis à relever par tous

Ies acteurs d'Lrn conflit armé, y compris pour les personnels chargés des secours.

il écrivait à ce sujet dans son « Souyenirs cle Sofferino )) que : « Si le,s nouyeaux

et terribles ftto\)en.\ de rlestruction dont les pettples disposent actuellement,

paraisst:rtt cletoir, à l'svenir, abré.ger la rlttrée des guerres, il semble que les

batttilles n'cn seront, en revanche, que beüucoup plu.s meurtrières ; et duns ce

siècle ou l'irnprévu jaue un si grand rôle, des glterres ne peuvent-elles pas sur-

g,ir, cl'mr corc ou d'tm au,tre, de lamruùère laplus sottdaine ou laplus inatten-

clue ? N'1, tt-t-il pas, dans ces con,çidércttions seules'. des raisotts pltts clue sffi-
s{tntes pour rte pos s€ laisser prerudre au tlépoun,u ?»

L auteur de ces propos est ui'r visionnaire qr,ri a su prédire I'avenir de la guer-

re et le devenir incertain de l'humanité. N'y a-t-il pas 1à aussi des raisons

valables pouvarit inciter les Etats, les organisations internationales ainsi que la

société c.iviie internationale à æuvrer pour un monde meilleur plus tôt que d'y
espérer tiniquement ? Ii semble que la nature des conflits armés contemporains

ne noüs laisse pas le choix de part les défis qu'ils posent.

A ce titre, il est important, à nos yeliÀ, de définil ie régime juridique appli-

cable à ce genre de situations étant domé que le champ d'application du droit

international humanitaire est lirnité, ratione ruateriae, aux seuls conflits armés à

caractère internationaux et les conflits arrnés à caractère non internationaux.

Ajouté à cela le contenu de 1'article 3 commun aux Conventions de Genèr,e de

75



Revue Algérienne des Sciences Juridiques. Econorniques et Politiques - N. 2 /10

1949 considéré à lui seul comme un mini traité et dont les clispositions s'appli-
qllent (( en cüs' de cot$|it artmé ne présentant pas un carsctère i.ntentationol et

surgissant su,r le lerritoire de I'mte des hault.t porties (ontt'{tct{itlres ». I1 exclLr

aussi, et de rnanière sans équivoque de son domaine d'application. les situations
de troubles et tensions internes. En effet. le paragraphe 2 cle I'article premier du
Protocole arlditiomel aux Conventions de Genève du l2 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) sti-
pr,rle que : « Le présent prorocole ne s'cLpplique pas aux si.luations de tensious

irûernes, de troubles intérieurs, cotrüne les érneutes, les acte,s isolés et spora-
diqtres de violence et autres acîes unalogucs, qrti rt( sottt pas consiclérés cotTtrne

eles conflit,s armé,s ».

De son coté, le CICR a consacré une grande partie dans un rapport établi sr-rr

,i Le droit international humaniîaire et les défïs posés par les conflits armés
t8

cotTtetnp(trüin » , aux conflits n'entrant pas dans le domaine d'application dr_r

droit humanitaire. Ces conflits n'ont certes rien à avoir avec le schéma classrque

connu des conflits armés, mais n'en demeurent pas moins importants. vorre
même inquiétant de par les défis, comme le montre le rapport, qu'ils posent au

droit humanitaire.

Ainsi, « Les caractéristiques nouvelles ou aggrat,ées de la viol.ence con{€nt-
poraine poserut d'énormes défis en lermes de orotecli.on des cit,ils et cl'appliccL-

tion du DIH. Il semble que les conflits armé,ç soient det,enus pl.us contpl€xe,\ et

les accords de paix permanents ltlus dfficiles à conclure. L'instruntentalisation
des dffirertces ethniclttes et religieuses sembl.e être rlevenue une caractéristique
pennanente de nombreux conflits. De nouvecLux acteurs capables de s'en,qager

dans la violence ont fait leur apparition. La nature fragtnentée des con;flits clans

les Etats faibles ou dé,ttructurés donne lieu à une multiplication rl'acleurs
armés. Le rhevaur:hement entre le,s objectifs politiques et privés contribtte ci

brouiller la distinction entre conJlits armés et actit,ités crimitrelles. La dispotti-
bilité incontrôlée de grandes quantités et de vastes catégories d'armes a égale-
ment cowlLt une augtnentaîion spectaculaire. Jointes à la tendattce confirmée à

l'instrumentcrlisation cles activité,s hunmniîaires à des fins militoires ou poli-
tiques. ces caractéri,stiques rendenr le trat,ail desrrorganisation,s humanitaires
particulièremcnt difficiles dans de tels contextes »
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Il est notable que même les nouveaux statuts du cicR ont pris en compte ces

situations qui échappaient autres fois à son domaine d'intervention ainsi qu'au
champ d'application dr"r droit humanitaire. et ce, all vue des souffrances quelles

engertdre au même titre que 1es conflits dit r< classiques » auxquels le Comité

était ha'Ditué. Ainsi Ie paragraphe premier des Sraturs stipuie Que : « I-e CICR a

not{ttnmen|, pour rôle Je s'e_fforcer en tout temps, ut sa qtnl.ité d'institution
neulre dont l'at:tir:ité.v'exerr:e spécialernent €n cas de corÿlits anmés - interna-
tionau.x ou üutres - otr de tronbles intérieurs, d'assurer protectiort et assistance

aux v'ictintes militoires et civils desdits événement.s et de leurs suiles
l0

directes » " L'initiative du CiCR ira bien plus loin en encourageant la mise en

ceuvre des deux projets pofiant << tm tminim.unt de règles hunranitaire,s dans les

sittrtttiorts de trouble s et len.siotts internes », projets qui ont été élaborés par des

spécialistes, Te premier est de Hans Peter Gasser et le second de Théodoi'N{eron.
Les études en la matière ont mis l'accent sur le fait qLre les traités des droits

cle l'homme ne prennent pas en compte les exigences et les besoins de l'être
humain qui naissent des situations de troubles et tensions internes, que ces situa-
tions constituent un danger réel contre les pouvoirs pr-rblics ayant la charge du
maintien de la sécurité et de l'ordre et que les règles contenues dans les instru-
ments des droits de l'homrne s'adressent en général aux Etats et non aux indi-
vidus, tandis que les règles du droit humanitaire sont applicables à toutes les

parties au conflit.

un autre détis vient se greffer à l'action humanitaire en général, à savoir
l'humanitaire d'Etat et la prolifération des organisations humanitaires interve-
nant au cceur des conflits. Ainsi, l'humanitaire d'Etat rentre souvent en collision
avec celui des organisations humanitaires proprement dites et inversement, cer-
taines organisations bousculent les traditions et les règles de 1'action humanitai-
re, ce qui est de nâture à créer cies dissensions entres ces acteurs, qui ne peuvent
être en définitive. qu'au détriment de I'action humanitaire elle-même et des

principes cardinaux.qui la guident et la commandent depuis l'æuvre cl'Henry
Dunant à nos jours

ce climat malsain dans lequel évoiue l'action humanitaire a été vécu à

maintes reprises dans des conflits à travers le monde tels qu'au Tchad, au

Darfour, en Somalie, au Kosovo, au Timor oriental. etc. Les organisations inter-
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nationales qui sont sensées jouer le rôle « d'aiguillant » sur le terrain du conflit
aussi bien pour les parties au conflit, ies gouvernements que I'ensetnble de

I'opinion publique internationale, sont elies aussi montrées du doigt et se ver-

sent en partie dans « l'hurnanitaire sltectac:le ,, les << mettant ain,si dans la ligne

de mire des groupes armés » au point cle les considérer comme « tne troisiètne
partie ctu confliî », perdant ainsi leur notoriété due normalement à leur neutrali-

té et leur impartialité.

Cette situation des plus nuisibles à i'action humanitaire au cæur des conflits
et des souffrances des populations et des victimes a fait réagir le Comité inter-
national de la Croix rouge qui. à travers plusieurs études, considère qu'un tel

climat n'est pas du tout favorable à 1'action humanitaire et qui plus est sape ses

fondements même puisqu'elle remet en cause les principes cardinaux que sont :

la neutralité, f impartialité et l'indépendance ; principcs auxqueis ie degré d'ad-
hésion des acteurs humanitaires varie ostensiblement

Cet état d'esprit se traduit d'ailleurs sur le terain à travers le nombre de plr-rs

en plus élevé de victimes dans les rangs des organisations humanitaires et dr-r

personnel des Nations Unies . Même le CICR, connu pour sa neutralité et son

impartialité, n'y échappe pas comme en térnoignent les rapports établis par cette

dernière et qui font état d'actes de violence allant jusqu'à la liquidarion phy-
sique. la prise d'otage et 1'usage du personnelcomme bouclier hurnain ainsi que

le pillage des biens des convois humanitaires

Si r"rne telle situation est à 1'évidence nuisible à l'action humanitaire. elle 1'est

aussi. par ricochet, aux efforts de paix et de reconstruction de Ia paix et de la
sécurité dans les zones touchées par des conflits. D'ailleurs mênre ie Conseil de

sécurité de l'ONLr considère que I'action humanitaire est une partie intégrante
de l'action de maintien et de rétablissement de la paix et que 1'usage de la force
ne suffit plus à lui seul pour endiguer ies catastrophes humanitaires eÿou à

régler les probièmes de sécurité engendrés par les conflits armés et les situations
d'extrême violence.

Afin d'aboutir à ce résultat, le conseil de sécurité procède en premier lieu à

la constatation du refus du droit de passage aux convois humanitaires et le blo-
cage de l'acheniinenlent de l'aide l-rumanitaire vers les victimes et les popula-
tions civiles, ce qui aggrave encore plus la situation humanitaire au point de
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constituer une menace à la paix et la sécurité internationales. En deuxième lieu,
Il attire I'attention des organisations humanitaires et de leurs personnels, qui.
quoiqu'ils soient victimes de violences et d'insécurité. ne doivent pas pal'ticiper
à cette situation par le non respect des principes de I'action humanitaire.
D'ailleurs. le conseil de sécurité n'hésite pas à les rappeler à l'orclre en ren-
voyant. de manière tacite. aux principes connus du CICR en la matière. En troi-
sième lieu, le conseil prie les Etats et toutes les parties au conflit, quelque soit
leur nature, de s'acquitter de leurs obligations, de respecter et de faire respecter
la sécurité du personnel humanitaire en empêchant tout acte pouvant les mettre
en péril ainsi que l'action humanitaire. En conclusion, Ie Conseil énumère les

actes de violence perpétrés en les qualifiant de crimes de guere et que les res-
ponsables de tels actes ne doivent pas restés impunis.

Ce mêmc schéma a été sr"rivi par le Conseil de sécurité à plusieurs reprises à
I'image dr-r conflit en somahe par le biais de la résolution794 (lgg2),le Timor
orientai par les résolutions 12'36 (1999) et 1246 (1999) et eri Irak par la résolu-
tion 1502 (20û3). Dans le souci de montrer que I'Assemblée générale de l'oNIJ
est sur la même longueur d'ondes que le Conseil sur cette question, le préam-

bule de la cont,ention des Nations unies sur la sécurité du personnel des

Nations Unies et du per-tonrtel associé (1995), signée en son sein, a suivi Ie
même raisonnement et à laquelle renvoie souvent, à son tour, le Conseil de

Sécurité en insistant sur 1'obligation pour toutes les parties au conflit de respec-

ter les règles et principes que commandent l'action humanitaire.

une autre preuve de I'extension du champ d'application du droit humanitai-
re peut se lire dans l'initiative du Secrétaire général des Nations Unies prise à
l'occasion du cinquantenaire des Conventions de Genève en publiant une circu-
laire sur « le respect du droit interntttional humanitaire par les forces cles

J5
Nations Unies ,

Un autre signe de développement vient renforcer l'interaction entre le DIDH
et le DIH à savoir l'intérêt croissant qu'accorde le droit international aux enti-
tés non étatiques de part la place qu'elles occupent dans les conflits modemes.

A ce sujet I'Institut de droit international s'est penché sur la question en adop-

tant durant l'année 1999 une résolution sur « L'application du tlroit internatio-
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nctl humcuùtttire el des droits.fondannen.taux de l'homrue dans les conflits onné.t

aurquels prennent part les entités non élatique.ç ,,

11 en ressort de ia simpie lecture du préambule de la résolution, la naTure ju'i-
dique de conflits auxquels pal'ticipent les entités non étatiques ainsi que leurs

ef'fcts envers les populations civiles, les victimes et la comillunallté intertatio-
nale dans son ensemble, et ce, de part l'anrpleur des actes pouvant y être col.n-

mis. I.a r'ésoltttion insiste sur la prolifération de ces contfits qui sont de plus en

plus motivés par des causes ethniques, religieuses ou raciales ces effets

néfastes débordent souvent vers les Etats limitrophes créant ainsi un clintat d'in-
sécurité et de tension de nature à rendre Ie conflit encore plus compiiqué cl'une

part, et une façon d'internationaliser un conftrit qui est à l'origine interne, ci'autrc
part. permettant ainsi I'intervention étrangère. D'ailleurs, certains n'hésitent
pas à les qr-ialifier cle « conflits armés non internationaux- inlernuiiorrctli.çés »

L'Institut rappelle aussi le lien, de plus en plus étroit. entre les deux brariches

du DIDH et le DII{, la valeur juridique de l'obligation de « respeceter etfcrire re.t-

pecler le,s conventiorts de Genève en tou.îes circonstnnce,ÿ )) , qu'ui1 grand

nombre de règles précédemment applicables aux seuls conflits armés interna-
tionaux s'appliquent désormais aux conllits armés internes et que les violations
graves du droit international hurnanitaire commises durant ces conflits consti-
tuent des crimes d. g.,"rr"oo.

Ce lien sur lequetr insiste la résolution s'étend, à vrai dire, vers le Conseil de

sécurité de I'ONU à travers l'intérêt croissant qu'accordait ce dernier aux

conflits armés auxquels pafiicipent les entités non étatiques. car pour le Conse i1.

le respect du droit international humanitaire est un élément intégral du svstènte

de sécurité de l'organisation mondiale.

Quant ar"r fond de la résolution, il ira plus loin dans Ia démonstration de ce

lien entre les deux branches et de ce qu'ii induit car, « Le respect du droit inter-
national hntnan.itaire et des droits fondameiltoux de l.'homme c:onslitue wt élé-

ment intégral de l'ordre internationctl pctur le maintien et le rétûblissenLent de

la paix et de la sécurité, y compris dcrns les conflits armés auxquels pr€rurcnt
part des entités non étatiques » Quant au droit applicable à ce genre rie
conflits selon le libellé de l'article 4, est à notre sens, constitué d'un ensembie

de règles et de principes pouvant constituer Ltn << concentré » du DIDH et du
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DiH. Cet article stipule que : <( I-e droit internationctl trltplicablc dan,c les conflits

nrmés ctuxquel,s prennent pitrt des enti.lés non étatiqttes cunprettcl :

l'urticlc J. r'ornrntrtt Ltttj{ (o,1r'(iltittrts de Ct'ilèvt'lt 1919 ('tt t(tttl qut'pritt-
cipes fondcinletlteux du droit international humanitctire :

le protot:ole Il et lou{es autres conventions appl.icables uux cottflits ornés

non internatiortaux ;
le,s règle,r et principes cautumiers du droit intentotional hrunanitaire sur la

contluire des hostilités et la. protection des victinrcs dans les conflits annés

intemes :

les principes et l.es règles' du droit interna.tional garatttis'srLnt les droit"'.fon-

damentaur de I'homrne :

les principes et l,es règles dn droit international applicable,ç dcms les r:onf!.its

arrués itûenrcs rclatifs aux c'rimes de guerre, uut crirtra.s ct)ntre I'hunn.n.ité, uu

géttocide et à d'autre s critnes itttentatiorruur ;

les principes du droit intenuilional tels qu'ii,ç résultenî des usages élablis,

de,s principes de l'hutnttnité et rJe,s ex,igences cle lo conscience ptrblique ».

Dans ce dernier: paragraphe la résolution nous renvoie au contenu de la réso-

lution « De Martens » appame pour [a première fois dans Ie préambr-tle de la

convention (II) de La Haye de 1899 concernant les lois et les colltLrmes de la

guerre sur ten'e, puis reprises atr sein des qr.ratre conventions de Genève et les

deux protocoles, et qui demeure toujor"rrs valabie en droit international humani-

taire en prér,oyant que les conflits armés auxquels prennent part les entités non

étatiques peuvent être néfastes au même titre que les coni'lits dits classiques.

Par ailleurs, il ne faut toutefois pas perdre de vue le risque que font peser les

conflits armés sur la vaiidité et l'application des traités. Si, comme nous I'avons

vu, les dispositions du DIFI sont de facto applicables en pareils situations, il n'en

est pas de même pour les règles du DIDH, particulièrement dans 1es situations

de conflits intemes et de violence extrême ou I'Etat garde une marge de

manæuvre appréciable quant à ieur application.

A cet elïet, la Commission du droit international a consacré une partie de son

étude sur o eJfets de,s conflits arntés srtr les traités ,ro' à cette catégorie rJe

conflits où elle n'a pas rnanqué de rappeler indirecternent le lien existant entre

les deux branches". La Commission est arrivée à la conclusion selon laquel-
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le « l'npplication des dispositions sur les droits de I'homtne non susceptibles tle
dérogation,s ett période de conJlits anmé.s est un principe bien érabti, et I'on s,ac-
cord.e cle plus en plus à considérer que les dispositions non impératives trout,ent
égalemenr altplication, sauf à dire que l'on ne c.onfondra püs les effets des
cotçflits annés sur lt:s traités relatifs aux droits de l'hr»nme - c'est-à-dire la t,ctli-
dité juridique pernrun'Lente des dispositions convuûionrtelles ltroprement dites -
et les eJTets des conflits armés sur le comportement de l'Etat tel qu'il s'crpprécie
au regartl des traités ».

Même le « proje-t d'articles sur Les effets cles conflits annés sur les trcLi-

tésrr44élaboré en son sein va dans le même sens. Ainsi, nous pouvons lire dans
le projet de l'articie 5 que .. Dans le cas des traités dont le contetTu implique
qu'ils continuent de s'applique4 d.ans lettr intégralité ou en partie, tlurant Lgt

conflil urrué, la survenance d'un conflit n'etnpêche pas en elle-même leur appli-
cation ».

Dans le but d'être plus explicite au sujet du libellé de cet article, la commis-
sion a arrnexé au projet un court document comportant .:tne « liste i,ndicatit,e cles

catégories de traités visés dans le projet de l'article 5 ». Selon la Commission.
I'article conceme les cas où, en raison de la matière objet du traité, l,application
de celui-ci ou de certaines de ses dispositions n'est pas affectée par le déclen-
chement d'un conflit anné" La liste des catégories de iraités est aussi à titre indi-
catif. EIle énumère douze catégories dont l'ordre n'implique aucune sorte de45

priorité . Celles qui retiennent. notre attention sont énoncées au paragraphe (a)
de l'annexe pour « les traités portant sur le droit des corflits crrmés, t compris
les traités' relutifs au droit internationttl hurnattitaire » ainsi que le paragraphe
(d) concemant << les traités pour la protection des droits de I'homme ». Là arissi.
et dans les deux cas, la commission nous renvoie à la jurisprudence de la Cour
internationale de justice pour rappeler la place qu'occupe chacune des deux
branches dans l'ordre international et leur interaction dans les conflits dits
<< modernes ».

D'ailleurs, et à titre de rappel, la commission reviendra dans son commen-
taire de l'article 2 sur quelques caractéristiques majeures des conflits contem-
porains. Pour elle, « lls ont broui.lté la di,stinction entre ccnflits armés internct-
tionaux et internes. Le nombre de guerres civiles a augmenté et elles sont sta-
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tistiquement plus fréquetûes tlue les conflits armés inTerncLtionaur. De plu,s,

nombre de ces « guerrer; civiles » comprentlent des « éléments ertérieurs », par
exeruple I'appui et lo parriciltaTion à tlit,,ers degrés d'autres Etats, la Jburniture
d'armes, la mise à disposition tl'installations d'entraînement et de,foncls, etc.».

De l'avis de la Commission, les conflits armés internes peuvent affecter

l'appïcation des traités autant, si non plus, que les conflits armés internatio-

naux ce qui explique et jr:stifie à la fois le lien étroit qu'elle adopte entre les

deux branches du droit international (DIDH/DIH). A ce sujet, il est utile de noter

que la Commission avait déjà fait allusion dans son étude faite en 2005 à la stu-

péfiante prolifération des guerres civiles qui constituent de nos jours la grande

majorité des conflits amés dans le monde (Parag. 146) et conclue que les effets

des conflits armés internes ne peuvent être circonscrits aux seuls branches du

DIH et du DIDH, bien au eontraire, ils peuvent produire des effets non négli-

geables sur toutes 5orteS de traités dr,r fait qu'il altèrent 1es circonstances néces-

saires à leur exécution dans les pays où ils se déroulent, voire même dans les

pays voisins.

Voilà, à notre avis, une longue passerelle jetée à l'autre bout de ce que la

Cour Internationale de justice tentait d'affirmer autrement il y a de cela plus

d'un demi siècle lorsqu'elle proclamait pour la première fois clans l'affaire du

Détroit de Corlou, que les Etats pouvaient être tenus à certaines obiigations non

seulement en vertu des textes conventionnels, mais du fait de l'existence de

<< certains principes génércrux et bien recorlnus, tels que les considérations élé-

mentaires cl'humanité, plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de
17

Swerre »
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Conclusion :

Il nous apparaît trop tôt pour conclure sur un thèrne aussi imporiant ei
contrcrversé que celui abordé par le groupe cl'étude de la cDI sur « la fragrnen-
tation dtt droit intenruIionul : dfficultés découlant de la diversificcttion at cie

l'expansiort du tlroit irttt:maliottrLl >;, câr ceia nécessiterait de faire tout le bilan
dr,i droit international et son évolution, ce qui n'est pas I'objet cle cette contri-
bution.

ce qu'ii faut reterrir', par contre, est que le phénomène de la fragmentation tJu

droit international ne doit pas être perçue colnme une évolution du eiroit au selts

négatif ; au contraire il doit être vu comme étant un aspect de l'évolution du
droit international toujours en formation et en mutation. Ainsi. les Etats qui
derneurent toujours les sujets privilégiés du droit international. ne peuvent aller
à contre sens de cette dynamique, il leurs reste alors, comme t'avait préconisé
le Professer-tr Mar:tti Koskenniemi lui mênre. à « épouser lcr diversité phrs tôt cltte

de la con.darniler» . L'exemple mis en valeur dans cette contribution. à savoir
l'interaction entre DIF{/DIDH. en est une illr_rstration positive.

Néanmoins, et au-delà c1u lien que l'on peut rechercher ici et 1à entre les der.rx

branches du droit intelnational général (DIHDIDI{), la violation des rè,eles et
principes élémentaires qu'elles énoncent constitue une violation flagrante des
buts et principes de la Charte de I'ONU. La Cour Intemationale de justice avait
déjà établi ce iien dans son avis sur << les conséquences juridiques pour les Etcrts

de la présence cuilinue de I'Afrique du Sucl en Namibie » (,1970) en déclarant
que la politique d'apartheid menée par l'Afrique du Sud constituait « une viola-
tionflagrante cle,s buts eî des principes cle lct clrurte... .,r'tn. c* constât est d'au-
tant plus valables pour les situations de troubles et de violences interncs que

connaissent certains Etats à travers le monde et qui naissent en partie de l,ab-
sence de l'Etat de &oit (Rule of law), conjuguées aux violations graves et sys-
tématique des droits et libertés fondamentales de ['homme, sans omettre le
recours délibéré à la violence et i'usage de 1a force de rnanière illégale.

Etant donné le rôle de la Cour Intetnationale de justice et de la.justice inter-
nalionale en général en tant que garante de la légalité internationale et des
efforts consentis pour 1'unité du droit international, le remède serait. comme le
précorrise bon nombre de juristes internationalistes, dans l'autodiscipline des

84



Fragmentation du droit international et Iex specialis

.iuges et leur sagesse à laque1le on doit s'en remettre pour organiser à tout le

moins la cornpatibilité de leurs interprétations respectives du droit internattonai

général . C'est aussi I'avis d'une juriste passée aux commandes du Tribunal

international du droit de 1a mer , qui, en voulant minimiser le risque de la frag-

nientation résultant de la multiplication des conflits de compétence entre les dif-

férentes juridictions internationales et en se référant à son collègue président Ce

la Cour Intenrational de justice". ,."orr,rondait 
1ue 

celles-ci « d.evrorû cher-

cher à coortlonner leur jurisprudence à l'avenir » , câr cette æuvre participe-

ra, sans nul doute, au renforcement de l'unité du droit international, qui sembie

être une préoccupatioil par excellence des juges plus que les internationalistes.

Ainsi. l'évolution que connait le droit international. sous de multipies

facettes, nous incite à de mures réflexions ar-r sujet de l'essence même rie ce der-

nier qui ne peut et ne doit être que celui de ia coexistence et de la conpération,

faute de quoi tout espoir serait perdu. Il y va aussi de son unité menacée cl'écla-

ternent et de sa péremité.
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