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TEXTE

In tro duc tion
L’ap proche dif fé ren ciée de l’es cla vage et de la ré sis tance, dans le fait
co lo nial, a en gen dré une cer taine dis cor dance entre, d’un côté, le dire
mé mo riel de l’es cla vage, perçu comme re van chard, dé ran geant, et, de
l’autre, la re mise en cause de la co lo ni sa tion fran çaise et de l’idéo lo gie
as si mi la tion niste qui bé né fi ciaient, quant à elles, d’une cer taine va lo‐ 
ri sa tion par les gé né ra tions pré cé dentes. De puis une ving taine d’an‐ 
nées, cette ap proche dif fé ren ciée a gé né ré, au sein des trois dé par te‐ 
ments, deux types de com mé mo ra tion, dont la por tée et la sym bo‐ 
lique s’op posent et/ou in ter fèrent, éga le ment dans les luttes po li‐ 
tiques et idéo lo giques. L’une s’ins crit dans la tra di tion com mé mo ra‐ 
tive de l’abo li tion de l’es cla vage en met tant l’ac cent sur l’œuvre de la
Se conde Ré pu blique de 1848 et des Francs- maçons dans le pro ces sus
abo li tion niste (dont Vic tor Schœl cher est l’in car na tion) et dans
l’éman ci pa tion so ciale des des cen dants d’es claves. La se conde pra‐ 
tique com mé mo ra tive in siste, quant à elle, sur la ré sis tance à l’es cla ‐
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vage et à l’ordre co lo nial, mais éga le ment sur le rôle des es claves, en
tant que vic times, dans le pro ces sus abo li tion niste.

L’ar ticle por te ra sur cette se conde ma nière de pen ser et de dire le
sou ve nir de l’es cla vage co lo nial. Dans cette ap proche, il est in té res‐ 
sant de noter l’exis tence de deux di men sions. L’une, d’ordre pro fane,
est par ta gée par tous les mi li tants de la mé moire. La deuxième di‐ 
men sion, d’ordre cultuel, se pra tique en pré sence d’un co mi té plus
res treint. Cette di men sion donne une iden ti té propre à la com mé mo‐ 
ra tion ef fec tuée par ses mi li tants et la sin gu la rise par rap port à la cé‐ 
lé bra tion ré pu bli caine. Cette forme de com mé mo ra tion de la ré sis‐ 
tance à l’es cla vage et des vic times s’ac com pagne de ri tuels re li gieux.
Il s’agit, à tra vers cet ar ticle, de mettre en évi dence les élé ments qui
com mandent cette nou velle orien ta tion qui date de 2009 ; de sai sir la
ou les si gni fi ca tion(s) que cette nou velle ma nière de cé lé brer peut ré‐ 
vé ler en termes de quête iden ti taire, voire idéo lo gique et les li mites
qui en dé coulent.

2

Consi dé ra tions d’ordre mé tho do ‐
lo gique et concep tuel
L’étude se situe dans le cadre d’une ob ser va tion des lieux de mé‐ 
moire, en si tua tion de do mi na tion co lo niale et en si tua tion post co lo‐ 
niale, au sein de trois an ciennes co lo nies fran çaises. Cette do mi na‐ 
tion co lo niale a sus ci té, et sus cite en core de nos jours, des ré ac tions
va riées qui vont de la sou mis sion à la ré volte, en pas sant par des
adap ta tions d’une grande di ver si té dans les at ti tudes et les com por‐ 
te ments. Elle est alors un des élé ments consti tu tifs de la construc tion
des iden ti tés in di vi duelles et col lec tives de ces ter ri toires.

3

Au cœur de cette ré flexion, le concept d’es pace pu blic oc cupe une
place de pre mier plan. Ce concept a été abor dé pour la pre mière fois
par le so cio logue Jürgen Ha ber mas (1988) au début des an nées 1960,
dans une étude his to rique et so cio lo gique des trans for ma tions struc‐ 
tu relles de la bour geoi sie du XVII   siècle au XX , en Eu rope et plus
sin gu liè re ment en An gle terre, en France et en Al le magne. Il a re vi si té
ce concept au début des an nées 1990 (Ha ber mas 1992), à tra vers une
pré face qui tente de pré ci ser l’objet de sa re cherche, sans pour au tant
re ma nier la pre mière ver sion. Bien qu’ayant sus ci té des contro verses,
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le concept fait tou jours au to ri té. Il bé né fi cie d’une large au dience en
sciences po li tiques et en so cio lo gie no tam ment. Il re vient en force
dans les re cherches ac tuelles sur les re ven di ca tions so ciales et po li‐ 
tiques. Concept po ly sé mique, il ouvre de nou velles pers pec tives d’in‐ 
ves ti ga tion. Parmi les ac cep tions at tri buées au concept, je pri vi lé gie
celle don née par la so cio logue et ur ba niste Nas si ma Dris qui, à bien
des égards, cor res pond à l’ap proche que je fais de mon thème de re‐ 
cherche. Elle dé fi nit l’« es pace pu blic » comme un es pace de :

[…] mé dia tion entre les ci toyens et les pou voirs, un es pace de com ‐
mu ni ca tion et un lieu- symbole où s’ex priment des vi sions an ta go ‐
nistes re la tives à l’in té rêt com mun. En effet, si l’es pace pu blic par ti ‐
cipe à la pa ci fi ca tion des mœurs, il contri bue aussi à rendre vi sible
les conflits et concur rences entre dif fé rents ac teurs. […] L’ap pro pria ‐
tion de l’es pace peut être as so ciée éga le ment à l’« es pace dé fen ‐
dable » au sens d’un en semble de pra tiques et com por te ments vi sant
à dé fi nir un es pace re con nu comme lé gi time grâce à un sys tème
d’ap pro pria tion spé ci fique […] 
(Driss 2017)

Des en jeux po li tiques et iden ti taires sur gissent alors, sur tout dans le
contexte ac tuel où les mé moires des dif fé rents groupes socio- 
culturels qu’abrite chaque dé par te ment, tentent de conqué rir l’es pace
pu blic, do mi né jusqu’alors par la mé moire pro mue par les élites ur‐ 
baines. La re la tion entre mé moire et es pace au sein de ces trois ter ri‐ 
toires de la Ré pu blique fran çaise éclaire d’une part, l’évo lu tion du po‐ 
si tion ne ment iden ti taire et socio- politique, dans le temps et dans
l’es pace, des des cen dants des es claves li bé rés par la Se conde Ré pu‐ 
blique de 1848. D’autre part, elle éclaire sur la re la tion que ces des‐ 
cen dants ont éta blie avec l’his toire et la culture de la mère- patrie, sur
le trai te ment qu’ils ont ré ser vé au fait co lo nial qui a struc tu ré le passé
de leur propre ter ri toire et forgé leur iden ti té. La lec ture de la mé‐ 
moire du fait co lo nial, entre 1848 (date à la quelle le Mo nu ment Li ber‐ 
té 1848 a été érigé à Petit- Canal en mé moire de l’abo li tion de l’es cla‐ 
vage) et 1948 (date à la quelle le cen te naire de l’abo li tion a été cé lé bré
dans les trois ter ri toires), a chan gé ra di ca le ment de sens du rant la se‐ 
conde moi tié du XX  siècle. En effet, d’une mé moire qui ex pri mait la
«  gloire de l’Em pire co lo nial  », on est passé à une «  contre- 
mémoire  », dont les fac teurs sont mul tiples, ins tau rée pro gres si ve‐ 
ment dans l’es pace pu blic de ces ter ri toires. Une ap proche dif fé rente
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des pra tiques mé mo rielles re la tives au fait co lo nial s’est ins tal lée ti‐ 
mi de ment dans l’es pace pu blic, entre 1971 (date de l’érec tion de la sta‐ 
tue du Nègre mar ron à Fort- de-France) et 1998 (date des com mé mo‐ 
ra tions du cent- cinquantenaire de l’abo li tion de l’es cla vage), et vé ri ta‐ 
ble ment entre 1998 et 2020.

L’étude re lève de notre ex pé rience de ter rain (1998-2009), d’abord en
tant qu’étu diant d’his toire à la Mar ti nique (1998-2003), puis comme
en sei gnant d’histoire- géographie en Guyane à Saint- Laurent-du-
Maroni (2003-2011). De puis 2009, elle re lève de notre ob ser va tion en
tant qu’his to rien issu des ter ri toires concer nés. L’étude mo bi lise des
élé ments d’ordre eth no gra phique, géo gra phique, so cio lo gique et his‐ 
to rique. Elle se fonde sur la connais sance em pi rique des villes (villes
chefs- lieux de dé par te ment et d’ar ron dis se ment, com munes), des es‐ 
paces ru raux (com munes ru rales, vil lages, ha meaux) et des po pu la‐ 
tions, que j’ai pu ac qué rir au cours de mes pré cé dents tra vaux. Elle
s’ap puie éga le ment sur un consi dé rable cor pus de do cu ments ori gi‐ 
naux, non ex haus tif mais di vers, in dis pen sables pour sai sir et cir cons‐ 
crire le mieux pos sible l’objet de cet ar ticle, dans la me sure où des
noms de rues, des mo nu ments re lèvent d’une dé marche de com mé‐ 
mo ra tion ou d’ap proche sym bo lique (Bou vier 2007) et d’enjeu iden ti‐ 
taire. Elle prend enfin en compte les atouts et les li mites spé ci fiques à
cha cune des sources  : sources ma té rielles, eth no gra phiques, audio- 
visuelles et orales.
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Ma té ria li ser la/les spi ri tua li té(s)
afri caine(s) dans l’es pace com mé ‐
mo ra tif
Dans cette fièvre com mé mo ra tive qui ponc tue l’ac tua li té du sou ve nir
de l’es cla vage et de la contes ta tion de l’hé ri tage co lo nial tel qu’il a été
trans mis au temps de l’as si mi la tion (1875-1946), on note le désir de ré- 
enracinement afri cain dans la ma nière de cé lé brer ce fait his to rique
et mé mo riel. A noter qu’en Gua de loupe, par exemple, l’in ves tis se ment
des rites ouest- africains dans les pra tiques cultu relles n’est pas nou‐ 
veau. Dès les an nées  1980, des groupes car na va lesques comme
Mouv man kil ti rèl Akiyo (de puis 1978) Akyo ou Vou koum (de puis 1988),
des ri tuels ouest- africains ont été ré in ves tis dans le car na val. Nous
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avons pu les ob ser ver au mo ment de la mise en va leur des ci me tières
d’es claves, où des rites d’in hu ma tion ins pi rés des re li gions afri caines
(li ba tions, prières, as per sions) ont été pra ti qués. En té moigne la cé ré‐ 
mo nie de com mé mo ra tion or ga ni sée par l’as so cia tion Lan mou Ba Yo 1

sur la plage de l’Anse Sainte Mar gue rite, au Moule, en Gua de loupe, en
2015 ou sur la plage des Rai sins clairs à Saint- François. L’an thro po‐ 
logue Gae ta no Ciar cia ré vèle dans son ar ticle (Ciar cia 2020) et dans le
film qu’il a réa li sé en 2017 2 des ma ni pu la tions cé ré mo nielles sa cra li‐ 
sées au tour d’os se ments hu mains re trou vés. À l’issue de rites, les par‐ 
ti ci pants jettent des fleurs dans la mer, en hom mage aux dé por tés
afri cains morts dans l’océan At lan tique.

D’après le té moi gnage des or ga ni sa teurs, ces rites sont des ti nés à of‐ 
frir une digne sé pul ture à leurs an cêtres. Pour com prendre cette di‐ 
men sion spi ri tuelle, deux té moi gnages nous éclairent : celui de Jean- 
Luc Ro ma na, res pon sable de l’as so cia tion Lan mou Ba Yo, et de Luc
rei nette, pré sident du CINP. Lors de la com mé mo ra tion de l’abo li tion
de l’es cla vage, selon Jean- Luc Ro ma na, il ne s’agit pas « […] d’ho no rer
la Ré pu blique ni les héros de 1802, mais nos héros fa mi liaux, nos pa‐ 
rents […] » 3. L’as so cia tion Lan mou Ba Yo qu’il re pré sente s’ins crit da‐ 
van tage dans un pro ces sus d’af fi lia tion. La « […] Ré pu blique a ins tau ré
son récit mé mo riel avec son ani mal to té mique qui était Schœl cher. Sans
doute, on doit com mé mo rer la Ré pu blique, lors qu’on com mé more l’abo‐ 
li tion de l’es cla vage, mais à quel mo ment on ho nore les vic times, nos
pa rents […] ». Jean- Luc Ro ma na sou ligne aussi le fait « […] qu’il n’y a
aucun lieu en Gua de loupe qui ho nore les vic times de ce crime contre
l’hu ma ni té qu’est l’es cla vage, aucun lieu pour ho no rer la mé moire de
nos pa rents […] » (Ro ma na in Ciar cia et Mon fer ran 2020).

8

Dans le nou veau ci me tière du Moule, l’as so cia tion Lan mou Ba Yo en‐ 
vi sage de réa li ser un os suaire mé mo riel (Ibid.), à l’ins tar de celui de
New- York. Une œuvre cultu relle vien drait sym bo li ser la pré sence de
ces an cêtres, afin que les gens n’ou blient pas. Le CIPN 4, Co mi té In‐ 
ter na tio nal des Peuples Noirs, créé en 1992, a le pro jet d’éri ger une
sta tue qui do mi ne rait la ville de Pointe- à-Pitre, sur le site du Morne- 
Mémoire du Mé mo rial Acte  : «  […] Man quant une di men sion spi ri‐ 
tuelle au mé mo rial Acte, cette sta tue qui re pré sen te ra l’homme afri‐ 
cain sera un lieu de pè le ri nage, de prière et de re cueille ment […] » 5. Il
pré voit de dé po ser des os se ments pro ve nant des ci me tières d’es‐ 
claves à proxi mi té de la sta tue. Tou te fois, lors d’une vi site de cour toi ‐
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Fig. 1 : « Lone é respé pou Zan sèt annou » (Hon neur et res pect pour nos An cêtres)

Source : Jean Moo mou, col loque du CIPN, Mé mo rial Acte, 05/02/17.

sie, j’ai pu échan ger avec la di rec trice du Mé mo rial Acte, Lau rel la
Yssap- Rinçon 6, au sujet du pro jet de sta tue, évi tant de faire ré fé rence
à ce que le pré sident du CIPN m’avait confié pré cé dem ment. Selon
elle, il ne sera pas pos sible d’éle ver un mo nu ment aussi gi gan tesque
et d’y ad joindre un os suaire. En re vanche, elle a pro po sé à l’as so cia‐ 
tion de réa li ser une sta tue de taille plus mo deste, sans os suaire, sur
un autre lieu à proxi mi té du Mé mo rial Acte, en bord de mer. Pour évi‐ 
ter la concur rence des mé moires, la sta tue sera pla cée à côté du Mo‐ 
nu ment du Pre mier jour 7, ac tuel le ment situé à la Darse, mais dont le
dé pla ce ment est prévu. Le CIPN en vi sage aussi de trans for mer en
sanc tuaire des an cêtres afri cains, amé rin diens, in diens (en ga gés in‐ 
diens)  le ci me tière des es claves 8  de Capesterre- Belle-Eau. Ces
exemples té moignent de l’in té gra tion d’élé ments cultuels afri cains
dans le pro ces sus de mé mo ria li sa tion et de pa tri mo nia li sa tion de la
mé moire de l’es cla vage dans les An tilles et en Guyane.

http://interfas.univ-tlse2.fr/sociocriticism/docannexe/image/3218/img-1.jpg
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Pour les mi li tants de la mé moire, la mise en avant de la mé moire de
l’es cla vage ne peut être ef fec tive sans le volet cultuel. Ce der nier se
ma té ria lise par des li ba tions en hom mage aux an cêtres. «  […] Nous
avons le sen ti ment d’avoir quelque part ré pon du à l’es poir de nos an‐ 
cêtres. Sou vent, nous ci tons une écri vaine, Maya An ge lou 9, “je suis le
rêve et l’es pé rance de l’es clave”. Notre gé né ra tion doit être ef fec ti ve‐ 
ment celle qui doit tra duire les es pé rances et les rêves des Afrès 10

[…] » 11. Le pro ces sus de ré ap pro pria tion et d’in cor po ra tion de la spi‐ 
ri tua li té afri caine a vé ri ta ble ment pris son acte de nais sance lors de la
com mé mo ra tion du «  pre mier gou ver ne ment di ri gé par des Gua de‐ 
lou péens », le 21 oc tobre 2021. No tons tou te fois que dès l’inau gu ra‐ 
tion du « Vil lage in ter na tio nal du ka et des tam bours du Sud » (2012), à
Duval (Petit- Canal, en Gua de loupe), la prise en charge par des
membres du CINP de la re li gio si té afri caine avait com men cé avec un
appel aux an cêtres. Entre 2016 et 2019, elle a bé né fi cié des ap pro fon‐ 
dis se ments par le biais d’ini tia tion et de lec tures d’ou vrages re la tives
au culte des an cêtres.

10

Ces ri tuels sa crés contri buent, d’une cer taine ma nière, à fixer les faits
his to riques dans la mé moire in di vi duelle, ca té go rielle, mais aussi col‐ 
lec tive. L’ob jec tif est certes de re nouer avec la spi ri tua li té afri caine
(re li gion tra di tion nelle), mise en marge à l’époque de l’es cla vage co lo‐ 
nial (XVII  siècle- 1848) et du rant la pé riode co lo niale sans es cla vage
(1848-1960), mais sur tout per mettre la ré con ci lia tion des Afro des cen‐ 
dants gua de lou péens, mar ti ni quais et guya nais avec la mé moire de
leurs an cêtres afri cains mis en es cla vage. En core bal bu tiant en Mar ti‐ 
nique et en Guyane, des mi li tants du MIR de ces ter ri toires s’ins‐ 
crivent néan moins dans la même quête spi ri tuelle.

11

e

Cette di men sion spi ri tuelle s’ob serve aussi dans le cadre de l’inau gu‐ 
ra tion d’un cer tain nombre de mo nu ments dé diés aux vic times de
l’es cla vage co lo nial, aussi bien en Guyane que dans les An tilles, en
Gua de loupe no tam ment. À titre d’exemple, lors de la cé ré mo nie inau‐ 
gu rale de la sta tue des Mar rons de la li ber té (Rémire- Montjoly 2008) 12

et de la Stèle des so cié tés mar ronnes des Amé riques (Saint- Laurent du
Ma ro ni, 2013) en Guyane, des chefs cou tu miers boni et dyuka (des‐ 
cen dants de mar rons bu shi nenge) étaient in vi tés par les or ga ni sa‐ 
teurs à faire une li ba tion au pied du mo nu ment, en mé moire des an‐ 
cêtres mar rons.
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Fig. 2 : Prière aux an cêtres mar rons au pied de la stèle So cié tés mar ronnes

des Amé riques

Source : APFOM, Saint- Laurent-du-Maroni, 2013.

Des mi li tants du MIR- Guyane ont éga le ment ef fec tué une li ba tion aux
an cêtres, au pied de la sta tue des Mar rons de la li ber té, à l’issue du
« Convoi pour la ré pa ra tion » 13 qui avait lieu du 4 au 5 juin 2016, entre
Kou rou et Rémire- Montjoly. Le même geste est pra ti qué en Gua de‐ 
loupe. Le 27  mai  2015 (jour de la com mé mo ra tion de l’abo li tion de
l’es cla vage), à la suite d’une cé ré mo nie ré pu bli caine, le CINP (par le
biais d’un of fi ciant ori gi naire du Togo) a ef fec tué une li ba tion sur le
par vis du Mé mo rial Acte (inau gu ré le 10  mai  2015), en mé moire des
vic times de la traite né grière et de l’es cla vage. Les 4 et 5 fé vrier 2017,
à l’oc ca sion du col loque, « Esk la vaj é Ré pa ra syon Ki Léta a komba- la si
latè ? », or ga ni sé pour cé lé brer le 25  an ni ver saire du CIPN (1992-
2017), l’as so cia tion a dé bu té la cé ré mo nie d’ou ver ture par une li ba tion
aux an cêtres afri cains dé por tés en Amé rique.

13

 

ème

À l’ins tar de la voie qu’a em prun tée, de puis les an nées 1980, le car na‐ 
val gua de lou péen, avec les « groupes à pô » 14 no tam ment, et le gwoka
de puis quelques temps, la com mé mo ra tion de l’abo li tion de l’es cla ‐

14
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vage et de la ré sis tance par des mi li tants de la mé moire se «  ré- 
africanise  » à tra vers l’adop tion d’élé ments cultuels em prun tés aux
re li gions afri caines. Outre la pré sence de ri tuels re li gieux d’ori gine
afri caine dans les cé ré mo nies, il y a une contes ta tion de fond du ca‐ 
tho li cisme.

Dé co lo ni ser l’« ima gi naire » fa ‐
çon né par le ca tho li cisme
L’image po si tive dont bé né fi ciait le ca tho li cisme dans la ma nière de
croire des Afro des cen dants guya nais, mar ti ni quais et gua de lou péens
est écor née par l’ac tion des mi li tants de la mé moire. Il est im por tant
de rap pe ler que dans les co lo nies fran çaises, la seule re li gion au to ri‐ 
sée, du moins jusqu’en 1950, étaient le ca tho li cisme (De lisle, 2000  ;
Mam Lam Fouck, 2009). Tous les Afri cains qui dé bar quaient étaient
bap ti sés (voir le Code noir de 1685) et étaient som més de pra ti quer la
re li gion ca tho lique ; de suivre l’en sei gne ment qui était donné sur les
ha bi ta tions, dans les églises, au ca té chisme. Ce qui leur per met tait de
connaître le dogme du ca tho li cisme et de pra ti quer la li tur gie.

15

En dépit du fait que les Afri cains qui ar ri vaient dans les co lo nies
n’étaient pas vierges de toute culture, la re li gion chré tienne a struc‐ 
tu ré leur ima gi naire. Un cer tain nombre de mo nu ments ont été bénis
par les re pré sen tants de l’Église. Il en était ainsi du Mo nu ment Li ber‐ 
té  1848 (Petit- Canal) au début des an nées  1850, du Mé mo rial de
l’éman ci pa tion à l’oc ca sion du cen te naire de l’abo li tion de l’es cla vage,
le 10 août 1948, à Cayenne. Tou te fois, de puis les an nées 2000, on note
un chan ge ment d’at ti tude à l’égard de l’Église consi dé rée, comme les
an ciennes mé tro poles co lo niales, res pon sable de la mise en ser vi tude
des Noirs. En d’autres termes, des mi li tants de la mé moire as so cient
l’Église à la mise en es cla vage de leurs an cêtres  ; l’ac cusent de leur
avoir im po sé un dieu qui n’était pas le leur. Il suf fit de jeter un œil sur
les ré seaux so ciaux, ce monde pa ral lèle, pour consta ter l’am pleur
du phé no mène.

16

À tra vers l’ob ser va tion des ma nières de com mé mo rer le fait es cla va‐ 
giste, de puis une di zaine d’année, on constate en effet une vo lon té
crois sante de la part de cer tains Afro des cen dants des An tilles et des
Guya nais d’ori gine créole, des mi li tants no tam ment, de rompre 15

17
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avec le ca tho li cisme, re li gion qui les avait ber cés jusque- là. Cette ten‐ 
ta tive de rup ture se tra duit d’une part, par un dis cours dé non cia teur.
Le CINP et d’autres as so cia tions mé mo rielles ont fait, par exemples,
des pré co ni sa tions au pré sident de Ré gion, Ary Cha lus, pour sup pri‐ 
mer l’hom mage rendu, dans le cadre de l’ex po si tion per ma nente du
Mé mo rial Acte, à Bar tho lo mé de Las Casas (1474-1566), ce prêtre do‐ 
mi ni cain, connu pour avoir dé non cé la mise en ser vi tude des Amé rin‐ 
diens par les Es pa gnols. Pour le CIPN, « […] Bar tho lo mé de Las Casas
a re com man dé la mise en es cla vage des Afri cains, même si sur la fin
de sa vie il a re gret té ça, ça ne change rien. Il faut l’en le ver du mé mo‐ 
rial Acte […] » 16.

Elle s’ex prime, d’autre part, par des actes de van da lisme des sym boles
qui re pré sentent le ca tho li cisme. En guise d’illus tra tion, dans la nuit
du 23 au 24 fé vrier 2020, la fa çade de la ca thé drale Saint- Louis (Fort- 
de-France), a été cou verte de tags. Un des murs por tait l’ins crip tion :
« Évan gé li sa tion = co lo ni sa tion » 17. La sta tue du Christ, si tuée sur la
route de Di dier (Fort- de-France) a été pro fa née en sep tembre  2017.
Son vi sage ainsi que ses mains ont été peints en noir et une croix
gam mée ins crite sur son corps. Ce même acte de van da lisme s’était
éga le ment pro duit à la com mune de Rivière- Salée (Mar ti nique) en
Août 2020. La sta tue du Christ, si tuée dans le rond- point, a été re‐ 
peinte en noir, avec l’ins crip tion « la foi tue ». Son vi sage a été voilé à
l’aide d’un tissu et son rein re cou vert d’un tissu en ma dras.

18

Des murs de la mé moire portent éga le ment la trace de la contes ta‐ 
tion du ca tho li cisme. Sur un pan de mur qui se situe der rière la bar‐ 
rière de l’in ter nat du lycée Ri che val (Morne- à-l’Eau), un des sin re pré‐ 
sente, à bien des égards, ce be soin de ré- enracinement afri cain.
L’œuvre n’est pas si gnée, mais son au teur semble ex hor ter les Gua de‐ 
lou péens à « […] prier leurs an cêtres et pas Jésus ; à se sou ve nir d’où
ils viennent ; de ne pas ou blier l’Afrique […] ». Sont ins crits éga le ment,
les noms de quelques eth nies ori gi naires de l’Afrique de l’Ouest (voir
Fig. 2). Par ailleurs, il est in té res sant de rap pe ler que l’un des pre miers
mo nu ments éle vés en mé moire de l’es cla vage était un bao bab. S’agit- 
il de re pro duire l’arbre de la li ber té qu’avait plan té Vic tor Hugues
pour cé lé brer la li ber té ac quise en 1794 ? Situé en face du lycée tech‐ 
nique de la ville des Abymes (nommé en 2013, Lycée Che va lier Saint- 
Georges), il avait été plan té lors de l’inau gu ra tion de la sta tue du
com bat tant Jo seph Ignace, le 27  mai  1998. La plaque 18, posée à
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Fig. 3 : « Prié An cêtre aw pas Jésus » (Prier tes an cêtres, pas Jésus)

Source : Jean Moo mou, Morne- A-L’Eau, 05/04/18.

quelques mètres de l’arbre, porte l’ins crip tion  : Les hommes sont
comme des arbres, sans ra cines, ils ne peuvent tenir de bout : David Ga‐ 
kun zi » 19.

Ont été éga le ment plan tés deux autres bao babs de pe tite taille de vant
le mo nu ment, Mur de Gorée ou la Mai son des es claves de Gorée 20

(2000). L’arbre n’a pas été im por té d’Afrique par le CIPN, mais il pro‐ 
vient de la ré gion des Grands Fonds en Gua de loupe. Tou te fois, il
s’agit d’un arbre ori gi naire de l’Afrique. Le CIPN a choi si deux jeunes
pousses dans la ré gion des Grands Fonds pour rap pe ler, selon Luc
Rei nette, « (…) aux Afro- descendants gua de lou péens leur ori gine afri‐ 
caine (…) » 21. Le Nègre mar ron ou Arbre de la li ber té de la ville du La‐ 
men tin (Mar ti nique), réa li sé en 1998, épouse la forme du  bao bab
(Fig. 4).

20
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21  Luc Rei nette, en tre tien, Baie- Mahault, 20/01/2020.

RÉSUMÉS

Français
L’ap proche dif fé ren ciée de l’es cla vage et de la ré sis tance, dans le fait co lo‐ 
nial, a en gen dré une cer taine dis cor dance entre, d’un côté, le dire mé mo riel
de l’es cla vage, perçu comme re van chard, dé ran geant, et, de l’autre, la re mise
en cause de la co lo ni sa tion fran çaise et de l’idéo lo gie as si mi la tion niste qui
bé né fi ciaient, quant à elles, d’une cer taine va lo ri sa tion par les gé né ra tions
pré cé dentes. De puis une ving taine d’an nées, cette ap proche dif fé ren ciée a
gé né ré, au sein des trois dé par te ments, deux types de com mé mo ra tion,
dont la por tée et la sym bo lique s’op posent et/ou in ter fèrent, éga le ment
dans les luttes po li tiques et idéo lo giques. L’une s’ins crit dans la tra di tion
com mé mo ra tive de l’abo li tion de l’es cla vage en met tant l’ac cent sur l’œuvre
de la Se conde Ré pu blique de 1848 et des Francs- maçons dans le pro ces sus
abo li tion niste (dont Vic tor Schœl cher est l’in car na tion) et dans l’éman ci pa‐ 
tion so ciale des des cen dants d’es claves. La se conde pra tique com mé mo ra‐ 
tive in siste, quant à elle, sur la ré sis tance à l’es cla vage et à l’ordre co lo nial,
mais éga le ment sur le rôle des es claves, en tant que vic times, dans le pro‐ 
ces sus abo li tion niste.
L’ar ticle por te ra sur cette se conde ma nière de pen ser et de dire le sou ve nir
de l’es cla vage co lo nial. Il s’agit, à tra vers cet ar ticle, de mettre en évi dence
les élé ments qui com mandent cette nou velle orien ta tion qui date du début
des an nées 2000 ; de sai sir la ou les si gni fi ca tion (s) que cette nou velle ma‐ 
nière de cé lé brer peut ré vé ler en termes de quête iden ti taire, voire idéo lo‐ 
gique et les li mites qui en dé coulent.

English
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The dif fer en ti ated ap proach of slavery and res ist ance, in the co lo nial real ity,
has gen er ated a cer tain dis cord ance between the me morial say ing of
slavery, per ceived as re venge ful, dis turb ing, and, on the other hand, the
ques tion ing of the French col on iz a tion and the as sim il a tion ist ideo logy
which, for their part, be nefited from a cer tain val or iz a tion by pre vi ous gen‐
er a tions. For twenty years, this dif fer en ti ated ap proach has gen er ated,
within the three de part ments, two types of com mem or a tion, the scope and
sym bol ism of which op pose and/or also in ter fere with polit ical and ideo lo‐ 
gical struggles. One is part of the com mem or ative tra di tion of the ab ol i tion
of slavery by em phas iz ing the work of the Second Re pub lic of 1848 and of
the Free ma sons in the ab ol i tion ist pro cess (of which Vic tor Schœlcher is the
in carn a tion) and in the so cial eman cip a tion of the des cend ants of slaves.
The second com mem or ative prac tice in sists on the res ist ance to slavery
and the co lo nial order, but also on the role of slaves, as vic tims, in the ab ol i‐ 
tion ist pro cess.
The art icle will focus on this second way of think ing and ex press ing the
memory of co lo nial slavery. This art icle aims to high light the ele ments
which con trol this new ori ent a tion which dates from the be gin ning of the
years 2000; to grasp the mean ing(s) that this new way of cel eb rat ing can re‐ 
veal in terms of the quest for iden tity, even ideo logy, and to un veil the res‐ 
ult ing lim its.

Español
El en fo que di fe ren cia do de la es cla vi tud y de la re sis ten cia, en el hecho co‐ 
lo nial, oca sio nó cier ta dis cor dan cia entre la ma ne ra de ex pre sar la me mo ria
de la es cla vi tud, per ci bi da como re van chis ta, in có mo da, y la pues ta en tela
de jui cio de la co lo ni za ción fran ce sa y de la ideo lo gía asi mi la cio nis ta que be‐ 
ne fi cia ban, por su parte, de cier ta va lo ri za ción por las ge ne ra cio nes an te‐ 
rio res. Desde unos vein te años, este en fo que di fe ren cia do ha aca rrea do, en
los tres de par ta men tos, dos tipos de con me mo ra ción, cuyo al can ce y cuya
sim bó li ca se opo nen y/o in ter fie ren en las lu chas po lí ti cas e ideo ló gi cas. La
pri me ra se ins cri be en la tra di ción con me mo ra ti va de la abo li ción de la es‐ 
cla vi tud ha cien do hin ca pié en la obra de la Se gun da Re pú bli ca de 1848 y de
los ma so nes en el pro ce so abo li cio nis ta (del cual Vic tor Schœlcher es la en‐ 
car na ción) y en la eman ci pa ción so cial de los des cen dien tes de los es cla vos.
La se gun da prác ti ca con me mo ra ti va in sis te, por su parte, en la re sis ten cia a
la es cla vi tud y al orden so cial, pero tam bién en el papel de los es cla vos,
como víc ti mas, en el pro ce so abo li cio nis ta.
El ar tícu lo se in te re sa rá en esta se gun da ma ne ra de pen sar y decir el re‐ 
cuer do de la es cla vi tud co lo nial. A tra vés de este tra ba jo, se trata de des ta‐ 
car los ele men tos que im pul san esta nueva orien ta ción desde el prin ci pio de
los años 2000; de en ten der la o las sig ni fi ca ción(es) que esta nueva ma ne ra
de ce le brar puede in di car en cuan to a la bús que da de iden ti dad, in clu so
ideo ló gi ca, y las li mi ta cio nes re sul tan tes.
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