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L’im migra tio n d’o rigin e sub sa harie nne  a van t
1960 : la  Be lgique dé co uvre ‘l’Afric ain’

Pa r Bon aventur e Ka gn é, ch ercheur au Centre d’études de
l’ethn ici té et des mi gra ti ons (CEDEM ) à  l ’Un iversité de Liège

De ux principau x moment s marqu ent  l a v enue en Be lgiqu e des  popu la tions  is su es
de  pays  d’Afri que  s ubs ahari enne.  Le pre mie r se si tue  a vant 196 0.  Le  s econd commenc e
aprè s 1 96 0, après  q ue bon nombre  de pay s a frica ins ai ent a cq uis  l eur i ndé pe nda nc e 1. La 
pé ri ode  de 1 96 0 à  a ujourd’hui  es t étu di ée da ns le  Courrie r hebdomadai re n° 17 21 ,
L’ immigra tio n sub sa har ie nne  e n Bel giq ue , de  Bona ventu re Ka gné e t Ma rc o Ma rt ini el lo ; la
pé ri ode  d’av ant 1 96 0 fai t l ’obje t du prése nt  arti cle .

Ét udier l ’immi gra ti on de s popula ti ons  d’origine  s ubs ahari enne en Be lgiqu e,  c’ es t
au ss i procéder à une e xplorat ion soci ohi st ori qu e du rapport entre  l a B el giq ue  et  l e
cont ine nt  afri cai n 2. L’ his toire  des li ens  belgo-afric ains se doit de  ré intégre r t ou te
l’ hi stoire c ol oni al e bel ge en Afri que  3. Notamme nt le s l ie ns qu i ont  pu  s ’ét ablir a vant le
congrès  de B erlin de 18 85  – soit la  mê me  anné e q ue  l’ expos it ion u niv ersel le 
d’ Anvers –entre l e Sou ve rai n bel ge  et  l es entit és  poli tiq ue s i ndéfi ni es pré-c ol oni al es le 
long du  fleu ve  Congo. Un t el exerc ic e e st  inconte st abl ement  prohibiti f dans le ca dre  de
la  prés ente ét ude 4. Toute fois,  é tant donné  son int érêt,  i l c onvie ndra non poi nt de 
l’ él ude r ent iè rement, ma is d’ évoqu er qu elq ue s é lé ments  d’ analy se  pe rmett ant t ou t a u
moins de sit ue r l e déc or de  l a q ue sti on. Pou r paraphra ser Nicola s Ba nc el et  Pa sc al
Bl ancha rd, l a déc onstruc tion de l’ idé ol ogi e col onial e est  e sse nt iel le  pour comprendre
l’ at tit ude des  soci été s d’a uj ourd’ hui  à  l’ égard de l ’i mmi grati on en prov enanc e de pa ys
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anci ennement  colonis és  5. En effe t, le  st at ut et  l’ image  des Afric ai ns du  su d du Sa hara
re st ent  j usq u’ auj ou rd’ hu i fortement ma rq ués  par le s s té réoty pes  héri té s du pas sé 
colonia l 6.

Da ns  l’ hi stoire de l’i mmigrat ion e n Be lgiqu e 7, la  prés enc e,  l’ exist ence et  la  v isi bi lit é
de s res sorti ss ant s de pa ys d’ Afriq ue su bsa ha rie nne font l ’obje t – s ur le s pla ns 
inst itu ti onnel  et  c ommunica ti onnel  8 – de t ra ite me nt as sez  s ingul ier 9. Offic ie lle me nt,  i l
n’ y a pas  d’ immigra tion afric aine en Be lgi qu e, tout au  pl us , procla me -t-on le  plus 
souv ent  q u’i l s’a gi t d’é tudia nts  q ui prolongent  dura bl eme nt  le urs é tu des , ceu x que 
Ma yoyo Bi tu mba  T .T . q ua lifie  d’ « étud ian ts  de  carr iè re »  10. Ce tte  v isi on si mplis te  et 
ré du ctric e s truct ure dans u ne  ce rt aine mes ure l es  re prése nt ati ons q u’ une  franche de plu s
en plus  l arge de l’ opi ni on pu bli qu e e t des  a utori tés  publ iq ues  s e fai t de ces  popu la tions .
L’ ‘A fri ca in’  e st au ssi  parfoi s pré senté  da ns  le  s ens  c ommun comme l e symbole de  la 
di ffére nc e c ul turel le,  dont  l ’as si mil at ion s era it  si non i mposs ible,  du moi ns di ffi ci le à
ré al ise r 11. Se lon Jean-Pierre  Ja cq uemin, toute  u ne image ri e du ‘Noir’ c ircul e en Be lgi qu e
et  e n E urope , ave c ou sa ns nosta lgie.  Qu’e ll es soient anc ie nne s ou ré cente s, li ées  ou non
à la  prés enc e effec tiv e d’A frica ins s ur le  t errit oire,  qu ’e lle s s’a ffichent a u gra nd jour ou 
qu ’e lle s che mi nent sou te rra ineme nt  12. De  pl us , q ue  ce s ima ge s s oi ent  posi ti ves  ou
gl obale me nt né gat iv es,  l es mi lie ux où  e lle s se ma nifes tent sont bigarrés . Ill us tra ti ons  de
roma ns popul ai res , photos de pre ss e, li vre s pou r enfants,  bandes  de ss iné es  (T intin a u
Congo),  grav ures sc ienti fiq ue s, pa rti ti ons  musi ca les , affic hes  publ ic ita ires,  e mba ll age s
commerc ia ux,  obje ts  orne menta ux ou  d’ us age  c ourant, jouet s,  ca rt es posta le s 13,
prat iqu es  cu lt ure ll es (l e père fou ett ard, le  Zw arte Pi et ),  produc tions  ci né mat ographi que s, 
et c.  en s ont  des exemple s parmi d’ aut re s. Pour l’ his torie nne Gode lie ve  V an
Ge ertru ye n 14, l’ ima ge  né ga tiv e que  beau coup d’ Occ ident au x t ra îne nt  touj ours de
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‘l ’A fri ca in’ , perçu  comme «  un e esp èce p lu s p ri mitiv e e t que lq ue pe u a rr iér ée  »  e st,  e n fai t, le 
ré su lta t d’u ne  cons tru ct ion dont  l es trace s remontent au Moyen Â ge. 

À ce la vi ennent s e conju gue r des  représ ent at ions d’u n conti nent et d’ une 
popu lat ion meu rtris  pa r des  s itu at ions soc io-éc onomi qu es et  poli tiq ue s c at ast rophi qu es
et  misé ra bil is tes  15. En 19 97 , Col ett e Brae ckman é criva it  qu e l’i ma ge de  l’ Afriq ue  a
be au cou p sou ffert , en prena nt  l’ exemple  de s rapports  q u’e nt ret ie nne nt  la  pres se  et 
l’ hu manit aire qui  l ’a si mpl ifiée  j usq u’ à l a caric atu re . Car, de plu s en pl us souve nt , l a
complexit é des  si tu ati ons, de s rapports  de  forc e,  de s enj eu x s ou s-j ac ent s est  é vac ué e a u
profit d’ ima ge s s imple s,  se ns ées  ê tre  plus  a isé es  à comprendre  par le  pu bl ic moyen 16.
De  c e poi nt de  vu e,  ri en d’ ét onnant donc q ue  se  déve loppe  u ne re pré se nta ti on
archéty pa le de  l’ Afriq ue  et  de s es  re ss ort is sants , c ar, pré cis e Col et te Brae ckman, da ns le s
vi ll age s heu re ux,  l es ‘urge nci ers’ n’ ont  pas le ur pl ace  e t l es  journal is tes  n’ont pas  l e t emps
d’ al ler v oir c e q ui  se  pass e 17. Analy sa nt le  di sc ours des  orga ni sat ions non
gouv ernement al es be lge s sur l ’Afri que  e t l es  Afri cai ns , S uz anne Monk ass a-
Bi tu mba  18obse rve , non s ans  rais on, q ue  le s repré senta tions  de  l ’Afri cai n,  dé crit av ant 
tout  comme u n être démuni, dé fini par des absence s, et  donc  en é tat  de néc ess it é q ua si
chroniq ue , a ppara is sent dans leu r ens emble  plut ôt  mu ti lante s.

Cont rai re ment à nombre  de pay s c ol oni sa teu rs  comme l a Fra nc e 19 ou la Grande-
Bret agne,  qu i compt aie nt  en l eur s ein d’importa nt s e ffect ifs de res sorti ss ant s des 
colonie s,  la  prés ence en Be lgiqu e de popul at ions iss ue s de l’A friqu e subsa harie nne  s ’es t
ma ni fes té e de faç on oc ca sionnell e 20. Mê me si  ce rt ains aut eu rs la  font  re monte r au
XV Ièm e s iè cle , à E ve re et  Sc ha arbee k not amment 21, ce tte  prés ence prit su rtout  la  forme
d’ une mis e e n spe ct acl e de ‘l ’homme noi r’,  à  la  s ect ion c ongol ai se,  l ors  de l ’e xposi tion
univ ers el le d’ Anv ers de 188 5 d’a bord ; aut ou r du ‘vi ll age  nègre’  de  l ’exposit ion
inte rna ti ona le  de  B ruxel les  de 1 89 7 e ns uit e ; pendant l’e xposi ti on unive rs ell e de
Bruxell es  de  1 958 , enfin 22. Ce s é vé nements interna tiona ux fu rent l’occ asi on de 
prés ent er le s modes  de  v ie qu ali fi és de  ‘pri mit ifs’ de s i ndigè ne s, ce  de rnier t erme
re nv oya nt  al ors à  l ’ense mbl e des  peuple s c onsidérés pa r l ’E urope  comme i nféri eu rs. 
L’exposition de Bruxelles (Tervueren) de 1897 fut la plus spectaculaire. Elle
enregistra plus d’un million d’entrées23.  Plusieurs centaines de Congolais originaires
des régions du Bas-congo et de l’Equateur furent présentés à cette occasion à la
                                                          
15 Voir DUMONT R. (1962), L’Afrique noire est mal partie, Paris, Editions du Seuil. Voir aussi,
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16 Voir BRAECKMAN C. (1997), « L’Afrique, mal aimée des médias », Hommes & Migrations, n°

1207, Mai-Juin, pp. 49 et 52.
17 Voir BRAECKMAN C. (1997), op. cité, ibidem.
18 MONK ASSA- BIT UMBA,  S. ( 19 91) , «  D isc ou rs de s ONG  be lg es su r l’Afriqu e e t les  Africains  » , dans

JACQUEMIN, J.-P. (sous la direction de), Racisme Continent Obscur : clichés, stéréotypes et phantasmes à
propos des Noirs dans le royaume de Belgique, Bruxelles, CEC, p. 186.

19 Voir N OIRIEL,  G .  ( 19 8 8) , Le cre us et franç ais :  h is toire  de  l ’ immig ration 1 9è me  - 20 è me  sièc l es ,  P aris,  Edit ions
du Se u il.

20 STENG ERS, J. (1 9 89 ),  Congo myth e s et ré al ité ,  P aris,  D uc ulot. 
21 Voir ETAMB ALA Z.  A.,  19 93 , «  In het  land v an de  Banak o »,  Ste unpunt M ig rante n-Cah ie rs,  n° 7 ,

L eu ve n.
22 K AG NÉ B.  ( 2 00 0) ,  op.  cité ,  p. 6 3. 
23   DE MOOR, F. et JACQUEMIN, J.-P. (2000), “Notre Congo/Onze Kongo“. La propagande coloniale

belge :  fragments pour une étude critique, Bruxelles, CEC, pp. 14-15
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population belge. Des écriteaux placés devant eux signalaient : “ Défense de donner à
manger aux Noirs, ils sont nourris“. Cette recommandation reflète bien la pensée de
l’époque. La situation est depuis lors devenue plus ondoyante.

Comme on le ve rra  plus  l oin, c ’e st  sa ns  dout e  l a rai son pou r l aq u el le  du ra nt ce t te 
période,  c e s pe rsonne s ne  fi re nt l’ obj et  qu e d’u n rel ev é  part ie l dans l es  re gi st res  offi ci e ls 
de popul at i on, a us si  bi en à l’ é chel on commu na l  q ue  na ti ona l 24.  La  représ ent at ion de
ce s popul ati ons ori ginai res  de l ie ux qu e l ’on q ua lifie  d’ ‘e xot iq ues ’,  e t l es  ré fé rents 
cu lt ure ls  st igmat is ant s et di scrimina nt s a uxque ls  el le  re nv oie , rel èv ent 
vrai sembl abl ement  de l a survi vance  de  s téréotypes  entrete nu s depuis  l a t ra ite  négriè re 25,
pe ndant  e t a près la  pé ri ode  c oloni ale  26.

Il  faut  c epe ndant  préc is er qu e l es  Afri cai ns  mi s en spect ac le lors de  ce s expos iti ons
qu i dev ai ent  c orrobore r les  t hès es  av ancée s furent pré ala bl eme nt  sé le cti onnés  dans  l es
ba ss es st rat es  de s soc ié tés  s ous  domi na tion 27, l’ un de s obj ect ifs é ta nt de  re produ ire l e
su pposé  mili eu  de  v ie d’ ori gi ne.  Pour Nicola s Ba nc el, Pa sca l Bla nc hard et Sa ndrine
Le ma ire , l’i dé e de promouvoir un s pec ta cle  z ool ogiqu e met ta nt en sc ène des 
popu lat ions ‘e xot iq ues ’ – mêl ées  à  de s bêt es  sa uv age s derri ère  des grill es  ou  des enclos –
à un pu bl ic av ide  de dis tra ct ion a ppa ra ît en pa ra llè le  au  c ours des  a nné es  18 70  da ns 
pl us ieu rs  pa ys  eu ropée ns . Ce fut  l e c as  en A lle ma gne  où, dè s 1 87 4, Ka rl Ha ge nbe ck ,
al ors rev endeu r d’a nimau x s au vages  et  futu r promoteu r des  princi pau x zoos européens, 
dé ci de d’ exhiber de s Sa mo a e t des  La po ns c omme popul at ions « pu re men t natur ell es  28»
au près de s v is ite urs a vi des  de ‘ se nsa ti ons ’ 29. Dans l es  a nné es  qu i ont  s u iv i,  à côt é de  la 
B el gi q ue , d’a ut res  pa ys  e u ropé e ns  proc éde ront  à l’ organi sa ti on de  ce  q u e ce s  a ut e urs
q ua li fie nt  de  ‘ z oos humai ns’ , a ve c u n const ant  s uc c ès . O n pe u t ci t er e ntre a ut re s , le s 
e xpos i ti ons  c ol oni al e s de  Ly on de  1 8 94 , de Ma rse il l e en 19 06  et  1 9 22 , de Pa ris  e n 1 90 7 
e t 19 3 1 ai nsi  q u e l’ e xpos i ti on de  Li ège de 19 0 5.  Le  s uc c ès  re mport é pa r c es  zoos  at te s te 
l ’e xi s te nc e  d’u n publ ic  a v ide non s e ul eme nt  d’ obse rve r des  i ndi vi dus  c ons idé ré s a lors 
c omme  non c iv il i sé s mai s a us si  d’ êt re confort é  dans  l ’i dée  de  l a s uppos ée  s u pé ri ori té 
rac ia l e ent re  l e s popul at i ons.  E n effet , l e s hi s tori e ns  P.  B la nchard e t N. B ance l  font 
remarq ue r à  j us t e ti t re  q u e le s  ‘ zoos hu mai ns ’  s e s it ue nt au  confl ue nt  d’ un ra ci s me 
popul a ire e t de  l’ obj ec ti v at ion s ci e nt ifi qu e q ui  e n a  ré su lt é , en pa rt i cu li e r ce l le  de  l a
hié ra rchie  ra ci a le  de  Darw in, G. Va c he r de Lapou ge et  c ons ort s,  t ous  de ux port és  pa r
l ’e xpa ns ion c ol oni al e  30. 

                                                          
24 Voir inf ra,  t ableau s ur l’ év olu tion de s populations  africaine s en Be lg iqu e depuis  1 94 7 .
25 Voir à ce sujet ILIFFE, J. ( 19 95 ) , Afric ans  :  Th e H is tory of  a Contine nt,  Cam bridg e , Cam bridg e

Unive rsity  P re ss ,  pp.  18 5- 2 27  e t  pp.  26 7- 2 95 .
26 Voir B AN CEL , N. ,  B LAN CHARD , P.  et  L EMAIRE, S.  (1 99 3 ),  Imag es et colonie s, Ac hac-B DIC, Paris .
27 DE BURBURE, A. (1959), « Expositions et sections congolaises », dans Belgique d’Outremer, n°286,

janvier. Lire aussi JACQUES, V. (1959), Les Congolais de l’exposition de Bruxelles-Tervueren, Bruxelles,
Société d’anthropologie de Bruxelles.

28 Voir à ce sujet, DE NEGRONI F. (1992), Afrique fantasmes, Paris, Plon.
29 Voir B AN CEL , N. ,  B LAN CHARD , P.  et  L EMAIRE, S.  (2 00 0 ),  “ D es  e xhibit ions  racis te s q ui

f as cinaient  les  Eu ropée ns “ , Le Monde  dipl omatique ,  liv raison du 1 3 se pte mbre,  p. 16 .
30 Voir BLANCHARD, P. et BANCEL, N. (1998), De l’indigène à l’immigré, Paris, Découvertes

Gallimard.
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Sous  couv ert  de mis sions  ci vi lis at ric es , de bonne  cons cie nc e c ol oni al e e t d’a postola t
de  v ale urs e uropé ennes  à  prét ent ion u ni verse lle , cet te  re prése nt ati on si nguli ère de
l’ au tre , en pa rti cu lie r de l’ Afric ain, marqu ée pa r u ne  image négati ve  et  déva loris ante, 
n’ empêc ha  pa s l’e nrôle me nt de  colonis és  pour dé fe ndre,  et /ou mai nte ni r l ’i nté grité 
te rritori ale  de l a mét ropol e lors des  deux derniè res  guerre s, en Afri que  c omme en
Eu rope.  Za ni a Az iz a Et ambal a mentionne a insi da ns se s t ra vau x l’i nc orporati on de 
di za ine s de Congola is qu i ont  combatt u sur l e front de  l’ Ys er,  ou e nc ore  c ert ai ns
enga gés  v olont aires  congola is  lors  de s deu x derni ère s gue rres mondi al es 31. Ndamina 
Lu sa nda  rel ève  à  ce t éga rd le  c as de  Pa ul  Pa nda Fa rmana , dont l’ arriv ée en Be lgiqu e
re monte  a ux année s 191 0,  qu i s’e ngage a  aprè s s es  ét udes comme  v olont aire dans la
gu erre 19 14-19 18 au x c ôt és de s B el ges  32. Da ns ce rta ins pay s e uropé ens, comme  par
exemple  l a Fra nce , il es t s ou vent fai t all us ion a u rôl e j ou é par de s sol da ts ve nus  des
colonie s pou r défendre  l a mét ropol e. Ce  re cours  à  la  mémoire s e manifest e not amment
da ns  le  disc ou rs polit iq ue de  ce rt ains dirigeants  ou  à  l’ oc cas ion des  fê te s
commémora tiv es  na ti ona le s t el le qu e l ’A rmi st ice  33. Le s t iraille urs  ‘ sénégalais ’ c onsti tu ent 
en géné ra l l ’e xempl e s ou vent cit é en ce  qu i conce rne  l ’Afri que  s ubs ahari enne 34. En
Be lgiqu e,  ma lgré la  cont ribut ion de s ol dat s iss us  de s terri toi re s dépendants,  c et épisode 
pa ss a pre squ e ina pe rçu . Cet te  oc cu lta ti on d’ un as pec t important de l’ his toire  de l a
Be lgiqu e fut  t out efois  réce mment  a tté nu ée pa r l a vol onté de  ce rt ains média s de
soul igner, a u moi ns  en part ie  da ns  le urs t ra vau x que lq ues  t rai ts  si gnifi ca tifs de ce tte 
pé ri ode  35.

Al ors q ue  l’ Eu rope se la nce  dans  l ’importa ti on de  forc es de  trav ail  a prè s la Se conde 
gu erre mondi al e 36, la  Be lgiqu e ne fa it pa s a ppel au x t ra vai ll eurs de l’ Afriq ue
su bs aha ri enne mal gré s es  li ens his toriq ues  37 a ve c plu sie urs É ta ts afric ai ns et  son pas sé 
colonia l 38 e n Afriq ue ce ntral e. El le fe ra le  choi x d’u til is er ce tte  main-d’œu vre s ur pl ac e,
da ns  de s condi tions  pa rfois  s cabre use s 39. Très pe u d’e xpl ic ati ons s at isfai sante s é cl airent
ce  fait . Parmi  ce ll es qu i s ont c ommunément  fourni es,  nous  pouv ons e n ret enir de ux

                                                          
31 Voir ETAMBALA, Z.A., op. cité.
32 LUSANDA, N. (1993), « Y a-t-il des immigrés Zaïrois en Belgique ? », Agenda culturel, n° 112,

Mars, pp. 4-7.
33 Voir KAGNÉ, B. (2000), ibd.
34 Pour plus de détails sur l’historique de la participation des soldats africains dans les troupes

françaises durant les deux guerres mondiales, voir : RIVES, M. (1992), “Les tirailleurs malgaches et
sénégalais dans la résistance “, dans Dossier “Mémoire multiple“ de Hommes & Migrations, n° 1158,
octobre. Voir aus si RIVES, M.  et  D IET RICH,  R.  ( 19 9 3) , H éros  mé connus,  19 14 -19 18 ,  1 93 9 -1 94 5 .
M émorial  de s combattants d’Afrique noire  et de  M adagasc ar,  P aris,  As sociation Frère s d’ arm es . 

35 L ire F ON TEYN,  G .  ( 19 9 7) , c it é par KAGNÉ B. (2000), « Africains de Belgique, de l’indigène à
l’immigré », Hommes & Migrations, n° 1228, novembre-décembre, p. 63. 

36 Voir pour la Belgique, MORELLI, A. (1992), op. cité, « Introduction », p. 9. Voir aussi
DASSETTO F. (1992), « Mouvements et politiques d’immigration en Europe depuis l’après-
guerre », dans Migrations, entre passé et avenir, flux et politiques migratoires en Europe et en Belgique,
Louvain-la-Neuve, Académia, Sybidi papers n° 9.

37 N DAIWEL E.  NZIEM, I.  (1 99 8 ),  H is toire  g é né ral e du Cong o. De  l’ hé ritag e  anc ien à  la Ré publique 
démoc ratique,  P aris,   D e B oe ck  et  L arcie r. 

38 P ON CEL ET , M. (1 995 ),  Scienc es  s ocial e s,  c olonis ation e t dév el oppeme nt. U ne  h istoire soc iale  du s iècle  d’ af ric anisme
bel ge ,  T hè s e doc torale,  Univ ers it é de Lille  I. 

39 Voir BAROU, J. (2000), « Migrations et travaux forcés en Afrique subsaharienne à l’époque
coloniale », Hommes & Migrations, n° 1228, novembre-décembre, pp.54-55.
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principal es.  La pre miè re  soul igne que  l es te rri toire s sou s administ ra tion col onial e et
tu té lai re  be lges ét ant  des entit és  indu strie lle s d’e xploi ta tion,  le  besoin de  main-d’œu vre y 
ét ai t i mport ant. Ce lle -c i é ta it souve nt  insu ffi sa nte  e t par cons équ ent, il  n’ ét ait  pas
envi sagea ble  d’imagine r l’é mi gra ti on de s c ol oni sé s v ers l a mét ropol e.  Ndamina  Lu sa nda 
soul igne qu’ en 19 56 , l e Congo, a lors colonie  be lge, compt ai t s ur un t errit oire d’u ne 
su pe rfi ci e q ua tre -v ingt foi s plu s gra nd qu e la Be lgi qu e à  peine dou ze  mi ll ions et de mi
d’ ha bit ants,  a vec  u ne de nsi té  de  c inq  habi ta nts  a u k il omè tre c arré 40. Ce s a rgume nt s
dé mogra phiqu es  et  é conomiqu es  sont  mi s en re lie f par e xempl e q ua nd le  gouv erneu r
gé né ral  Léo Pe ti llon 41, honorai re du  Congo bel ge,  a ffi rme dans u n dis cours  q ue
« l’ ho mme  n éce ss air e à l ’a cti vi té do nt dé pen d l’e ss or du  Co ngo e st rare  da ns  la  colo ni e »  42. La  se conde 
thès e met  l’ ac cent plu tôt s ur la  v olont é des  au torit és  be lges de  prés erv er l’ homogénéit é
‘rac ial e’  de  l a mét ropol e e t d’é vi ter t out  méti ss age . Dans cet te  opti que , l’é mi gra ti on de s
colonis és  ve rs  la  B elgiq ue ét ait  perç ue  comme u n dange r. El le ét ait  donc  fort ement 
dé coura gé e 43. Pour ce ux qu i é ta ient en fa veu r de la  colonis at ion, il ne  fa ll ait  pas qu e l es 
colonis és  pu is sent se re ndre compt e de l’é ca rt qu i e xi sta it  entre l ’i mage qu’ on le ur
donnait  de l a Bel gi que  e t l a réa li té.  S elon Ndamina  Lu sa nda , il  fa ll ait  donner au x
Congola is  pa r exe mple,  u ne image  puri fi ée,  dûme nt  fi lt rée  e t u ne  informa ti on qu i
prés erv e le prest ige de l’homme Bl anc  44. Au  de me ura nt , non se ul eme nt  il  é tai t
importa nt  de  l imi te r l a venue  de  c oloni sés  e n mét ropol e, ma is le s c ontac ts  entre c es 
de rniers et le s organi sa tions  de  c onc ertat ion s oc ial e comme  le s syndi cat s éta ie nt
pros cri ts , de peu r de su sci te r l a défense de s i nt érê ts  de s tra va ill eu rs colonia ux ou  de 
transme tt re à ces  dernie rs une habitu de  de  reve ndica ti on.  De c e poi nt  de  v ue,  l a
dé cl ara ti on de  H.  Pauw el s, l’ un de s dirige ants de  la  Confédéra ti on de s s yndic at s
chré tie ns  du  Congo est  a sse z expli cit e : «  Il  e st ce rta in  qu e les  N oir s for mu len t des  r eve nd ica ti ons 
do nt la  r éal is ati on  le ur  se ra it nu isi bl e a u lie u de le ur être pr ofi ta ble , ce qu i con tri bu era it à le s f ai re
dé ch oir  p lutôt qu ’à  s’ éleve r.  Ce  s era it le  cas no tamme nt si  un e hau ss e imp ortan te de le ur  sa la ire  e n e sp èce 
le ur  étai t con sen ti e. Mo ins  q ue qu ico nq ue,  l e N oi r n ’e st ha bitué  à ma nie r l’a rgent e t à  l ’util ise r à b on 
es ci ent. Lui  r eme ttre de s s ommes  q ui po ur lu i s on t i mp ortan tes  cons ti tue ra it da ns la  qu as i-totali té  de s
ca s,  un  e nco ur age me nt au  ga sp ill age e t à l a déb au che . C’e st un e œuv re  d’ or ien ta tio n,  de  tute ll e q ui  do it
être  ré al isé e.   Et cette  œu vr e d oi t ê tr e a utant à  l’ égard  d es év olu és  qu ’e nve rs  le s autre s N oi rs.  »  45 Par
ai ll eurs,  J. -L. Ve ll ut déc lare que  «  po ur  sa uv ega rd er un e cer tai ne  image d e l’Eur ope , il fa lla it au ss i
év iter au tan t que  p oss ib le qu e l es  Af ri cai ns  so ie nt au tor is és à y s éjour ne r. En  mu ltipl ia nt le s o ccasi on s
of fe rte s à d es  No ir s d e pro fi ter  d ’un  s éjo ur  de  q uel qu e d ur ée da ns la  mé tr opo le , o n organ ise  à  la  v éri té  la 
di ff usi on  de  f ermen ts de str uctif s »  46.

                                                          
40 LUSANDA, N. (1993), op. cité. Voir aussi BAROU, J. (2000), op. cité, p. 54.
41 Il fut également ministre et membre de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-mer.
42 Lire à ce sujet, la Rev ue  coloniale  be lg e ,  n° 1 65 , aoû t 1 95 2.   Voir aus s i le  n°  1 4 1,  août  1 9 51 .
43 VEL LUT , J- L . (1 9 82 ),  « Mat ériau x pou r une  imag e du  blanc  dans  la s oc ié t é coloniale du  Cong o

belge  »,  dans  P IROTT E J. e t al,  Sté ré otype s  nationaux e t pré jug és  raciaux aux 19 è me   e t 2 0è me  sièc l es ,  L eu ve n,
Collè g e Erasm e e t Éditions  N au we lae rt .    

44 Voir LUSANDA, N. (1993), op. cité, p. 5.
45 Voir POUPART, R. cité par LEFEVRE M. et PAQUET J (1985), La formation d’un milieu de

travailleurs industriels dans l’ancien Congo belge : le cas de l’Union Minière du Haut Katanga, Gresea.
46 Voir VELLUT, J.-L. (1982), op. cité, p. 99.
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Tableau 1a : Population africaine totale en Belgique entre 1947 et 2000

ÉTRANGERS

ORIGINAIRES

D’AFRIQUE

POPULATION

ÉTRANGERE

TOTALE

POPULATION

BELGE

POPULATION

TOTALE

1947 1 848 367 619 8 144 576 8 512 195

1961 4 303 453 486 8 736 255 9 189 741

1970 55 943 696 282 8 960 888 9 657 170

1981 137 339 878 577 8 970 070 9 848 647

1991 182 253 900 855 9 077 826 9 978 681

1992 188 565 922 502 9 099 495 10 021 997

1993 190 153 909 265 9 159 054 10 068 319

1994 191 901 920 568 9 180 063 10 100 631

1995 190 641 922 338 9 208 236 10 130 574

1996 179 498 909 769 9 233 278 10 143 047

1997 177 129 911 921 9 258 305 10 170 226

1998 171 124 903 120 9 289 144 10 192 264

1999 163 337 891 980 9 321 772 10 213 752

2000 161 059 897 110 9 341 975 10 239 085

Source : Institut N ational de  Statis tique  (INS), re cense ment de la  population (1947, 1961, 1970,
1981 et 1991). Statistiques  démographiques  a nnuelles  (1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999 et 2000). Ca lc uls  : Bona venture Ka gné, ULg, 2000.

Tableau 1b : Evolution de la population africaine en Belgique de 1947 à 2000 (principales
nationalités)

Algé rie Maroc Tunisie Congo
(R DC )

Rw anda Burundi
Autr es
pays

d’ Af rique 

Total
Af rique 

Total
Et range rs

Be lges

1947 Repr is dans Autres pays d’Afr ique 10 Repr is dans Autres pays
d’ Af rique

1 838 1 848 367 619 8 144 576

1961 202 461 204 2 585 362 489 4 303 453 486 8 736 255

1970 6 621 39 294 2 201 5 244 534 339 1 710 55 943 696 282 8 960 888

1981 10 796 105 133 6 871 8 575 521 455 4 988 137 339 878 577 8 970 070

1991 10 692 142 098 6 316 11 828 813 409 10 067 182 253 900 855 9 077 826

1998 8 878 132 831 4 655 12 130 685 604 11 341 171 124 903 120 9 289 144

1999 8 452 125 082 4 243 12 428 646 579 11 907 163 337 891 980 9 321 772

2000 8 313 121 984 4 159 12 458 672 560 12 913 161 059 897 110 9 341 975

Source : Institut N ational de  Statis tique  (INS), re cense ment de la  population (1947, 1961, 1970,
1981 et 1991). Statistiques  démographiques  a nnuelles  (1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999 e t 2000). C alc uls : B ona ve nture  Ka gné, ULg, 2000.

Pour l’ ét ude  global e, L’ immigra tio n sub sa har ie nne  e n Bel giq ue , Courrie r hebdomadai re
n° 1 721 , voi r http://www.crisp.be/Dernieres_Parutions/DP_Principal-CH1721.htm


