
�>���G �A�/�, �i�2�H�@�y�j�R�N�3�R�y�N

�?�i�i�T�b�,�f�f�?���H�X�m�M�B�p�@�H�Q�`�`���B�M�2�X�7�`�f�i�2�H�@�y�j�R�N�3�R�y�N�p�R

�a�m�#�K�B�i�i�2�/ �Q�M �k�d �C���M �k�y�k�8

�>���G �B�b �� �K�m�H�i�B�@�/�B�b�+�B�T�H�B�M���`�v �Q�T�2�M ���+�+�2�b�b
���`�+�?�B�p�2 �7�Q�` �i�?�2 �/�2�T�Q�b�B�i ���M�/ �/�B�b�b�2�K�B�M���i�B�Q�M �Q�7 �b�+�B�@
�2�M�i�B�}�+ �`�2�b�2���`�+�? �/�Q�+�m�K�2�M�i�b�- �r�?�2�i�?�2�` �i�?�2�v ���`�2 �T�m�#�@
�H�B�b�?�2�/ �Q�` �M�Q�i�X �h�?�2 �/�Q�+�m�K�2�M�i�b �K���v �+�Q�K�2 �7�`�Q�K
�i�2���+�?�B�M�; ���M�/ �`�2�b�2���`�+�? �B�M�b�i�B�i�m�i�B�Q�M�b �B�M �6�`���M�+�2 �Q�`
���#�`�Q���/�- �Q�` �7�`�Q�K �T�m�#�H�B�+ �Q�` �T�`�B�p���i�2 �`�2�b�2���`�+�? �+�2�M�i�2�`�b�X

�G�ö���`�+�?�B�p�2 �Q�m�p�2�`�i�2 �T�H�m�`�B�/�B�b�+�B�T�H�B�M���B�`�2�>���G�- �2�b�i
�/�2�b�i�B�M�û�2 ���m �/�û�T�¬�i �2�i �¨ �H�� �/�B�z�m�b�B�Q�M �/�2 �/�Q�+�m�K�2�M�i�b
�b�+�B�2�M�i�B�}�[�m�2�b �/�2 �M�B�p�2���m �`�2�+�?�2�`�+�?�2�- �T�m�#�H�B�û�b �Q�m �M�Q�M�-
�û�K���M���M�i �/�2�b �û�i���#�H�B�b�b�2�K�2�M�i�b �/�ö�2�M�b�2�B�;�M�2�K�2�M�i �2�i �/�2
�`�2�+�?�2�`�+�?�2 �7�`���M�Ï���B�b �Q�m �û�i�`���M�;�2�`�b�- �/�2�b �H���#�Q�`���i�Q�B�`�2�b
�T�m�#�H�B�+�b �Q�m �T�`�B�p�û�b�X

�.�B�b�+�Q�m�`�b �2�i �`�2�T�`�û�b�2�M�i���i�B�Q�M�b �/�2 �H�ö�2�b�+�H���p���;�2 ���m �b�B���+�H�2 �/�2�b
�G�m�K�B���`�2�b �/���M�b �H�2�b �i�2�t�i�2�b �D�m�`�B�/�B�[�m�2�b�- �2�M�+�v�+�H�Q�T�û�/�B�[�m�2�b �2�i

�H�B�i�i�û�`���B�`�2�b
���m�#���B�M �S�2�K���M�;�Q�v�B �G�2�v�B�F��

�h�Q �+�B�i�2 �i�?�B�b �p�2�`�b�B�Q�M�,

���m�#���B�M �S�2�K���M�;�Q�v�B �G�2�v�B�F���X �.�B�b�+�Q�m�`�b �2�i �`�2�T�`�û�b�2�M�i���i�B�Q�M�b �/�2 �H�ö�2�b�+�H���p���;�2 ���m �b�B���+�H�2 �/�2�b �G�m�K�B���`�2�b �/���M�b �H�2�b
�i�2�t�i�2�b �D�m�`�B�/�B�[�m�2�b�- �2�M�+�v�+�H�Q�T�û�/�B�[�m�2�b �2�i �H�B�i�i�û�`���B�`�2�b�X �G�B�i�i�û�`���i�m�`�2�b�X �l�M�B�p�2�`�b�B�i�û �/�2 �G�Q�`�`���B�M�2�c �l�M�B�p�2�`�b�B�i� �i �/�2�b
�a�����`�H���M�/�2�b�- �k�y�k�R�X �6�`���M�Ï���B�b�X ���L�L�h �, �k�y�k�R�G�P�_�_�y�y�k�d���X ���i�2�H�@�y�j�R�N�3�R�y�N��



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvŽ par le jury de 
soutenance et mis ˆ disposition de l'ensemble de la 
communautŽ universitaire Žlargie. 
 
Il est soumis ˆ la propriŽtŽ intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de rŽfŽrencement lors de 
lÕutilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefa•on, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pŽnale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la PropriŽtŽ Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la PropriŽtŽ Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



4 
  

 



5 
  

 

  



6 
  

REMERCIEMENTS  

 

 

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ma directrice et à mon co-directeur de thèse, 

Mme Catriona Seth et M. Hans-Jürgen Lüsebrink pour leur disponibilité, leurs encouragements 

et les précieux cons�H�L�O�V���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V���T�X�¶�L�O�V���P�¶�R�Q�W���S�U�R�G�L�J�X�p�V�����W�D�Q�W���V�X�U���O�H���I�R�Q�G���T�X�H���V�X�U���O�D���I�R�U�P�H����

�-�H���O�H�V���U�H�P�H�U�F�L�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���O�H�X�U���S�D�W�L�H�Q�F�H���H�W���O�H���V�R�X�W�L�H�Q���T�X�¶�L�O�V���P�¶�R�Q�W���D�S�S�R�U�W�p�����$�X���F�R�X�U�V���G�H���F�H�V��

années, leur constante bienveillance a facilité la bonne conduite de mon travail. 

Je remercie les membres du jury qui ont accepté de lire �H�W���G�¶�D�Y�R�L�U���S�R�U�W�p���O�H�X�U���U�H�J�D�U�G���F�U�L�W�L�T�X�H��

sur mes travaux. 

Je tiens à adresser ma gratitude à M. Nicolas Brucker pour ses conseils, ses 

encouragements et certaines pistes de lectures. 

Je remercie également Mademoiselle, Reck Aurore Vanessah pour son soutien constant 

et son aide inconditionnelle lors de mes différentes inscri�S�W�L�R�Q�V���j���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�V���G�H���O�D���6�D�Ure. 

�0�H�U�F�L�� �j�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �)�U�D�Q�F�R-allemande (UFA-DFH) qui a soutenu financièrement mes 

déplacements dans le cadre de la cotutelle. 

Mes remerc�L�H�P�H�Q�W�V�� �j�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �6�D�Ure �T�X�L�� �P�¶�D�� �D�F�F�R�U�G�p�� �X�Q�H�� �E�R�X�U�V�H�� �S�R�X�U��

�O�¶�D�F�K�q�Y�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���W�K�q�V�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H���6�7�,�%�(�7�� 

�(�Q�I�L�Q�����M�¶�D�G�U�H�V�V�H���W�R�X�W�H���P�D���J�U�D�W�L�W�X�G�H���j���P�D���I�D�P�L�O�O�H���H�W���j���P�H�V���D�P�L�V�����G�R�Q�W���O�H���V�R�X�W�L�H�Q���P�¶�D���S�H�U�P�L�V��

de surmonter les moments de doute, �H�W���D���F�R�Q�G�X�L�W���j���O�¶�D�F�K�q�Y�H�P�H�Q�W���G�H���F�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� 

 

 

  



7 
  

  



8 
  

INTRODUCTION GÉNÉ RALE  

�'�H�S�X�L�V���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p���H�W���G�D�Q�V���W�R�X�W�H�V���O�H�V���F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V�����D�V�V�H�U�Y�L�U���O�¶�D�X�W�U�H���p�W�D�L�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���F�R�P�P�H��

�X�Q�� �P�R�\�H�Q�� �G�¶�D�I�I�L�U�P�H�U�� �O�D�� �S�X�L�V�V�D�Q�F�H�� �H�W�� �O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p���� �$�Y�H�F�� �O�H�V croisades et les expéditions de 

découverte des contrées jusque-�O�j���L�J�Q�R�U�p�H�V�����X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���V�\�V�W�q�P�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���H�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���V�¶�H�V�W��

introduit dans les Amériques. En 1493, entérinant leurs découvertes, le pape Alexandre VI 

�R�F�W�U�R�\�D�L�W�� �D�X�[�� �3�R�U�W�X�J�D�L�V�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �H�W�� �j�� �O�¶�(�V�S�D�J�Q�H�� �O�H�� �1�R�X�Y�H�D�X�� �0�R�Q�G�H1. La perspective 

commerciale qui a été mise en place dans les colonies a abouti à �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�X���F�R�P�P�H�U�F�H��

négrier communément qualifié de traite des Noirs ou esclavage des nègres. Les sociétés 

�H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�V���H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H�V���V�¶�R�U�J�D�Q�Lsèrent pour en tirer un grand profit.  

La traite des Noirs, comme le dit si bien le terme de « commerce triangulaire », implique 

�W�U�R�L�V�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�V�� �H�W�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �D�Q�J�O�H�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H. Les historiens anglais privilégient volontiers 

�O�¶�H�V�S�D�F�H africain ���� �L�O�V�� �V�¶�D�S�S�X�Lent sur les récits de voyageurs, les souvenirs de négriers, les 

discours des colons de �O�¶�p�S�R�T�X�H �����L�O�V���V�¶�L�Q�T�X�L�q�W�H�Q�W���G�H�V���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���H�W���V�R�F�L�D�O�H�V����

des mutations politiques liées au phénomène de la traite. Chez les Français, on rencontre des 

pr�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V���V�L�P�L�O�D�L�U�H�V�����0�D�L�V�����G�X���P�R�L�Q�V���M�X�V�T�X�¶�j���X�Q�H���G�D�W�H���U�p�F�H�Q�W�H�����O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V��

�R�Q�W���H�X�� �O�H�V�� �S�R�U�W�V�� �Q�p�J�U�L�H�U�V�� �S�R�X�U���p�S�L�F�H�Q�W�U�H���� �H�W�� �V�H�� �V�R�Q�W���E�D�V�p�H�V�� �V�X�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�\�S�H�V�� �G�H sources : les 

archives des amirautés et les livres des armateurs2.  

Du grand Blanc créole propriétaire de plantations aux armateurs et négociants, sans 

omettre la monarchie et les actionnaires des compagnies engagées dans ce commerce, 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1oirs devient la première « économie-monde »3 selon la notion définie par 

                                       
1 Marie-Christine Rochmann, « Introduction », dans Esclavage et abolitions, mémoires et système de 
représentation, Paris, Karthala, 2000, pp. 5-14. 
2 Mettas Jean, « Honfleur et la traite des Noirs au XVIIIe siècle », dans �5�H�Y�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�¶�R�X�W�U�H-mer, 
tome 60, n°218, 1er trimestre, 1973. pp. 5-26. 
3 �/�H���W�H�U�P�H���D���p�W�p���X�W�L�O�L�V�p���S�R�X�U���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���I�R�L�V���S�D�U���)�H�U�Q�D�Q�G���%�U�D�X�G�H�O���G�q�V�������������j���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�p�O�q�E�U�H���p�W�X�G�H���V�X�U���O�D��
Méditerranée au XVIe siècle, la notion « �G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H-monde » éclaire utilement �O�D�� �J�H�Q�q�V�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H��
mondialisée dans laquelle nous vivons. Celle-�F�L�� �Q�H�� �V�H�U�D�L�W���� �H�Q�� �H�I�I�H�W���� �T�X�H�� �O�H�� �G�p�S�O�R�L�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�H-monde 
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���� �F�H�O�O�H���G�H�� �O�¶�(�X�U�R�S�H���� �G�H�Y�H�Q�X�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�H�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�V���F�L�Q�T�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �V�L�q�F�O�H�V���� �/�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H-monde, selon 
�%�U�D�X�G�H�O�����F�¶�Hst un « �P�R�U�F�H�D�X���G�H���O�D���S�O�D�Q�q�W�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�P�H�Q�W���D�X�W�R�Q�R�P�H�����F�D�S�D�E�O�H���S�R�X�U���O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���G�H���V�H���V�X�I�I�L�U�H���j���O�X�L-
�P�r�P�H���H�W���D�X�T�X�H�O���V�H�V���O�L�D�L�V�R�Q�V���H�W���V�H�V���p�F�K�D�Q�J�H�V���L�Q�W�p�U�L�H�X�U�V���F�R�Q�I�q�U�H�Q�W���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���X�Q�L�W�p���R�U�J�D�Q�L�T�X�H�����$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����F�¶�H�V�W��
�X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���� �I�R�U�P�D�Q�W�� �X�Q�� �W�R�X�W économique, qui enjambe les frontières politiques et linguistiques. La 
�3�K�p�Q�L�F�L�H���D�Q�W�L�T�X�H�����O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �K�H�O�O�p�Q�L�V�W�L�T�X�H�����O�H�� �P�R�Q�G�H�� �P�X�V�X�O�P�D�Q���j�� �V�R�Q���D�S�R�J�p�H���H�W�����G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���U�p�J�L�R�Q�V�����O�H�� �P�R�Q�G�H��
chinois autour de la mer de Chine ou le monde indien déployant son commerc�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �F�{�W�H�V�� �R�U�L�H�Q�W�D�O�H�V�� �G�H��
�O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �V�R�Q�W�� �D�X�W�D�Q�W�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�H�V�� �G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�V-�P�R�Q�G�H�� �D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�W�� �D�X�� �S�D�V�V�p���� �3�R�X�U�� �S�O�X�V�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �F�H�W�W�H��
notion, on peut se référer à �/�D���0�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H���H�W���O�H���P�R�Q�G�H���P�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H�Q���j���O�¶�p�S�R�T�X�H���G�H���3�K�L�O�L�S�S�H���,�,, par Fernand 
Braudel, éd. Armand Colin, 1949, mais aussi au chapitre « Le temps du monde », dans Civilisation matérielle, 
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Immanuel Wallerstein, entendue comme une mise en relation transcontinentale de sociétés, qui 

débute et repose sur deux �p�O�p�P�H�Q�W�V�����'�¶�X�Q�H���S�D�U�W���O�D���W�U�D�L�W�H���V�L�J�Q�L�I�L�H le commerce de populations 

�X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���L�V�V�X�H�V���G�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���H�W�����G�¶�Dutre part, la demande en Europe de nouveaux 

�S�U�R�G�X�L�W�V���G�H���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�����/�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�H�Y�L�H�Q�W���O�H���F�H�Q�W�U�H���G�H���J�U�D�Y�L�W�p���G�H���F�H���F�R�P�P�H�U�F�H�����-�X�V�T�X�¶�D�X��

XVII e siècle, très peu de personnes parvenaient à protester contre cette pratique inhumaine, 

considérée comme légitime dans les sociétés antiques, et en déclin au Moyen Âge. Mais au 

s�L�q�F�O�H�� �G�H�V�� �/�X�P�L�q�U�H�V���� �P�D�O�J�U�p�� �O�D�� �S�U�R�V�S�p�U�L�W�p�� �D�S�S�R�U�W�p�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V���� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �Y�R�L�[�� �V�¶�p�O�q�Y�H�Q�W��

pour critiquer cette pratique.  

Rappelons que le sens du mot « esclavage » varie selon les aires géographiques et son 

origine de manière �I�R�U�P�H�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �E�L�H�Q�� �G�p�I�L�Q�L�H���� �'�D�Q�V��Esclavage antique et idéologie 

moderne4, Moses Isaac Finley souligne deux approches indispensables pour comprendre 

�O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �F�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���� �/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �V�H�U�D�L�W�� �V�S�L�U�L�W�X�H�O�O�H�� �H�W�� �P�R�U�D�O�H, et la seconde trouve sa 

justification dans la conception sociologique ou économique. Mais cette vision antique de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �Q�H�� �U�H�W�U�D�F�H�� �S�D�V�� �O�D�� �J�H�Q�q�V�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H���� �P�r�P�H�� �H�Q�� �U�H�S�U�H�Q�D�Q�W�� �R�X�� �H�Q�� �F�R�P�E�L�Q�D�Q�W��

�W�R�X�W�H�V���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���W�H�P�S�V���D�Q�F�L�H�Q�V�����&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����X�Q�H���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���G�L�I�I�prente a été 

proposée par Bossuet pour compre�Q�G�U�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �F�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� En se focalisant sur les 

différents conflits entre les peuples, Bossuet souligne : « �/�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�D���V�H�U�Y�L�W�X�G�H���Y�L�H�Q�W���G�H�V���O�R�L�V��

�G�¶�X�Q�H���M�X�V�W�H���J�X�H�U�U�H�����R�•���O�H���Y�D�L�Q�T�X�H�X�U���D�\�D�Q�W���W�R�X�W���G�U�R�L�W���V�X�U���O�H���Y�D�L�Q�F�X�����M�X�V�T�X�¶�j���O�X�L���{�W�H�U���O�D���Y�L�H�����L�O���O�D���O�X�L��

conserve. Ce qui a donné naissance au mot servi5 ». Pour compléter cette explication, Bossuet 

souligne que toutes autres servitudes, ou par vente ou par naissance, ou autrement, sont formées 

et définies sur celle-là.6 Ce registre permet �G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H���V�H�Q�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H����

sa légitimité ou sa dénégation, ainsi que son statut et son évolution.  

�/�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�X sens des termes dans les premiers dictionnaires nous donne très peu 

�G�¶�L�Q�G�L�F�H�V�����3arfois, le mot « esclavage » est inexistant dans leurs colonnes. Dans le Dictionnaire 

français-latin, de Robert É�W�L�H�Q�Q�H�� �G�H�� ������������ �O�H�� �W�H�U�P�H�� �H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�� �H�W�� �O�H�� �P�R�W��

esclave est rattaché aux deux étymons latins sclavus servus7. Le terme esclavage reste moins 

utilisé, on emploie régulièrement « slavus » ou « slave �ª�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�j�� �F�H�W�W�H�� �S�p�U�L�R�G�H���� �S�O�X�V�L�H�X�U�V��

                                       
économie et capitalisme, tome 3, Armand Colin, 1979. Cette notion fut réactualisée par Immanuel Wallerstein 
dans Capitalisme et économie-monde, (1450-1560), tome 2, Paris, Flammarion, 1980.  
4 Moses Issac Finley, Esclavage antique et idéologie moderne, trad. D. Fourgous, Éditions Minuit, 1981, p. 13. 
5 Jacques Bénigne Bossuet, « Sur les lettres de M. Jurieu », dans �¯�X�Y�U�H�V���F�R�P�S�O�q�W�H�V, tome onzième, Paris, Outhenin 
Chalandre fils, 1841, p. 155.  
6 Jacques Bénigne Bossuet, « Sur les lettres de M. Jurieu », op. cit., p. 155. 
7 Robert Étienne, « Sclavus servus », dans Dictionnaire français-latin, autrement dict les mots françois, avec les 
�P�D�Q�L�q�U�H�V���G�¶�X�V�H�U���G�¶�L�F�H�X�O�[�� tournez en latin, Paris, R. Estienne, 1549, p. 578. 
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esclaves provenaient des Balkans et le mot définissait le peuple asservi de cette zone. À la fin 

du XVIIe siècle, le Dictionnaire universel8 �G�¶�$�Q�W�R�L�Q�H Furetière �G�D�Q�V�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� ������������

reconnaît partiell�H�P�H�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H : 

 

La �V�H�U�Y�L�W�X�G�H�����S�U�L�V�R�Q���F�K�H�]���O�H�V���H�Q�Q�H�P�L�V�����F�K�H�]���O�H�V���%�D�U�E�D�U�H�V�����/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��
�H�V�W���I�R�U�W���U�X�G�H���F�K�H�]���O�H�V���0�D�K�R�P�p�W�D�Q�V�����0�D�L�V���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���V�H���G�L�W���D�X�V�V�L���G�¶�X�Q�H��
�V�H�U�Y�L�W�X�G�H�� �	�� �V�R�X�P�L�V�V�L�R�Q�� �Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H���� �/�¶�H�V�F�Oavage se dit figurément en 
�P�R�U�D�O�H���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H���F�H�W���H�P�S�L�U�H���T�X�H���Q�R�X�V���O�D�L�V�V�R�Q�V���S�U�H�Q�G�U�H���V�X�U���Q�R�X�V���j���Q�R�V��
passions9.  

Dans le �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q���O�D�Q�J�D�J�H���I�U�D�Q�o�R�L�V���R�X���J�O�R�V�V�D�L�U�H���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H��

�I�U�D�Q�o�R�L�V�H�� �G�H�S�X�L�V�� �V�R�Q�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �V�L�q�F�O�H�� �G�H�� �/�R�X�L�V�� �;�,�9, le terme esclavage est assimilé à 

« esclavitude », qui fait allusion à « �I�O�p�F�K�L�U�� �V�R�X�V�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�L�W�X�G�H���� �R�X�� �V�¶�H�Q�I�X�L�U�� �G�X�� �U�R�\�D�X�P�H ». Ce 

premier sens est complété par le « �G�U�R�L�W���G�¶�H�V�F�O�D�Y�L�W�X�G�H �ª�����F�¶�H�V�W���O�H���G�U�R�L�W���T�X�H���O�H���P�D�v�W�U�H���D���V�X�U son 

esclave ou son prisonnier10. �/�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�V�W���P�R�L�Q�V���S�U�p�F�L�V�H���G�D�Q�V���F�H���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�� 

À partir du XVIIIe �V�L�q�F�O�H�����O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���V�¶�p�O�D�U�J�L�W : en dehors de la figure 

�W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����R�Q���L�Q�W�q�J�U�H���G�R�U�p�Q�D�Y�D�Q�W���O�¶�D�V�S�H�F�W���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���G�H�V���1oirs, renforcée par 

des expressions telles que vente des N�q�J�U�H�V�����W�U�D�I�L�F���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V���Q�R�L�U�V�� �'�D�Q�V���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�H�������������G�X��

�'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V���Q�¶�H�V�W���S�D�V���P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�����S�R�X�U�W�D�Q�W���O�D���G�p�I�L�Q�L�Wion 

�G�H���O�¶�Hsclavage y figure, désignée comme « état, con�G�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���Hsclave11 ». �'�D�Q�V���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�H��

1771 du Dictionnaire philosophique �G�H�� �9�R�O�W�D�L�U�H���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p��essentiellement 

comme une ancienne pratique�����6�H�O�R�Q���O�¶�D�X�W�H�X�U, « entre les Africains musulmans et les Européens 

chrétiens, la coutume de piller, de faire e�V�F�O�D�Y�H���W�R�X�W���F�H���T�X�¶�R�Q���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���V�X�U���O�D���P�H�U���D���W�R�X�Mours 

subsisté12 »�����1�R�X�V���S�U�p�F�L�V�R�Q�V���T�X�H���F�H���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�D�Q�J�X�H�����P�D�L�V���Q�R�X�V��

�O�¶�D�Y�R�Q�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���F�R�P�P�H���X�Q��document qui nous donne le point de vue de son auteur à ce sujet 

pendant cette période.  

�¬�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �F�H�V�� �U�H�J�L�V�W�U�H�V�� �H�W�� �F�H�W�W�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V��des colons 

esclavagistes se réfère aux pratiques anciennes pour m�L�H�X�[���M�X�V�W�L�I�L�H�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1oirs. Cette 

                                       
8 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, Contenant tous les mots françois tant vieux que modernes, & les 
Termes de toutes les sciences et des arts, tome I, La Haye et Rotterdam, A. et R. Leers, 1690. 
9 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, Contenant tous les mots françois tant vieux que modernes, & les 
Termes de toutes les sciences et des arts, op. cit., p. 641. 
10 Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye, �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q���O�D�Qgage françois ou glossaire 
�G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H���I�U�D�Q�o�R�L�V�H���G�H�S�X�L�V���V�R�Q���R�U�L�J�L�Q�H���M�X�V�T�X�¶�D�X���V�L�q�F�O�H���G�H���/�R�X�L�V���;�,�9, tome VI, Niort, Louis Favre, [1er projet 
publié en 1756], 1875, p. 5. [Ce dictionnaire ne fut publié en dix tomes, que de 1875 à 1882]. 
11 �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�¶�$cadémie française, quatrième édition, tome I, Paris, Bernard Brunet, 1762, p. 669. 
12 Voltaire, Dictionnaire philosophique, tome II, Paris, Garnier et Frères, [1re édition 1771], 1878, p. 602. 
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perception a été vue comme « une vision déterministe, dans laquelle �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���G�R�L�W���V�H���S�O�L�H�U���j��

des règles et à des lois le dépassant, indispensables à la conservation du monde13 ». Dans 

�F�H�U�W�D�L�Q�V���P�D�Q�X�H�O�V���M�X�U�L�G�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H�����O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q��du mot esclavage est partielle. Dans le 

Dictionnaire de droit et de pratique de 1740, �O�H�� �P�R�W�� �H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �p�Y�R�T�X�p���� �L�O est fait 

�P�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���T�X�L���V�p�M�R�X�U�Qe en France, en déclarant que les esclaves nègres 

viennent ici avec leurs maîtres14���� �&�H�W�W�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �Q�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �S�D�V�� �D�X�[�� �P�p�F�D�Q�L�V�P�H�V�� �G�H�� �V�R�Q��

�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���Q�L���Q�¶�D�E�R�Ude son statut juridique. Simon-Nicolas-Henri Linguet dans Théorie des 

lois civiles ou principes fondamentaux de la société, évoque les aspects juridiques de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H : 

�/�H���G�U�R�L�W���G�¶�D�F�K�H�W�H�U���G�H�V���I�H�P�P�H�V�����O�H�V���P�X�O�W�L�S�O�L�H�U�����G�H���O�H�V���U�H�Q�Y�R�\�H�U���j���V�R�Q���J�U�p��
�>�«�@�����O�H���G�U�R�L�W���T�X�L���Q�¶�D�W�W�D�T�X�H���T�X�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p���G�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�V���H�W���V�H���E�R�U�Q�H à 
flétrir les personnes. Ce mot emporte la destruction de tous les droits de 
�O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���S�R�X�U���O�¶�r�W�U�H���D�X�T�X�H�O���L�O���H�V�W���D�S�S�O�L�T�X�p�����&�H���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���X�Q���K�R�P�P�H����
�F�¶�H�V�W���V�X�L�Y�D�Q�W���O�H�V���R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���X�Q���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W���L�Q�V�Hnsible, ou une bête de 
charge �D�J�L�V�V�D�Q�W�H���� �,�O�� �Q�H���S�H�X�W���S�O�X�V�� �Y�R�L�U�� �S�D�U���V�H�V�� �\�H�X�[���� �>�«�@�����L�O���Q�¶�\�� �D���S�O�X�V��
�D�X�F�X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�X�L�� �H�W�� �X�Q�� �E�°�X�I���� �R�X�� �X�Q�� �F�K�H�Y�D�O���� �2�Q�� �O�H��
conduit comme eux au marché. On le fait frotter, sauter, courir comme 
eux, pour vérifier la force ou la faiblesse de ses membres. On ne lui 
permet de rien cacher à la curiosité inquiète des acheteurs15. 

�&�H�W�W�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�p�I�L�Q�L�W �M�X�U�L�G�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1oirs et ses 

méthodes de vente des esclaves. Dans cette définition, il y a l�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�p�H��

�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���Q�p�J�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���S�D�U���O�H���V�\�V�W�q�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����¬���S�D�U�W�L�U���G�H���F�H���G�L�V�F�R�X�U�V����

�V�H�� �G�p�Y�R�L�O�H�� �X�Q�H�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �D�X�� �;�9�,�,�,e siècle. 

�/�¶�H�V�F�O�D�Y�Dge a connu des mutations���� �&�¶�H�V�W�� �Sourquoi il est indispensable de faire une petite 

rétrospection de cette pratique dans le temps, en tenant compte des aires culturelles, qui se sont 

�G�L�V�W�L�Q�J�X�p�H�V���S�D�U���X�Q�H���I�O�H�[�L�E�L�O�L�W�p���H�W���G�H���S�R�V�V�L�E�O�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���� 

En Europe, les phénomèn�H�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���O�H�V���S�O�X�V���F�R�Q�Q�X�V���V�R�Q�W���F�H�X�[���G�H���O�¶�(�X�U�R�S�H���G�X���Q�R�U�G��

et du bassin de la Méditerranée. Il convient de retracer quelques-unes des modalités de 

�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �H�W�� �V�R�F�L�R-�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�Q�W�U�p�H�V�� �T�X�L�� �O�¶�R�Q�W��

pratiqué dès �O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�����'�D�Q�V���O�H�V���F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���O�H�V���S�O�X�V���D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�����R�Q���U�H�W�U�R�X�Y�D�L�W��

déjà certaines formes de servitudes, avec une législation qui justifiait cette pratique et son rôle 

�G�D�Q�V���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H ; ce fut le cas de la Grèce.  

                                       
13 Olivier Pétré-Grénouilleau, �4�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H ? Une histoire globale, Paris, Gallimard, 2014, p. 25. 
14 Claude-Joseph Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, �F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�U�P�H�V�� �G�H�� �G�U�R�L�W����
�G�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�V�����G�H���F�R�X�W�X�P�H�V���	���G�H���S�U�D�W�L�T�X�H�����$�Y�H�F���O�H�V���M�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q�V���G�H���)�U�D�Q�F�H, tome I, Paris, Veuve Brunet, 1740, 
p. 558.   
15 Simon-Nicolas-Henri Linguet, Théorie des lois civiles ou principes fondamentaux de la société, Paris, Fayard, 
[1re édition 1767], 1984, pp. 438-439. 
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�$�Y�H�F�� �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �P�R�Q�G�H��des cités, apparaît un �W�\�S�H�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�H-marchandise, qui 

�p�P�H�U�J�H���V�X�U���W�R�X�W�H���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���Y�L�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�W���V�R�F�L�D�O�H�����(�Q���*�U�q�F�H���H�W���G�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H���F�R�O�R�Q�L�D�O��

�J�U�H�F�����G�¶�D�X�W�U�H�V���I�R�U�P�H�V���G�H���V�H�U�Y�L�W�X�G�H���H�W���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���R�Q�W���H�[�L�V�W�p�����/�D���W�H�U�P�L�Q�R�O�R�J�L�H���T�X�L���O�H�V���G�p�V�L�J�Q�H��

témoigne de plusieurs particularités. Les termes insistent sur les différences ethniques, les aires 

�J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���� �O�¶�D�S�S�D�U�H�Q�F�H�� �Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �O�D�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H���� �G�H�V�� �G�H�Y�R�L�U�V�� �L�P�S�R�V�p�V���� �&�H��

�S�D�Q�R�U�D�P�D�� �G�p�F�U�L�W�� �O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �O�L�E�U�H�V�� �W�H�Q�X�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�¶�L�Q�I�priorité. Ces 

�I�R�U�P�H�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �G�H�V�� �© servitudes communautaires », des « dépendances 

collectives �ª�� �U�H�Q�G�H�Q�W���F�R�P�S�O�H�[�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �*�U�q�F�H�� �D�Q�W�L�T�X�H���� �/�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q��

Jacques Annequin souligne �T�X�¶�H�Q�W�U�H���O�H���S�H�X�S�O�H����démos) et les nobles (aristoi) se joue la place 

que le peuple doit occuper dans la cité à des degrés divers, en tant que citoyens (polités/politai), 

participa�Q�W���D�X�[���D�I�I�D�L�U�H�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V�����&�¶�H�V�W���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���F�H�W�W�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���F�L�Y�L�T�X�H���T�X�H���V�H���G�p�I�Lnit 

alors la place des esclaves16. Jacques Annequin explique que vers 594-593 avant Jésus-Christ, 

le législateur Solon édicte un ensemble de lois réglementant leur comportement et traitant les 

�H�V�F�O�D�Y�H�V���H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�R�E�M�H�W�V���H�W���G�p�S�R�X�U�Y�X�V���G�H���O�H�X�U���O�L�E�H�U�W�p�����&�H�W�W�H���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���G�H�Y�L�H�Q�W���O�D���F�R�Q�I�L�U�P�D�W�Lon 

�G�X���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�����G�H���V�R�Q���V�W�D�W�X�W���G�¶�R�E�M�H�W���G�H���W�U�D�Q�V�D�F�W�L�R�Q�����G�H���F�H�O�X�L���G�¶�X�Q���R�X�W�L�O���G�H��

�W�U�D�Y�D�L�O�����H�W���G�H���V�R�X�U�F�H���G�H���S�U�R�I�L�W���G�R�Q�W���L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���O�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� 

�'�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�H�Y�L�H�Q�W���F�H�O�X�L���G�¶�X�Q�� �r�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q���� �D�X�T�X�H�O�� �O�H��

�G�U�R�L�W���F�R�Q�I�q�U�H���G�H�V���L�Q�F�D�S�D�F�L�W�p�V�����S�U�L�Y�D�W�L�R�Q�V���H�W���H�P�S�r�F�K�H�P�H�Q�W�V�����5�R�E�H�U�W���)�O�D�F�H�O�L�q�U�H���Q�R�W�H���T�X�¶�j���© Sparte 

les esclaves appelés hilotes avaient une condition misérable17 ». Progressivement, les rapports 

sociaux se normalisent dans cette société �J�U�H�F�T�X�H���G�p�V�R�U�P�D�L�V���H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H�����/�¶esclavage devient 

naturel, cette conception trouve un développement favorable dans La Politique �G�¶�$�U�L�V�W�R�W�H�����T�X�L��

écrit : « �/�¶�D�X�W�R�U�L�W�p���H�W���O�D���V�X�E�R�U�G�L�Q�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�K�R�V�H�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V�����P�D�L�V���H�Q�F�R�U�H��

des choses utiles �����H�W���F�¶�H�V�W���L�P�P�p�G�L�D�W�H�P�H�Q�W���D�S�U�q�V���O�D���Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���T�X�¶�X�Q�H���V�p�S�D�U�D�W�L�R�Q���V�¶�p�W�D�E�O�L�W���H�Q�W�U�H��

certaines réalités, les unes étant destinées au commandement, les aut�U�H�V���j���O�¶�R�E�p�L�V�V�D�Q�F�H18 ». Cette 

�F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���H�W���S�R�O�L�W�Lque du monde grec.  

Concernant la civilisation romaine, elle a �H�Q�W�U�H�W�H�Q�X���X�Q���O�L�H�Q���G�L�U�H�F�W���D�Y�H�F���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����/�H�V��

débats à ce sujet ont été durablement marqués par deux approches. La première approche a 

�R�U�L�H�Q�W�p���O�H�V���U�H�J�D�U�G�V���Y�H�U�V���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���H�Q�W�U�H���O�D���Vociété romaine et son mode de production 

�E�D�V�p�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �&�H�W�W�H�� �O�H�F�W�X�U�H�� �V�R�F�L�R-économique a été nuancée par une conception plus 

                                       
16 Jacques Annequin, « Grèce antique », dans Dictionnaire des esclavages, op. cit., p. 267. 
17 Robert Flacelière, En Grèce au siècle de Périclès, Paris, Hachette, 1959, p. 71. 
18 Aristote, « �7�K�p�R�U�L�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H » dans La Politique, livre I, chapitre IV et VII, traduit par Tricot, Paris, Vrin, 
1995, p. 37. 
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�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�����T�X�L���Q�H���Q�L�H���S�D�V���O�D���U�p�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����P�D�L�V���O�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���X�Q�H���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��

multiforme de sociétés complexes.19 �/�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q���$�Q�W�R�Q�L�R���*�R�Q�]�D�O�H�V���H�[�S�O�L�T�X�H : 

�5�R�P�H�� �D�� �S�U�D�W�L�T�X�p�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �H�W��
économiques. Et les structures de parentés archaïques reposaient sur un 
esclavage endogène de type domestique. Puis des formes externes 
�G�¶�D�V�V�H�U�Y�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���I�R�Q�G�p�H�V���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�����G�H���J�X�H�U�U�H���H�W���G�H��
dette20. 

�*�R�Q�]�D�O�H�V���S�U�p�F�L�V�H���T�X�H���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H���P�R�G�H�U�Q�H���H�W���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�V���L�Q�G�L�T�X�H�Q�W���T�X�H��

les premiers temps de la cité romaine furent marqués par cette relation ambiguë avec 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��21 �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �,�9e �V�L�q�F�O�H�� �D�Y�D�Q�W�� �Q�R�W�U�H�� �q�U�H���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �U�R�P�D�L�Q�� �p�W�D�L�W��

essentiellement domestique et artisanal, avec une intégration des esclaves au sein des familiae 

et des gentes romaines. Mais la dynamique de la conquête a transformé les modalités de 

�O�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�W���G�H���O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V���H�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V��

�G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �U�R�P�D�L�Q�H���� �$�X�� �I�L�O�� �G�X�� �W�H�P�S�V���� �O�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �G�H�� �V�X�S�p�U�L�R�U�L�W�p�� �F�K�H�]�� �O�H�V��

�5�R�P�D�L�Q�V���D���L�Q�Y�H�Q�W�p���O�¶�L�G�p�H���G�¶�L�Q�I�p�U�L�R�U�L�W�p���Q�D�W�X�U�Hlle �H�W���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���j���O�¶égard des populations barbares. 

Chez les Romains et chez les �*�U�H�F�V���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �p�W�D�L�W�� �F�R�G�L�I�Lé, toléré et accepté par les 

�P�°�X�U�V���H�W���O�D���U�H�O�L�J�L�R�Q�����0�r�P�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���G�R�Q�W���O�H�V lumières et la sagesse étaient indispensables 

à leurs contemporains ont été asservis. Ce fut le cas de certains philosophes : Épictète né 

esclave, et Diogène, mis en état de servitude, et du poète latin Térence. Le botaniste Joseph 

Alzear Morénas affirme à ce sujet : « Les philosophes de la Grèce et de Rome témoins des abus 

�G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �H�W �P�D�O�J�U�p�� �O�¶�p�O�p�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�H�Q�V�p�H�� �T�X�L�� �O�H�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H���� �Q�¶�R�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �D�W�W�D�T�X�p��

�G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�¶�X�Q�H��injustice à la dignité humaine22 ». Dans les deux cas, à Rome 

comme en Grèce���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �V�H�� �F�R�Q�o�R�L�W�� �F�R�P�P�H un système hiérarchisé où chaque être a sa 

place���� �H�W�� �R�•�� �F�K�D�F�X�Q�H�� �G�H�V�� �S�D�U�W�L�H�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�� �j�� �O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�� �G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H23. Dans cette perspective, 

�O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H���V�R�F�L�D�O�H���D���I�D�L�W �p�P�H�U�J�H�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���j���O�¶�p�S�R�T�X�H���D�Q�W�L�T�X�H.  

Sous Charlemagne, �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���p�W�D�L�W���R�U�L�H�Q�W�p���G�X���1�R�U�G���D�X���6�X�G���H�W���j���O�¶�(�V�W�����6�H�O�R�Q���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�Hn 

Olivier Pétré-Grenouilleau, « �/�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �T�X�L�� �Y�H�Q�D�L�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�(�X�U�R�S�H�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �G�L�U�L�J�p�V�� �Y�H�U�V�� �O�H�V��

                                       
19 Antonio Gonzales, « Monde romain », dans Dictionnaire des esclavages���� �V�R�X�V�� �O�D�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �G�¶�2�O�L�Y�L�H�U�� �3�p�W�U�p-
Grenouilleau, Paris, Larousse, 2010, pp. 482-491. 
20 Ibid., p. 483. 
21 Idem. 
22 Joseph Alzear Morénas, �3�U�p�F�L�V���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���G�H�V���Q�R�L�U�V���H�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���F�R�O�R�Q�L�D�O, Paris, Firmin Didot, 
1828, p. 12. 
23 Olivier Pétré-Grénouilleau, �4�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H ? Une histoire globale, op. cit., p. 26.  
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mondes byzantin et musulman, plus riches en or24 »�����(�Q���(�X�U�R�S�H�����M�X�V�T�X�¶�j���O�D���I�L�Q���G�X���0�R�\�H�Q���Æ�J�H����

�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���U�R�P�D�L�Q�H���S�H�U�V�L�V�W�H���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� 

Parmi les �J�U�D�Q�G�H�V�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �D�Q�W�L�T�X�H�V�� �D�\�D�Q�W�� �U�H�F�R�X�U�X�� �j�� �O�D�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H��

�P�D�Q�L�q�U�H���L�Q�F�R�Q�W�H�V�W�D�E�O�H�����Q�R�X�V���S�R�X�Y�R�Q�V���p�Y�R�T�X�H�U���D�X�V�V�L���O�H���F�D�V���G�H���O�¶�e�J�\�S�W�H�����'�D�Q�V���O�D��Bible, le livre 

�G�H���O�¶Exode �U�H�W�U�D�F�H���O�D���F�D�S�W�L�Y�L�W�p���G�X���S�H�X�S�O�H���K�p�E�U�H�X���H�Q���e�J�\�S�W�H�����E�U�L�V�D�Q�W���O�H�V���F�K�D�v�Q�H�V���G�H���O�¶esclavage 

pour assumer son destin. Bernadette Menu explique que dans les temples de la vallée du Nil, 

�O�¶�L�F�R�Q�R�J�U�D�S�K�L�H���V�H�P�E�O�D�L�W���G�p�P�R�Q�W�U�H�U���O�D���U�p�G�X�F�W�L�R�Q���H�Q���H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H���J�U�R�X�S�H�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V���G�H���F�D�S�W�L�I�V��

�G�H�� �J�X�H�U�U�H���� �/�R�U�V�T�X�H�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �S�K�D�U�D�R�Q�L�T�X�H�� �G�H�Y�L�Q�U�Hnt accessibles, des documents 

intitulés « �Y�H�Q�W�H�V���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V » vinrent confirm�H�U���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��25 Mais Bernadette 

Menu soulign�H�� �T�X�H�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �S�H�U�P�H�W�W�D�L�W�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�H�� �V�¶�L�Q�V�p�U�H�U dans la société 

égyptienne, le captif devenait un hem ou un bak�����F�¶�Hst-à-dire un individu pourvu de droits et 

redevable �G�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�V��26 Les hémou et les bakou sont des �K�R�P�P�H�V���O�L�E�U�H�V���G�R�W�p�V���G�¶�X�Q�H���F�Dpacité 

�M�X�U�L�G�L�T�X�H���� �G�¶�ptat civil27, souvent, ils gardent leurs �Q�R�P�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �R�X�� �F�K�R�L�V�L�V�V�H�Q�W�� �X�Q��

anthroponyme égyptien, perçoivent des rations et des salaires. Bernadette Menu rapporte dans 

son étude sur « �O�¶�e�J�\�S�W�H���D�Q�W�L�T�X�H �ª���� �T�X�H���G�¶�D�S�U�q�V���X�Q���S�D�S�\�U�X�V���I�L�V�F�D�O�����© papyrus de Wilbour28 », 

�G�D�W�p���G�X���U�q�J�Q�H���G�H���5�D�P�V�q�V���9�������O�H�V���K�p�P�R�X���D�X�U�D�L�H�Q�W���p�W�p���U�H�G�H�Y�D�E�O�H�V���G�H���O�¶�L�P�S�{�W�����F�H���T�X�L���p�F�D�U�W�H�U�D�L�W���W�Rut 

�V�W�D�W�X�W���G�¶�H�Vclavage au sens strict du terme29. �/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���F�K�H�]���O�H�V���e�J�\�S�W�L�H�Q�V���V�H���S�H�U�F�H�Y�D�L�W���F�R�P�P�H��

une dépendance. Une telle pratique était différente de celle observée en Asie Mineure. 

�/�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���p�W�D�L�W���D�X�V�V�L���F�R�X�U�D�Q�W�H���G�D�Q�V���O�H���P�Rnde musulman. Présent depuis 

�O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���F�R�Q�Q�D�v�W���Y�H�U�V���O�H���9�,�,�,e siècle un développement lié à la construction des 

sociétés modernes dans le cadre du califat et des sultanats, �T�X�L���V�¶�L�P�S�R�V�H �G�H���O�¶�$�V�L�H���F�H�Q�W�U�D�O�H���j��

�O�¶�(�V�S�D�J�Q�H30. François Clément souligne que la croissance économique et le contexte 

démographique ont incité à �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V�����'�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H���P�X�V�X�O�P�D�Q�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

�G�p�E�R�X�F�K�H���V�X�U���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�H���F�D�V�W�H�V���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V���G�H���S�R�X�Y�R�L�U���F�R�P�P�H���O�H�V���P�D�P�H�O�R�X�N�V�����/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

                                       
24 Olivier Pétré-Grenouilleau, « Flux et reflux, permanences et mutations à travers les âges », dans Dictionnaire 
des esclavages, op. cit., p. 37. 
25 Bernadette Menu, « Égypte antique », dans Dictionnaire des esclavages, op. cit., p. 209. 
26 Ibid., p. 210. 
27 Charles-Henri Pouthas, �+�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�e�J�\�S�W�H���G�H�S�X�L�V���O�D���F�R�Q�T�X�r�W�H���R�W�W�R�P�D�Q�H, Paris, Hachette, 1948, p. 124. 
28 Le « papyrus Wilbour » est une so�X�U�F�H���S�R�X�U���O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D���W�R�S�R�Q�\�P�L�H�� �H�W���G�H�� �O�D�� �P�L�F�U�R�W�R�S�R�Q�\�P�L�H�� �p�J�\�S�W�L�H�Q�Q�H�V���j��
�O�¶�p�S�R�T�X�H���S�K�D�U�D�R�Q�L�T�X�H���T�X�L���G�D�W�H���G�H���O�¶�D�Q�������G�X���U�q�J�Q�H���G�H���5�D�P�V�q�V���9���Y�H�U�V����������-1156 avant Jésus-Christ. Ce papyrus a 
�p�W�p���D�F�K�H�W�p���S�D�U���O�¶�p�J�\�S�W�R�O�R�J�X�H���&�K�D�U�O�H�V���(�G�Z�L�Q���:�L�O�E�R�X�U���H�Q�������������j���$�V�V�R�X�D�Q�����3�R�X�U��plus de précisions, sur ce document, 
on peut se référer à la thèse de Bernadette Menu, Le régime juridique des terres et du personnel attaché à la terre 
dans le Papyrus Wilbour. Dissertation, Lille, 1970.   
29 Bernadette Menu, « Égypte antique », dans Dictionnaire des esclavages, op. cit., p. 211. 
30 François Clément, « Monde musulman époque médiévale », dans Dictionnaire des esclavages, op. cit., pp. 373-
378. 
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dans les sociétés musulmanes était inspiré par la théorie classique qui attribuait à certains 

�K�X�P�D�L�Q�V�� �X�Q�H�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�r�W�U�H�� �H�Q�� �V�H�U�Y�L�W�X�G�H���� �H�Q�� �V�H�� �I�R�F�D�O�L�V�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�D�S�S�D�U�H�Q�F�H�� �S�K�\�V�L�T�X�H�� �H�W��

intellectuelle qui les assimilait aux animaux ���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �Fas des peuples slaves au Nord, des 

Zandjs, des Abyssins, des Nubiens et d�H�V���D�X�W�U�H�V���$�I�U�L�F�D�L�Q�V���D�X���6�X�G�����/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���p�Y�R�O�X�H���D�X���I�L�O��du 

temps dans le monde musulman : pendant les conquêtes du VIIe et du début du VIII e siècle, les 

esclaves étaient des prisonniers de guerre���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H Yéménites, de Syriens, de Berbères, 

�G�¶�+�L�V�S�D�Q�L�T�X�H�V���� �G�H Galiciens, de Goths, de Fran�F�V���� �G�¶Arméniens31. Cependant, la fin des 

conquêtes au VIIIe siècle et la croissance des populations islamisées dans le califat ont rendu 

�F�H���S�U�H�P�L�H�U���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���R�E�V�R�O�q�W�H�����3�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W, un réseau du commerce 

international se mi�W���H�Q���S�O�D�F�H���H�W���V�¶�p�W�H�Q�Git au-delà des �O�L�P�L�W�H�V���M�D�G�L�V���G�H�V�V�L�Q�p�H�V���S�D�U���O�¶�,slam. De là 

émergea un système de traite jusque-�O�j���M�D�P�D�L�V���S�U�D�W�L�T�X�p���G�D�Q�V���O�¶�$�Q�F�L�H�Q���0�R�Q�G�H�� 

En dehors des systèmes politiques impérial et monarchique, il y a aussi des entités 

théocratiques qui ont souten�X�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W �O�¶�e�J�O�L�V�H���� �&�H�W�W�H�� �H�Q�W�L�W�p�� �P�R�U�D�O�H�� �D�� �M�X�V�W�L�I�L�p��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �S�D�U�� �O�H�� �W�U�X�F�K�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D��Bible���� �/�¶Ancien Testament �U�H�W�U�D�F�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �F�K�H�]�� �O�H�V��

Hébreux. La Bible déclare : « Les serviteurs domestiques ou les esclaves se transmettent en 

héritage32 ». �$�L�Q�V�L���O�¶Ancien Testament confirme la légitimité de la coutume ancestrale juive sur 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �(�Q�� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �O�R�J�L�T�X�H���� �3�D�W�U�L�F�L�D�� �*�U�D�Y�D�W�W�� �D�I�I�L�U�P�H : « Nous devons admettre que 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�S�S�D�U�D�v�W���G�D�Q�V���O�¶�$�Q�F�L�H�Q���7�H�V�W�D�P�H�Q�W���F�R�P�P�H���X�Q�H���S�U�D�W�L�T�X�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���H�W���O�p�J�Ltime. Dieu 

lui-�P�r�P�H���V�¶�H�Q���V�H�U�W33 ». �6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���G�X��Nouveau Testament�����O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�V�W���S�O�X�W�{�W��

�D�E�R�U�G�p�H���V�R�X�V���O�¶�D�Q�J�O�H���S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H���R�X���p�W�K�L�T�X�H���H�Q���I�D�L�V�D�Q�W���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H���O�¶�k�P�H�����F�¶�H�V�W-

à-�G�L�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���T�X�L���U�p�V�X�O�W�H���G�H���Q�R�V���S�U�R�S�U�H�V���S�D�V�V�L�R�Q�V���H�W���P�H�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�X�U���O�¶�D�P�R�X�U���G�X���S�U�R�F�K�D�L�Q����

�&�H�V�� �G�H�X�[�� �U�p�D�O�L�W�p�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �L�Q�F�D�U�Q�p�H�V�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O���� �/�H�V�� �F�R�P�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �H�W�� �O�H�V��

interprétations de certains théologiens ont contribué à véhiculer les théories et les mythes sur la 

�V�H�U�Y�L�W�X�G�H���� �&�H�W�W�H�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �O�D�� �M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �Q�D�W�X�U�H�O���� �3�D�U�W�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�G�p�H��

selon laquelle Dieu a créé l�¶�K�R�P�P�H libre, et �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �D�X�U�D�L�W�� �p�W�p�� �L�Q�V�W�D�X�U�p�� �j�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �G�H�� �V�H�V��

�S�p�F�K�p�V�����L�O���V�H�P�E�O�H���M�X�V�W�H���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���V�R�L�W���X�Q�H���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���S�R�X�U���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���V�R�F�L�D�O���H�W��

�V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�U�R�L�W�� �Q�D�W�X�U�H�O���� �3�R�X�U�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �3�q�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�e�J�O�L�V�H�� �G�D�Q�V�� �O�D��

construction et la propagande de cette idéologie, Olivier Pétré-Grenouilleau souligne : « Avec 

les premi�H�U�V���3�q�U�H�V���G�H���O�¶�e�J�O�L�V�H�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�Y�L�H�Q�W���O�H���U�p�V�X�O�W�D�W���G�X���S�p�F�K�p���R�U�L�J�L�Q�H�O���S�H�V�D�Q�W���V�X�U���O�H�V��

�K�R�P�P�H�V�����>�«�@�����&�H���T�X�L���V�L�J�Q�L�I�L�H���T�X�H���W�R�X�W���K�R�P�P�H���H�V�W���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H���G�¶�r�W�U�H���O�¶un de ces esclaves par 

                                       
31 François Clément, « Monde musulman époque médiévale », dans Dictionnaire des esclavages, op. cit., p. 376.   
32 La Bible, « Exode 21 Versets 1-9 », version Louis Second, 1978. 
33 Patricia Gravatt, �/�¶�e�J�O�L�V�H���H�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����3�D�U�L�V�����/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�����������������S�������� 



16 
  

nature34 ». �/�H�V���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�V���G�H�V���W�K�p�R�O�R�J�L�H�Q�V���R�Q�W���P�R�Q�W�U�p���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���p�Wait indispensable à 

�O�¶�R�U�G�U�H���G�X���P�R�Q�G�H�����S�D�U�F�H���T�X�H���'�L�H�X���D���D�V�V�L�J�Q�p���j���F�K�D�F�X�Q���O�D���P�L�V�V�L�R�Q���G�¶�D�F�F�R�P�S�O�L�U���O�D���W�k�F�K�H���T�X�L���O�X�L���D��

�p�W�p���F�R�Q�I�L�p�H���H�W���T�X�¶�L�O���D���P�p�U�L�W�p�H, �\���F�R�P�S�U�L�V���F�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� 

�8�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �D�E�R�U�G�p�H���� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �S�U�D�W�L�T�X�p�� �H�Q terre 

�D�I�U�L�F�D�L�Q�H�����/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���H�V�W���X�Q�H���T�X�H�V�W�L�R�Q���F�R�P�S�O�H�[�H�����V�D���I�R�U�P�H���H�W���V�D���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���Y�D�U�L�H�Q�W��

�V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V���� �'�H�� �F�H�� �I�D�L�W���� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q�� �7�L�G�L�D�Q�H�� �'�L�D�N�L�W�p���H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�¶« au regard du sort de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�� �H�W�� �G�H���O�D�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �L�P�S�R�V�p�H�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�H�V��

négriers européens, le terme apparaît doublement impropre »35���� �(�Q�� �$�I�U�L�T�X�H���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�H�V��

régions côtières �F�R�P�P�H���F�H�O�X�L���G�H�V���V�D�Y�D�Q�H�V���Q�¶�p�W�D�Lt pas un « bien mobilier » vendu au gré de son 

maître. Le type �G�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��qui était pratiqué en Afrique subsaharienne accordait des droits à 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����'�L�D�N�L�W�p���p�F�U�L�W :  

Les esclaves jouissaient de nombreux droits, reconnus et garantis, 
�P�r�P�H���V�L���G�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���U�p�J�L�R�Q�V���G�¶�$�I�U�L�T�X�H���O�D���F�R�X�W�X�P�H���H�[�L�J�H�D�L�W���T�X�H���O�H�V��
esclaves soient sacrifiés ou enterrés avec leur propriétaire défunt, le 
�F�K�H�I���R�X���X�Q���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���S�R�X�U���O�¶�D�F�F�R�Ppagner dans sa dernière 
demeure36.   

�5�D�S�S�H�O�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �P�R�G�H�V�� �G�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �O�L�p�V�� �D�X�[�� �J�X�H�U�U�H�V�� �L�Q�Wer-

ethniques. Un autre motif �S�R�X�Y�D�L�W�� �F�R�Q�G�X�L�U�H�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �O�R�U�V�T�X�¶�X�Q�� �K�R�P�P�H�� �p�W�D�L�W�� �F�R�X�S�D�E�O�H��

�G�¶�D�F�W�H�V���M�X�J�p�V���J�U�D�Y�H�V���W�H�O�V���T�X�H���O�H���U�D�S�W���G�H�V���I�H�P�P�H�V����le meurtre ou le non-paiement de dette. De 

�P�r�P�H���� �H�Q�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �G�L�V�H�W�W�H�� �R�X�� �G�¶�X�Q�� �G�D�Q�J�H�U�� �L�P�P�L�Q�H�Q�W���� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �G�p�P�X�Q�L�H�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V��

protégées cherchaient la sécurité en se livrant elles-mêmes en esclavage aux autorités et aux 

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�W�p�V�� �S�X�L�V�V�D�Q�W�H�V���� �(�Q�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �'�L�D�N�L�W�p��

affirme : « �4�X�H�O�O�H�� �T�X�H�� �V�R�L�W���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �O�H�X�U���V�H�U�Y�L�W�X�G�H���� �O�H�X�U�� �L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �H�W�� �O�H�X�U��

assimilation progressive au sein de la famille du maître ne se heurtent pas à une barrière 

infranchissable. La rapidité ou la lenteur de cette intégration se fait en fonction de la moralité 

�D�W�W�U�L�E�X�p�H���j���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X37 ». �/�D���P�D�U�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V���L�Q�G�p�O�p�E�L�O�H�����/�H�V���H�V�Flaves allaient 

au champ comme les autres membres de la famille. Certes, avec le système des castes dans 

certaines sociétés africaines on pouvait hiérarchiser les individus mais les esclaves pouvaient 

améliorer leur conduite au sein de la société.  

                                       
34 Olivier Pétré-Grénouilleau, �4�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H ? Une histoire globale, op. cit., p. 29. 
35 Tidiane Diakité, La Traite des Noirs et ses acteurs africains, Paris, Berg international, 2008, p. 16. 
36 Tidiane Diakité, La Traite des Noirs et ses acteurs africains, op. cit., p. 17. 
37 Ibid., p. 17. 
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�/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �p�W�D�L�W�� �S�U�D�W�L�T�X�p�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �Q�H�� �F�R�Q�V�L�V�W�D�L�W�� �S�D�V�� �j�� �U�p�S�U�L�P�H�U�� �R�X�� �j��

déshumaniser totalement �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��  

�&�¶�H�V�W���D�X���F�R�Q�W�D�F�W���G�X���P�R�Q�G�H���D�U�D�E�H���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���D���F�R�P�P�H�Q�F�p���j���S�U�H�Q�G�U�H���G�H�V��

proportions démesurées. Olivier Pétré-Grenouilleau affirme : « �0�D�O�J�U�p���V�R�Q���H�V�V�R�U�����H�W���O�¶�p�Q�R�U�P�H��

�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�R�Q�W�� �L�O�� �W�p�P�R�L�J�Q�H���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �P�D�U�F�K�D�Q�G demeurait encore minoritaire38 ». 

�/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���Q�R�L�U�H���E�L�H�Q���D�Y�D�Q�W���O�¶�D�U�U�L�Y�p�H���G�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���(�X�U�R�S�p�H�Q�V���V�X�U���O�H���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���H�V�W��

�X�Q�H�� �U�p�D�O�L�W�p���� �0�D�L�V�� �R�Q�� �V�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �V�¶�L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�U�� �X�Q�� �O�L�H�Q�� �O�R�J�L�T�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �W�U�D�L�W�H��

�D�W�O�D�Q�W�L�T�X�H�� �S�U�D�W�L�T�X�p�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �(�X�U�R�S�p�H�Q�V�� �H�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �S�U�L�P�L�W�L�I�� �R�X��traditionnel africain. Dans 

certains « travaux historiographiques »39 �G�H�� �O�D�� �W�U�D�L�W�H�� �Q�p�J�U�L�q�U�H���� �O�¶�Drgument est souvent avancé 

pour la justifier morale�P�H�Q�W�����0�D�O�J�U�p���F�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H�P�H�Q�W�����R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���T�X�H���O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W���P�R�U�D�O���R�X��

historiq�X�H�����M�X�V�W�L�I�L�D�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V���S�D�U���O�H�V���(�X�U�R�S�p�H�Q�V���V�X�U���O�D���E�D�V�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���S�U�D�W�L�T�X�p��

anciennement en Afrique, méconnaît certaines réalités du phénomène. I�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�D�V���G�H���O�L�Hn 

direct �H�Q�W�U�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �S�U�D�W�L�T�X�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �$�I�U�L�F�D�L�Q�V�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �H�W�� �O�D�� �W�U�D�L�W�H�� �D�W�O�D�Q�W�L�T�X�H���� �(�Q��

�V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���D�X���P�R�G�H���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1oirs, à sa conception et à son effet, 

�O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q���-�R�V�H�S�K���,�Q�L�N�R�U�L���D�I�I�L�U�P�H :  

La traite transatlantique est unique à plusieurs égards. Son ampleur, son 
étendue géographique et son régime économique sont autant de traits 
qui distinguent la traite des esclaves africains de toutes les autres formes 
�G�H���F�R�P�P�H�U�F�H���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V40.  

Néanmoins, toutes ces différentes formes de servitude ont un dénominateur commun : la 

�V�R�X�P�L�V�V�L�R�Q���j���O�D���G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���P�D�v�W�U�H�����$�L�Q�V�L���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���V�H���F�R�P�S�U�H�Q�G���F�R�P�P�H���X�Q���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H��

transculturel.  

Réfléchir sur �O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���H�W���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X���V�L�q�F�O�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�Hs, permet 

de nous focaliser sur les textes littéraires, juridiques et encyclopédiques. Le discours littéraire, 

juridique, philosophique, anthropologique et politique au XVIIIe �V�L�q�F�O�H���V�¶intéresse à l�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H 

des Noirs et �D�X�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�K�R�Pme africain. En effet, la conception des 

�$�I�U�L�F�D�L�Q�V���S�D�U���O�H�V���2�F�F�L�G�H�Q�W�D�X�[���D���F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U���F�R�P�P�H��

marchandise, favorisant ainsi son exploitation dans les colonies. Réinterroger le discours sur 

                                       
38 Olivier Pétré-Grenouilleau, Les Traites négrières essaie �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���J�O�R�E�D�O�H, Paris, Gallimard, 2004, p. 86. 
39 À ce sujet, certaines bribes de réflexions sont perceptibles dans les travaux de Pétré-Grenouilleau et chez Alain 
Testart dans �/�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����X�Q�H���D�S�S�U�R�F�K�H���J�O�R�E�D�O�H, Paris, Gallimard, 2018.  
40 Joseph Inikori, « �/�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���P�R�Q�G�H �����O�D���W�U�D�L�W�H���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�W���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H��
�G�¶�X�Q�� �R�U�G�U�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�W�O�D�Q�W�L�T�X�H », dans �+�L�V�W�R�L�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� tome V, �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �G�X�� �;�9�,e au 
XVIIIe siècle, sous la direction de Bethwelle Allan Ogot, Paris, Éditions UNESCO, 1999, pp. 99-138. 
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�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��des Noirs, �F�¶�H�V�W���O�H���U�H�W�R�X�U�Q�H�U���D�X�W�U�H�P�H�Q�W�����O�H���V�R�X�P�H�W�W�U�H���j���O�¶�p�S�U�H�X�Y�H���G�H���O�D���Y�p�U�L�W�p���H�W���O�H��

libérer du faiscea�X�� �G�H�V�� �S�U�p�M�X�J�p�V�� �T�X�L�� �O�¶�H�Q�W�R�X�U�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�V�� �F�K�D�P�S�V�� �L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �T�X�L��

�V�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�Q�W����et où les présupposés se font et se défont.  

Si Olivier Reboul définit le discours comme « toute production verbale, écrite ou orale, 

constituée par une phrase ou une suite de phrases, ayant un but et une fin, représentant une 

certaine unité de sens41 », aborder la question du �G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X���;�9�,�,�,e �V�L�q�F�O�H�����F�¶�H�V�W��

donc vouloir rendre compte des « énoncés42 » �H�W���G�H�V���P�H�V�V�D�J�H�V���T�X�¶�L�O�V���Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W�����&�¶�H�V�W���V�X�U�W�R�X�W��

�H�[�D�P�L�Q�H�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�H�V���p�Q�R�Q�F�p�V���T�X�L���G�p�F�U�L�Y�Hnt cette réalité historique au siècle des Lumières 

et « �U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���X�Q���V�\�V�W�q�P�H���G�H���S�H�Q�V�p�H���j���S�D�U�W�L�U���G�¶un ensemble défini de discours43 ». 

Toujours dans la �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V�� �1oirs, ce discours peut se comprendre 

aussi comme constitutif de la réalité sociale. Il a �V�H�V���Q�°�X�G�V���G�H���F�R�K�p�U�H�Qce, son insertion dans le 

réel44. Le discours, pour reprendre les termes de Michel Foucault, « a ses frontières, ses règles 

de formati�R�Q�����V�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H et qui définissent, à une époque donnée, ce qui peut 

être dit45 ». Autrement dit, il suit un parcours prédéfini, ponctué de passages obligés, de 

�V�H�U�Y�L�W�X�G�H���H�W���G�H���S�R�L�Q�W�V���G�¶�p�W�D�S�H�V���T�X�L���F�R�Q�I�L�U�P�H�U�R�Q�W���D�X�[���\�H�X�[���G�H��tous, ses prétentions de véridicité46. 

�/�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V���Q�¶�p�W�D�Q�W���S�D�V���H�U�U�D�W�L�T�X�H����« devrait respecter un rituel et un 

�S�U�R�W�R�F�R�O�H�� �G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �F�H��que Michel Foucault qualifie de régime de 

                                       
41 Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, théorie et pratique, Paris, Quadrige, 2013, p. 4. 
42 Le terme énoncé est employé de manière polysémique dans les sciences du langage et ne prend véritablement 
�V�H�Q�V���T�X�¶�j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H�V���R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�D�Q�V���O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���R�Q���O�H���I�D�L�W���H�Q�W�U�H�U�����'�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�����O�¶�p�Q�R�Q�F�p���H�V�W��
�G�p�I�L�Q�L�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �X�Q�H�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �Y�H�U�E�D�O�H�� �G�R�X�p�H�� �G�H��sens et syntaxiquement 
�F�R�P�S�O�q�W�H���� �$�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �W�U�D�Q�V�S�K�U�D�V�W�L�T�X�H���� �O�¶�p�Q�R�Q�F�p�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �Y�H�U�E�D�O�H�� �T�X�L�� �I�R�U�P�H�� �X�Q�� �W�R�X�W��
�U�H�O�H�Y�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �J�H�Q�U�H de discours déterminé : un bulletin météorologique, un roman, un article de journal, une 
�F�R�Q�Y�H�U�V�D�W�L�R�Q�����H�W�F�����'�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���G�L�V�F�R�X�U�V���I�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�H�����O�¶�p�Q�R�Q�F�p���H�V�W���X�Q�H���V�X�L�W�H���G�H���O�D���S�K�U�D�V�H���p�P�L�V�H���H�Q�W�U�H���G�H�X�[��
blancs sémantiques, deux arrêts de communications. Dans �/�¶�$�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H���G�X���V�D�Y�R�L�U, Michel Foucault a développé 
�X�Q�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H���V�X�U���O�¶�p�Q�R�Q�F�p���T�X�L���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V�����3�R�X�U���O�X�L�����O�¶�p�Q�R�Q�F�p���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�H��
�X�Q�L�W�p���G�X���P�r�P�H���J�H�Q�U�H���T�X�H���O�D���S�K�U�D�V�H�����O�D���S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q���R�X���O�¶�D�F�W�H���G�H���O�D�Q�J�D�J�H�����,�O���H�V�W���G�D�Q�V���V�R�Q���P�R�G�H���V�L�Q�J�X�O�L�H�U�����Q�L���W�R�X�W���j��
fait linguistique���� �Q�L�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �P�D�W�p�U�L�H�O������ �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�� �S�R�X�U�� �T�X�¶�R�Q�� �S�X�L�V�V�H�� �G�L�U�H�� �V�¶�L�O�� �\�� �D�� �R�X�� �Q�R�Q�� �S�K�U�D�V�H���� �R�X��
�S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�����O�¶�D�F�W�H���G�H���O�D�Q�J�D�J�H�� �(�W���S�R�X�U���T�X�¶�R�Q���S�X�L�V�V�H���G�L�U�H���V�L���O�D���S�K�U�D�V�H���H�V�W���F�R�U�U�H�F�W�H���R�X���D�F�F�H�S�W�D�E�O�H���R�X���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�E�O�H�����V�L��
la proposition est légitim�H���H�W���E�L�H�Q���I�R�U�P�p�H���V�L���O�¶�D�F�W�H���H�V�W���F�R�Q�I�R�U�P�H���D�X�[���U�p�T�X�L�V�L�W�V���H�W���V�¶�L�O���D���p�W�p���E�H�O���H�W���E�L�H�Q���H�I�I�H�F�W�X�p�����&�¶�H�V�W��
�X�Q�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���T�X�L�� �D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W���H�Q���S�U�R�S�U�H�� �D�X�[�� �V�L�J�Q�H�V���H�W���j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �R�Q���S�H�X�W���G�p�F�L�G�H�U���H�Q�V�X�L�W�H���S�D�U��
�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �R�X�� �O�¶�L�Q�W�X�L�W�L�R�Q���� �8�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�¶�D�F�W�H�� �G�H�� �Oangage se trouve effectué par leur formulation (orale ou écrite). 
�'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V, sous la direction de Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, Paris, 
Seuil, 2002, pp. 222-223.      
43 Michel Foucault, �/�¶�$�U�F�K�p�Rlogie du savoir, Paris, Éditions Gallimard, 1969, p. 39. 
44 Michel Foucault, �/�¶�R�U�G�U�H���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V, Paris, Gallimard, 1971, p. 30. 
45 Michel Foucault, �/�¶�$�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H���G�X���V�D�Y�R�L�U, op. cit., p. 63. 
46 David Diop, Rhétorique nègre au XVIIIe siècle. Des récits de voyage à la littérature abolitionniste, Paris, 
Classiques Garnier, 2018, p. 13. 
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véridiction47 ». �&�¶�H�V�W�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �F�R�Q�F�Hpts que nous prenons en compte pour étudier ce fait 

�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���T�X�¶�H�V�W �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V.  

Le terme « discours » est polysémique : son sens varie selon les approches disciplinaires. 

Pour Dominique Maingueneau : « Le discours est la somme d�¶�p�Q�R�Q�F�ps et de la 

communication »48. Ainsi le discours comprend-il  à la fois ce qui est dit et le contexte qui 

�O�¶�H�Q�W�R�X�U�H�����'�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���Q�R�W�U�H���p�W�X�G�H�����O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���H�V�W���F�R�P�S�U�L�V���F�R�P�P�H���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�¶�p�Q�R�Q�F�p�V��

qui aborde un fait historique ���� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V���� �/�¶�Hxploration du discours sur 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���Y�L�V�H���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�D���U�H�F�R�Q�V�W�U�Xction de la vérité, mais aussi la réactualisation de 

certaines figures au XVIII e �V�L�q�F�O�H�����T�X�L���R�Q�W���°�X�Y�Ué pour la liberté des Noirs et la manière dont 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D���p�W�p���U�Hprésenté pendant cette période. Avec des ensembles textuels très différents, 

(typologies fonctionnelles, à savoir discours juridique, encyclopédique, anthropologique, 

politique, et des typologies narratives), et des genres très variés au statut pleinement idéologique 

�T�X�L���V�¶attachent à construire sur les intertextes une cohésion sémantique tant par leur fonction 

que par leur contenu. 

Sachant que le discours sur l�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�[�R�Q�p�U�p�� �G�H �F�O�L�F�K�p�V���� �O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�X��

terme « représentation » nous paraît indispensable pour décrypter le tissu discursif de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�W pour la compréhension globale de notre sujet. Dans �O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

des Noirs, il y a un proces�V�X�V���G�¶auto-consolidation de la relation dynamique entre le discours 

et les représentations. Les représentations du monde africain �H�W���G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q, qui auréolent le 

�G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���O�¶�Hsclavage sont reprises par les milieux coloniaux. Elles sont perceptibles à travers 

les mots, elles élaborent les schémas �G�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q�V�� �H�W leurs manifestations sont indirectes ou 

dir�H�F�W�H�V���V�X�U���O�H���G�H�Y�H�Q�L�U���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H. De ce point de vue, le discours serait le pont entre la réalité 

perçue, qui comprend les représentations mentales, et la réalité physique, indépendante de 

�O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U�����$�L�Q�V�L���O�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���j���O�D���I�R�L�V���V�X�E�Mectives et divergentes. 

�6�¶�L�O�� �\�� �D�� �X�Q�� �V�X�M�H�W�� �S�R�X�U lequel �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�Q�F�H�S�W de « représentation » est 

particulièrement adéquate���� �F�¶�H�V�W�� �E�L�H�Q�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���� �/�D��

�S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�L�� �D�E�R�U�G�H�Q�W���O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Yage des Noirs, ne sont pas les 

témoignages des anciens esclaves. Les esclaves sont représentés, souvent leurs noms ne sont 

                                       
47 �0�L�F�K�H�O���)�R�X�F�D�X�O�W���G�p�I�L�Q�L�W���O�H���U�p�J�L�P�H�� �G�H�� �Y�p�U�L�G�L�F�W�L�R�Q���F�R�P�P�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V���U�q�J�O�H�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���j�� �S�U�R�S�R�V�� �G�¶�X�Q��
discours donné de fixer les énoncés qui pourront être caractérisés comme vrais ou faux. Michel Foucault, 
Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France, 1978-1979, Paris, Gallimard, Seuil, 2004, p. 37. 
48 Dominique Maingueneau, �,�Q�L�W�L�D�W�L�R�Q���D�X�[���P�p�W�K�R�G�H�V���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V : problèmes et perspectives, Paris, 
Librairie Hachette, 1976, p. 13.  
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pas évoqués de manière directe par les écrivains, qui optent pour la première ou la troisième 

personne49, qui agissent en leur lieu et �S�O�D�F�H�����O�H�X�U���D�W�W�U�L�E�X�D�Q�W���X�Q���Q�R�P���G�R�Q�W���O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���Y�p�F�X�H���O�H�V��

�S�U�L�Y�D�L�W�����6�¶�H�[�S�U�L�P�D�Q�W���S�D�U���H�X�[���H�W���S�R�X�U���H�X�[�����L�O�V���O�H�V���U�H�Q�G�H�Q�W���Y�L�V�L�E�O�H�V���H�W���I�R�Q�W���D�G�Y�H�Q�L�U���O�H�X�U�V���H�[�L�V�W�H�Q�F�H�V��

au monde en les reconstruisant dans des univers de création qui dépassent les opacités 

historiques et mémorielles.50 Mais avant de poursuivre notre raiso�Q�Q�H�P�H�Q�W�����U�H�Y�H�Q�R�Q�V���G�¶�D�E�R�U�G��

au concept de représentation. 

Souvent considérée comme un terme pluridisciplinaire, la représentation revêt plusieurs 

sens. Au XVIIIe �V�L�q�F�O�H���� �O�H�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�� �(�P�P�D�Q�X�H�O�� �.�D�Q�W�� �V�¶�H�V�W intéressé à la notion de 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���G�D�Q�V���O�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V���V�X�U���O�¶�p�S�L�V�W�p�P�R�O�R�J�L�H���H�W���O�¶�H�V�W�K�p�W�L�V�P�H�����,�O���D���V�X�V�F�L�W�p��

�O�H���G�p�E�D�W���H�Q���I�R�U�P�X�O�D�Q�W���O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���V�H�O�R�Q���O�D�T�X�H�O�O�H���O�H�V���R�E�M�H�W�V���G�H���Q�R�W�U�H���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���Q�H���V�R�Q�W���T�X�H��

�G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���� �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �Oa réalité ultime est impossible. Autrement dit, �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H��

illusion. Kant soumet cette illusion à une critique et déconstruit ainsi tout notre système de 

valeurs. Poursuivant sa réflexion, il relève que pour connaître, il faut se préoccuper à la fois de 

�O�¶�R�E�M�H�W���p�W�X�G�L�p���H�W���G�H���F�H�O�X�L���T�X�L���O�¶�p�W�X�G�L�H��51  

Pour les philosophes sceptiques, la représentation est une construction artificielle de la 

réalité dont la vérité nous reste inaccessible52. Ainsi �G�H�X�[���F�R�X�U�D�Q�W�V���S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H�V���V�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�Q�W��

sur cette question. Pour le �F�R�X�U�D�Q�W���L�G�p�D�O�L�V�W�H�����O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�E�M�H�W���H�V�W���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H���S�D�U���O�D��

�S�U�R�M�H�F�W�L�R�Q���G�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���G�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���K�X�P�D�L�Q�����/�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���Q�H���S�R�U�W�H���T�X�H���V�X�U���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q, 

non pas sur la chose en soi53. La perspective du courant réaliste souligne que « les 

repr�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���G�X���P�R�Q�G�H���H�W���G�H���O�¶�K�R�P�P�H��sont déterminées par les objets54 ». 

�'�D�Q�V���O�D���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���G�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���K�X�P�D�L�Q�H�V���H�W���V�R�F�L�D�O�H�V���I�R�F�D�O�L�V�p�H�V���V�X�U���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���;�9�,�,�,e et 

XIX e siècles, les chercheurs ont également montré leur intérêt pour cette notion. En psychologie 

cognitive55, ces derniers se sont appesantis sur les « représentations sociales56 ». Les chercheurs 

                                       
49 �&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�X���1�q�J�U�H���G�H���6�X�U�L�Q�D�P���G�H���9�R�O�W�D�L�U�H���G�D�Q�V��Candide. 
50 Christiane Chaulet Achour, « Introduction », dans Esclavage et littérature, représentations francophones, sous 
la direction de Christiane Chaulet Achour, Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 7. 
51 Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Paris Magnard, [1re 1781], 1999, p. 111. 
52 Grand dictionnaire de philosophie, Paris, Larousse, 2003, p. 923.  
53 Ibid., p. 923. 
54 Idem. 
55 Le terme psychologie cognitive est plus utilisé en neurosciences et en psychologie. Elle adopte le couple cerveau 
cognition ou (cerveau-esprit, cerveau-�S�H�Q�V�p�H���� �F�R�P�P�H�� �R�E�M�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �H�W�� �L�P�D�J�H�U�L�H�� �F�p�U�p�E�U�D�O�H�� �F�R�P�P�H�� �P�p�W�K�R�G�H��
�H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�����(�O�O�H���p�W�D�E�O�L�W���X�Q���O�L�H�Q���H�Q�W�U�H���O�H���F�H�U�Y�H�D�X���H�W���O�D���S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�H�����T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�V�V�H �G�H���O�¶�p�W�X�G�H���G�H���O�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�����G�H��
�O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�����G�H���O�¶�L�P�D�J�H�U�L�H�����P�H�Q�W�D�O�H�����G�H���O�D���P�p�P�R�L�U�H�����G�X���O�D�Q�J�D�J�H�����G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���Q�X�P�p�U�L�T�X�H�V�����G�X���U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���O�R�J�L�T�X�H����
de la conscience. Olivier Houdé, « Psychologie cognitive », dans Le Dictionnaire des sciences humaines et 
sociales, sous la direction de Sylvie Mesure, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, pp. 929-931. 
56 Le terme représentation sociale renvoie aux produits et au processus caractérisant la pensée de sens commun, 
forme de pensée pratique, socialement élaborée, marquée par un style et une logique propres et partagée par les 
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ont �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V représentations collectives, en développant les notions de mentalité, 

�G�¶idéologie et de vision du monde. La représentation tient et peut appartenir à « �O�¶�X�Q�L�Y�H�Us 

humain, social, imaginaire���� �H�O�O�H���M�R�X�L�W���G�¶�X�Q���V�W�D�W�X�W���W�U�D�Qsversal et avec un usage varié57 ». Nous 

pouvons compléter cette définition par celle du �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p�� �H�W�� �G�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V��

interculturelles, qui définit la « représentation », comme un systè�P�H���G�H���F�U�R�\�D�Q�F�H�V���H�W���G�¶�D�W�W�L�W�X�G�H�V����

justifiant ou engendrant des pratiques socio-économiques, culturelles, religieuses ou politiques 

spécifiques58.  

�'�H�S�X�L�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������������O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���F�R�Qsidérée 

comme une fin en soi, mais comme un moyen. C�¶�H�V�W���X�Q���R�X�W�L�O���L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���S�R�X�U���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�D��

société. Certains historiens tels que Marc Bloch, Georges Duby ou Lucien Febvre ont intégré 

la question de la représentation dans leurs discours historiographiques. Leurs ambitions 

consistaient à �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�X�P�D�L�Q�V�� �V�H�� �I�R�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H���� �6�R�X�V�� �F�H�� �S�U�L�V�P�H�� �G�H�� �O�D��

représentation, les historiens ont abordé la question du corps avec ses appendices, son hygiène 

et la maladie, métaphorique ou sociale���� �G�¶�D�X�W�Ues se sont penchés sur la vie privée et la 

représenta�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�H�P�S�V�� �R�X�� �G�H�� �O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U��59 Pour reprendre les mots de Roger Chartier, « la 

représentation serait �O�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���� �H�W�� �S�R�X�U�� �G�p�F�K�L�I�I�U�H�U�� �O�H�V��

�V�R�F�L�p�W�p�V���� �H�Q�� �S�U�H�Q�D�Q�W���O�¶�p�F�K�Hveau des relations et des tensions qui les constituent à par�W�L�U���G�¶�X�Q��

événement ou �G�¶un récit60 ».  

�/�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �V�R�Q�� �F�K�D�P�S�� �G�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�Q��

anthropologie. En 1970 et en 1980, « une ethnologisation du discours historique est 

évoquée61 ». Une certaine matérialité était au centre des préoccupations des anthropologues. 

�'�D�Q�V���F�H�W�W�H���G�p�P�D�U�F�K�H�����O�H���V�H�Q�V�����O�H���Y�p�F�X�����O�¶�K�R�P�P�H���G�D�Q�V���V�D���S�O�X�U�D�O�L�W�p���V�R�Q�W���D�X�W�D�Q�W���G�¶�R�E�M�H�Ws qui étaient 

�V�R�X�P�L�V���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H�V�����6�R�X�V���F�H�W���D�Q�J�O�H�����O�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���V�¶�D�I�I�L�U�Pent en tant 

�T�X�¶�R�X�W�L�Os de prédilection pour étudier les multiples réalités du monde, entre le réel et le 

�V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�����H�Q�W�U�H���O�H���Y�p�F�X���T�X�R�W�L�G�L�H�Q���H�W���O�H�V���F�R�G�H�V���V�R�F�L�D�X�[���T�X�L���O�¶�H�Q�F�D�G�U�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���G�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H�V��

contextes. La question de la représentation chez les anthropologues rend compte des symboles 

                                       
�P�H�P�E�U�H�V���G�¶�X�Q���P�r�P�H���H�Q�V�H�P�E�O�H���V�R�F�L�D�O���R�X���F�X�O�W�X�U�H�O�����'�H�Q�L�V�H���-�R�G�H�O�H�W�� « Représentation sociale », dans Le Dictionnaire 
des sciences humaines et sociales, op. cit., p. 1003.  
57 Le Dictionnaire des sciences humaines et sociales, op. cit., p. 1003.  
58 �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p���H�W���G�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���L�Q�W�H�U�F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V, Paris, Armand Colin, 2003, p. 304. 
59 William Grossin, « �/�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���G�X���W�H�P�S�V���F�R�P�P�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H », dans Technologie, 
idéologies et pratiques, n° 14, vol. 8, 1988, pp. 297-302. 
60 Chartier Roger, « Le monde comme représentation », dans Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 44�• 
année, N°6, 1989, pp. 1505-1520. 
61 Christan Delacroix, François Dosse, al., Les Courants historiques de la France : 19e-20e siècle, Pari, Armand 
Colin, 2005, p. 45. 
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culturels, des mythes, des rites, des cosmologies, des croyances, et de tous les « aspects 

�V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�V���G�¶�X�Q�H���F�X�O�W�X�U�H62 ».  

Dans le cadre de notre travail, la question et le concept de représentation permettent 

�G�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �O�H�V�� �L�P�D�J�H�V �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H���� �G�X�� �1�R�L�U���� �H�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Noirs���� �6�L�� �O�¶�R�Q�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H��

�O�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H��Frantz Fanon selon laquelle �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �%�O�D�Q�F��qui crée le Nègre63, le continent 

�D�I�U�L�F�D�L�Q���H�W���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���X�Q�H���S�D�U�I�D�L�W�H���L�O�O�X�V�W�U�D�W�Lon de représentation. Les réflexions 

�H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �R�Q�W�� �V�X�� �S�R�O�D�U�L�V�H�U�� �O�H�V�� �L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�V���� �O�H�V�� �D�I�I�H�Fts et les désirs des 

Européens. �6�D�F�K�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1oirs est source de malentendus et 

�G�¶�L�Q�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�V���� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �O�H�V�� �p�P�R�W�Lons, les événements et les 

�F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�V���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���H�W���G�H�V���F�R�O�R�Q�V�����H�W���O�H�V���S�D�U�D�G�R�[�H�V���T�X�L���V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W���F�H�V���G�L�V�F�R�X�U�V�����O�¶�p�W�X�G�H��

des représentations nous permet de démêler le vrai du faux sur le �V�X�M�H�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�������� 

Au XVIII e siècle, nombreux ont été les écrivains qui ont thématisé �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�Je 

�W�U�D�Q�V�D�W�O�D�Q�W�L�T�X�H���� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H���G�X plein rendement �G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���Q�p�Jrière et aussi à celle des voix 

abolitionnistes. Rappelons que certains travaux ont été effectués à ce sujet, on peut évoquer Le 

Triangle atlantique français. Littérature et culture de la traite négrière64 de Christopher Miller  

publié en 2011. Certains travaux qui abordent la question de la représentation du Noir dans la 

littérature établissent parfois très peu le lien entre la représentation du Noir et la traite négrière. 

�&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q���D�P�p�U�L�F�D�L�Q���:�L�O�O�L�D�P���%�H�Q�M�D�P�L�Q���&�R�K�H�Q���T�X�L���P�H�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W �V�X�U���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q��

�G�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�X���1oir du XVIe au XIXe �V�L�q�F�O�H���H�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U���O�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���S�D�U���O�H�V��

Européens. Pour William Benjamin, �F�¶�H�V�W���j���S�D�U�W�L�U �G�¶�D�X�Wrui que les Français se sont constitués 

une image des Africains65. Il explique �T�X�H���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q���J�U�H�F���+�p�U�R�G�R�W�H���D�X�U�D�L�W���G�R�Q�Q�p���O�H�V���S�U�H�P�L�q�U�H�V��

descriptions qui présentaient les Africains comme des êtres se nourrissant des locustes et des 

serpents, pratiquant le pa�U�W�D�J�H���G�H�V���p�S�R�X�V�H�V�����H�W���F�R�P�P�X�Q�L�T�X�D�Q�W���Q�R�Q���j���O�¶�D�L�G�H���G�¶�X�Q���O�D�Q�J�D�J�H���K�X�P�D�L�Q, 

mais de cris aigus comme des chauves-souris ou comme des cynocéphales et les acéphales qui 

ont leurs yeux sur la poitrine66. �)�U�D�Q�W�]���)�D�Q�R�Q���D�I�I�L�U�P�H���T�X�¶�Ll ne peut pas être autrement quand la 

civilisation européenne se trouva en contact avec le monde noir, avec ces peuples de 

                                       
62 Bernard Juillerat, �3�H�Q�V�H�U�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���� �H�V�V�D�L�� �G�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �S�V�\�F�K�D�Q�D�O�\�W�L�T�X�H, Lausanne, Éditons Payot-
Lausanne, 2001, p. 301. 
63 Frantz Fanon, �/�¶�$�Q���9���G�H���O�D���U�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���Dlgérienne, Paris, Maspero, 1959, p. 181. 
64 Christopher Miller, Triangle atlantique français. Littérature et culture de la traite négrière�����W�U�D�G�X�L�W���G�H���O�¶�D�Q�J�O�D�L�V��
par Thomas Van Tuymbeke, Bécherel, Éditions Perséides, 2011. 
65 William Benjamin Cohen, Français et Africains, les Noirs dans le regard des Blancs 1530-1880, traduit de 
�O�¶�D�Q�J�O�D�L�V�����3�D�U�L�V�����*�D�O�O�L�P�D�U�G����1981, p. 28. 
66 Hérodote cité par William Benjamin Cohen dans Français et Africains, les Noirs dans le regard des Blancs 
1530-1880, op. cit., p. 22. 
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« sauvages », tout le mond�H�� �I�X�W�� �G�¶�D�F�F�R�U�G : ces Nègres furent le principe du mal67. Durant 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�� �F�D�S�W�L�I se substitue �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�X�S�S�R�U�W�� �G�H�� �O�¶�Lmaginaire 

�I�U�D�Q�o�D�L�V���j���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U���H�W���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q���F�\�F�O�R�S�H���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V évoqué. Cette image se renforce de plus 

�H�Q���S�O�X�V���D�Y�H�F���O�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H�V���Q�D�Y�L�J�D�W�H�X�U�V���H�X�U�R�S�p�H�Q�V���V�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�W���V�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� 

�'�H�S�X�L�V���G�H�V���V�L�q�F�O�H�V���� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���X�Q�� �H�V�S�D�F�H���P�\�W�K�L�T�X�H���� �D�X�U�p�R�O�p���G�¶�p�Q�L�J�P�Hs. Ainsi 

émergent des théories pour justifier soit la couleur de la peau soit �O�¶�p�W�D�W�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�H��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����6�R�X�V���F�H���S�U�L�V�P�H, William Benjamin Cohen souligne que c�¶�H�V�W���H�Q���2�F�F�L�G�H�Q�W���T�X�H���O�¶�R�Q��

retrouve le plus fréquemment le Noir associé à des connotations péjoratives68. La littérature de 

la première moitié du XVIIIe �V�L�q�F�O�H���U�H�F�q�O�H���X�Q���E�R�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�p�F�U�L�W�V���T�X�L���Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W���O�H�V���V�W�p�U�p�R�W�\�S�H�V��

et deviennent �V�R�X�U�F�H���G�¶�L�Q�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�V���H�W���G�H conjurations.  

Durant la période de la traite négrière, les intellectuels européens ont adopté toutes les 

positions possibles et imaginables �j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H���F�H�W�W�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���T�X�¶�L�O était de plus en plus difficile 

�G�¶�L�J�Q�R�U�H�U���� �/�H�X�U�V�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�R�Q�W�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �H�W��certains constituent un terreau fertile pour des 

�S�U�p�M�X�J�p�V�� �V�X�U�� �O�¶�$�I�U�L�F�D�Ln esclave. Pour Sylvie Chalaye, �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�X�� �1oir à travers les lettres 

f�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���S�D�U�D�v�W���F�R�P�P�H���O�H���Y�D�V�W�H���J�U�L�P�R�L�U�H���R�•���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���O�H�V���I�R�U�P�X�O�H�V���G�H�V���J�U�D�Q�G�V���V�W�p�U�p�R�W�\pes 

qui hantent les mentalités69. Autant dir�H���T�X�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���X�Q�H���V�prie 

de tensions entre particularisme et universalisme, entre ethnocentrisme et relativisme culturel, 

entre stéréotypie et remise en cause de celle-ci70. 

�/�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �/�p�R�Q-François Hoffman sur Le Nègre romantique, personnage littéraire et 

obsession collective, se propose de faire un panorama des archétypes qui touchent les Nègres. 

Hoffman�Q���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H : « Ces textes en�I�R�X�L�V���>�«�@�����j���T�X�R�L���E�R�Q���O�H�V���G�p�W�H�U�U�H�U���V�L���F�H���Q�¶�H�V�W���S�R�X�U���Q�R�X�V��

reconnaître en eux, pour y trouver la trace de nos erreurs et les intuitions de ceux qui nous ont 

précédés71 ? » La perspective �G�¶�+�R�I�I�P�D�Q�Q�� �H�V�W�� �T�X�D�V�L�� �D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H���� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O��déclare : « Ces 

pages jaunies par le temps, je me refuse à les considérer comme des curiosités littéraires, avant 

�T�X�H�� �O�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �S�R�V�H�Q�W�� �Q�¶�D�L�H�Q�W�� �p�W�p�� �U�p�V�R�O�X�V72 ». La représentation littéraire de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V���U�H�S�U�H�Q�G���F�H�V���V�F�K�q�P�H�V���I�D�L�W�V���G�X���P�p�S�U�L�V���G�H���O�¶�D�X�W�U�H�� 

                                       
67 Frantz Fanon, Peau noire masques blancs, Paris, Seuil, 1952, p. 153. 
68 William Benjamin Cohen, Français et Africains, les Noirs dans le regard des Blancs 1530-1880, op. cit., p. 38. 
69 Sylvie Chalaye, �'�X���1�R�L�U���D�X���Q�q�J�U�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�X���Q�R�L�U���D�X���W�K�p�k�W�U�H������������-1960), Pari�V�����/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�����������������S���������� 
70 Sarga Moussa, « Introduction », dans Littérature et esclavage XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Desjonquères, 
Coll. « �/�¶�(�V�S�U�L�W���G�H�V���/�H�W�W�U�H�V »,  2010, p. 13. 
71 Léon-François Hoffman, Le Nègre romantique personnage littéraire obsession collective, Paris, Payot, 1973, p. 
11. 
72 Léon-François Hoffman, Le Nègre romantique personnage littéraire obsession collective, op. cit., p. 11. 



24 
  

De même, Sarga Moussa souligne : « Le XVIIIe �V�L�q�F�O�H�� �Y�R�L�W�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

apparaître comme un nouvel objet littéraire, mais aussi comme une figure théâtrale qui tente 

�G�¶�L�Q�F�D�U�Q�H�U�� �O�D�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �V�H�U�Y�L�O�H���� �G�D�Q�V�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �G�¶�L�Q�V�X�S�S�R�U�W�D�E�O�H�� �D�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�H�V�� �Hxigences 

�G�¶�p�T�X�L�W�p���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V73 ». Sous cet angle, le Noir devient de plus en plus un objet littéraire, 

parce que sa condition préoccupe les philosophes, ses peines inspirent la sensibilité des 

�U�R�P�D�Q�F�L�H�U�V�����V�D���F�R�X�O�H�X�U���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�V���H�I�I�H�W�V���T�X�¶�H�O�O�H���p�Y�R�T�X�H�����H�[�R�W�L�V�P�H�����F�R�Q�W�U�D�V�W�H�����Q�D�W�X�U�H���V�D�X�Y�Dge) 

intéressent les dramaturges74. �,�O���I�D�X�W���Q�R�W�H�U���T�X�H���O�D���U�p�F�X�U�U�H�Q�F�H���G�H���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

dans les textes contribue parfois à répandre les clichés. On peut le constater dans les récits de 

voyages, les ouvrages théologiques, les textes de fiction ou les contes philosophiques. 

Parmi les travaux qui ont retenu également notre attention sur ce sujet, il y a aussi ceux 

de Jean Ehrard, notamment son ouvrage �/�X�P�L�q�U�H�V�� �H�W�� �H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�W�� �O�¶�R�S�L�Q�L�R�Q��

publique en France au XVIIIe siècle �S�X�E�O�L�p���H�Q���������������G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���L�O���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H���V�X�U���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H��

�U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���W�D�U�G�L�Y�H���G�X���W�K�q�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�D���S�H�Q�V�p�H���H�W���O�D���O�L�W�W�p�U�Dture. Il réagit également 

�D�X���U�p�Y�L�V�L�R�Q�Q�L�V�P�H���P�X�O�W�L�I�R�U�P�H���D�Y�H�F���O�¶�D�P�E�L�W�L�R�Q���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���X�Q�H���U�p�D�O�L�W�p���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���F�R�P�S�O�H�[�H�� 

Le discours juridique, littéraire, encyclopédique et politique a structuré certaines 

�F�U�R�\�D�Q�F�H�V���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���G�D�Q�V���O�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V�� L�¶�p�W�X�Ge des discours et des représentations de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��des Noirs au siècle des Lumières nous conduit à déconstruire les faux discours, les 

idées reçues, et les incertitudes discursives sur la question �G�H���O�¶�Hsclavage au XVIIIe siècle, et à 

les purger de tout imaginaire visant à dominer et à entretenir une inégalité entre peuples 

oppresseurs et peuples opprimés. Notre étude consiste aussi à porter un regard démythifiant sur 

les images et les clichés des mythologie�V���U�H�Q�Y�R�\�D�Q�W���j���O�¶�L�Q�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�H�V���1oirs et à leur condition. 

�/�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�V�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �p�S�R�T�X�H��ont véhiculé des 

images et des discours négatifs �j���F�H���V�X�M�H�W�����p�W�D�Q�W���G�R�Q�Q�p���T�X�H���O�¶�(�X�U�R�S�p�H�Q���p�S�U�R�X�Y�H���O�H���E�H�V�R�L�Q���G�H���V�H��

�F�R�Q�I�U�R�Q�W�H�U���D�X���P�L�U�R�L�U���G�H���O�¶�$�X�W�U�H���S�R�X�U���I�D�o�R�Q�Q�H�U���V�D���S�U�R�S�U�H���V�X�Sériorité. 

Selon Youmna Charara, l�H�� �U�R�P�D�Q�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �H�V�W�� �S�D�U�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �W�U�L�E�X�W�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H��

politique qui se constitue en dehors et le précède. La représentation littéraire du système 

esclavagiste ne peut surgir ex nihilo75. Autrement dit, cette littérature puise sa substance dans 

le commerce négrier. La question de la �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X���;�9�,�,�,e siècle sert des 

�G�H�V�V�H�L�Q�V���T�X�L���R�Q�W���F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���M�X�V�W�L�I�L�H�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�W���j���O�¶�p�Y�L�G�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�H�V�V�H�Q�F�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U����

                                       
73 Sarga Moussa, « Introduction », dans Littérature et esclavage XVIIIe-XIXe siècles, op. cit., p. 15. 
74 Sylvie Chalaye, �'�X���1�R�L�U���D�X���Q�q�J�U�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�X���Q�R�L�U���D�X���W�K�p�k�W�U�H������������-1960), op. cit., p. 69. 
75 Youmna Charara, Fictions coloniales du XVIIIe siècle, Lettres africaines, Adonis ou le bon nègre, anecdote 
coloniale�����3�D�U�L�V�����/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�����������������S���������� 
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Les termes « noir » et « nègre » dans les Antilles deviennent automatiquement associés à 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���� �¬�� �F�H�� �V�X�M�H�W�� �6�H�U�J�H�� �'�D�J�H�W�� �p�F�U�L�W : « La question du choix du terme pour désigner les 

individus se pose en permanence dans la concentration esclavagiste76 ». La mentalité 

�F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H���G�H���O�¶�(�X�U�R�S�H���H�Q���Jénéral, et de la France en particulier, ne véhicule pas une image 

positive du N�R�L�U���� �'�L�I�I�p�U�H�Q�W���� �W�D�Q�W�� �S�D�U�� �O�D�� �F�R�X�O�H�X�U�� �T�X�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �P�°�X�U�V���� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�L�G�pré 

souvent comme un être inférieur aux B�O�D�Q�F�V�����&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V��

Noir�V���D���p�W�p���S�U�p�V�H�Q�W�p���F�R�P�P�H���X�Q�H���P�L�V�V�L�R�Q���j���O�D���I�R�L�V���P�H�V�V�L�D�Q�L�T�X�H���H�W���F�L�Y�L�O�L�V�D�W�U�L�F�H�����D�U�J�X�D�Q�W���T�X�H���F�¶�H�V�W��

par cette étape que doivent passer les Africains pour atte�L�Q�G�U�H���O�H���G�H�J�U�p���G�¶�X�Q�H���K�X�P�D�Q�L�W�p��avancée. 

�'�H�� �F�H�� �I�D�L�W���� �O�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O���� �G�R�Q�W�� �I�D�L�W�� �S�D�U�W�L�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Noirs, jouit de 

�O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�L�V�P�H���p�W�D�W�L�T�X�H�����D�L�Q�V�L���T�X�H���G�H���O�¶�D�Y�D�O���G�H���O�¶�e�J�O�L�V�H�� 

�/�H�V���°�X�Y�U�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���G�X���;�9�,�,�,e siècle élaborent des représentations singulières dépassant 

le dogmatisme et combattent les revers de la société européenne. Ainsi, les discours 

�S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H�V�����M�X�U�L�G�L�T�X�H�V���R�X���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W���j���O�¶�+�R�P�P�H���H�W���j���V�R�Q���F�D�G�U�H���V�R�F�L�D�O�����'�D�Q�V���O�H��

cadre de notre travail, nous souhaitons explorer les types de discours élaborés autour de la 

�T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �D�X�� �;�9�,�,�,e �V�L�q�F�O�H�� �D�I�L�Q�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�H�V�� �G�L�V�F�Rurs et les modalités de 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�X�W�U�H���S�H�Q�G�D�Q�W���F�H�W�W�H���S�p�U�L�R�G�H���G�D�Q�V���O�H�V���W�H�[�W�H�V���H�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�T�X�H�V�����M�X�U�L�G�L�T�X�H�V���H�W��

littéraires.  

Sur le plan juridique, nous nous focalisons sur le Code noir, les arrêtés ministériels et les 

ordonnances royales qui ont c�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���O�p�J�L�I�p�U�H�U���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V�����3�R�X�U���p�W�X�G�L�H�U��

ces discours juridiques, nous tenons compte de certains critères, notamment le critère temporel, 

�T�X�L���Q�R�X�V���S�H�U�P�H�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���W�H�[�W�H�V���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H���G�X�U�D�Q�W���O�D�T�X�H�O�O�H���F�H�V���W�H�[�W�H�V���Rnt été 

promulgués. Autrement dit, ces textes juridiques doivent être lus entre les lignes et ils requièrent 

surtout une analyse contextualisée pour comprendre son sens historique77. �¬���F�H�O�D���V�¶�D�M�R�X�W�H���O�H��

critère dissociatif, pour faire la démarcation entre la �W�K�p�R�U�L�H���G�H���F�H�V���W�H�[�W�H�V���H�W���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���T�X�L���H�Q��

a été faite. 

Par rapport aux textes du XVIII e siècle choisis�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���P�L�V���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�X�U des textes de 

la littérature esclavagiste, des �D�U�W�L�F�O�H�V���G�H���O�¶Encyclopédie qui abordent la question de la traite des 

Noir�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, et des arrêts et ordonnances faisant office de réglementation de 

                                       
76 Serge Daget, « Les mots esclave, nègre, Noir et les jugements de valeurs sur la traite négrière dans la littérature 
abolitionniste française de 1770 à 1845 », dans �5�H�Y�X�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�¶�R�X�W�U�H-mer, tome 60, n° 221, 4e 
trimestre, 1973, pp. 511-548. 
77 Jean Claude Girardin, « De la liberté politique des Noirs : Sonthonax et Toussaint Louverture », dans Déraison, 
�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�W�� �G�U�R�L�W���� �/�H�V�� �I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�V�� �L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �H�W�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�D�� �W�U�D�L�W�H�� �Q�p�J�U�L�q�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, sous la 
�G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�¶�,�V�D�E�H�O���&�D�V�W�U�R���+�H�Q�U�L�T�X�H�V���	���/�R�X�L�V���6�D�O�D-Molins, Paris, UNESCO, 2002, p. 235. 
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�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V. Nous avons choisi ces textes par rapport à leur implication idéologique, 

leur vision du monde. 

Ambitionner une étude sur les discours et les représentations permet de lir�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

non seulement chez les classiques tels que Montesquieu, Voltaire ou Diderot, mais aussi de 

faire émerger de nouvelles voix j�X�V�T�X�¶�L�F�L���W�U�q�V���S�H�X���R�X���S�D�V���p�W�X�G�L�p�Hs. La complexité de la question 

nous oblige à étendre nos investigations dans les récits des négriers et à examiner également les 

�U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V���G�H�V���S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�V���V�X�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����D�L�Q�V�L���T�X�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���G�L�V�F�R�X�U�V���S�R�O�L�W�L�T�X�Hs 

pendant la période de la Révolution Française. Cela permet aussi de réinterroger le XVIIIe siècle 

�G�D�Q�V���V�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���j���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����&�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��dans le sondage des 

�F�H�U�W�L�W�X�G�H�V�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H, �F�D�U�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�U�� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �U�H�Y�L�H�Q�W�� �j�� �O�X�W�W�H�U�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�H��

silence de la mémoire et comprendre les idéologies qui sous-tendent les discours de certains 

�K�R�P�P�H�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V�� Nous circonscrivons notre étude au XVIIIe siècle parce que 

cette période est marquée par la profusion des discours et des représentations construites autour 

de cette question sur le plan philosophique, juridique, littéraire et aussi dans le domaine 

anthropologique.  

Notre problématique porte sur les réflexions sur �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Noirs, et la connaissance 

�G�H���O�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���S�H�Q�G�D�Q�W���O�H���V�L�q�F�O�H���G�H���/�X�P�L�q�U�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V���O�L�W�W�p�Uaires. Nous 

voulons examiner les différents énoncés qui ont contribué �j�� �I�D�o�R�Q�Q�H�U�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H. 

Quels arguments littéraires les auteurs du siècle des Lumières ont-ils utilisés pour représenter 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1oirs dans les colonies caribéennes ? Comment comprendre les prises de 

position des uns et des autres ? 

Toutes ces interrogations nous permettent de suivre la progression du débat sur la question 

�G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1oirs au XVIIIe siècle. Entre la fin du XVIIe siècle, précisément en 1685, 

date de la publication du Code noir, �H�W�� ���������� �T�X�L�� �P�D�U�T�X�H�� �O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �O�H�V��

arguments pour �R�X���F�R�Q�W�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1oirs prennent corps. �/�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V��

Noirs est marqué par plusieurs phases. Selon la chronologie que nous proposons, la première 

�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ���������� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �3�H�Q�G�D�Q�W���F�H�W�W�H�� �S�p�U�L�R�G�H���� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V��

littéraires reconnaissent �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1oirs. Avec la publication de �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W��

de lois �G�H�� �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X�� �H�Q�� ������������ �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�Dvage des Noirs prend �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�H 

contestation�����0�D�L�V���O�H�V���D�W�W�D�T�X�H�V���F�R�Q�W�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V���Y�L�U�X�O�H�Q�W�H�V���G�D�Q�V���O�D��

seconde moitié du XVIIIe siècle avec les encyclopédistes. La seconde phase du discours 

�F�R�P�P�H�Q�F�H���D�Y�H�F���O�D���S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶Encyclopédie �M�X�V�T�X�¶�j���O�D���F�R�Q�Y�R�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���e�W�D�W�V��Généraux le 
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�����P�D�L���������������$�S�U�q�V���F�H�W�W�H���S�K�D�V�H�����V�¶�H�Q�V�X�L�W���F�H�O�O�H���G�H���O�D���G�p�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���V�W�U�L�F�W�H, certains auteurs intègrent 

dans leur discours les év�H�Q�W�X�H�O�O�H�V���L�Q�V�X�U�U�H�F�W�L�R�Q�V�����H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V �p�Y�R�T�X�H�Q�W���O�H�V���S�U�R�M�H�W�V���G�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���G�H��

�O�¶�H�Vclavage.78 

Ce travail a pour but �G�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� il  �W�H�Q�W�H�U�D�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�U�� �G�H�V��

passerelles ou de créer un lien entre les énoncés juridiques et littéraires en examinant le 

�U�H�G�p�S�O�R�L�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �F�R�U�S�X�V���� �G�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U�� �O�H�V�� �P�R�G�D�Oités de représentation et 

�G�¶�p�F�O�D�L�U�H�U�� �O�D�� �S�D�U�W�� �G�¶�R�P�E�U�H�� �G�¶�X�Q�� �V�X�M�H�W�� �H�Q�� �S�O�H�L�Q�� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �&�H�V�� �S�L�V�W�H�V�� �G�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �Q�R�X�V��

�F�R�Q�G�X�L�V�H�Q�W���j���H�[�S�R�V�H�U���O�H�V���S�R�V�W�X�O�D�W�V���W�K�p�R�U�L�T�X�H�V���G�¶�X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H�����j���S�D�U�W�L�U���G�H�V�T�X�H�O�V���O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���S�H�X�W��

être évalué et acquérir une sorte de validité scientifique. 

Or e�Q�� �W�H�Q�D�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�S�O�H�[�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �O�H�� �U�H�F�R�X�U�V�� �j�� �X�Q�H��

méthode spécifique �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �Q�R�X�V�� �S�D�U�D�vt insuffisant ���� �p�W�D�Q�W�� �G�R�Q�Q�p�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H��

notre investigation implique une dimension à la fois historique, juridique, anthropologique, 

sociologique et littéraire. De ce fait, nous convoquerons les méthodes selon les inflexions ou 

les orient�D�W�L�R�Q�V���H�W���O�H�V���F�H�Q�W�U�H�V���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�V���G�H���F�K�D�T�X�H���S�D�U�W�L�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�� 

�3�R�X�U���P�H�Q�H�U���j���E�L�H�Q���Q�R�W�U�H���W�U�D�Y�D�L�O�����Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���V�W�U�X�F�W�X�U�p en trois parties. La première partie 

est intitulée « Les perspectives de définitions du Code noir et de la nature juridique et 

�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H ». �'�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�D�U�W�L�H���� �Q�R�X�V�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�U�R�Q�V�� �S�D�U�� �O�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q des 

aspects définitionnels et formels du Code noir, ensuite nous analyserons le statut juridique de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�W���O�H�V���S�U�p�V�X�S�S�R�V�p�H�V���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����(�Q�I�L�Q���Q�R�X�V���H�[�D�P�L�Q�H�U�R�Q�V���O�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

�G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���M�X�U�L�G�L�T�X�H�V���F�R�O�R�Q�L�D�O�H�V�� La deuxième partie de notre thèse est intitulée 

« Disc�R�X�U�V�� �G�H�V�� �/�X�P�L�q�U�H�V�� �V�X�U�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H : représentations, positions et 

controverses ». Cette partie se focalise �G�¶�D�E�R�U�G��sur le �G�L�V�F�R�X�U�V�� �S�U�R�S�D�J�D�Q�G�L�V�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

dans les récits de voyage, puis elle �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H aux réflexions de �O�¶Encyclopédie �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

des Noirs, et le dernier axe de cette partie �H�V�W���F�R�Q�V�D�F�U�p���j���O�D���F�U�L�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���F�K�H�]���2�O�\�P�S�H��

de Gouges et Joseph Lavallée. Cette partie veut explorer les positionnements et les prises de 

position �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H����da�Q�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�U�W�L�F�O�H�V�� �G�H�� �O�¶Encyclopédie qui 

�D�E�R�U�G�H�Q�W���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H�V���U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V���G�H�V���S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�V, et certains récits 

de voyage���� �G�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� en mettant en évidence le 

                                       
78 Cette périodisation a été mentionnée aussi par Jean Ehrard dans « �/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���Gevant la conscience morale des 
Lumières françaises : indifférence, gêne, révolte », dans �/�H�V�� �D�E�R�O�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�� �/���)���� �6�R�Q�W�K�R�Q�D�[�� �j V. 
Schoelcher�����$�F�W�H�V���G�X���F�R�O�O�R�T�X�H���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O���W�H�Q�X���j���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���3�D�U�L�V���9�,�,�,���O�H�V�������������H�W�������I�p�Y�U�L�H�U���������������3�����8�����G�H��
Vincennes et UNESCO, Paris, 1995. 
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caractère hétéroclit�H�� �G�H�� �F�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �D�X�� �;�9�,�,�,e siècle. La 

troisième et dernière partie, quant à elle, est intitulée « L�¶�K�p�U�L�W�D�J�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V���H�W���O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q��

�G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H : le discours politique, anthropologique et littéraire ». �(�O�O�H�� �V�¶intéresse 

initialement au discours anthropologique �H�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�¶�p�J�D�O�L�W�p���� �S�X�L�V�� �j�� �O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q�� �H�W à 

�O�¶�p�P�D�Q�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V���� �(�Q�I�L�Q����elle analyse la fictionnalisation du Nègre et 

�O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H���O�D���Q�R�X�Y�H�O�O�H���I�L�J�X�U�H���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� Cette partie montre les conséquences �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

des Noirs dans les colonies avec �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���O�D���I�L�J�X�U�H���G�H���7�R�X�V�V�D�L�Q�W���/�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���j���O�D���I�L�Q���G�X��

XVIII e siècle. Nous voulons montrer que les héritiers des Lumières disposent de tout le capital 

critique et les principes qui leur ont été transmis par les philosophes des Lumières, il s se sentent 

dépositaires �G�¶�X�Q���V�D�Y�R�L�U���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���P�L�V���j���O�¶�p�S�U�H�X�Y�H�� épuisé ou saturé79�����&�¶�H�V�W���S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W���X�Q��

sentiment que partage la génération des auteurs postrévolutionnaires�����H�Q���P�R�Q�W�U�D�Q�W���O�¶�K�X�P�D�Q�L�V�P�H��

des Lumières et le retournement de �V�R�Q���G�L�V�F�R�X�U�V���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U�����Dutrement dit, une vision du 

monde et une conc�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V�� 

�,�O���H�V�W���p�Y�L�G�H�Q�W���T�X�H���O�H���F�R�U�S�X�V���U�H�W�H�Q�X���Q�H���F�R�X�Y�U�H���S�D�V���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���W�H�[�W�H�V���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X��

XVIII e siècle. Bien que relevant de choix personnels, les textes soumis à notre travail sont assez 

représentatifs par leurs différents genres et �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�Q�W��dans leur ensemble une 

vision �S�O�X�U�L�H�O�O�H���G�H���O�¶esclavage des Noirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
79 Jean-Pierre Bertrand, « Sur la sociologie de la littérature : héritage, succession et placements (Bi�O�O�H�W���G�¶�K�X�P�H�X�U��
périphérique) », dans Crises de vers [en ligne]. Montpellier : Presses Universitaires de la Méditerranée, 2000 
(généré le 25 juin 2018). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pulm/124>. ISBN : 
9782367810454. DOI : 10.4000/books.pulm.124. 
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Dura lex sed lex. La loi est omniprésente, dans la pensée, comme dans les cités et les 

États, elle régule les sociétés humaines. Avec la traite négrière, Louis XIV, qui se veut aussi 

législateur, a élaboré toute une série de grandes ordonnances dont la dernière est celle 

concernant �O�D�� �S�R�O�L�F�H�� �G�H�V�� �v�O�H�V�� �G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H80 en 1685 communément appelée Code noir. 

�5�D�S�S�H�O�R�Q�V�� �T�X�H�� �F�¶�Hst à la demande de Colbert que Patoulet en 1682, puis Begou en 1683, 

�p�W�D�E�O�L�U�H�Q�W�� �X�Q�� �P�p�P�R�L�U�H�� �H�Q�� �W�H�Q�D�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�¶�D�Y�L�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�H�L�O�V�� �V�R�X�Y�H�U�D�L�Qs et des principaux 

habitants81. �7�H�O�V�� �V�R�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �S�U�p�S�D�U�D�W�R�L�U�H�V�� �G�X��Code noir. Ce texte a 

réglementé la �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q��définitive �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q���������������$�L�Q�V�L��

�O�H���G�U�R�L�W���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���O�L�p���j���V�D���Qature se voit rompu ainsi que �O�¶�p�J�D�O�L�W�p���H�W���O�¶�X�Q�L�W�p���G�H��

�O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p82. Le Code noir devient une référence de la législation qui réglemente la pratique de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H����À la lecture de certains articles du Code noir�����R�Q���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H��parfois �V�L���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Hst 

un être humain ou une chose au sens juridique du terme, placée en dehors de tout droit de 

personnalité.83 Nous étudions comment les aspects moraux, religieux et économiques de 

�O�¶�p�S�R�T�X�H���V�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�Q�W���G�D�Q�V���F�H���W�H�[�W�H�� Quelle valeur le Code noir accorde-t-�L�O���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V��

colonies françaises ? �(�Q�� �V�H�� �U�p�I�p�U�D�Q�W�� �j�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H 44 �T�X�L�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Qe 

�P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�����H�W���j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������Tui �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�W, cette incohérence suscite un paradoxe qui permet 

�G�H���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���V�X�U���O�¶�D�G�p�T�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�p�J�L�W�L�P�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�W���j�� �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H���V�X�U���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H��

�G�¶�X�Q�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���M�X�U�L�G�L�T�X�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H�����T�X�L���I�D�L�W���G�H �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���X�Q��sujet de droit et non un objet84. 

Le Code noir pose le problème de la nature juridique �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �Q�R�L�U�� �H�W�� �G�H�� �Va dimension 

humaine, �S�X�L�V�T�X�¶�L�O���U�H�Q�I�H�U�P�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���D�P�E�L�J�X�w�W�p�V�����(�Q���L�Q�F�O�X�D�Q�W���W�R�X�V���O�H�V���P�R�G�H�V���G�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q��

�G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�W�� �O�H�V�� �W�\�S�H�V�� �G�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H��Code noir, il devient non seulement un texte 

idéologique qui régit la servitude coloniale, mais aussi un texte qui définit les rapports des 

habitants des colonies françaises dans les Caraïbes à partir du XVIIe siècle.  

�'�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W���G�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U les différents aspects que ce 

�W�H�[�W�H�� �D�F�F�R�U�G�H�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�Q�� �V�¶�D�W�W�D�F�K�D�Q�W�� �D�X�[�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �H�W�� �D�X�[�� �F�D�G�U�H�V��

�M�X�U�L�G�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����1�R�X�V���Q�H���F�L�U�F�R�Q�V�F�Uivons pas nos analyses au Code noir, 

                                       
80 Philippe Hesse « Le Code noir �����G�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H », dans �'�H���O�D���W�U�D�L�W�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�X���;�9�,�,�,e au XIXe 
siècle�����D�F�W�H�V���G�X���F�R�O�O�R�T�X�H���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O���V�X�U���O�D���W�U�D�L�W�H���G�H�V���Q�R�L�U�V�����1�D�Q�W�H�V�����������������&�H�Q�W�U�H���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X��
monde atla�Q�W�L�T�X�H�����6�R�F�L�p�W�p���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�¶�2�X�W�U�H-Mer, 1988, pp.185-191.   
81 Félix Chauleau, Essai sur la condition servile à la Martinique (1685-�������������� �&�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H��
�O�¶�L�Q�H�I�I�H�F�W�L�Y�L�W�p���-�X�U�L�G�L�T�X�H, [s.l.], 1964, p. 176.  
82 �7�D�Q�J�X�\�� �/�H�� �0�D�U�F�¶�+�D�G�R�X�U « �/�¶�D�X�W�U�X�L�� �H�W���O�¶�D�L�O�O�H�X�U�V », dans Esclavage et droit, du code noir à nos jours, études 
�U�p�X�Q�L�H�V���S�D�U���7�D�Q�J�X�\���/�H���0�D�U�F�¶�+�D�G�R�X�U���H�W���P�D�Q�X�H�O���&�D�U�L�X�V�����$�U�U�D�V�����$�U�W�R�L�V���3�U�H�V�V�H�V���8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�����������������S�S������-14.   
83 Philippe Hesse « Le Code noir �����G�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H », dans De �O�D���W�U�D�L�W�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�X���;�9�,�,�,e au XIXe 
siècle, op. cit., p. 185. 
84 �7�D�Q�J�X�\���/�H���0�D�U�F�¶�+�D�G�R�X�U « �/�¶�D�X�W�U�X�L���H�W���O�¶�D�L�O�O�H�X�U�V », dans Esclavage et droit, du code noir à nos jours, op. cit., p. 
10. 
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nous allons étendre aussi notre étude �j���G�¶�D�X�W�U�H�V���R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�V���H�W���D�U�U�r�W�p�V���T�X�L���R�Q�W���p�W�p���S�U�R�P�X�O�J�X�p�V��

à la fin du XVIIe siècle et durant tout le XVIIIe sièc�O�H���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Noirs. Pour 

mener à bien cette analyse, nous nous appuyons sur les discours anthropologiques, idéologiques 

et les éléments histo�U�L�T�X�H�V���S�R�X�U���P�R�Q�W�U�H�U���O�¶�D�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H de cette législation coloniale par rapport 

à �O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1oirs.  
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CHAPITRE I.- LES ASPECTS DÉFINITI ONNELS ET FORMELS DU CODE NOIR ET LE 

STATUT JURIDIQUE DE L �¶ESCLAVE  

Dans c�H���F�K�D�S�L�W�U�H�����Q�R�X�V���Q�R�X�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�R�Q�V���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X��Code noir. Cette lecture permet 

�Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���G�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U���O�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H���G�H���V�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�����P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H��

�O�D���Q�p�J�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���F�R�P�P�H���V�X�M�H�W���G�H���G�U�R�L�W�����0�D�L�V���D�Y�D�Q�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�¶�H�V�S�U�L�W��de ce texte, 

�G�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �V�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �H�W�� �G�¶�D�P�R�U�F�H�U�� �Q�R�W�U�H�� �D�Q�D�O�\�V�H���� �L�O�� �V�H�P�E�O�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H�� �U�H�Y�H�Q�L�U�� �V�X�U�� �O�D��

sémantique que lui accordent certains dictionnaires à la fin des XVII e et XVIII e siècles. 

I. 1- Les perspectives définitionnelles 

La locution « code noir » est �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H���G�H���O�D���S�U�R�P�X�O�J�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�e�G�L�W���G�H���P�D�U�V��������������

�(�Q���������������O�H���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�¶�$�Q�W�R�L�Q�H���)�X�U�H�W�L�q�U�H���Q�H���I�D�L�W���S�D�V���P�H�Q�W�L�R�Q���G�H���F�H�W�W�H���H�[�S�U�H�Vsion. Pourtant 

�O�¶�H�Q�W�U�p�H��« Code »85 �H�V�W���E�L�H�Q���S�U�p�V�H�Q�W�H���H�W���H�O�O�H���I�D�L�W���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�G�H�V tels que : le Code 

Michault86, le Code Louis87 et le Code Marchand88, mais ne mentionne pas �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�X��Code 

noir�����&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���O�H�V���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���G�X���;�9�,�,�,e �V�L�q�F�O�H���T�X�H���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�Lon « code noir » est reprise de 

manière explicite�����/�¶�X�Q���G�H�V���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���O�H�V���S�O�X�V���F�p�O�q�E�U�H�V���G�X���;�9�,�,�,e siècle, le Dictionnaire de 

                                       
85 Antoine Furetière, « Code », dans Dictionnaire universel, Contenant tous les mots françois tant vieux que 
modernes, les Termes de toutes les sciences et des arts, tome I, La Haye et Rotterdam, A. et R. Leers, 1690, p. 
203. 
86 Le Code de Michault �����H�V�W���O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���S�X�E�O�L�p�H���S�D�U���/�R�X�L�V���;�,�,�,���D�X���P�R�L�V���G�H���M�D�Q�Y�L�H�U���������������&�H�W�W�H���R�U�G�Rnnance fut 
tirée des précédentes ordonnances et principalement de celle de Blois. Louis XIII fit travailler sa rédaction sur les 
plaintes et les doléances faites par les Assemblées des notables, tenues à Rouen en 1617, et à Paris en 1626. Elle 
contient 461 articles qui règlementent les ecclésiastiques, les hôpitaux, les universités, les cours de justice, la 
noblesse et les gens de guerre, les levées qui se font sur le peuple, les finances, la police, le négoce et la marine. 
On lui donne le nom de « Code de Michault �ª�����S�D�U�F�H���T�X�H���F�H���I�X�W���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���0�H�V�V�L�U�H���0�L�F�K�H�O���G�H���0�D�U�L�O�O�D�F�����*�D�U�G�H��
des sceaux de France. Pour approfondir les connaissances sur ce texte, on peut se référer à Claude-Joseph Ferrière, 
« Code de Michault », dans Dictionnaire de droit et de pratique, �F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�U�P�H�V�� �G�H�� �G�U�R�L�W����
�G�¶�2�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�V�����G�H���&�R�X�W�X�P�H�V���	���G�H���3�U�D�W�L�T�X�H�����$�Y�H�F���O�H�V���-�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q�V���G�H���)�U�D�Q�F�H, tome I, op. cit., p. 280.  
87 Le « Code Louis » ou « Code de Louis XIV �ª�����F�¶�H�V�W���X�Q���W�L�W�U�H���T�X�H���O�H�V���/�L�E�U�D�L�U�H�V���P�H�W�W�H�Q�W���R�U�G�L�Q�D�L�U�H�P�H�Q�W���D�X���G�R�V��du 
recueil des principales ordonnances de Louis XIV, qui sont celles de 1667. Pour la procédure civile ; celle de 1669, 
pour les évocations & committimus ; une autre de la même année, pour les eaux & forêts ; celle de 1670, pour la 
procédure criminelle ; c�H�O�O�H�� �G�H�� ������������ �D�S�S�H�O�p�H�� �F�R�P�P�X�Q�p�P�H�Q�W�� �O�¶ordonnance de la ville. Pour la juridiction des 
prévôts des marchands & échevins de la ville de Paris ; celle de 1673, pour le Commerce ; celle des gabelles de 
1680, & celle des aides qui est aussi de la même année ; cel�O�H�� �G�H�V�� �I�H�U�P�H�V���� �T�X�L�� �H�V�W�� �G�H�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H�� ������������
On �W�U�R�X�Y�H���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���O�D���S�O�X�V���D�E�R�X�W�L�H���V�X�U���F�H�V���R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�V���j���O�¶�H�Q�W�U�p�H���© Code » dans Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 3, Paris, Briasson, 1753, pp. 570-585. 
88 Le « Code Marchand �ª�����F�¶�H�V�W���O�H���Q�R�P���G�R�Q�Q�p���j���O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���G�H���/�R�X�L�V���;�,�9�����V�X�U���O�H���I�D�L�W���G�X���F�R�P�P�H�U�F�H�����U�p�G�L�J�p�H���j��
Saint-Germain-en-�/�D�\�H���D�X���P�R�L�V���G�H���P�D�U�V���������������4�X�H�O�T�X�H���I�R�L�V���R�Q���O�D���Q�R�P�P�H���V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W���O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���G�H���������������&�H��
code compte douze titres, qui sont subdivisés en plusieurs articles. On le trouve de façon détaillée et commentée 
chez Savary des Bruslons. Jacques Savary des Bruslons, « Code Marchand », dans Dictionnaire universel de 
commerce contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par terre, par 
�P�H�U���� �G�H�� �S�U�R�F�K�H�� �H�Q�� �S�U�R�F�K�H���� �	�� �S�D�U�� �G�H�V�� �Y�R�\�D�J�H�V�� �G�H�� �O�R�Q�J�� �F�R�X�U�V���� �W�D�Q�W�� �H�Q�� �J�U�R�V�� �T�X�¶�H�Q�� �G�p�W�D�L�O, tome I, Paris, Veuve 
Estienne, nouvelle édition, 1741, pp. 797-798. 
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Trévoux, renvoie à propos �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���© Code noir �ª���j���O�¶Édit de mars 1685. Il le définit de la 

manière suivante : 

On a donné ce nom à un édit de 1685, concernant le gouvernement & 
�O�D�� �S�R�O�L�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �v�O�H�V�� �)�U�D�Q�o�R�L�V�H�� �G�H�� �O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�� & le commerce des 
Nègres pour ce pays. La vente des Nègres & leur achat sont autorisés 
par des loix publiques appelées le code noir. Ces loix sont des lettres 
�S�D�W�H�Q�W�H�V���H�Q���I�R�U�P�H���G�¶�p�G�L�W���G�X���P�R�L�V���G�H���0�D�U�V������������ dites communément le 
code noir89. 

Si le Dictionnaire de Trévoux fait allusion à �O�¶�e�G�L�W de 1685, un autre dictionnaire très 

connu au XVIIIe siècle, le Dictionnaire universel de commerce de Jacques Savary des Bruslons 

faisait référence aussi à �O�¶�e�G�L�W de mars 168590. �6�D�Y�D�U�\���G�H�V���%�U�X�O�R�Q�V���V�¶�D�S�S�X�L�H���j���O�D���I�R�L�V���V�X�U���O�¶�e�G�L�W��

de mars 1685 et �V�D���U�p�p�G�L�W�L�R�Q���G�H���������������F�¶�H�V�W���F�H���T�X�L���O�X�L���S�H�U�P�H�W���G�¶�D�M�R�X�W�H�U �T�X�H���O�¶�pdit suivant appelé 

le Code noir, fut donné à Versailles au mois de mars 1724. Cet édit sert de règlement pour 

�O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���M�X�V�W�L�F�H����de police, de la discipline, & du commerce des esclaves nègres 

dans la province de la Louisiane91. Dans les définitions proposées par Jacques Savary des 

Bruslons, il y a un dédoublement de cette législation dans la mesure où ses définitions tiennent 

compte à la fois du texte initial de mars 1685 et de la réédition de 1724.  

Même avec la publication du Supplément au Dictionnaire économique en 1741, le « Code 

noir » est toujours assimilé à �O�¶Édit de mars 1685. Le Supplément au Dictionnaire économique 

indique ceci : 

Code Noir, est ainsi d�L�W���S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���U�H�J�D�U�G�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���O�D�� �S�R�O�L�F�H��
des Isles frança�L�V�H�V�� �G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���� �	�� �G�H���F�H�� �T�X�L�� �V�¶�\�� �G�R�L�W���R�E�V�H�U�Y�H�U���S�D�U��
rapport aux Nègres. Cette Ordonnance paraîtra à celui qui la lira & 
�P�p�G�L�W�H�U�D�� �D�Y�H�F�� �D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���� �S�R�X�Y�R�L�U�� �V�H�� �U�p�G�X�L�U�H�� �j�� �K�X�L�W�� �F�K�H�I�V���� �T�X�R�L�� �T�X�¶�H�Ole 
soit composée de 60 articles.92 

                                       
89 �/�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���© Code noir », dans Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de 
�7�U�p�Y�R�X�[�����F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W���O�D���6�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���	���O�D���'�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H�V���P�R�W�V���G�H���O�¶�X�Q�H���	���H�W���G�H���O�¶�D�X�W�U�H���/�D�Q�J�X�H�����D�Y�H�F���O�H�X�U�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�V��
usages ; les termes propres de chaque Etat & de chaque Profession ; La Description de toutes les choses naturelles 
�H�W���D�U�W�L�I�L�F�L�H�O�O�H�V�������O�H�X�U�V���I�L�J�X�U�H�V�����O�H�X�U�V���H�V�S�q�F�H�V�����O�H�X�U�V���S�U�R�S�U�L�p�W�p�V�������/�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���W�R�X�W���F�H���T�X�H���U�H�Q�I�H�U�P�H�Q�W���O�H�V���6�F�L�H�Q�F�H�V��
�	���O�H�V���$�U�W�V�����V�R�L�W���/�L�E�p�U�D�X�[�����V�R�L�W���0�p�F�K�D�Q�L�T�X�H�V�����	�����$�Y�H�F���G�H�V���U�H�P�D�U�T�X�H�V���G�¶�p�U�X�G�L�W�L�R�Q���H�W���G�H���F�U�L�W�L�T�X�H�������/�H���W�R�X�W���W�L�U�p���G�H�V��
plus e�[�F�H�O�O�H�Q�V�� �$�X�W�H�X�U�V���� �G�H�V�� �P�H�L�O�O�H�X�U�V�� �/�H�[�L�F�R�J�U�D�S�K�H�V���� �e�W�\�P�R�O�R�J�L�V�W�H�V�� �	�� �*�O�R�V�V�D�L�U�H�V���� �T�X�L�� �R�Q�W�� �S�D�U�X�� �M�X�V�T�X�¶�L�F�L�� �H�Q��
différentes Langues, tome II, V° « Code noir », Paris, Compagnie des libraires associés, nouvelle édition, 1771, p. 
662. 
90 Jacques Savary des Bruslons, « Code noir », dans Dictionnaire universel de commerce : contenant tout ce qui 
concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par terre, par mer, de proche en proche, & 
�S�D�U���G�H�V���Y�R�\�D�J�H�V���G�H���O�R�Q�J���F�R�X�U�V�����W�D�Q�W���H�Q���J�U�R�V���T�X�¶�H�Q���G�p�W�D�L�O, tome II, op. cit., p. 381. 
91 Jacques Savary des Bruslons, « Code noir », dans Dictionnaire universel de commerce : contenant tout ce qui 
concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par terre, par mer, de proche en proche, & 
par des voyages de lo�Q�J���F�R�X�U�V�����W�D�Q�W���H�Q���J�U�R�V���T�X�¶�H�Q���G�p�W�D�L�O, tome II, op. cit., p. 555. 
92 Noël Chomel & Pierre Roger, « Code noir » dans Supplément au Dictionnaire économique, Contenant divers 
�0�R�\�H�Q�V���G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U���V�R�Q���E�L�H�Q�����H�W���G�H���F�R�Q�V�H�U�Y�H�U���V�D���V�D�Q�W�p, tome I, Commercy, Henry Thomas & Compagnie, 1741, 
p. 109. 



35 
  

 Dorénavant inscrite �G�D�Q�V���O�H���Y�R�F�D�E�X�O�D�L�U�H���F�R�P�P�X�Q�����O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��Code noir se retrouve au 

fil du temps �G�D�Q�V�� �G�¶autres dictionnaires. Ainsi �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V��

représentatifs du XVIIIe siècle, Dictionnaire de droit et de pratique de Claude-Joseph de 

Ferrière �P�H�W���H�Q���p�Y�L�G�H�Q�F�H���O�D���V�\�P�E�L�R�V�H���H�Q�W�U�H���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �© code noir » et le corps du texte, il 

affirme :  

Code noir, est un Édit fait par Louis XIV, au mois de mars 1685, 
touchant la police �G�H�V���,�V�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�Lque française [...]. Il est appelé 
Code noir���� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �W�U�D�L�W�H�� �G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �Q�R�L�U�V�� �T�X�¶�R�Q�� �W�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�{�W�H��
�G�¶�$�I�U�L�T�X�H�����	���T�X�¶�R�Q���Y�H�Q�G���G�D�Q�V���O�H�V���,�V�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���S�R�X�U���O�D���F�X�O�W�X�U�H��
des terres du pays93. 

Au XVIII e siècle, le terme « code noir » devient de plus en plus présent dans les 

dictionnaires. Dans un autre texte juridique, le plus représentatif de la seconde moitié du XVIIIe 

siècle, le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et 

bénéficiale de Joseph Nicolas Guyot, le Code noir est défini comme  �O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���G�H��������������

pour la police des Nègres dans les îles française�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H94. Cette définition est similaire 

aux précédentes. En 1755, Antoine François Prévost dans son Supplément à la première édition 

du Manuel lexique, ou dictionnaire portatif des mots frança�L�V���G�R�Q�W���O�D���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V��

familière à tout le monde���� �U�p�V�H�U�Y�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H�� �H�Q�W�U�p�H�� �j�� �O�¶expression « Code noir ». La 

�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �T�X�¶�L�O��en donne ne diffère pas de celle de�V�� �P�D�Q�X�H�O�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H���� �6�H�O�R�Q�� �$�Q�W�R�L�Q�H��

François Prévost : « Le Code-noir est un édit de 1685, concernant le gouvernement, la police, 

& le commerce des Nègres, dans les Isles frança�L�V�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H95 ». �&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���O�H���V�H�Q�V���T�X�H��

lui confère le Dictionnaire du citoyen. Cet ouvrage, �F�R�P�P�H���E�L�H�Q���G�¶�D�Xtres, renvoie à �O�¶Édit de 

�/�R�X�L�V���;�,�9���G�X���P�R�L�V���G�H���P�D�U�V���������������W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H����« Il est 

appelé Code noir�����S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���W�U�D�L�W�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W��des nègres ou esclaves noirs.96 » Lorsque 

nous nous intéressons à son sens �G�D�Q�V���O�¶Encyclopédie ou Dictionnaire des sciences, des arts et 

des métiers, on constate �T�X�¶�H�O�O�H�� �G�R�Q�Q�H�� �O�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�X��Code noir���� �H�W�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �© Code noir » 

explique les mobiles de la publication de cette législation tout en donnant quelques détails sur 

son contenu : 

                                       
93 Claude-Joseph Ferrière, « Code noir », dans Dictionnaire de droit et de pratique, �F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V��
�W�H�U�P�H�V���G�H���G�U�R�L�W�����G�¶�2�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�V�����G�H���&�R�X�W�X�P�H�V���	���G�H���3�U�D�W�L�T�X�H�����$�Y�H�F���O�H�V���-�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q�V���G�H���)�U�D�Q�F�H, op. cit., p. 280. 
94 « Code noir », dans Joseph Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, 
canonique et bénéficiale, tome 3, Paris, chez Visse, 1784, p. 622. 
95 Antoine François Prévost, « Code noir », dans Supplément à la première édition du Manuel lexique, ou 
Dictionnaire portatif des mots frança�L�V�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �I�D�P�L�O�L�q�U�H�� �j�� �W�R�X�W�� �O�H�� �P�R�Q�G�H, 2 tomes en 2 
volumes, Paris, Didot, 1755, p. 56. 
96 « Code Noir », cité par De Lacombe Prezel dans Dictionnaire du Citoyen, ou Abrégé historique, théorique et 
pratique du Commerce, tome I, Paris, Grangé, 1761, p. 247. 
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Code noir�����H�V�W���O�H���V�X�U�Q�R�P���T�X�H���O�¶�R�Q���G�R�Q�Q�H���Y�X�O�J�D�L�U�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�G�L�W���G�H��Louis 
XIV  du mois de Mars 1685, pour la police des îles françoises de 
�O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���� �2�Q�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�H�� �D�L�Q�V�L��code noir, �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �W�U�D�L�W�H��
�S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �1�H�J�U�H�V�� �R�X�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �Q�R�L�U�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �W�L�U�H�� �Ge la côte 
�G�¶�$�I�U�L�T�X�H�����	���G�R�Q�W���R�Q���V�H���V�H�U�W���D�X�[���v�O�H�V���S�R�X�U���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V����
On tient que le célebre M. de Fourcroy avocat au parlement, fut celui 
qui eut le plus de part à la rédaction de cet édit. Il est divisé en soixante 
articles, dont le plus grand nombre regarde la police des Negres. Il y en 
�D�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V���T�X�L���R�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V�� �R�E�M�H�W�V �����W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�¶article j. qui 
ordonne de chasser les Juifs ���� �O�¶article iij  qui interdit tout exercice 
�S�X�E�O�L�F���G�¶�D�X�W�U�H���U�H�O�L�J�L�R�Q���T�X�H���O�D���Fatholique �����O�¶article v. qui défend à ceux 
de la religion protestante réformée de troubler les Catholiques �����O�¶article 
vj �T�X�L���S�U�H�V�F�U�L�W���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�L�P�D�Q�F�K�H�V���	���I�r�W�H�V ; les articles viij. & 
x. qui règlent les formalités des mariages en général : les autres articles 
concernent les esclaves ou Negres, & règlent ce qui doit être observé 
pour leur instruction en matière de religion, les devoirs respectifs de ces 
�H�V�F�O�D�Y�H�V���	���G�H���O�H�X�U�V���P�D�v�W�U�H�V�����O�H�V���P�D�U�L�D�J�H�V���G�H���F�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V�����O�¶�p�W�D�W���G�H���O�H�X�U�V��
enfants, leur pécule, leur affranchissement, & divers autres objets. Il 
�I�D�X�W���M�R�L�Q�G�U�H���j���F�H�W���p�G�L�W���F�H�O�X�L���G�X���P�R�L�V���G�¶�R�F�W�R�E�U�H���������������	���O�D���G�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q���G�X��
15 décembre 1721 qui forme un supplément au code noir.97 

On remarque que la définition du Code noir �G�D�Q�V�� �F�H�W�� �H�[�W�U�D�L�W�� �H�V�W�� �V�L�P�L�O�D�L�U�H�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�V���T�X�¶�R�Q pouvait trouver dans la plupart des manuels du XVIIIe siècle�����F�¶�H�V�W-à-dire un 

�W�H�[�W�H���T�X�L���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�H���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�¶�D�J�L�U���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���Q�R�L�U�V���H�W���G�H�V���F�R�O�R�Q�V���G�D�Q�V���O�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V. Dans 

�O�¶Encyclopédie, il y a une certaine précision dans la définition du terme Code noir.  

Dans la version de 1745 du recueil législatif touchant les colonies françaises, le Code noir 

est désigné comme �O�¶Édit �G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���,�V�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H. Quand 

on se réfère aux versions de 1767 et de 1788, le Code noir est présenté comme un corpus qui 

comporte 60 articles, rédigé en 1681 par le ministre des finances �H�W���V�H�F�U�p�W�D�L�U�H���G�¶�e�W�D�W���j���O�D���P�D�U�L�Q�H��

Jean-�%�D�S�W�L�V�W�H���&�R�O�E�H�U�W�����'�D�Q�V���F�H�W�W�H���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�����R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���T�X�H���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��Code noir tend à 

couvrir la législation esclavagiste �I�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H�����7�H�Q�D�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q��

du trafic des esclaves et surtout de la situation de la traite da�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����O�¶�edit de mars 1685 

�D���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���j���O�¶�v�O�H���G�H���%�R�X�U�E�R�Q���H�Q�������������H�W���G�¶�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���p�G�L�W�L�R�Q��destinée à la 

Louisiane en 172498. 

                                       
97  « Code », dans Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome 3, op. cit., 
pp. 570-585. 
98 Anne Fitte-Duval, « Entre inclusion et exclusion ���� �F�D�G�U�H�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �H�W�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �v�O�H�V��
�G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�����G�H�������������j������������ » dans Myriam Cottias., al, Les Traits et les esclavages perspectives historiques et 
contemporaines, Paris, Karthala, 2010, pp. 125-135. 
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�'�¶�D�X�W�U�H�V�� �R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�V�� �S�O�X�V�� �O�L�P�L�W�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �F�R�P�S�Oètent ou modifient 

�O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H �G�H���������������2�Q���S�H�X�W���p�Y�R�T�X�H�U���O�¶�e�G�L�W���G�X���U�R�L���G�¶�R�F�W�R�E�U�H�������������F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V��

nègres des colonies qui seront menés ou envoyés en France. On �S�H�X�W���D�M�R�X�W�H�U���O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���G�X��

15 juin 1736 relative aux affranchissements et au baptême des esclaves. Cette ordonnance 

�G�L�V�S�R�V�H���T�X�H���O�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V���V�D�Q�V���O�D���S�H�U�P�L�V�V�L�R�Q���G�X���J�R�X�Y�H�U�Q�H�X�U���J�p�Q�p�U�D�O���H�W���G�H���O�¶�L�Q�W�H�Q�G�D�Q�W��

sont réputés esclaves et sont vendus au profit du Roi99. Dans cette perspective, le Code noir 

peut être considéré aussi comme la résultante des coutumes et des pratiques en vigueur dans les 

colonies comme le justifient ces ordonnances royales.  

On remarque cependant au XVIIIe siècle que la langue f�U�D�Q�o�D�L�V�H���V�¶�D�F�F�R�U�G�H���j���G�p�I�L�Q�L�U���O�¶Édit 

de mars 1685 comme le Code noir�����$�L�Q�V�L���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���H�V�W���G�H�Y�H�Q�X�H���F�R�X�U�D�Q�W�H���S�R�X�U���T�X�D�O�L�I�L�H�U���O�D��

législation coloniale dans les Antilles françaises. Dès lors, on retrouve cette signification 

homogène dans les ouvrages de cette �S�p�U�L�R�G�H���M�X�V�T�X�¶�j���Q�R�V���M�R�X�U�V���� 

En somme, le Code noir est le texte juridique qui a réglementé la traite négrière dans les 

colonies françaises. Il répond au besoin des autorités des îles françaises de réglementer et de 

réprimer les excès des maîtres et de prévenir les désordres des esclaves. Il vise à séparer le plus 

strictement les deux groupes entremêlés, les Noirs et les Blancs. Le Code noir, qui répondait à 

une idéologie bien définie�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�W��la domination, a posé le cadre de ce que 

devait être la colonie des Antilles françaises. 

�$�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U�� �P�R�Q�W�U�p�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �V�p�P�D�Q�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �© Code noir », dans les 

différents dictionnaires et dans certains recueils de la législation coloniale au XVIIIe siècle, nous 

nous intéressons à la struc�W�X�U�H���G�H���F�H���W�H�[�W�H���D�L�Q�V�L���T�X�¶�j���V�R�Q���G�L�V�F�R�X�U�V���V�X�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H����

�'�D�Q�V���O�H���F�K�D�S�L�W�U�H���V�X�L�Y�D�Q�W�����Q�R�X�V���S�U�p�V�H�Q�W�R�Q�V���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���G�¶�D�U�W�L�F�O�H�V���T�X�H���F�R�P�S�R�U�W�H���F�H��

texte juridique. 

I.2- La structure du Code noir 

Le Code Noir, encore appelé �O�¶�e�G�L�W���G�H���Pars 1685, comporte 60 articles, mais ces articles 

�Q�H���S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���S�D�V���X�Q���V�H�Q�V���K�R�P�R�J�q�Q�H�����'�D�Q�V���V�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����L�O���D�V�V�X�U�H��

la mainmise des colons sur la population servile. Ce texte est un syncrétisme législatif dans la 

                                       
99 �/�¶�2�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���G�X���������M�X�L�Q������������ citée par Anne Fitte-Duval, « Entre inclusion et exclusion : cadre juridique et 
�S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���v�O�H�V���G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�����G�H�������������j�� ���������� » dans Myriam Cottias., al, Les Traits et les 
esclavages perspectives historiques et contemporaines, op. cit., pp. 125-135. 
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mesure où il lai�V�V�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���D�I�U�L�F�D�L�Q���V�D���T�X�D�O�L�W�p���S�U�H�P�L�q�U�H���G�¶�r�W�U�H���X�Q���K�R�P�P�H���H�Q���O�X�L���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W��

�G�H�� �V�H�� �F�R�Q�Y�H�U�W�L�U�� �D�X�� �F�K�U�L�V�W�L�D�Q�L�V�P�H�� �H�W�� �G�H�� �V�H�� �P�D�U�L�H�U�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�F�F�R�U�G�� �G�H�� �V�R�Q�� �P�D�v�W�U�H���� �S�D�U�� �O�D�� �V�X�L�W�H���� �L�O��

�O�¶�H�Q�I�H�U�P�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �T�X�L le laisse dans une certaine ambiguïté. Mais avant de se 

�I�R�F�D�O�L�V�H�U���V�X�U���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���G�H���F�H���W�H�[�W�H���H�W���G�H���S�U�R�S�R�V�H�U���X�Q�H���D�Q�D�O�\�V�H���G�H���G�L�Y�H�U�V���V�W�D�W�X�W�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

�Q�R�L�U�����L�O���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�H���U�H�Y�H�Q�L�U���V�X�U���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���O�H���G�p�F�R�X�S�D�J�H���G�H���F�H�W�W�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���M�X�U�L�G�L�T�X�H��

pratiqués par certains auteurs au XVIIIe siècle.  

Depuis le siècle des Lumières, plusieurs auteurs ont produit des études sur le Code noir. 

Déjà, dans la première moitié du XVIIIe siècle, et plus précisément en 1723, le Dictionnaire 

universel du commerce de Jacques Savary des Bruslons divise le Code noir en « huit titres100 ». 

Jacques Savary des Bruslons organise les soixante articles que comporte le Code noir de la 

manière suivante. 

�'�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ���� �j�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �������� �F�H�� �U�H�J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �L�Q�W�L�W�X�O�p : « la religion et le statut des 

enfants nés des parents esclaves et libres �ª�����/�D���G�H�X�[�L�q�P�H���V�p�T�X�H�Q�F�H���U�H�J�U�R�X�S�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������M�X�V�T�X�¶�j��

�O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �������� �H�W�� �D�E�R�U�G�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �G�H�� �S�R�O�L�F�H, �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �S�R�U�W�� �G�¶�D�U�P�H�V�� �H�W�� �O�H�V��

�D�V�V�H�P�E�O�p�H�V���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V�����/�H���W�U�R�L�V�L�q�P�H���W�L�W�U�H�����T�X�L���Y�D���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������p�Y�R�T�X�H���O�H�V���G�H�Y�R�L�U�V��

des maîtres envers les esclaves. Quant au quatrième titre, nommé « �F�D�S�D�F�L�W�p���T�X�¶�R�Q�W���O�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V��

�G�¶�D�F�T�X�p�U�L�U�����D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�X�U���D�F�F�q�V���j���O�D���M�X�V�W�L�F�H », il réunit les articles 29, 30, 31 et 32. Le découpage 

�G�X���F�L�Q�T�X�L�q�P�H���W�L�W�U�H���Y�D���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������H�W���V�¶intéresse aux poursuites criminelles à 

�O�¶�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V�����D�L�Q�V�L���T�X�¶�D�X�[ �S�H�L�Q�H�V���H�Q�F�R�X�U�X�H�V���S�D�U���O�H�V���P�D�v�W�U�H�V���V�¶�L�O�V���O�H�V���P�D�O�W�U�D�L�W�Hnt. Le 

sixième titre renvoie à la qualité que doivent avoir les esclaves, ainsi que les ventes, achats et 

saisies des habitatio�Q�V���� �,�O�� �Y�D�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ������ �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �������� �/�H�� �V�H�S�W�L�q�P�H�� �W�L�W�U�H�� �H�Q�J�O�R�E�H�� �O�D��

�T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V�����H�W���U�H�J�U�R�X�S�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H��59 ; mais 

�F�H�W�W�H���V�p�T�X�H�Q�F�H���L�Q�W�q�J�U�H���D�X�V�V�L���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������$�L�Q�V�L���S�U�p�V�H�Q�W�p�����O�H���G�p�F�R�X�S�D�J�H���G�X��Code noir par Savary 

�G�H�V���%�U�X�V�O�R�Q�V���V�H�U�W���G�H���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���P�D�Q�X�H�O�V�����,�O���I�D�X�W���S�U�p�F�L�V�H�U��que Savary des Bruslons est 

l�¶�X�Q���G�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���D�X�W�H�X�U�V���j���O�¶�ppoque à faire des regroupements thématiques des articles du Code 

noir �G�D�Q�V���V�R�Q���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�����&�¶�H�V�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���F�H���Tui justifie la reprise du même découpage, et 

presque �O�H�V���P�r�P�H�V���L�Q�W�L�W�X�O�p�V���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���G�H���O�D���P�r�P�H���S�p�U�L�R�G�H���� 

�'�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�H��Supplément au Dictionnaire 

économique���� �O�¶Encyclopédie méthodique, commerce101, on remarque les reprises de ce 

                                       
100 Jacques Savary des Bruslons, « Code noir », dans Dictionnaire universel de commerce : contenant tout ce qui 
concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par terre, par mer, de proche en proche, & 
par des voyages de lo�Q�J���F�R�X�U�V�����W�D�Q�W���H�Q���J�U�R�V���T�X�¶�H�Q���G�p�W�D�L�O, tome II, op. cit., p. 382. 
101 Nicolas Baudeau, Encyclopédie, méthodique, commerce, tome I, Paris, Panckoucke, 1783. 
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découpage. Dans le Supplément au Dictionnaire économique, on retrouve un classement 

similaire qui renferme également huit sections, notamment la religion, les règles de police, le 

�S�R�U�W���G�¶�D�U�P�H�V���H�W�F�����/�D���V�H�X�O�H���H�[�F�H�S�W�L�R�Q���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W constater, �F�¶�H�V�W���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H�V���U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V���D�X�[��

articles auxquels les titres font allusion. En ce qui concerne l�¶�(�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�H�� �P�p�W�K�R�G�L�T�X�H102 à 

�O�¶�H�Q�W�U�p�H « Code noir », on observe une division en sept titres, contrairement aux autres qui en 

comportent huit. Mais les titres restent presque similaires ; ce découpage et les titres auxquels 

il renvoie sont souvent peu pertinents ou imparfaits car certains articles sont mal regroupés. 

�/�¶Encyclopédie méthodique considère le catholicisme en tant que religion unique et obligatoire 

de �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�������j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H����, �O�H���F�R�Q�F�X�E�L�Q�D�J�H�����O�H���P�D�U�L�D�J�H���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�X�U�V���H�I�I�H�W�V���F�L�Y�L�O�V���V�X�U���O�¶�Hsclave, 

�D�O�R�U�V���T�X�H���O�¶�H�I�I�H�W���F�L�Y�L�O �D�X�U�D�L�W���S�X���r�W�U�H���p�Y�R�T�X�p���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H��8 �M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H 13. 

Nous pouvons étendre notre analyse à certaines études faites au XXe siècle sur le 

découpage de ce texte, qui reprennent ad litteram les versions du Code noir du XVIII e siècle, 

notamment le travail de Jean-Marie Breton intitulé « Du Code noir à la pérennisation du statut 

�V�H�U�Y�L�O�H���� �/�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�V�� �$�Q�W�L�O�O�H�V�� �I�U�D�Qçaises et de la Guadeloupe103 ». Il reprend les mêmes 

découpages (baptême et mariage, sécurité et justice, les devoirs des maîtres envers les esclaves, 

etc.). En revanche, les recoupements de Jean-Louis Harouel dans le Dictionnaire de la culture 

juridique semblent aussi intéressants au regard de la présentation �V�\�Q�R�S�W�L�T�X�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�Q�� �I�D�L�W���� �,�O 

classe ces articles selon les centr�H�V�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W. Son découpage présente le texte de la manière 

suivante : « les 12 premiers articles sont relatifs aux aspects religieux et familiaux », �O�¶�D�U�W�L�F�O�H��

�������U�H�Q�Y�R�L�H���j���O�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���G�¶�X�Q�H���H�V�F�O�D�Y�H���H�W���O�¶�D�U�W�L�F�O�H �������j���O�¶�L�Q�K�X�P�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V��104 

Ensuite, �L�O���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���D�X�[���D�U�W�L�F�O�H�V���T�X�L���I�R�Q�W���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���D�X���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�R�U�G�U�H�����,�O���p�F�U�L�W���T�X�¶�L�O���\���D un 

certain nombre de règles de polic�H���� �H�Q�� �Y�X�H�� �G�X�� �P�D�L�Q�W�L�H�Q�� �G�H�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �Ht de la prévention des 

larcins105, sans toutefois mentionner les articles. Son quatrième sous-titre �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �D�X�[��

« dispositions pénales du Code noir �ª���T�X�¶�L�O���G�p�I�L�Q�L�W���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������3�X�L�V���L�O évoque 

les dispo�V�L�W�L�R�Q�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�V�� �j�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�W�� �D�X�[�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Qces juridiques qui en 

découlent ; �G�D�Q�V���O�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���V�W�U�D�W�H�����L�O���L�Q�V�q�U�H���O�H�V���D�U�W�L�F�O�H�V���T�X�L���V�H���U�p�I�q�U�H�Q�W���j���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���� 

Les études qui décrivent la structure de cette législation coloniale sont diverses et les 

exemples �p�Y�R�T�X�p�V���Q�H���U�H�O�q�Y�H�Q�W���T�X�H���G�¶�X�Q���F�K�R�L�[���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�����$�L�Q�V�L���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���W�H�[�W�H���T�X�H���Q�R�X�V��

                                       
102 Nicolas Baudeau, « Code noir », dans Encyclopédie méthodique, tome I, op. cit., p. 533-534. 
103 Jean Marie Breton, « Du Code noir �j���O�D���S�p�U�H�Q�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���V�W�D�W�X�W���V�H�U�Y�L�O�H�����/�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���H�W���G�H��
la Guadeloupe », dans Servitude et oppression dans les Amériques. De la période coloniale à nos jours, 
Paris/Pointe-à-Pitre, Karthala/Espace Caraïbes Amériques, 2000, p. 39. 
104 Jean-Louis Harourel, « Code noir », dans Denis Alland & Stéphane Rials, (dir.), Dictionnaire de la culture 
juridique, Paris, Quadrige/Lamy-Presses Universitaires de France, 2003, p. 209. 
105 Jean-Louis Harourel, « Code noir », dans Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 209. 
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proposons peut aussi paraître arbitraire, mais nous tenons compte des aspects dominants du 

texte.  

�(�Q���G�p�S�L�W���G�H���V�R�Q���G�L�V�F�R�X�U�V���T�X�L���H�V�W���R�U�L�H�Q�W�p���V�X�U���O�¶�H�Vclave et le maître dans les Antilles, le Code 

noir, à son article premier, se singularise par �O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V, notamment les 

Juifs. Dans son premier article, le Code noir est un texte qui va plus loin que la réglementation 

�G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���R�U�G�R�Q�Q�H���O�¶�H�[�S�X�O�V�L�R�Q���G�H�V���M�X�L�I�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V. Il pose les jalons de ce 

que doit être la colonie. Car aux Antilles se trouvaient les proscrits du royaume, notamment les 

protestants et les Juifs qui on�W���H�X���O�H���F�R�X�U�D�J�H���G�H���W�U�D�Y�H�U�V�H�U���O�¶�$tlantique, c�¶�H�V�W���G�¶�D�E�R�U�G���j���H�X�[���T�X�H��

�O�H���W�H�[�W�H���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H 1. 

�9�R�X�O�R�Q�V���H�W���H�Q�W�H�Q�G�R�Q�V���T�X�H���O�¶�p�G�L�W���G�X���I�H�X���U�R�L���G�H���J�O�R�U�L�H�X�V�H���P�p�P�R�L�U�H���Q�R�W�U�H��
honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce 
faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous 
les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis 
déclarés du nom �F�K�U�p�W�L�H�Q�����Q�R�X�V���F�R�P�P�D�Q�G�R�Q�V���G�¶�H�Q���V�R�U�W�L�U���G�D�Q�V���W�U�R�L�V���P�R�L�V����
à compter du jour de la publication des présentes, à peine de 
confiscation de corps et de biens106. 

Les Juifs sont les premiers visés par cette disposition. Cet article pose le problème de la 

�T�X�H�V�W�L�R�Q�� �M�X�L�Y�H���� �5�D�S�S�H�O�R�Q�V�� �T�X�¶�D�X�� �;�9�,e siècle, ce peuple ainsi que les protestants ont été 

pourchassés, victimes de répression religieuse et de préjugés raciaux en Europe. Si nous 

�D�S�S�R�U�W�R�Q�V�� �G�H�V�� �S�U�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �j�� �F�H�W�� �D�U�W�L�F�O�H���� �F�¶�H�V�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�H�� �G�p�P�D�U�T�X�H�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V��

juridiqu�H�V�����&�H�W���D�U�W�L�F�O�H���Q�H���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���S�D�V���D�X�[���H�V�F�O�D�Y�H�V, encore moins aux modalités du commerce 

de la traite, mais aux juifs.  

En revanche, le reste des articles du Code noir concerne directement les esclaves et leurs 

maîtres. Ainsi, nous organisons ces dispositions selon des séquences bien définies. En dehors 

�G�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H����, �F�R�P�P�H���Q�R�X�V���Y�H�Q�R�Q�V���G�H���O�H���G�p�P�R�Q�W�U�H�U�����O�H�V���������S�U�H�P�L�H�U�V���D�U�W�L�F�O�H�V���F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W���O�¶�K�Rmme 

esclave, sa spiritualité, sa relation matrimoniale, sa paternité et les mesures sécuritaires. De 

�O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ������ �j�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �������� �O�H��Code noir �P�H�W�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�H�V�X�U�H�V�� �V�p�F�X�U�L�W�D�L�U�H�V���� �(�Q�V�X�L�W�H���� �Ll 

énumère les devoirs du maître �H�Q�Y�H�U�V���V�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������'�D�Q�V���O�H���F�D�V���R�•��

�O�H�� �P�D�v�W�U�H�� �U�H�I�X�V�H�� �G�¶�D�F�F�R�P�S�O�L�U�� �V�H�V�� �G�H�Y�R�L�U�V���� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �S�U�R�S�R�V�H, �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ������ �j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H��32, des 

�G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���T�X�L���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�H���O�¶�H�V�W�H�U���H�Q���M�X�V�W�L�F�H�����'�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H����������

les dispositions prévoient les �S�H�L�Q�H�V�� �U�p�V�H�U�Y�p�H�V�� �D�X�[�� �H�V�F�O�D�Y�H�V���� �/�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ������ �G�p�I�L�Q�L�W�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�H��

                                       
106 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, Paris, Quadrige/ Presses Universitaires de France, 1987, p. 92.  
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�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����(�Q�I�L�Q, �O�D���V�X�L�W�H���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���D�E�R�U�G�H���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V��

en présentant les différentes modalités à remplir. 

Il faut signaler que notre découpage a été fait en tenant compte de certains concepts clefs 

de cette législation coloniale : à savoir, la religion, le mariage, la sécurité, la justice, la 

�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�� �S�p�Q�D�O�H���� �O�D�� �P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�W�� �O�D�� �O�L�E�H�U�W�p���� �(�Q�� �G�p�S�L�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �V�p�U�L�H��

lexicale, deux vocables ont guidé notre choix, à savoir « �O�¶�K�R�P�P�H���H�W��la chose », qui pour nous 

sont des termes fondamentaux du Code noir. Les dispositions liées à la religion reconnaissent 

la person�Q�D�O�L�W�p���K�X�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H et les clauses juridiques qui concerne�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�Q���W�D�Q�W��

que poss�H�V�V�L�R�Q���G�X���P�D�v�W�U�H���T�X�L���O�¶�D���D�F�K�H�W�p�� qui font de lui un bien meuble, et lui ôtent le caractère 

�G�¶�r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q107 ». Dans le texte, on constate que les dispositions font référence régulièrement 

�j���O�¶�K�R�P�P�H, puis à un « bien meuble ».  

Le Code noir �S�U�p�V�H�Q�W�H���O�D���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���G�¶�r�W�U�H���O�H�� �S�U�H�P�L�H�U���W�H�[�W�H���G�H���O�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���U�R�\�D�O�H��

�U�H�O�D�W�L�Y�H�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��108 Il �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W��aussi dans la démarche plus générale de la codification, 

ma�L�V���L�O���V�¶�D�I�I�L�U�P�H���F�R�P�P�H���X�Q��symbole du particularisme du statut juridique �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��dans les 

�v�O�H�V���G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���� 

Présenter le Code noir selon cette approche, permet de montrer dans les chapitres qui 

suivent que ce texte avait pour objectif de �U�H�Q�I�R�U�F�H�U���O�¶enjeu économique et de tenter de contrôler 

�O�H���V�\�V�W�q�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H dans les colonies sans compromettre sa stabilité et mener de front la 

police du �P�D�v�W�U�H���H�W���F�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��109 Ce texte pose aussi les bases des nouveaux rapports 

�H�Q�W�U�H���P�D�v�W�U�H�V���H�W���H�V�F�O�D�Y�H�V�����H�Q���P�H�W�W�D�Q�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�X�U���O�D���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���T�X�H���G�H�Y�U�D�L�W accorder le maître 

�j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� 

Ce faisant, à travers un maillage et une cinétique à la fois juridique et anthropologique 

�T�X�L���V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W���D�X�[���G�L�Y�H�U�V�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�H���F�H�W�W�H���O�pgislation coloniale, on aborde la condition, 

�O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �O�¶�Hsclave, non pas comme le voyaient ou le prévoyaient les colons, magistrats, 

marins ou négriers, �P�D�L�V���W�H�O���T�X�¶�L�O���D�S�S�D�U�D�v�W���G�D�Q�V���F�H���W�H�[�W�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H�����$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����Q�R�W�U�H���D�Q�D�O�\�V�H��

ne présentera pas la vision de la société coloniale et ses différentes ramifications dans ce texte, 

                                       
107 Jean Tarrade, « Esclavage », dans Dictionnaire européen des Lumières, sous la direction de Michel Delon, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 412. 
108 Anne Fitte-Duval, « Entre inclusion et exclusion : cadre juridique et pratiq�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �v�O�H�V��
�G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�����G�H�������������j������������ », dans Myriam Cottias., al, Les Traits et les esclavages perspectives historiques et 
contemporaines, op. cit., pp. 125-135. 
109 Antoine Gisler, �/�¶�(�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �D�X�[�� �$�Q�W�L�O�O�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�� ���;�9�,�,e �±XIXe siècle), contribution au problème de 
�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, Fribourg, [Suisse], Éditions Universitaires Fribourg, 1965, p. 78.  
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mais celle qui d�p�F�R�X�O�H���G�H���O�¶�D�U�L�W�K�P�p�W�L�T�X�H���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���O�p�J�L�V�O�D�W�L�Y�H�V���G�H���O�¶�e�G�L�W���G�H���P�D�U�V������������

�S�R�X�U���G�R�Q�Q�H�U���F�R�U�S�V���H�W���V�W�D�W�X�W�V���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���D�X�[���$�P�p�U�L�T�X�H�V���j���O�¶�p�S�R�T�X�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� 

Dans la suite de cette étude, nous nous intéressons aux indices liés au caractère humain 

�G�H�� �O�¶�H�Vclave ainsi �T�X�¶�D�X�[�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �V�D�� �U�p�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H��Code noir pour 

comprendre les motivations morales, les tentatives de la préservation du capital humain ou la 

�Y�R�O�R�Q�W�p���G�H���F�R�Q�V�R�O�L�G�H�U���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� 

I.3-Le discours ambigu du Code noir 

Cette partie consiste à mettre en évidence les ambiguïtés observables dans le Code noir 

et à étudier le paradoxe qui figure parmi les articles du Code noir qui accordent à la fois un 

statut de bien meuble �j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�W���W�R�X�W�H�V���O�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�H droit de propriété.  

Pour des raisons religieuses, le Code noir �F�R�Q�V�L�G�q�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H comme un homme, ayant 

droit aux sacrements et au respect de la vie chrétienne. Dès son arrivée dans les colonies, il 

devrait être baptisé. Le Code noir dispose dans son article 2 : 

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits 
dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux 
habitants qui achètent de�V���Q�q�J�U�H�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W���D�U�U�L�Y�p�V���G�¶en avertir dans 
huitaine au plus tard les gouverneurs et intendants desdites îles, à peine 
�G�¶amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les 
faire instruire et baptiser dans le temps convenable.110 

Dans cet article, le Code noir accord�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���j���O�D�T�X�H�O�O�H 

il doit appartenir et dont il doit respecter les préceptes établis. Sur le plan spirituel, la 

�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���F�K�H�]���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���V�¶�L�P�S�R�V�H���G�H���W�R�X�W�H���p�Y�L�G�H�Q�F�H���S�X�L�V�T�Xe la religion la 

�O�X�L���F�R�Q�F�q�G�H�����'�H���F�H���I�D�L�W�����O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�X�Q�L�W�p���G�X���J�H�Q�U�H���K�X�P�D�L�Q���Hst présente et ne peut recevoir 

�G�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q����Sur le plan théologique, cette humanité implique une certaine liberté. Sa 

christianisation lui confère, en �W�D�Q�W���T�X�¶�r�W�U�H�� �V�R�F�L�D�O���� �X�Q�� �V�W�D�W�X�W�� �F�L�Y�L�O�� �T�X�L�� �O�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �O�D��

religion chrétienne. Cet acte de conversion �S�H�X�W���V�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U���F�R�P�P�H���X�Q���P�R�\�H�Q���T�X�L���M�X�V�W�L�I�L�H���O�H��

�F�D�U�D�F�W�q�U�H���K�X�P�D�L�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���� 

�0�D�L�V���F�H���T�X�L���H�V�W���Y�D�O�D�E�O�H���G�D�Q�V���O�¶�R�U�G�U�H���V�S�L�U�L�W�X�H�O���Q�H���O�¶�H�V�W���S�D�V���G�D�Q�V���O�¶�R�U�G�U�H���V�R�F�L�D�O�����2�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H��

que le Code noir se sert de cette idée �S�R�X�U���M�X�V�W�L�I�L�H�U���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�Oavage. 

                                       
110 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 94. 
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�¬�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ������ �S�D�U��exemple���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�V�W�� �G�p�S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�V�p���� �H�W�� �L�O�� �H�V�W�� �D�V�V�L�P�L�O�p à un bien 

�P�D�U�F�K�D�Q�G���� �D�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �F�R�Q�Y�H�U�W�L�E�O�H�� �H�Q�� �F�K�D�Q�Jeant de catégorie���� �/�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

perd tous ses attributs humains et devient bien meuble : 

Déclarons les esclaves êtres meubles et comme tels entrer dans la 
�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���� �Q�¶avoir point de suite par hypothèque. Se partager 
également entre les cohéri�W�L�H�U�V�����V�D�Q�V���S�U�p�F�L�S�X�W���H�W���G�U�R�L�W���G�¶�D�v�Q�H�V�V�H�����Q�¶être 
sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits 
féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement 
des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et 
testamentaire111.  

�(�Q�� �F�R�Q�Y�H�U�W�L�V�V�D�Q�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �Q�R�L�U�� �H�Q�� �E�L�H�Q�� �P�H�X�E�O�H���� �F�H�W�� �D�U�W�L�F�O�H�� �F�R�Q�I�L�U�P�H�� �O�¶�L�G�p�H�� �Ge 

l�¶�D�V�V�L�P�L�O�D�W�L�R�Q, qui était fortement inscrite dans les discours propagandistes des tenants de la 

�W�U�D�L�W�H���� �6�R�X�V�� �F�H�W�� �D�Q�J�O�H���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �Q�R�L�U�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �S�H�U�o�X�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �F�U�p�D�W�X�U�H�� �G�L�Y�L�Q�H, et sa 

�F�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q�� �D�X�� �F�K�U�L�V�W�L�D�Q�L�V�P�H�� �Q�H�� �O�¶�H�P�S�r�F�K�H�� �S�D�V�� �G�¶�r�W�U�H�� �T�X�D�O�L�I�L�p���G�H�� �E�L�H�Q�� �P�R�E�L�O�L�H�U�� �H�W�� �G�¶�r�W�U�H��la 

propr�L�p�W�p�� �G�H�� �V�R�Q�� �P�D�v�W�U�H���� �(�Q�� �H�[�S�O�R�U�D�Q�W�� �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���� �H�Q�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�Q�W�� �V�R�Q��

statut et sa nature, on remarque que le Code noir �Q�¶�H�V�W pas en �D�G�p�T�X�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�D���Y�D�O�H�X�U���T�X�¶�L�O��

�G�R�Q�Q�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�Q���D�P�R�Q�W, notamment à son article 2.  

�0�D�L�V���O�¶ambiguïté de cet article �S�R�X�U�U�D�L�W���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���S�D�U���O�H�V���L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�V���H�W���O�H�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V���T�X�H��

�Y�L�V�H���F�H���W�H�[�W�H�����5�D�S�S�H�O�R�Q�V���T�X�¶�D�X-�G�H�O�j���G�H���V�R�Q���F�D�U�D�F�W�q�U�H���S�X�U�H�P�H�Q�W���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�����O�¶�X�Q���G�H�V���R�E�M�H�F�W�Lfs 

�G�H���F�H���W�H�[�W�H���p�W�D�L�W���G�H���V�¶�D�G�D�S�W�H�U���j �X�Q�H���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�����'�¶�X�Q�H���S�D�U�W, les esclaves africains 

�V�R�Q�W���G�H�V���r�W�U�H�V���K�X�P�D�L�Q�V���S�X�L�V�T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���F�K�U�p�W�L�H�Q�V, et ils sont donc sujets de sa Majesté. Mais de 

�O�¶�D�X�W�U�H���F�{�W�p�����F�H���V�R�Q�W���G�H�V���R�E�M�H�W�V���S�X�L�V�T�X�¶on les achète, les vend, les donne, les lègue, �j���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H�V��

choses et des animaux. La frontière entre leur qualité de sujet et le�X�U�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�¶�R�E�M�H�W�� �U�H�V�W�H��

ambiguë. En dehors du devoir de les évangéliser, il y a aussi un certain nombre �G�¶�L�Q�W�H�U�Gictions 

telles que le travail du �G�L�P�D�Q�F�K�H���� �¬�� �F�H�O�D���V�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�¶�R�U�G�U�H���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H��112 De 

plus, les dispositions du Code noir obligent les maîtres à octroyer aux esclaves de quoi se vêtir 

�D�L�Q�V�L���T�X�¶�X�Q�H���T�X�D�Q�W�L�W�p���P�L�Q�L�P�D�O�H���G�H���Q�R�X�U�U�L�W�X�U�H���S�R�X�U���V�X�E�Y�H�Q�L�U���j���O�H�X�U�V���E�H�V�R�L�Q�V���D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�����2�U, ces 

�H�[�L�J�H�Q�F�H�V���Q�H���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���D�S�S�O�L�T�X�p�H�V���j���X�Q���R�E�M�H�W�����O�¶�R�V�F�L�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���Y�D�O�H�X�Us humaines attribuées à 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�W���O�H���V�W�D�W�X�W���P�D�W�p�U�L�H�O���T�X�H���O�X�L���F�R�Q�I�q�U�H���O�H���W�H�[�W�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���X�Q�H���L�Q�F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�p���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H��

entre les obligations à remplir et la qualité de bien marchand auquel il est identifié. 

                                       
111 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 178. 
112 Robert Chesnais, « Introduction », dans �/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���j���Oa française, le Code noir (1685 et 1724), Paris, Nautilus, 
2005, p. 31. 
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Cette ambiguïté est encore plus perceptible l�R�U�V�T�X�¶�R�Q���V�H���U�p�I�q�U�H���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�H 

ce texte. À �O�¶�Drticle 38, le texte présente un autre paradoxe, remettant en cause la valeur sacrée 

inscrite à �O�¶�D�U�W�L�F�O�H 2�����S�X�L�V�T�X�¶�L�O���U�H�F�R�P�P�D�Qde la muti�O�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H������ : 

�/�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �I�X�J�L�W�L�I�� �T�X�L��aura été en fuite pendant un mois à compter du 
�M�R�X�U���T�X�H���V�R�Q���P�D�v�W�U�H���O�¶�D�X�U�D���G�p�Q�R�Q�F�p���H�Q���M�X�V�W�L�F�H�����D�X�U�D���O�H�V���R�U�H�L�O�O�H�V���F�R�X�S�p�H�V��
et sera mar�T�X�p���G�¶�X�Q�H���I�O�H�X�U���G�H���O�\�V���V�X�U���X�Q�H���p�S�D�X�O�H �����H�W���V�¶�L�O���U�p�F�L�G�L�Y�H���X�Q�H��
autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le 
�M�D�U�U�H�W���F�R�X�S�p���H�W���L�O���V�H�U�D���P�D�U�T�X�p���G�¶�X�Q�H���I�O�H�X�U���G�H���O�\�V���V�X�U���O�¶�D�X�W�U�H���p�S�D�X�O�H�������H�W���O�D��
troisième fois il sera puni de mort.113 

�2�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���T�X�¶entre le �U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶homme et la barbarie, la frontière 

�Q�¶�H�V�W���S�D�V��définie. À travers cette violence commise �V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H����il  résulte le paradoxe qui sous-

�W�H�Q�G���O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V�����D�X���S�R�L�Q�W���R�•���F�H�W�W�H���D�P�E�L�J�X�w�W�p���V�X�E�Y�H�U�W�L�W���O�¶interprétation 

de ce texte. Dans un seul et même texte, on trouve un regroupement des thèmes contradictoires : 

religio�Q�� �H�W�� �H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �E�D�S�W�r�P�H�� �H�W�� �Y�H�Q�W�H�� �G�¶�K�R�P�P�H�V���� �D�P�S�X�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �M�D�U�U�H�W�� �H�W�� �L�Qterdiction des 

tortures.  

En relevant ces incohérences et le caractère hybride que le Code noir �F�R�Q�I�q�U�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

dans les Caraïbes, on remarque que ce texte propose une créature mi-homme, mi-bête, à usage 

essentiellement économique114 �$�L�Q�V�L���� �O�H�� �V�H�Q�V�� �G�H�� �O�¶�p�T�X�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�Karité y est méprisé. Les 

ambiguï�W�p�V�� �V�¶�\�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �j�� �X�Q�� �E�L�H�Q�� �P�H�X�E�O�H���� �&�H�O�D�� �F�R�Q�I�L�U�P�H�� �O�H��

paradigme de « �O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�X�W�U�H �ª���S�D�U���O�¶�K�R�P�P�H���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�����/�¶�L�P�D�J�H���U�p�F�X�U�U�H�Q�W�H���G�H���O�D���E�r�W�H��

�R�X���G�H���O�D���F�K�R�V�H���S�R�X�U���G�p�V�L�J�Q�H�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�Q���H�V�W���O�D���P�H�L�O�O�H�X�U�H���S�U�H�X�Y�H��115 �/�¶�D�U�W�L�F�O�H���������G�X���F�R�G�H���S�U�p�Y�R�L�W��

que les Noirs tués sont remboursés, car un Nègre jugé et condamné est une perte pour son 

maître. Cette perte pour le maître traduit le caractère matériel de ces êtres humains.  

De même, son statut ambigu �U�H�Q�G���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H complexe. Souvent, il est puni 

comme un animal tout en �Q�¶�H�Q��étant pas un, puisque le Code Noir définit clairement les 

obligations et les inte�U�G�L�F�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �T�X�¶�j�� �X�Q�H�� �E�r�W�H���� �0�D�L�V�� �6�\�O�Y�L�H�� �%�U�R�G�]�L�D�F�N��

explique que les contradictions internes du Code noir seraient révélatrices de �O�¶�D�P�E�L�J�X�wté des 

législateurs qui en affirmant la réifica�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�X�P�D�L�Q�����O�D���U�p�L�Q�W�U�R�G�X�L�V�H�Q�W dans certains articles. 

Ainsi, le Code noir �G�p�V�K�X�P�D�Q�L�V�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�Q�� �G�R�Q�Q�D�Q�W�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�H�� �O�H�� �F�R�Q�Y�H�U�W�L�U��116 Parmi les 

                                       
113 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 109. 
114 Sylvie Brodziack, « Le Code noir », dans Esclavage libérations, abolitions, commémorations, sous la direction 
de Christian Chaulet et Romuald Fonkoua, Paris, Éditions Séguier, 2001, p. 44. 
115 Sylvie Brodziack « Le Code noir », dans Esclavage libérations, abolitions, commémorations, op. cit., p. 54. 
116 Idem. 
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�D�W�W�U�L�E�X�W�V�� �T�X�L�� �M�X�V�W�L�I�L�H�Q�W�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �W�H�[�W�H���� �Q�R�X�V�� �S�R�X�Y�Rns évoquer les 

recommandations de �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�������T�X�L���V�W�L�S�X�O�H : 

Enjoignons à tous nos sujets, de �T�X�H�O�T�X�H�� �T�X�D�O�L�W�p�� �H�W�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �T�X�¶�L�O�V��
�V�R�L�H�Q�W�����G�¶observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par 
nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur 
défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours 
�G�H�S�X�L�V���O�¶�K�H�X�U�H���G�H���P�L�Q�X�L�W���M�X�V�T�X�¶�j���O�¶autre minuit à la culture de la terre, à 
la manufacture des sucres et à �W�R�X�V���D�X�W�U�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V�����j���S�H�L�Q�H���G�¶amende 
et de punition arbitraire contre les maîtres et de confiscation tant des 
sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le 
travail117.  

�&�H�W�W�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�����F�R�P�P�H���E�L�H�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�¶�R�S�S�R�V�H���j���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���F�R�P�P�H��bien 

meuble�����O�¶�r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q���L�F�L���H�V�W���U�H�F�R�Q�Q�X�����0�D�L�V���F�H�V��définitions ambivalentes de �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���F�H��

texte peuvent se traduire p�D�U���X�Q���U�H�O�D�W�L�Y�L�V�P�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H���T�X�L���M�X�V�W�L�I�L�H���j���O�D���I�R�L�V���O�¶exigence morale et 

les intérêts éc�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H. Les mêmes contradictions sont observées à 

�O�¶�D�U�W�L�F�O�H����, �T�X�L���S�U�p�V�H�Q�W�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���F�R�P�P�H���X�Q�H���P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�����F�R�P�P�H���O�H���P�R�Q�W�U�H�Q�W���O�H�V���S�U�p�F�L�V�L�R�Q�V��

sur le marché des Nègres, �H�W���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������T�X�L���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�H���D�X�[���P�D�v�W�U�H�V���G�H���I�D�L�U�H���H�Q�W�H�U�U�H�U���H�Q���W�H�U�U�H��

sainte leurs esclaves baptisés.  

Cette conception a priori �H�V�W���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�R�L�U�H���V�X�U���O�H���S�O�D�Q���W�K�p�R�U�L�T�X�H�����H�O�O�H���H�V�W���O�H���U�p�V�X�O�W�D�W���G�¶�X�Q��

discours intrinsèquement subjectif et �T�X�¶il traduit une vision mercantiliste inhumaine. Le 

discours du Code noir �F�H�U�W�H�V���Q�H���M�X�V�W�L�I�L�H���S�D�V���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���S�D�U���O�¶�L�G�p�H���G�H�V���P�°�X�U�V���R�X���O�D���P�D�Q�L�q�U�H���G�H��

vivre des Africains, �P�D�L�V�� �O�¶�L�G�p�H�� �\�� �G�H�P�H�X�U�H�� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �E�L�H�Q�� �G�H��

consommation et le considère comme une entité sans religion révélée. Le Code noir présente 

�G�H�V���S�D�U�D�G�R�[�H�V���T�X�L���Q�H���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���S�D�V���G�¶�D�I�I�L�U�P�H�U���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���D�E�V�R�O�X�H���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���p�W�D�L�W���X�Q��

�r�W�U�H�� �G�p�W�H�Q�W�H�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H���� �G�¶�X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �R�X�� �J�D�U�D�Q�W�� �G�H�V�� �L�P�S�p�U�D�W�L�I�V�� �P�R�U�D�X�[���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �Tui 

explique que sa valeur humaine soit travestie en un patrimoine matériel.  

  Ambiguïté textuelle ou enchevêtrement discursif, le Code noir, dans sa structure formelle, 

présente de nombreuses contradictions. Le lexique choisi se contredit tout au long du texte, 

�O�¶« homme baptisé �ª���V�¶�R�S�S�R�V�H���D�X���© bien meuble ». Au-delà de la loi, le Code noir intègre dans 

son énoncé �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �F�R�P�P�X�Q�� �T�X�L�� �I�D�L�V�D�L�W�� �G�X�� �1�R�L�U�� �X�Q�� �D�Q�L�P�D�O���� �R�Q�� �X�V�D�L�W�� �U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �G�H��

métaphores pour le qualifier, « tantôt brute », « tantôt singe », parfois « mulet ». Au XVIII e 

�V�L�q�F�O�H�����O�¶Encyclopédie, dans la représenta�W�L�R�Q���T�X�¶�H�O�O�H���I�D�L�W���G�X���Q�q�J�U�H�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�H���T�X�¶�L�O���D « de la 

                                       
117 Jean-François Niort, Le Code noir idées reçues sur un texte symbolique, op. cit., p. 77. 
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laine au lieu de cheveux »118 ; cette description traduit �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�L�P�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�H�� �O�D��

chosification et enrichit la conception p�D�U�D�G�R�[�D�O�H�� �G�X���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���� �/�¶�D�F�F�R�P�P�R�G�D�W�L�R�Q���j��

�O�¶�L�Q�K�X�P�D�L�Q���� �O�D�� �G�p�S�R�V�V�H�V�V�L�R�Q���� �H�W�� �O�H�V�� �K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�V�F�U�L�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �H�V�F�O�D�Y�D�Jiste des 

Antilles françaises trouvent aussi leur fondement juridique dans le Code noir.  

�&�H�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q�� �U�H�I�O�q�W�H�� �O�¶�H�Vprit colonial puisque la majorité des correspondances 

administratives, des arrêts et des ordonnances de cette époque ne revalorise�Q�W���S�D�V���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���P�D�L�V��

favorisent plutôt son asservissement. Le Code noir peut être vu comme le reflet du discours 

colonial à cause de son caractère contradictoire. Le discours colonial justifie la servitude par la 

civilisation de créatures �D�U�U�D�F�K�p�H�V���j���X�Q���p�W�D�W���G�H���Q�D�W�X�U�H���Y�L�R�O�H�Q�W���H�W���V�D�Q�V���O�R�L�����'�¶�R�•��la nécessité de le 

�E�D�S�W�L�V�H�U���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���D�U�U�L�Y�H aux Antilles. 

En tenant compte du paradoxe dans ce texte, Jean-�0�D�U�L�H�� �%�U�H�W�R�Q�� �p�Y�R�T�X�H�� �O�¶�D�P�E�L�J�X�w�W�p��

socio-philosophique, il affirme :  

Le dispositif mis en place par le Code noir �V�H�� �V�L�W�X�H�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�¶�X�Q�H��
problématique intellectuelle et philosophique complexe, qui conduit à 
�V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �W�H�[�W�H�� �H�Q�� �F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q�� �D�S�S�D�U�H�Q�W�H��
avec les orientations des Lumières dont étaient porteurs les penseurs 
des XVIIe et XVIII e siècles français et anglais. Le Code noir marque à 
cet égard les limites des critiques philosophiques des Lumières119. 

Sur le plan idéologique, le Code noir ruse également avec les principes des Lumières. Si 

�O�¶�R�Q���V�H���I�R�F�D�O�L�V�H���V�X�U���O�D���S�p�U�H�Q�Q�L�W�p���G�H���V�R�Q���H�[�L�V�W�H�Q�F�H���S�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����R�Q���S�H�X�W���G�L�U�H���T�X�H���F�H��texte 

contradictoire a résisté à tous les bouleversements politico-philosophiques de la fin du XVIIIe 

siècle120.  

�/�¶analyse de son contenu formel montre que « �O�¶�K�R�P�P�H » et le « bien meuble » se 

�V�X�E�V�W�L�W�X�H�Q�W�����T�X�¶entre « asservissement » et « liberté », il peut y avoir une certaine permutabilité. 

Autrement dit, �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q �E�L�H�Q�� �G�H�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���� �H�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �S�H�X�W��

�U�H�W�U�R�X�Y�H�U�� �V�D�� �O�L�E�H�U�W�p�� �S�D�U�� �O�H�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���� �&�H�W�W�H�� �D�Q�W�L�Q�R�P�L�H�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�� �G�D�Q�V��

�G�¶�D�X�W�U�H�V���F�D�V, notamment dans celui de �O�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���P�D�U�L�D�J�H���j���X�Q���H�V�F�O�D�Y�H, alors que dans 

�O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������G�X��Code noir, le sujet qui est apte à contracter un mariage est perçu comme un « bien 

meuble ». Par rapport à cette ambiguïté, Jean-Marie Breton explique que « le Code noir repose 

                                       
118 Louis Jaucourt, « Negre », dans Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 
tome 11, op. cit., pp. 76-84. 
119 Jean-Marie Breton, « Du Code noir �j���O�D���S�p�U�H�Q�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���V�W�D�W�X�W���V�H�U�Y�L�O�H�����O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���H�W���G�H��
la Guadeloupe », dans Servitudes et oppression dans les Amériques : de la période coloniale à nos jours, op. cit., 
p. 35. 
120 Idem. 
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�V�X�U���O�H���S�R�V�W�X�O�D�W���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�����T�X�¶�L�O���P�H�W���H�Q���°�X�Y�U�H���j���W�U�D�Y�H�U�V���V�R�Q���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�����O�¶�L�Q�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���M�X�U�L�G�L�Tue 

�G�X�� �1�R�L�U���� �G�R�Q�W�� �S�U�R�F�q�G�H�� �O�R�J�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �H�I�I�H�W�V�� �O�p�J�D�X�[�� �G�H��

�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���G�H���V�D volonté121 ». �,�O���H�V�W���Y�U�D�L���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�¶�p�J�D�O���G�H���V�R�Q���P�D�v�W�U�H����

mais �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�U�W�L�F�O�H�V�� �G�X�� �W�H�[�W�H�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�¶�H�V�W�H�U�� �V�R�Q�� �P�D�v�W�U�H�� �H�Q�� �M�X�V�W�L�F�H���� �&�¶�H�V�W��

�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���F�H�W�W�H���S�D�U�W���L�Q�I�L�Q�L�W�p�V�L�P�D�O�H���G�H���G�U�R�L�W�����F�R�Q�I�U�R�Q�W�pe �j���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�U�W�L�F�O�H�V���S�O�X�V���G�p�Vhumanisants 

et plus avilissants, qui permet de justifier le caractère ambigu de ce texte.  

Mais au-delà de ce caractèr�H���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�R�L�U�H�����F�¶�H�V�W���O�D���Q�p�J�D�Wion �G�H���O�¶�K�R�P�Pe qui est traduite 

dans le Code noir, à travers des mutation�V�� �H�W�� �G�¶assimilations. Opprimés, les Nègres 

franchissaient des étapes, les colons les faisaient évoluer du statut de Noir sauvage et idolâtre, 

�j���F�H�O�X�L���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H���S�U�L�V���V�X�U���O�H���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���Dfricain, en passant par le statut de chose meuble, avant 

�G�¶�r�W�U�H�� �X�Q�� �K�R�P�P�H�� �D�Fcompli122. �/�¶�L�Q�F�R�K�p�U�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�H texte a permis et a favorisé la 

marginalisation des esclaves dans la mesure où les esclaves sont insérés dans le registre 

patrimonial �P�D�W�p�U�L�H�O���G�H���O�¶�D�F�T�X�p�U�H�X�U�����&�R�Q�V�L�G�p�U�p���G�D�Q�V���F�H�W���p�W�D�W�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���S�H�U�G���V�R�Q���K�X�P�D�Q�L�W�p��

partielle accordée par le code. Cette dénaturation a engendré tous les maux et tous les errements 

dans le système esclavagiste. 

En tenant compte des disconvenances de ce texte, Jean-Marie Breton affirme : « Le Code 

noir était trop rigoureux pour les opprimés et délibérément favorable aux oppresseurs123 ». 

Louis Sala-Molins, dans son exégèse du Code noir souligne aussi ce caractère ambigu en 

précisant que ce texte raconte la vie et la mort de ceux qui, ju�V�W�H�P�H�Q�W�����Q�¶�R�Q�W���S�D�V���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H124. 

�$�Y�H�F���V�R�Q���p�Q�R�Q�F�p���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�R�L�U�H�����F�H���W�H�[�W�H���D���F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���O�D���V�W�U�D�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���U�D�F�L�D�O�H���j��

�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���� 

Si théoriquement, ce texte présentait des incohérences, son applicabilité dans les Antilles 

�V�¶�H�V�W���U�p�Y�p�O�p�H���P�R�L�Q�V���H�I�I�L�F�D�F�H���H�W���D���O�D�L�V�V�p���O�D���S�O�D�F�H���j���G�¶�p�Q�R�U�P�H�V���L�Q�M�X�V�W�L�F�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����$�L�Q�V�L��

notre analyse nous permet de conclure que sa législation était vicieuse et élaborée pour les 

impératifs du colon. Le Code noir est un texte jurid�L�T�X�H���D�P�E�L�J�X���S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���G�R�Q�Q�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

une double apparence, qui est à la fois humain et objet. Ses positions équivoques créent une 

                                       
121 Jean-Marie Breton, « Du Code noir �j���O�D���S�p�U�H�Q�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���V�W�D�W�X�W���V�H�U�Y�L�O�H�����O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���H�W���G�H��
la Guadeloupe », dans Servitudes et oppression dans les Amériques : de la période coloniale à nos jours, op. cit., 
p. 140. 
122 Idem. 
123 Idem. 
124 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 7. 
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ambiguïté sémantique et laissent la possibilité à une interprétation dont le sens est complexe et 

variable. 

Dans le chapi�W�U�H���V�X�L�Y�D�Q�W�����L�O���H�V�W���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�U�H�U���G�D�Q�V���F�H���W�H�[�W�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H���O�H�V���S�U�p�V�X�S�S�R�V�p�V��

anthropologiques réservés aux Nègres �H�V�F�O�D�Y�H�V�����F�¶�H�V�W-à-dire examiner les visions implicites des 

�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�¶�K�X�P�Dins et de la condition humaine125. On �V�¶�D�S�S�X�L�H���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�Pent sur les 

�p�O�p�P�H�Q�W�V���F�R�Q�F�U�H�W�V���T�X�L���G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W���O�H���V�W�D�W�X�W���S�D�U�W�L�H�O���G�H���O�¶�K�X�P�D�L�Q���F�K�H�]���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���G�D�Q�V���O�H��Code 

noir�����,�O���I�D�X�W���S�U�p�F�L�V�H�U���T�X�¶�H�Q���p�W�X�G�L�D�Q�W���O�H�V���S�U�p�V�X�S�S�R�V�p�V���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����Q�R�X�V���Q�H���V�R�X�V�W�U�D�\�R�Q�V���S�D�V��

le caractère inhumain de certains articles dans le Code noir �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�V���Q�L�H�Q�W la liberté, le droit 

�I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���T�X�L���O�H���O�L�H���j���V�D���Q�D�W�X�U�H�����L�O���U�R�P�S�W���O�¶�p�J�D�O�L�W�p���H�W���O�¶�X�Q�L�W�p���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�����S�D�U�F�H��

�T�X�¶�L�O���I�D�L�W���G�H���O�¶�r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q���X�Q�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p�����X�Q���Rbjet et non un sujet de droit126. Autrement dit, il 

�I�D�Y�R�U�L�V�H���O�¶�D�V�V�H�U�Y�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����1�R�W�U�H���R�E�M�H�F�W�L�I���H�V�W���G�H���P�R�Q�W�U�H�U���X�Q�H��

�F�H�U�W�D�L�Q�H���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�D���S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�W�p���M�X�U�L�G�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H��Code noir. 

  En abordant la question, nous souhaitons voir si le Code noir peut être aussi compris, 

dans une moindre mesure, comme une introduction du processus de socialisation des esclaves 

africains dans les colonies, tout en étant conscient que ce texte présente certaines irrégularités 

susceptibles de compromettre �O�D���V�R�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
125  Corcuff, Philippe, « Présupposés anthropologiques, réflexivité sociologique et pluralisme théorique dans les 
sciences sociales », dans Raisons politiques, vol. 43, no. 3, 2011, pp. 193-210. 
126 �7�D�Q�J�X�\���/�H���0�D�U�F�¶�+�D�G�R�X�U�����© �/�¶�D�X�W�U�X�L���H�W���O�¶�D�L�O�O�H�X�U�V », dans Esclavage et droit du Code noir à nos jours, op. cit., 
pp. 7-14. 
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CHAPIT RE II - LE STATUT JURIDIQUE DE L�¶ESCLAVE ET LES PRÉSUPPOSÉS 

ANTHROPOLOGIQUES  

L�¶�H�V�F�O�D�Y�H �H�V�W���K�X�P�D�L�Q�H�P�H�Q�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�����I�D�L�W���G�H���F�K�D�L�U�����G�¶�H�V�S�U�L�W���H�W���D���X�Q�H���k�P�H�����(�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�H�U�P�H�V����

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���U�H�V�W�H���X�Q���K�R�P�P�H, ainsi sa dimension ontologique ne devrait pas être mise en doute, 

elle reste indéniable. Dans son cadre règlementaire, le Code noir �Q�¶�R�F�F�X�O�W�H���S�D�V���W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W���F�H�W�W�H��

�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�����F�H�U�W�D�L�Q�V���D�U�W�L�F�O�H�V���p�Y�R�T�X�H�Q�W���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���T�X�L���S�U�H�Q�Q�H�Q�W���H�Q���F�R�P�S�W�H���O�¶�D�V�S�H�F�W���K�X�P�D�L�Q���G�H��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���P�r�P�H���V�L���F�H�O�D représente une infime partie des articles de cette disposition juridique. 

 

 II. 1 - �/�D���Y�L�V�L�R�Q���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H��Code Noir 

�/�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�V�W���D�Y�D�Q�W���W�R�X�W���X�Q���K�R�P�P�H�����X�Q�H���I�H�P�P�H�����R�X��un enfant noir ayant moins des droits. 

Le Code noir �G�D�Q�V���V�R�Q���D�U�W�L�F�O�H���������U�H�F�R�Q�Q�D�v�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W��un être qui a des potentialités 

�K�X�P�D�L�Q�H�V�� �H�W�� �F�D�S�D�E�O�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �P�D�Q�G�D�W�D�L�U�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �P�D�v�W�U�H�� �S�R�X�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �D�F�W�H�V��

commerciaux. À ce�W���H�I�I�H�W�����O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������V�W�L�S�X�O�H : 

Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves 
auront fait par leur ordre & commandement. �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�H���T�X�¶�L�O�V��
�D�X�U�R�Q�W���J�p�U�p���	���Q�p�J�R�F�L�p���G�D�Q�V���O�H�V���E�R�X�W�L�T�X�H�V�����	���S�R�X�U���O�¶�H�V�S�q�F�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H��
de commerce, à laquelle les maîtres les auront préposés : & en cas que 
�O�H�X�U�V���P�D�v�W�U�H�V���Q�¶�D�L�H�Q�W���G�R�Q�Q�p���D�X�F�X�Q���R�U�G�U�H, & ne les aient point préposés. 
I�O�V���V�H�U�R�Q�W���W�H�Q�X�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���M�X�V�T�X�¶�j���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���G�H���Fe qui aura tourné à 
leur profit. S�L�� �U�L�H�Q�� �Q�¶�D�� �W�R�X�U�Q�p�� �D�X�� �S�U�R�I�L�W�� �G�H�V�� �P�D�v�W�U�H�V���� �O�H�� �S�p�F�X�O�H�� �G�H�V�G�L�W�V��
�H�V�F�O�D�Y�H�V���� �T�X�H�� �O�H�X�U�V�� �P�D�v�W�U�H�V�� �O�H�X�U�� �D�X�U�R�Q�W�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�D�Y�R�L�U���� �H�Q�� �V�H�U�D�� �W�H�Q�X����
après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra en 
être dû ; sinon que le pécule consistât en tout, ou partie en 
marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à 
part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution 
au sol la livre avec les autres créanciers127.  

Cet article du Code noir �V�R�X�O�L�J�Q�H���O�¶�X�Q�H���G�H�V���P�L�V�V�L�R�Q�V���T�X�¶�X�Q���H�Vclave noir doit accomplir en 

�W�D�Q�W�� �T�X�¶�K�X�P�D�L�Q���� �2�U, �V�H�� �O�L�Y�U�H�U�� �j�� �X�Q�H�� �W�H�O�O�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�� �V�X�S�S�R�V�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H��

connaissance des codes du commerce. Ainsi le texte juridique tient compte, de manière 

implicite, de �O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���K�X�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��dans la mesure où il souligne cet aspect, même 

si cela relève parfois �G�¶�X�Q�H���X�W�R�S�L�H. Souvent, la réalité traduit le contraire de ce qui est énoncé 

                                       
127 Édit du roi, touchant la �S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 148. 
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dans les différents articles, autrement dit, il y avait une démarcation entre le principe juridique 

et son application entre le droit officiel et le droit vécu dans les colonies antillaises. 

�'�D�Q�V���O�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���T�X�L���U�H�Q�Y�R�L�H�Q�W���j���O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���L�Q�W�U�L�Q�V�q�T�X�H���G�H���O�¶�K�X�P�D�L�Q���F�K�H�] �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

�H�W���G�H���V�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���V�¶�D�V�V�X�P�H�U���H�W���G�¶�r�W�U�H���P�D�v�W�U�H���G�H���V�H�V���D�F�W�H�V���G�D�Q�V���F�H���W�H�[�W�H�����Q�R�X�V���S�R�X�Y�R�Q�V���Q�R�X�V��

�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������/�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���S�U�H�V�F�U�L�W : 

�3�R�X�U�U�R�Q�W�� �O�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �r�W�U�H�� �S�R�X�U�V�X�L�Y�L�V�� �F�U�L�P�L�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �V�D�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W��
besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité ; et seront 
les dits esclaves jugés en première instance par les juges ordinaires et 
par appel au conseil souverain sur la même instruction, avec les mêmes 
formalités que les personnes libres128. 

�2�Q�� �U�H�P�D�U�T�X�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ������énonce la responsabilité pénale pour les infractions 

�F�R�P�P�L�V�H�V���S�D�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���H�W���F�H�W�W�H���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���H�V�W���I�R�Q�G�p�H���V�X�U���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���K�X�P�D�L�Q�V�����F�¶�H�V�W-à-

dire sur un lien interpersonnel. Certes, �F�H�W�W�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�R�U�W�H�X�V�H���G�¶�X�Q���p�T�X�L�O�L�E�U�H���D�X���V�H�L�Q��

de la �S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���P�D�L�V���H�O�O�H���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�K�R�P�P�H���H�W���F�D�S�D�E�O�H���G�¶�r�W�U�H���W�U�D�G�X�L�W���H�Q��

justice. Par rapport à cette reconnaissance, Louis Sala-Molins apporte une nuance qui 

�F�L�U�F�R�Q�V�F�U�L�W���O�H���F�K�D�P�S���G�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�W���D�U�W�L�F�O�H�����,�O���V�R�X�W�L�H�Q�W :  

�$�L�Q�V�L�� �O�¶�H�V�Flave est élevé au rang de personne et il est tenu de rendre 
�F�R�P�S�W�H���G�H�V���D�F�W�H�V���S�D�U���O�H�V�T�X�H�O�V���L�O���D�X�U�D�L�W���S�R�U�W�p���S�U�p�M�X�G�L�F�H���j���X�Q���W�L�H�U�V�����>�«�@����
Mais le tiers est forcément un homme libre. Un esclave portant 
préjudice à un au�W�U�H���H�V�F�O�D�Y�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�R�X�U�V�X�L�Y�L129. 

Il est vr�D�L���T�X�¶�L�O���\���D���X�Q�H���O�L�P�L�W�H���j���F�H�W�W�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���S�D�U�F�H���T�X�H���O�D���V�D�Q�F�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���D�S�S�O�L�F�D�E�O�H���T�X�H��

�O�R�U�V�T�X�¶�L�O���\���D���X�Q���I�R�U�I�D�L�W���F�R�P�P�L�V���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�X���P�D�v�W�U�H���R�X���j �O�¶�p�J�D�U�G���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�X maître. 

Néanmoins, sur le plan juridique, le texte reconnaît de manière très partielle la qualité humaine 

�G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U�����/�¶�p�J�D�O�L�W�p���G�H�V���G�U�R�L�W�V���H�Q�W�U�H���O�H���P�D�v�W�U�H���H�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���V�¶�D�S�S�O�L�T�X�Dit difficilement. Dans 

�O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������O�D���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�X���P�D�v�W�U�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���V�H�V���R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�V���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�V�W��

largement évoquée. Le texte stipule :  

Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs 
esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et 
demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant 
chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 
�O�L�Y�U�H�V�� �G�H�� �E�°�X�I�� �V�D�O�p���� �R�X�� ���� �O�L�Y�U�H�V�� �G�H�� �S�R�L�V�V�R�Q���� �R�X�� �D�X�W�U�H�V�� �F�K�R�V�H�V�� �j��

                                       
128 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 148. 
128 Idem. 
129 Idem. 
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propor�W�L�R�Q�����H�W���D�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V�����G�H�S�X�L�V���T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���V�H�Y�U�p�V���M�X�V�T�X�¶�j���O�¶âge de dix 
ans, la moitié des vivres ci-dessus130. 

Cette obligation permet de distinguer les obligations du maître �j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����F�H�W�W�H��

�P�H�V�X�U�H���Q�H���F�K�D�Q�J�H���S�D�V���O�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H���P�D�L�V���H�Q�J�D�J�H���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�����H�W���G�D�Q�V��

une moindre mesure, elle permet de prendre conscience de la condition misérable de ce dernier. 

�&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���O�H���G�U�Rit exige du « maître �ª���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���V�R�L�W���Y�r�W�X�����H�W���T�X�¶�L�O���S�X�L�V�V�H���V�H marier avec 

�O�¶�D�F�F�R�U�G���G�X���© maître ». En se référant à cette logique, la disposition 27 prévoit �X�Q�H���I�R�U�P�H���G�¶�D�L�G�H��

pour les esclaves plus âgés :  

Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la 
maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs 
maîtres, et, �H�Q���F�D�V���T�X�¶�L�O�V��les eussent abandonnés, les dits esclaves seront 
�D�G�M�X�J�p�V���j���O�¶�K�{�S�L�W�D�O ; auquel les maîtres seront condamnés de payer six 
sols chacun jour pour la nourriture et �O�¶entretien de chaque esclave131. 

La combinaison des �F�U�L�W�q�U�H�V�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�� �D�U�W�L�F�O�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�� �O�¶�K�X�P�D�L�Q���� �6�L�� �F�H��

discours théorique avait été appliqué régulièrement dans les colonies antillaises à cette époque, 

on serait tenté de soutenir que ce texte rendait partiellement une part de la dignité humaine à 

ceux qui subissaient la violence des colons, notamment les esclaves noirs. Le Code noir définit 

�O�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�L�Q�� �F�K�H�]�� �O�¶�H�V�F�O�D�Ye sous le prisme du statut social de ce de�U�Q�L�H�U���� �F�¶�H�V�W��

pourquoi il le représente comme un agent passif, dans la mesure où, �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�¶�D�Y�D�L�W���D�X�F�X�Q�H��

�D�X�W�R�U�L�W�p�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �S�R�X�Y�D�L�W��ni influencer �O�H�V�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���� �Q�L�� �V�¶�D�W�W�D�T�X�H�U�� �D�X�[�� �L�Q�W�p�U�r�W�V��

économiques, encore moins défaire les stratifications sociales dans les colonies. Cette 

�G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �V�¶�H�I�I�R�U�F�H�� �G�¶�p�E�U�D�Q�O�H�U�� �O�D�� �S�U�p�p�P�L�Q�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �P�D�v�Wres auprès de leurs esclaves. En 

�H�Q�J�D�J�H�D�Q�W���O�D���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�X���P�D�v�W�U�H���S�R�X�U���O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���G�H���V�R�Q���H�V�F�O�D�Y�H�����O�H��Code noir dans cette 

disposition présente non pas une certaine compassion et un certain humanisme, mais une 

�F�H�U�W�D�L�Q�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�����&�H�W�W�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���H�V�W���P�L�V�H���H�Q���D�Y�D�Q�W���G�D�Q�V���O�H���E�X�W���G�H���S�U�p�V�H�U�Y�H�U���O�¶�D�J�H�Q�W���K�X�P�D�L�Q��

producteur des biens dans les colonies. Ainsi la mise en application des dispositions ne pouvait 

pas se faire de manière objective. 

Certes, �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �F�R�P�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �G�H��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�L�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �P�D�L�V�� �H�O�O�H�� �Y�D�U�L�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �D�U�W�L�Fles. De ce point de vue 

Olivier Pétré-�*�U�H�Q�R�X�L�O�O�H�D�X���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�H���O�D���P�D�Q�L�q�U�H���G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�H��

�G�p�S�H�Q�G�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�V�� �O�L�p�H�V�� �j�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �P�r�P�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �(�O�O�H��

                                       
130 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 134. 
131 Idem., p. 144. 
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�V�¶�H�Q�U�D�F�L�Q�H���D�X�V�V�L�����W�R�X�W���H�Q���V�H���G�p�F�O�L�Q�D�Q�W���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���Y�D�U�L�D�E�O�H�����H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���I�D�o�R�Q���G�R�Q�W���V�¶�R�S�q�Ue 

le face à face maître-esclave132. Autr�H�P�H�Q�W���G�L�W�����O�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H���K�X�P�D�L�Q���T�X�¶�R�Q���S�R�X�Y�D�L�W���D�F�F�R�U�G�H�U���j��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�p�S�H�Q�G�D�L�W aussi des sentiments du maître. En examinant ce type de rapports et la 

considération qui en découle, Olivier Pétré-Grenouilleau, sans exclure le statut ambigu de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����S�H�U�o�R�L�W �G�D�Q�V���F�H�W�W�H���Y�L�V�L�R�Q���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�Flave « une humanité en sursis 133 », 

parc�H���T�X�¶�L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�R�P�S�O�q�W�H�P�H�Q�W hors humanité, hors société et hors droit, mais évolue dans 

�G�H�V���I�U�D�Q�J�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�����G�X���G�U�R�L�W���H�W���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p134. Les sanctions arbitraires et 

�O�H�V�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V�� �L�Q�K�X�P�D�L�Q�V�� �G�H�V�� �P�D�v�W�U�H�V�� �j�� �O�¶�p�J�D�U�G�� �G�H�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �R�Q�W�� �R�F�F�X�O�W�p�� �F�H�V�� �P�H�V�X�U�H�V�� �T�X�L��

pouvaient contribuer à la reconnaissance anthropologique des esclaves. 

En suivant ce raisonnement, on observe que même les maîtres qui traitaient 

inh�X�P�D�L�Q�H�P�H�Q�W���O�H�X�U�V���H�V�F�O�D�Y�H�V�����O�H�X�U���G�H�P�D�Q�G�D�L�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H���I�L�G�q�O�H�V���H�W���G�H���O�H�V���V�H�U�Y�L�U���D�Y�H�F���G�p�Y�R�X�H�P�H�Q�W����

Ce devoir moral exigé par les maîtres montre que ceux-ci étaient conscients de la qualité 

�K�X�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����/�¶�H�V�F�O�D�Y�H noir dans cette législation coloniale avait un statut qui pouvait 

�Y�D�U�L�H�U���M�X�V�T�X�¶�j���D�F�T�X�p�U�L�U���O�D���O�L�E�H�U�W�p���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���S�D�U���O�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���� 

Dans un système colonial où le recours à l�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�V�W���S�U�L�P�R�U�G�L�D�O���S�R�X�U���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�����O�D��

�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���Q�H���S�R�X�Y�D�L�W���r�W�U�H���T�X�H���S�D�U�W�L�H�O�Oe. Dans son étude135, Frédéric Régent, 

en examinant le point de vue des colons, des administrateurs coloniaux, et des voyageurs sur 

les esclaves noirs dans les colonies, souligne qu�¶�R�Q�� �D�F�F�R�U�G�D�L�W�� �D�X�[�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �X�Q�H portion de 

�O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p136. En se référant aux premières cohabitations entre les premiers maîtres et les 

premiers esclaves dans les colonies, Frédéric Régent explique que les esclaves sont également 

considérés comme des hommes par leurs premiers propriétaires européens. Leur appartenance 

�j���O�¶�H�V�S�q�Fe humain�H���Q�¶�H�V�W���G�R�Q�F���S�D�V���Q�L�p�H137.  

�6�L���O�¶�R�Q���Q�H���G�R�X�W�H���S�D�V���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���p�W�D�L�W���X�Q���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�r�W�U�Hs humains, les 

�S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V�����G�D�Q�V���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���P�H�V�X�U�H, �S�R�X�Y�D�L�H�Q�W���D�Y�R�L�U���j���O�¶�H�V�S�U�L�W���T�X�H���F�H�X�[���G�R�Q�W���L�O�V 

sont maîtres sont des hommes. Mais les métho�G�H�V���F�R�H�U�F�L�W�L�Y�H�V�����O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���S�D�U�W�L�H�O�O�H���H�W���D�E�X�V�L�Y�H��

des dispositions du Code noir �S�R�X�U�� �F�R�Q�G�D�P�Q�H�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �R�Q�W�� �U�H�Q�G�X�� �F�H�W�W�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �Seu 

                                       
132 Olivier Pétré-Grenouilleau, « �'�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H », dans Esclaves, une humanité en sursis, sous la 
�G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�¶�2�O�L�Y�L�H�U���3�p�W�U�p-Grenouilleau, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, pp. 7-36. 
133  Olivier Pétré-Grenouilleau, « �'�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H », dans Esclaves, une humanité en sursis, op. cit., p. 
12. 
134 Idem. 
135 Fréderic Régent, « �'�H�� �O�¶�K�X�P�D�L�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�K�R�V�H���� �5�H�J�D�U�G�V�� �G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H�V�� �G�H�V�� �$�Q�W�L�O�O�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V��
esclaves », op. cit., p. 197-220. 
136 Idem. 
137 Idem. 
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acceptable. Notre analyse de �O�D���Y�L�V�L�R�Q���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H���Q�¶�H�[�F�O�X�W���S�D�V���O�H���V�W�D�W�X�W���V�H�U�Y�L�O�H���H�W���O�¶�D�V�S�H�F�W��

contraignant, humili�D�Q�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Ye. En revanche, nous démontrons à travers un lexique fourni 

par le texte juridique et le témoignage de certains colons aux Antilles la perception et la 

considération humaines souvent accordées par les colons à ces derniers.  

�/�¶�p�W�X�G�H���G�H���-�H�D�Q-François Niort sur « �/�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H��Code noir de 1685138 » soulève 

�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�H��Code noir. Dans son analyse, il 

souligne que le Code noir �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �r�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q139, et ce, au vu des 

dispositions �T�X�L���D�F�F�R�U�G�D�L�H�Q�W���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�Kissement, le caractère humain. Mais cette reconnaissance 

ne correspond pas à un véritable sentiment �G�¶humanisme.  

En clair, �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H dans le Code noir �Q�H�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���S�D�V�� �G�D�Q�V�� �O�D��

�G�p�P�D�U�F�K�H���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���H�Q�W�U�H���P�D�v�W�U�H�V���H�W���H�V�F�O�D�Y�H�V���Q�L���G�¶�D�E�R�O�L�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����P�D�L�V��elle 

peut se comprendre comme un type de discours élaboré pour protéger le dominant. Le Code 

noir �Q�¶�D�S�S�R�U�W�H���S�D�V���X�Q��équilibre �G�D�Q�V���O�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���H�Q�W�U�H���O�H���P�D�v�W�U�H���H�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��dans les colonies. 

Son discours ne prend pas en compte de manière absolue �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���L�Q�W�U�L�Q�V�q�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

dans les colonies.  

II.2 - �8�Q�H���W�H�Q�W�D�W�L�Y�H���G�H���O�D���V�R�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H 

En psychologie sociale, la socialisation désigne un processus par lequel les individus 

intègrent les normes, les codes de conduite et les valeurs de la société à laquelle ils 

�D�S�S�D�U�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�����(�O�O�H���S�H�X�W���r�W�U�H���Y�X�H���V�R�X�V���O�¶�D�Q�J�O�H���G�X���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���V�R�F�L�D�O���R�•���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���G�H�Y�L�H�Q�W��

en quelque sorte un microcosme qui hérite passivement des caractéristiques (langage, culture, 

valeurs, mode de conduit�H���� �G�H�� �V�R�Q�� �P�L�O�L�H�X�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H140. Dans notre analyse, nous nous 

appuyons sur les articles du Code noir, notamment les articles 2�����O�¶�D�U�W�L�F�O�H����, �O�¶�D�U�W�L�F�O�H��9 et �O�¶�D�U�W�L�F�O�H��

14. Pour démontrer en détail ce processus, nous tenons compte de certains indices thématiques 

ou lexicaux tels que le mariage, la religion ou la famille. Nous trouvons ces éléments 

nécessaires pour aborder la question du processus de socialisation théoriquement défini dans le 

Code noir. �1�R�X�V���Q�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�R�Q�V pas �S�R�X�U���P�R�Q�W�U�H�U���T�X�H���F�¶�p�W�D�L�W���X�Q���Srocessus réussi, mais pour 

                                       
138 Jean-François Niort, « �/�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H���&�R�G�H���Q�R�L�U���G�H���������� », dans Esclaves, une humanité en sursis, op. cit., 
pp. 221-239.  
139 Idem. 
140 Jean-François Dortier, « Socialisation », dans Le Dictionnaire des sciences humaines, Auxerre, Sciences 
Humaines Éditions, 2004, pp. 781-782. 
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�L�Q�G�L�T�X�H�U���T�X�H���F�¶�p�W�D�L�W �X�Q���P�R�\�H�Q���S�D�U���O�H�T�X�H�O���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���U�D�P�H�Q�p���G�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�H�Y�U�D�L�W être soumis à la 

politique coloniale mise en place. 

En se référant aux articles consacrés à �O�¶�D�V�S�H�F�W���U�H�O�L�J�L�H�X�[ �G�H���O�¶�H�V�Flave, on se rend compte 

que le Code noir par la pratique de la conversion des esclaves offre aux esclaves un cadre pour 

�V�H���V�R�F�L�D�O�L�V�H�U�����3�R�X�U���3�L�H�U�U�H���-�R�V�H�S�K���/�D�E�R�U�L�H�����O�D���U�H�O�L�J�L�R�Q���H�W���O�H�V���E�R�Q�Q�H�V���P�°�X�U�V���I�D�L�V�D�L�H�Q�W���X�Q���G�H�Y�R�L�U��

�G�¶unir les esclaves par un mariage régulier, mais en fait le mariage ne correspondait pas à leur 

légèreté naturelle141. Cette affirmation montre de manière partielle que cette tentative de 

socialisation par le biais des liens matrimoniaux pouvait renforcer certaines relations entre les 

esclaves et entre les esclaves et leurs maîtres. 

Comme les préceptes religieux vont de pair avec le refus du paganis�P�H�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�H peut 

�D�F�T�X�p�U�L�U�� �X�Q�H�� �p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�� �G�X�� �F�D�W�p�F�K�L�V�P�H���� �$�X�� �V�X�M�H�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H��

instruction, Gabriel Debien démontre que si le Code noir, en 1685, dans son article 2, imposait 

aux colons de baptiser tous les esclaves n�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W���D�P�H�Q�p�V�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H���� �F�¶était simplement 

�O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W���O�p�J�D�O���G�¶�X�Q�H���S�U�D�W�L�T�X�H���V�R�O�L�G�H�P�H�Q�W���H�W���X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���U�H�o�X�H���H�W���L�O���Q�¶�\���D�Y�D�L�W���S�D�V���j��

parler de ceux des esclaves qui étaient nés aux îles. Ils étaient baptisés comme des fils de 

chrétiens142. �&�H�W�W�H���D�Q�D�O�\�V�H���F�R�Q�I�L�U�P�H���O�¶�p�Q�R�Q�F�p���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�������G�X��Code noir qui dispose : 

Tous les esclaves seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la 
religion catholique, apostolique et romaine ; enjoignons aux habitants 
�T�X�L���D�F�K�q�W�H�Q�W���G�H�V���Q�q�J�U�H�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W���D�U�U�L�Y�p�V���G�¶�H�Q���D�Y�H�U�W�L�U���G�D�Q�V���K�X�L�W�D�L�Q�H��
�D�X���S�O�X�V���W�D�U�G�����O�H�V���*�R�X�Y�H�U�Q�H�X�U���H�W���,�Q�W�H�Q�G�D�Q�W���G�H�V�G�L�W�H�V���v�O�H�V�����j���S�H�L�Q�H���G�¶�D�P�H�Q�G�H��
arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire 
instruire et baptiser dans le temps convenable143. 

E�Q���D�Q�D�O�\�V�D�Q�W���F�H���G�L�V�F�R�X�U�V�����R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���T�X�¶�L�O���\���D�Y�D�L�W���G�H�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��

des N�q�J�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V���� �6�L�� �O�H�� �Y�H�U�E�H�� �L�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �S�H�X�W�� �V�¶�H�Q�W�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�P�H : « Enseigner 

�T�X�H�O�T�X�¶�X�Q�����O�X�L���D�S�S�Uendre quelque chose, lui donner des leçons, des préceptes pour �O�H�V���P�°�X�U�V����

�S�R�X�U���O�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V�«144 ». On peut ajouter à cett�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���F�H�O�O�H���S�U�R�S�R�V�p�H���G�D�Q�V���O�¶Encyclopédie 

par �%�R�X�F�K�H�U���G�¶�$rgis, qui le définit comme « tout ce qui est capable de nous éclaircir sur quelque 

objet que ce soit. On nous instruit par les discours, par les écrits, par les raisons, par les faits, & 

                                       
141 Pierre Joseph Laborie, The Coffee planter of Saint Domingo, London, 1798, p. 170.   
142 Gabriel Debien, « La christianisation des esclaves des Antilles françaises aux XVIIe et XVIII e siècles », dans  
�5�H�Y�X�H���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H, 20(4), 1967, pp. 525-555. 
143 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 94. 
144 « Instruire », dans Dictionnaire de la langue française tome III, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1882, p. 120.  
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par les exemples145 »���� �&�¶�H�V�W��donc une manière de former son esprit par des leçons et des 

préceptes. �3�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �D�F�T�Xiert des connaissances religieuses. Si 

�O�¶�D�U�W�L�F�O�H���G�X��Code noir �O�H���S�H�U�P�H�W�����Q�R�X�V���F�R�Q�V�W�D�W�R�Q�V���T�X�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W��

pas encouragée par les propriétaires des esclaves dans les colonies. Il faut rappeler que 

�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���V�W�U�L�F�W�H���G�H���F�H�W���D�U�W�L�F�O�H���S�H�U�P�H�W�W�D�L�W���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�H���U�H�W�U�R�X�Y�H�U���V�D���O�L�E�H�U�W�p���F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W���D�X��

�S�U�L�Q�F�L�S�H���p�W�D�E�O�L���S�D�U���O�H���F�K�U�L�V�W�L�D�Q�L�V�P�H���T�X�L���Q�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�L�W���S�D�V���T�X�¶�X�Q���F�K�U�p�W�L�H�Q���V�R�L�W���H�V�F�O�D�Y�H��  

Au regard de la complexité de cette forme de socialisation, on peut affirmer que les 

paramètres dé�I�L�Q�L�V�� �S�D�U�� �F�H�W�� �D�U�W�L�F�O�H�� �V�H�U�Y�D�L�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�V�� �P�D�v�W�U�H�V���� �S�D�U�F�H�� �T�X�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �p�W�D�L�W��

�F�R�Q�W�U�D�L�Q�W���G�¶�D�V�V�L�P�L�O�H�U���H�W���G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U���O�H�V���Q�R�U�P�H�V���G�X���P�L�O�L�H�X���F�R�O�R�Q�L�D�O�����D�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����F�H�O�O�H�V���G�H���V�R�Q 

maître �H�W�� �G�X�� �V�\�V�W�q�P�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O���� �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �R�S�W�L�T�X�H que Jérémy Richard souligne que la 

première qualité que le Code noir �F�R�Q�I�q�U�H���j���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U���H�V�W���F�H�O�O�H���G�¶�K�R�P�P�H���F�D�S�D�E�O�H���G�¶�D�F�F�p�G�H�U��

à la religion catholique, placé dès lors au-�G�H�V�V�X�V���G�H�V���M�X�L�I�V���T�X�L�����G�D�Q�V���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�����V�H���Y�R�L�H�Q�W��

conférer le titre de paria et ennemis déclarés du non-chrétien146. �(�Q�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �j�� �O�¶�D�V�S�H�F�W��

�U�H�O�L�J�L�H�X�[���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H��Code noir, Jean Tarrade note que les clauses à caractère religieux 

lui reconnaissent la personnalité humaine147.  

�&�H�U�W�D�L�Q�V���L�P�S�p�U�D�W�L�I�V���H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V prescriptions étaient �L�P�S�R�V�p�V���j���O�¶�H�V�Flave dans les colonies, 

tels que le respect absolu et la soumission sans faille aux maîtres, comme le Code noir le prévoit 

à �O�¶�D�U�W�L�F�O�H��������: « �/�¶�H�V�F�O�D�Y�H���T�X�L���D�X�U�D���I�U�D�S�S�p���V�R�Q���P�D�v�W�U�H�����V�D���P�D�v�W�U�H�V�V�H���R�X���O�H���P�D�U�L���G�H���V�D���P�D�v�W�U�H�V�V�H��

ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage sera puni de mort148 ». Mais 

le respect de ces contraintes présuppose, �T�X�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�H�Y�U�D�L�W�� �D�F�F�H�S�W�H�U�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V��

inhumaines définies par les colons, ainsi que le statut que lui accordait le milieu colonial. Josette 

Nonone, e�Q���P�H�W�W�D�Q�W���H�Q���U�D�S�S�R�U�W���O�H���F�D�W�K�R�O�L�F�L�V�P�H���H�W���O�D���Y�L�H���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�¶�H�Q���G�H�K�R�U�V���G�H�V��

�S�U�L�q�U�H�V���G�X���V�R�L�U���H�W���G�X���P�D�W�L�Q�����D�L�Q�V�L���T�X�H���G�X���V�D�F�U�H�P�H�Q�W���G�X���E�D�S�W�r�P�H�����O�D���U�H�O�L�J�L�R�Q���H�Q�V�H�L�J�Q�D�L�W���G�¶�D�X�W�U�H�V��

�Y�p�U�L�W�p�V���H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���G�H�Y�R�L�U�V���H�W���T�X�H���O�¶�R�E�p�L�V�V�D�Q�F�H���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���H�Q�Y�H�U�V���O�H�X�U�V��maîtres était comparable 

aux devoirs des enfants envers leurs parents149. Cette affirmation est contestabl�H���O�R�U�V�T�X�¶�R�Q���W�L�H�Q�W��

compte des rapports conflictuels entre certains maîtres et leurs esclaves. 

                                       
145 « Instruction », dans �O�¶�(�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�H���R�X���'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���U�D�L�V�R�Q�Q�p���G�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V�����G�H�V���D�U�W�V���H�W���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V, Briasson, 
�'�D�Y�L�G���O�¶�D�v�Q�p�����/�H���%�U�H�W�R�Q�����'�X�U�D�Q�G�����������������S������������ 
146 Jérémy Richard « Du Code noir de 1685 au projet de 1829 : de la semi-�U�p�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���j���O�¶�K�X�P�D�Q�L�V�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��
noir », dans Esclavage et droit du Code noir à nos jours, op. cit., p. 57. 
147 Jean Tarrade, « Esclavage », dans Dictionnaire européen des Lumières, op. cit., p. 412. 
148 Édit du roi, touchant l�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 156. 
149 Josette Nonone, �/�¶�$�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �P�D�U�W�L�Q�L�T�X�D�L�V�H���� �H�V�V�D�L�� �S�V�\�F�K�D�Q�D�O�\�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H��
aliénation, op. cit., p. 55. 
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�6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���G�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���I�D�P�L�O�L�D�O�H���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V�����R�Q���F�R�Qstate que la notion de famille 

semble partiellement évoquée dans le Code noir�����¬���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������L�O���V�W�L�S�X�O�H : « Ne pourront être 

saisis et vendus séparément le mari de la femme et leurs enfants impubères150 ». Le texte aborde 

la question de la famille qui est �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �0�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H��

�P�H�V�X�U�H���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���Y�U�D�L���I�R�\�H�U���S�R�X�Y�D�L�W���S�D�U�D�v�W�U�H���X�W�R�S�L�T�X�H���S�D�U�F�H���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���p�W�D�L�W���V�R�X�V��

�O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p���G�H���V�R�Q���P�D�v�W�U�H�����(�Q���W�H�Q�D�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H���F�H�W�W�H���U�p�D�O�Lté, Édouard Glissant souligne : 

�,�O�� �Q�¶�D�S�S�Drtenait pas aux esclaves de former une famille selon leur 
�F�R�Q�Y�H�Q�D�Q�F�H�����/�¶�H�V�F�O�D�Y�H���D�S�S�D�U�W�H�Q�D�L�W���D�X���P�D�v�W�U�H�����M�X�V�T�X�H���G�D�Q�V���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q��
�G�H���O�D���I�D�P�L�O�O�H�����'�H���S�O�X�V���L�O���H�V�W���j���Q�R�W�H�U���T�X�¶�L�O���\���D�Y�D�L�W���W�U�q�V���S�H�X���G�H���P�D�U�L�D�J�H�V��
�R�I�I�L�F�L�H�O�V���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�D���S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�����$�I�L�Q���G�¶�p�Y�L�W�H�U �G�¶�r�W�U�H���V�p�S�D�U�p�V�����L�O���\��
avait parmi des esclaves des alliances et des liaison�V�� �j�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H��
�O�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q151. 

De ce point de vue, la question de la famille comme le démontre Glissant, apparaît très 

complexe, et la vision partielle que lui accorde le Code noir  restreint la possibilité de voir une 

véritable dynamique des alliances intra-�H�V�F�O�D�Y�H�V���� �6�L�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �G�H�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �O�D��

plantation est abordé très succinctement dans le Code noir, celui du mariage comme nous 

�O�¶�D�Y�R�Q�V���G�p�M�j���D�Q�Q�R�Q�F�p���S�O�X�V���K�D�X�W���Q�¶�H�V�W���Sas en reste.  

Dans le même élan, un autre élément de la socialisation est partiellement évoqué dans 

certains articles du Code noir, notamment la question du mariage entre esclaves. Concernant sa 

réglementation et la nature de cette alliance�����O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������Srévoit : « Les enfants qui naîtront des 

mariages entre esclaves appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs 

maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents152 ». �/�¶�L�G�p�H���G�H���O�D filiation matrimoniale 

qui est évoquée définit l�H�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �K�X�P�D�L�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H, même si la finalité est de rendre le 

maître propriétaire de la progéniture de ces esclaves. Dans cette optique, le mariage apparaît 

également comme un moyen de régulariser des unions de longue date et de montrer son 

accession à un nouvel état, au travers de la respectabilité conférée par la légitimité civile et 

�U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���G�H���O�¶�X�Q�L�R�Q�����P�D�L�V���D�X�V�Vi par un nouveau statut civique153. Certes le Code noir aborde la 

question de la socialisation dans ces articles de manière quasi elliptique, mais cette démarche 

est conditionnée par les enjeux de la traite négrière et du commerce colonial dans les colonies 

des Antilles françaises. 

                                       
150 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 184. 
151 Édouard Glissant, Le Discours antillais, Paris, Gallimard, [1re édition 1981], 1997, p. 505. 
152 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 114. 
153 Gaëlle Compper, « Le modèle officiel de la famille et les pratiques familiales à la Guadeloupe : quelques pistes 
de recherches », dans Du Code noir au Code civil, jalons pour une histoire du droit en Guadeloupe perspectives 
�F�R�P�S�D�U�p�H�V���D�Y�H�F���O�D���0�D�U�W�L�Q�L�T�X�H�����O�D���*�X�\�D�Q�H���H�W���O�D���5�p�S�X�E�O�L�T�X�H���G�¶�+�D�w�W�L, op. cit., pp. 159-186. 
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�(�Q�� �S�U�H�V�F�U�L�Y�D�Q�W�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �P�D�W�U�L�P�R�Q�L�D�O�H���� �F�H�� �W�H�[�W�H�� �W�H�Q�W�H�� �G�¶�D�F�F�R�U�G�H�U�� �j��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���V�H���V�R�F�L�D�O�L�V�H�U�����P�D�L�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�V���V�¶�\���R�S�S�R�V�H�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���S�R�X�U���p�Y�L�W�H�U���G�H��

�S�H�U�G�U�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �V�X�U�� �O�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �Q�R�L�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V���� �3�R�X�U�W�D�Q�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�H�U�� �O�H��

�P�D�U�L�D�J�H�� �F�R�P�P�H�� �G�U�R�L�W�� �H�W�� �F�R�P�P�H�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �V�R�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���� �S�R�X�Y�D�L�W�� �O�X�L�� �S�H�U�P�H�Wtre 

�G�¶�D�V�V�X�U�H�U���V�R�Q���O�L�J�Q�D�J�H�� même si cela reste utopique�����S�X�L�V�T�X�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���O�X�L���{�W�H���W�R�X�V���O�H�V���D�W�W�U�L�E�X�W�V���G�H��

la paternité. Dans cette même tentative de montrer quelques indices partiels de ce qui pouvait 

�r�W�U�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p���F�R�P�P�H���O�D���V�R�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����O�¶�D�Uticle 29 indique ceci :  

Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves 
auront fait par leur commandement. L�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�H���T�X�¶�L�O�V���D�X�U�R�Q�W���J�p�U�p��
�H�W���Q�p�J�R�F�L�p���G�D�Q�V���O�D���E�R�X�W�L�T�X�H���H�W���S�R�X�U���O�¶�H�V�S�q�F�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���G�H���F�R�P�P�H�U�F�H���j��
laquelle leurs maîtres les auront préposés ; et en cas que leurs maîtres 
ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés. Ils seront 
tenus seulement, �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�D�� �F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�H qui aura tourné à leur 
profit, �H�W�� �V�L�� �U�L�H�Q�� �Q�¶�D�� �W�R�X�U�Q�p�� �D�X�� �S�U�R�I�L�W�� �G�H�V�� �P�D�v�W�U�H�V, le pécule desdits 
�H�V�F�O�D�Y�H�V���T�X�H���O�H�X�U�V���P�D�v�W�U�H�V���O�H�X�U���D�X�U�R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�Y�R�L�U�����H�Q���V�H�U�D���W�H�Q�X�����D�S�U�q�V��
que leurs maîtres auront déduit par préférence. Ce qui pourra leur être 
dû, sinon que le pécule consistait en tout ou partie, en marchandises 
dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles 
leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec 
les autres créanciers154.  

�6�R�X�V���F�H�W���D�Q�J�O�H�����O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������D�F�F�R�U�G�H���D�X�[���H�V�F�O�D�Y�H�V���O�H���V�W�D�W�X�W���G�H���© préposés » du maître dans 

la sphère commerciale. Juridiquement, le Code noir �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W���O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U�� �j��

gérer certains intérêts, autrement dit, �X�Q�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �L�Q�W�U�L�Q�V�q�T�X�H�P�H�Q�W�� �U�p�V�H�U�Y�p�H�� �j�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �&�H�O�D��

�P�R�Q�W�U�H�� �T�X�H�� �F�H�� �W�H�[�W�H�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �Q�R�L�U, pour lui 

�S�H�U�P�H�W�W�U�H���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���O�L�H�Q���V�R�F�L�D�O�����,�O���G�H�Y�L�H�Q�W���X�Q��homo faber, �V�L���O�¶�R�Q���S�U�H�Q�G���H�Q���F�R�P�S�W�H���O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H��

�G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�����3�R�X�U���P�L�H�X�[���F�H�U�Q�H�U���F�H�W�W�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�����&�R�Q�G�L�O�O�D�F��note en 1776 dans Le 

�&�R�P�P�H�U�F�H�� �H�W�� �O�H�� �J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W���� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �O�¶�X�Q�� �H�W���O�¶�D�X�W�U�H : « Nous appelons 

�F�R�P�P�H�U�F�H���O�¶�p�F�K�D�Q�J�H���T�X�L���V�H���I�D�L�W�����O�R�U�V�T�X�¶�X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���Q�R�X�V���O�L�Y�U�H���X�Q�H���F�K�R�V�H���S�R�X�U���X�Q�H���D�X�W�U�H���T�X�¶�H�O�O�H��

reçoit155 ». En étant disposé à faire les transactions commerciales de son maître, le Nègre 

acquiert sous cet aspect le statut de commis �T�X�¶�L�O�� �D�V�V�X�P�H pour le compte de son maître. 

Cependant, il  ne peut pas jouir librement de sa liberté et de profiter du fruit de son effort.   

�2�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���G�D�Q�V���F�H�V���D�U�W�L�F�O�H�V���X�Q�H���S�U�L�V�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���G�H���O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���K�X�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

notamment par sa capacité à �U�D�L�V�R�Q�Q�H�U�����j���H�[�H�U�F�H�U���O�H���Q�p�J�R�F�H���H�W���j���S�U�H�Q�G�U�H���G�H�V���L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V�����&�¶�H�V�W��

�S�R�X�U���F�H�W�W�H���U�D�L�V�R�Q���T�X�H���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V Claude Meillassoux déclare : « Ils [les nègres] 

                                       
154 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 148. 
155 Étienne Bonnot Condillac, Le commerce et le gouvernement, considérés relative�P�H�Q�W�� �O�¶�X�Q�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H, 
présentation de Romeyer-Dherbery, Paris, Letellier, Maradan, « coll. ressources », [1re édition 1776.], 1795, p. 24.  
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font appel à leur raison si peu �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W���� �H�W�� �O�H�X�U�� �S�U�R�G�X�F�W�L�Y�L�W�p�� �R�X�� �O�H�X�U�� �X�W�L�O�L�W�p�� �V�¶�D�F�F�U�R�v�W�� �Hn 

�S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �U�H�F�R�X�U�V�� �j�� �O�H�X�U�� �L�Q�W�H�O�O�L�J�H�Q�F�H���� �8�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �L�P�S�O�L�T�X�H�� �O�D��

reconnaissance, à divers degrés de �V�H�V���F�D�S�D�F�L�W�p�V���G�¶�K�R�P�R���V�D�S�L�H�Q�V�«156 ». De ce point de vue, le 

Nègre bien que dépourvu de la liberté, est toujours apte à �V�¶�D�V�V�X�P�H�U���P�H�Q�Walement et le Nègre 

esclave est conscient de son humanité. Dans la réédition du Code noir en 1723, article 26 

prévoit : 

Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs 
�P�D�v�W�U�H�V�����V�H�O�R�Q���T�X�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���R�U�G�R�Q�Q�p���S�D�U���F�H�V���S�U�p�V�H�Q�W�H�V�����S�R�X�U�Uont en 
donner avis à notre procureur général, et mettre leurs mémoires entre 
�V�H�V�� �P�D�L�Q�V�� �V�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�V���� �H�W�� �P�r�P�H�� �G�¶�R�I�I�L�F�H�� �V�L�� �O�H�V�� �D�Y�L�V�� �O�X�L�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W��
�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�����O�H�V���P�D�v�W�U�H�V���V�H�U�R�Q�W���S�R�X�U�V�X�L�Y�L�V���j���V�D���U�H�T�X�r�W�H���V�D�Q�V���I�U�D�L�V ; ce que 
nous voulons être observé pour les crimes et pour les traitements 
barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves157.   
 

�/�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�H���F�H�V droits �S�H�X�W���V�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U���F�R�P�P�H���X�Q�H �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H. Le Code 

noir �S�U�R�W�q�J�H�� �G�R�Q�F�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �G�¶�D�E�X�V�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�W�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �P�D�v�W�Ues. Dans cette 

optique, Laurent Benoiton affirme : « L�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �p�Q�R�Q�F�H���� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �X�Q�� �G�U�R�L�W�� �G�H�� �F�U�D�L�Q�W�H�� �G�H��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�W, �G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����O�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q���G�X���S�U�R�F�X�U�H�X�U���J�p�Q�p�U�D�O�����H�Q���F�D�V���G�H���F�U�L�P�H�V���R�X��

traitements barbares et inhumains par le maître sur son esclave158 ». Sémantiquement, cette 

disposition interpelle et engage la responsabilité du maître vis-à-vis de son esclave. Cet article 

permet de combattre la discrimination faite aux esclaves. Cette recommandation est réitérée à 

�O�¶�D�U�W�L�F�O�H������. 

Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie, ou autrement, que la 
maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs 
�P�D�v�W�U�H�V�����H�W���H�Q���F�D�V���T�X�¶�L�O�V���O�H�V���H�X�V�V�H�Q�W���D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p�V�����O�H�V�G�L�W�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���V�H�U�R�Q�W��
�D�G�M�X�J�p�V�� �j�� �O�¶�K�{�S�L�W�D�O���D�X�T�X�H�O���O�H�V�� �P�D�v�W�U�H�V�� �V�H�U�R�Q�W�� �F�R�Q�G�D�P�Q�p�V�� �Ge payer six 
sols par chacun jour pour la nourriture et �O�¶entretien de chaque 
esclave159. 
 

�(�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W���O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���K�X�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����O�H��Code noir selon cette disposition 

intègre, au besoin contre la volonté du maître, la prise en charge des esclaves âgés et malades. 

�&�H�W���D�U�W�L�F�O�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���S�O�X�V���X�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���K�X�P�D�L�Q�H���T�X�¶�X�Q�H���D�S�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���G�H���O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H����

�&�H�W�W�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���S�U�p�Y�R�L�W���X�Q���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���p�T�X�L�W�D�E�O�H���H�W���U�H�G�R�Q�Q�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���O�¶�D�V�S�H�F�W���G�¶�X�Q���K�R�P�P�H��

ordinaire et normal. Cette conception rompt avec le di�V�F�R�X�U�V�� �G�p�V�K�X�P�D�Q�L�V�D�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

                                       
156 Claude Meillassoux, �$�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, op. cit., p. 10. 
157 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶Amérique française, mars 1685, Code noir, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 142. 
158 Laurent Benoiton « �/�H���G�U�R�L�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�¶�H�V�W�H�U���H�Q���M�X�V�W�L�F�H���F�R�Q�W�U�H���V�R�Q���P�D�v�W�U�H�����5�p�I�O�H�[�L�R�Q�V���V�X�U���X�Q�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q��
du Code noir protec�W�U�L�F�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H », dans Esclavage et droit du Code noir à nos jours, op. cit., p. 45.  
159 Jean-François, Le Code noir, idées reçues sur un texte symbolique, op. cit., p. 81. 
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dispositions du Code noir. Jean-François Niort dans son étude sur « Homo servilis. Un être 

humain sans personnalité Juridique �����U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V���V�X�U���O�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H��Code noir » le 

démontre :  

La cohérence et la coexis�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�W�� �G�H�� �V�D��
réification juridique ne vaut que dans le cadre de la conception 
�F�O�D�V�V�L�T�X�H�����G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���U�R�P�D�L�Q�H���G�H���O�D���S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�W�p���M�X�U�L�G�L�T�X�H�����3�D�U���F�R�Q�W�U�H�����D�X��
regard de la conception moderne héritée des Lumières, la contradiction, 
voire la monstruosité juridique apparaissent alors. Or, le Code noir 
�V�¶�D�S�S�X�L�H���V�X�U���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���F�O�D�V�V�L�T�X�H�����T�X�¶�L�O���W�U�D�G�X�L�W���Iidèlement dans ses 
dispositions160.  

Malgré les similitudes avec le Code romain�����F�R�P�P�H���O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H��Jean-François Niort, et le 

côté monstrueux comme le qualifie Louis Sala-Molins, quelques aspects de la socialisation et 

la dimension anthropologique restent très peu perceptibles dans certains articles du Code noir. 

�(�Q���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���j���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���T�X�¶�R�Q�W���O�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���G�¶acquérir la liberté, ainsi que leur accès à la 

�M�X�V�W�L�F�H�����O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������S�U�H�V�Frit la disposition suivante :  

Pourront les esclaves être poursuivis �F�U�L�P�L�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �V�D�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�R�Lt 
besoin de rendre leurs maîtres parties, sinon en cas de complicité, et 
seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges 
ordinaires et par appel au conseil souverain, sur la même instruction et 
avec les mêmes formalités que les personnes libres161. 

�&�H�W�W�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���M�X�U�L�G�L�T�X�H���I�D�L�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���X�Q���M�X�V�W�L�F�L�D�E�O�H���G�H�Y�D�Q�W���O�H�V���W�U�L�E�X�Q�D�X�[���F�U�L�P�L�Q�H�O�V����

Néanmo�L�Q�V�����L�O���I�D�X�W���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���T�X�H���O�H���W�U�L�E�X�Q�D�O���F�R�O�R�Q�L�D�O���p�W�D�L�W���V�R�X�V���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�X���F�R�O�R�Q�����6�L���O�D���O�R�L��

�D�F�F�H�S�W�D�L�W�� �T�X�H�� �W�R�X�W���K�R�P�P�H�� �H�V�W�� �M�X�V�W�L�F�L�D�E�O�H�� �H�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �V�R�X�V�� �F�H�� �S�U�L�V�P�H�� �D�S�S�D�U�D�v�W���F�R�P�P�H�� �X�Q��

homme à part entière devant la loi, il y avait un parti pris dans la décision du juge. Pourtant, 

�G�D�Q�V���V�R�Q���p�Q�R�Q�F�p���j���O�¶�H�Q�W�U�p�H���© Code noir » du �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�¶�$�Q�F�L�H�Q���5�p�J�L�P�H Philippe Haudrère 

affirme : « �/�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�V�W���S�U�R�W�p�J�p���F�R�Q�W�U�H���O�H�V���D�E�X�V���G�X���P�D�v�W�U�H���>�«�@ ; en cas de décès [de son esclave] 

à la suite de mauvais traitements, le procureur peut entamer les poursuites162 ». De ce point de 

�Y�X�H�����O�H���F�D�G�U�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H���G�p�I�L�Q�L�W���H�W���I�D�L�W���S�U�p�Y�D�O�R�L�U���O�H�V���U�q�J�O�H�V���G�¶�p�T�X�L�W�p���S�R�X�U���I�D�L�U�H���J�D�U�D�Q�W�L�U���O�¶�p�W�D�W���G�H��

droit. La prise en considération partielle de cette socialisation a contribué vraisemblablement à 

l�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���K�X�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���p�W�D�L�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p��

comme tout être humain du point de vue de sa responsabilité juridique devant la justice 

                                       
160 Jean-François Niort, « Homo servilis. Un être humain sans personnalité Juridique : réflexions sur le statut de 
�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H��Code noir », dans Esclavage et droit du Code noir à nos jours, op. cit., p. 26. 
161 Jean-François, Le Code noir, idées reçues sur un texte symbolique, op. cit., p. 83.  
162 Philippe Haudrère, « Code noir », dans �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�$�Q�F�L�H�Q�� �5�p�J�L�P�H���� �U�R�\�D�X�P�H�� �G�H�� �)�U�D�Q�F�H�� �;�9�,e-XVIIIe 
siècle, sous la direction de Lucien Bély, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 274. 
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�F�U�L�P�L�Q�H�O�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H���� �P�D�L�V�� �V�D�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �p�W�D�L�W�� �O�¶�H�[�S�Ooitation des champs de 

cannes à sucre et de rester sous la domination du colon.  

En examinant le lexique utilisé dans le Code noir �H�W�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �U�H�O�D�W�L�I�V�� �j�� �O�D��

législation coloniale, on remarque que le terme « chose �ª���S�R�X�U���G�p�V�L�J�Q�H�U���O�H���Q�q�J�U�H���Q�¶�\���I�Lgure pas. 

De ce fait, la vision ontologique et anthropologique reste privilégiée. À la lecture du Code noir, 

on constate que le terme « Africain » �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�P�S�O�R�\�p���� �Q�L�� �O�H�� �P�R�W « noir ». Dans les textes 

�R�I�I�L�F�L�H�O�V�����R�Q���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�X���Q�q�J�U�H�����/�H���P�R�W���© nègre �ª�����G�D�Q�V���O�D���S�p�U�L�R�G�H���R�•���O�¶Édit de mars 

�����������H�V�W���S�X�E�O�L�p�����Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���L�Q�V�p�U�p���G�D�Q�V���O�¶�edit. Pourtant bien avant la publication 

de la première version de l�¶�edit de mars 1685, ce terme figurait déjà dans les décisions royales. 

En janvier 1685, �O�D���G�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q���U�R�\�D�O�H���S�R�X�U���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H��la Compagnie de Guinée a permis 

à ladite Compagnie de faire avec les Rois nègres tels trait�p�V���G�H���F�R�P�P�H�U�F�H���T�X�¶�H�O�O�H���D�Y�L�V�H�U�D163. Ici, 

le terme « nègre » désigne les N�R�L�U�V�� �T�X�L�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �F�D�S�W�X�U�p�V���� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W de la traite 

�Q�p�J�U�L�q�U�H���� �D�I�L�Q�� �G�¶�r�W�U�H�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�p�V�� �D�X�[�� �v�O�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�H�� �O�D�� �G�p�F�O�L�Q�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�U�r�W�� �G�X��

�&�R�Q�V�H�L�O�� �G�¶État du 12 septembre 1684, relatif à la Compagnie du Sénégal, dans lequel il est 

question du commerce et du transport de Nègres164.   

Selon les articles 2 et 8, les esclaves se voient attribuer des fonctions que seuls les hommes 

peuvent remplir. �(�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�L�p�H�� �j�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �G�H�S�X�L�V�� �O�H�V��

�R�U�L�J�L�Q�H�V�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���V�R�X�V���F�H�W���D�Q�J�O�H���H�V�W���Y�X���F�R�P�P�H���X�Q��homo faber. En introduisant les Nègres dans 

le circuit commercial local, �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��devient apte à exercer le commerce qui est une activité 

humaine. Mais entre cet énoncé juridique et ses effets dans les colonies il y a une différence. 

Pour démontrer quelques aspects des éléments de socialisation, on peut également 

�H�[�D�P�L�Q�H�U���X�Q�H���V�p�U�L�H���G�H���Y�H�U�E�H�V���G�¶�D�F�W�L�R�Q���H�W���G�H�V���H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�V���T�X�L���V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W���F�H���W�H�[�W�H�����H�Q���V�H���I�R�F�D�O�L�V�D�Q�W��

�V�X�U���O�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���T�X�L���U�H�Q�Y�R�L�H�Q�W���j���O�D���I�R�L�V���j���O�¶�K�X�P�D�L�Q���H�W���D�X���P�R�G�H���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���V�R�F�L�D�O����

�¬���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������Q�R�X�V���Dvons deux expressions « enfants » et « concubinages165 ». Ces expressions 

�V�R�Q�W�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�V�� �j�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �K�X�P�D�L�Q�H���� �4�X�H�O�O�H�� �T�X�H�� �V�R�L�W�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �I�D�L�W�� �G�H�V�� �W�H�U�P�H�V�� �© esclave » et 

« Nègres », « mari », « femme », ceux-ci désignent irrémédiablement un être humain et non pas 

�X�Q�H���H�Q�W�L�W�p���P�D�W�p�U�L�H�O�O�H�����&�¶�H�V�W���F�H�W�W�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���K�X�P�D�L�Q�H���T�X�H��Condorcet reconnaît dans son épître 

                                       
163 �/�H�� �&�R�G�H�� �Q�R�L�U���� �R�X�� �5�H�F�X�H�L�O�� �G�H�V�� �5�H�J�O�H�P�H�Q�V�� �U�H�Q�G�X�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �S�U�p�V�H�Q�W���� �&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�H�� �*�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W����
�O�¶�$�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���-�X�V�W�L�F�H�����O�D���3�R�O�L�F�H�����O�D���'�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���	���O�H���&�R�P�P�H�U�Fe des Nègres dans les Colonies françoises, 
Et les Conseils et Compagnies établis à ce sujet, Paris, Prault, 1767, p. 18. 
164 Louis Elie Médéric Moreau de Saint-Mery, Loix et constitutions d�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���I�U�D�Q�o�R�L�V�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���V�R�X�V���O�H��
Vent, op. cit., tome I, p. 401. 
165 Louis Elie Médéric Moreau de Saint-Mery, Loix et constitutions �G�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���I�U�D�Q�o�R�L�V�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���V�R�X�V���O�H��
Vent, op. cit., tome I., p. 77. 
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dédicatoire qui précède les �5�p�I�O�H�[�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �Q�q�J�U�H�V. Il précise : « Je vous ai 

toujours regardés comme mes frères. La nature vous a formés pour avoir le même esprit que les 

blancs166 ».  

Certes, �O�H���V�W�D�W�X�W���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H���U�H�V�W�U�H�L�Q�W���O�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���G�¶�D�J�L�U���F�K�H�]���O�¶�R�S�S�U�L�P�p, mais ne lui ôte 

pas la valeur ontologique. Cependant �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p comme un citoyen de second rang 

�T�X�¶�L�O���I�D�X�W���G�H���W�H�P�S�V���H�Q���W�H�P�S�V���p�G�X�Tuer, �G�¶�R�•���O�¶�L�G�p�H de paternalisme insidieusement évoquée par 

�F�H�U�W�D�L�Q�V���V�S�p�F�L�D�O�L�V�W�H�V���G�H���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H. Dans la révision des travaux de la première 

législature faisant référence aux troubles dans les colonies167, les participants à cette révision 

re�F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V���� �&�¶�H�V�W�� �H�Q�� �p�W�D�Q�W�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�O�D�� �T�X�¶�L�O�V��

déclarent : 

�&�¶�H�V�W�� �H�Q�� �U�p�Y�H�L�O�O�D�Q�W�� �V�D�Q�V�� �F�H�V�V�H�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �S�X�E�O�L�F�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�H�V��préjugés qui 
restent à détruire. C�¶�H�V�W�� �H�Q�� �P�X�O�W�L�S�O�L�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H��Code français les lois 
déjà décrétées par la raison générale ���� �F�¶�H�V�W�� �H�Q�� �U�H�S�R�X�V�V�D�Q�W�� �F�H�W�W�H��
philosophie faible et trompeuse, dont la prudence funeste éternise les 
préjugés en composant avec eux. C�¶�H�V�W���H�Q���V�D�L�V�L�V�V�D�Q�W�����S�R�X�U���D�F�K�H�Y�H�U���G�H��
briser nos fers, à �O�¶�L�Q�V�W�D�Q�W�� �R�•�� �X�Q mouvement général des esprits a 
ébranlé, toutes les vieilles croyances, toutes le�V���K�D�E�L�W�X�G�H�V���G�H���O�¶�H�U�U�H�X�U en 
écoutant la justice et en méprisant le reste que nous triompherons de 
�O�H�X�U�V�� �H�I�I�R�U�W�V���� �2�V�R�Q�V���G�R�Q�F���P�D�U�F�K�H�U���G�¶�X�Q���S�D�V�� �I�H�U�P�H�� �G�D�Q�V���O�D���U�R�X�W�H�� �G�H�� �O�D��
vérité, sans daigner seulement entendre les clameurs de ces hypocrites 
qui viennent au nom de la philosophie prêcher la doctrine des préjugés, 
d�H���O�D���F�R�U�U�X�S�W�L�R�Q�����G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H168.   

�&�H���G�L�V�F�R�X�U�V���P�R�Q�W�U�H���T�X�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���Q�R�L�U�V���D���p�W�p���W�U�D�Q�V�J�U�H�V�V�p�H���S�D�U���O�H���S�U�p�M�X�J�p����

�/�D���Y�D�O�H�X�U���K�X�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Ye noir est altérée par �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����6�R�Q���K�X�P�D�Q�L�W�p���G�D�Q�V���F�H��

�G�L�V�F�R�X�U�V���Q�¶�H�V�W���S�D�V���P�L�V�H���H�Q���G�R�Xte, et Condorcet veut sa réhabilitation. On remarque que le texte 

lui accorde partiellement quelques critères de socialisation, non pas pour en faire un être 

ép�D�Q�R�X�L���H�W���F�D�S�D�E�O�H���G�H���V�¶�D�V�V�X�P�H�U���V�R�L-même, mais pour manifester son attachement au maître. 

Hourya Bentouhami-Molino explique ce rapport par un argument idéologique. Pour 

elle, « �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���U�H�S�R�V�D�L�W���V�X�U���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���V�R�F�L�D�O�H�P�H�Q�W���L�Qstitués 

par la d�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�O�D�V�V�H���E�O�D�Q�F�K�H169 ». Autrement dit, les mesures �U�H�O�D�Y�H�V���j���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��

�G�H���O�D���Y�L�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���p�W�D�L�H�Q�W���I�D�L�W�H�V���S�R�X�U���p�Y�L�W�H�U���O�H�V���L�Q�F�R�P�P�R�G�L�W�p�V���D�X���V�H�L�Q���G�X���F�R�P�P�H�U�F�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�� 

                                       
166 Jean-Antoine Nicolas de Caritat de Condorcet, �5�p�I�O�H�[�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �Q�q�J�U�H�V et autres textes 
abolitionnistes op. cit., p. 3. 
167 Idem. 
168 Idem. 
169 Hourya Bentouhami-Molino, Race, cultures, identités, une approche féministe et postcoloniale, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2015, p. 53. 
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En revanche, la représentation des termes « esclaves », « nègres » ou « noirs » dans le 

Code noir renvoie souvent à une approche anthropologique et à une appartenance 

communautaire. Ils renvoient ipso facto �j���O�¶�K�R�P�P�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���V�X�E�V�D�K�D�U�L�H�Q�Q�H, différent par 

son fort taux de « mélanine170 ». Certaines études non juridiques parviennent parfois à élucider 

cette dimension. On �S�H�X�W���p�Y�R�T�X�H�U���O�¶�p�W�X�G�H���G�H���6�H�U�J�H���'�D�J�H�W�����© Les mots esclave, nègre, noir et les 

jugements de valeur sur la traite négrière dans la littérature abolitionniste française de 1770 à 

1845 », mais également celle de Simone Delasalle et Lucette Valensi, « Le mot nègre dans les 

�G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V���G�¶�$�Q�F�L�H�Q���U�p�J�L�P�H 171». Selon le constat de Serge Daget, « dans les réalités 

américaines et africaines, le terme esclave dans les colonies renvoie au Noir venu 

�G�¶�$�Irique172 ». 

Théoriquement, le Code noir prévoit les dispositions pour protéger le Noir de la cruauté 

de son maître et dans une certaine mesure �S�H�U�P�H�W�W�U�H���V�D���V�R�F�L�D�E�L�O�L�W�p�����O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���O�R�L�V���G�D�Q�V��

les colonies est pourtant �L�Q�F�H�U�W�D�L�Q�H�����&�¶�H�V�W���S�R�X�Uquoi dans notre étude nous nous focalisons sur 

�O�¶�D�V�S�H�F�W�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �G�H�� �F�H�� �W�H�[�W�H���� �/�¶�pdit promulgué en octobre 1716, concernant les esclaves 

conduits ou envoyés en métropole par leurs maîtres, dispose que les Nègres doivent être 

instruits religieusement afin que �O�¶édit du mois de mars 1685, et les Arrêts rendus en exécution 

ou interprétation, soient exécutés selon leur forme et teneur dans nos Colonies173. 

De même, la déclaration royale de 1738, qui fait mention des Nègres esclaves emmenés 

en France, rappelle la sagesse et la nécessité des dispositions contenues dans les Lettres-

�3�D�W�H�Q�W�H�V�� �H�Q�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�edit du mois de mars 1685174, ainsi que leur exécution en matière 

�G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� �G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V���� �6�D�Q�V�� �U�H�V�W�U�H�L�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �P�H�V�X�U�H�V�� �G�H�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Q�R�L�U�V�� �j��

�O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���G�H�V���S�U�p�F�H�S�W�H�V���U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �T�X�L���V�R�Q�W���S�D�U�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�Q�V�H�L�J�Q�p�V���� �O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�� �U�R�\�D�O�H��

du 6 décembre 1723, pour la plantation de manioc aux îles du Vent, condamne à 500 livres 

�G�¶�D�P�H�Q�G�H les habitants, qui seront con�Y�D�L�Q�F�X�V�� �G�H�� �Q�¶�D�Y�R�L�U�� �S�D�V�� �H�[�p�F�X�W�p�� �W�R�X�V les articles qui 

                                       
170 �/�D�� �P�p�O�D�Q�L�Q�H�� �H�V�W���X�Q���S�L�J�P�H�Q�W�� �Q�R�L�U���G�H�� �O�D�� �F�K�R�U�R�w�G�H�� �L�Q�V�R�O�X�E�O�H�� �G�D�Q�V���O�¶�H�D�X���� �O�¶�D�O�F�R�R�O���� �O�¶�p�W�K�H�U���� �/�D�� �S�R�W�D�V�V�H�� �O�D�� �G�L�V�V�R�X�W��
�O�H�Q�W�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F���G�p�J�D�J�H�P�H�Q�W���G�¶�D�P�P�R�Q�L�D�T�X�H �����O�¶�D�F�L�G�H���F�K�O�R�U�K�\�G�U�L�T�X�H���G�H�V���I�O�D�F�R�Q�V���E�U�X�Q�V���G�H���O�D���V�R�O�X�W�L�R�Q�����(�O�O�H���U�H�Q�I�H�U�P�H��
�D�X�V�V�L�� �G�X�� �F�D�U�E�R�Q�H���� �G�¶�K�\�G�U�R�J�q�Q�H���� �G�¶�D�]�R�W�H���� �G�¶�R�[�\�J�q�Q�H�� �H�W�� �G�X�� �I�H�U���� �'�D�Q�V����Dictionnaire encyclopédique des sciences 
médicales, tome sixième, dirigé par Amédée Dechambre, Paris, G. Masson, 1974, p. 370.  
171 Delesalle Simone, Valensi Lucette, « Le mot « nègre » dans les dictionnaires frança�L�V���G�¶Ancien régime ; histoire 
et lexicographie ». Dans Langue française, n°15, 1972. Langage et histoire. pp. 79-104. 
172 Daget Serge, « Les mots esclave, nègre, Noir et les jugements de valeur sur la traite négrière dans la littérature 
abolitionniste française de 1770 à 1845. », dans �5�H�Y�X�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�¶�R�X�W�U�H-mer, tome 60, n°221, 4e 
trimestre 1973. pp. 511-548. 
173 Louis Elie Médéric Moreau de Saint-Mery, Loix et constitutions �G�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���I�U�D�Q�o�R�L�V�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���V�R�X�V���O�H��
Vent, op. cit., tome II, p. 526. 
174 Ibid., p. 547. 
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engagent la responsabilité des maîtres envers les esclaves, des lettres-�S�D�W�H�Q�W�H�V�����H�Q���I�R�U�P�H���G�¶�p�G�L�W����

du mois de mars 1685, en ce qui concerne l�D���V�X�E�V�L�V�W�D�Q�F�H���H�W���O�¶�K�D�E�L�O�O�H�P�H�Q�W175 des esclaves. 

Toutes ces dispositions juridiques qui viennent en appui au Code noir tentent de préserver 

la dignité humaine des esclaves pour favoriser la production des denrées coloniales. Ainsi 

�O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ���� du Code noir prescrit : « Les maîtres âgés de 20 ans pourront affranchir leurs 

esclaves par tous les actes entre-vifs où à cause de �P�R�U�W�����V�D�Q�V���T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W���W�H�Q�X�V���G�H���U�H�Q�G�U�H���U�D�L�V�R�Q��

�G�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�����Q�L���T�X�¶�L�O�V���D�L�H�Q�W���E�H�V�R�L�Q���G�¶�D�Y�L�V���G�H���S�D�U�H�Q�W�V�����H�Q�F�R�U�H���T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W���P�L�Q�H�X�U�V���G�H��

25 ans176 ». À la lecture de cet article, �O�¶�L�G�p�H���G�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p���T�X�L���H�V�W���F�R�Q�V�X�E�V�W�D�Q�W�L�H�O�O�H���j���O�¶�K�R�P�P�H���V�H��

trouve inscrite. Pour �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q���G�X��droit Jean Gaudemet : 

�/�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �r�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q���� �/�H�� �G�U�R�L�W�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �O�¶�L�J�Q�R�U�H�U���� �D�O�R�U�V�� �P�r�P�H��
�T�X�¶�L�O�� �O�X�L�� �U�H�I�X�V�H�� �O�¶�R�F�W�U�R�L�� �G�H�� �S�U�p�U�R�J�D�W�L�Y�H�V�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�V���� �Ç�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q����
�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�V�W���G�R�X�p���G�¶�X�Q�H���Y�L�H���D�I�I�H�F�W�L�Y�H�����,�O���D���X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����G�H�V 
possibilités de travail, manuel ou intellectuel, que son maître sait utiliser 
et que le droit doit prendre en compte177.  
 

 �&�H���G�L�V�F�R�X�U�V���P�R�Q�W�U�H���O�H�V���T�X�D�O�L�W�p�V���K�X�P�D�L�Q�H�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����W�Lent compte de son côté affectif 

et de ses capacités productives. Dans ce pan�R�U�D�P�D���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�L�Q�� �T�X�L�� �H�V�W�� �P�L�V��en 

relief. Comme dans le Code noir�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�V�W���S�H�U�V�R�Q�Q�L�I�L�p���H�W���G�p�W�H�Q�W�H�X�U���G�H�V���T�X�D�O�L�W�p�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���j��

�O�¶�K�R�P�P�H���� �0�D�L�V�� �F�H�W�W�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�� �H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �V�R�X�P�L�V�H�� �D�X�� �J�U�p�� �G�X�� �P�D�vtre. 

�6�\�P�E�R�O�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �D �X�Q�H�� �P�D�U�J�H�� �G�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �T�X�L�� �O�X�L�� �H�V�W�� �D�F�F�R�U�G�p�H�� Cependant, cela 

�Q�¶�D�P�p�O�L�R�U�H���S�D�V���O�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H. Selon Jean Carbonnier, �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���D�Y�D�L�W���D�F�T�X�L�V���G�D�Q�V���O�H��

Code noir une personnalité de droit religieux, sinon de droit canonique178. Même si cette 

reconnaissan�F�H���Q�¶�D���S�D�V���L�Q�I�O�X�H�Q�F�p���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���G�H�V���1�R�L�U�V�����Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V���O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q���U�H�V�W�H��

présente. �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�¶�R�Q�W�R�O�R�J�L�H�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�U�W�L�F�O�H�V�� �G�X��Code noir 

�F�R�Q�I�L�U�P�H���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�D���W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���K�X�P�D�Q�L�W�p���� 

Sans pourtant réso�X�G�U�H���O�H���S�U�R�E�O�q�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����O�D���F�R�G�L�I�L�F�D�Wion de cette pratique a créé 

�X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���G�L�V�F�R�U�G�D�Q�F�H���G�D�Q�V���O�H���P�R�G�H���G�¶�H�P�S�O�R�L���G�H���F�H�W�W�H���M�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q�����0�D�L�V���H�Q���O�¶�H�[�D�P�L�Q�D�Q�W�����R�Q��

�V�H�� �U�H�Q�G�� �F�R�P�S�W�H�� �T�X�H�� �F�H�� �W�H�[�W�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �K�X�P�D�L�Q�H�V�� �H�W�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �G�H 

�O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V���� �H�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�P�S�V�� �T�X�¶�L�O�� �p�F�O�D�L�U�H�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�H�� �H�W�� �D�O�L�P�H�Q�W�H�� �O�H�� �G�p�E�D�W�� �V�X�U��

�O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���� 

                                       
175 Émilien Petit, Traité sur le gouvernement des esclaves, tome I, Paris, Knapen, 1777, pp. 95-96. 
176 Jean-François, Le Code noir, idées reçues sur un texte symbolique, op. cit., p. 88. 
177 Jean Gaudemet, « Membrum, persona, status », dans Studia et Documenta Historiae et Iuris, 1995, n° LXI, p. 
2. 
178 �-�H�D�Q���&�D�U�E�R�Q�Q�L�H�U�����©���6�F�R�O�L�H���V�X�U���O�H���Q�R�Q���V�X�M�H�W���G�H���G�U�R�L�W�����/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���V�R�X�V���O�H���U�p�J�L�P�H���G�X��Code civil », dans Flexible 
droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, [1re édition 1969] LGDJ, éd. 2001, p. 251. 
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En somme, le Code noir légifère sur le statut des Noirs et sur le sort qui leur est réservé. 

Nous retenons également que la représentation d�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V���D�U�W�L�F�O�H�V���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V un 

cadre limité et modéré. À défaut de traiter les esclaves avec équité, le Code noir fait 

partiellement mention du respect de leur condition humaine. Il reconnaît et consacre de manière 

partielle la responsabilité pénale des esclaves. Nous soulignons aussi que, malgré les 

caractéristiques social�H�V���H�W���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V���T�X�¶�L�O���S�U�p�V�H�Q�W�H�����O�H��Code noir reste un texte répressif 

�j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V, et renforce le pouvoir des esclavagistes. Néanmoins, il 

�G�p�I�L�Q�L�W�� �S�D�U�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�H�� �V�R�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V���� �&�H�W�W�H��

socialisation accorde une infime part �G�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���D�X�V�V�L���H�[�S�R�V�p���O�H���F�D�G�U�H��

réglementaire qui devrait permettre de socialiser �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�V�V�H�R�L�U�� �O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p�� �G�X��

maître p�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���G�H�Y�D�L�W���r�W�U�H���D�V�V�L�P�L�O�p���D�X père. À cet effet, le Code noir organise un simulacre 

de structure socio-familiale. Nous précisons que cette socialisation était plus fictionnelle et très 

peut réelle. 

Toutefois, ce te�[�W�H�� �D�F�F�R�U�G�D�L�W�� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �D�X�[�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �G�¶�D�F�T�X�p�U�L�U�� �O�H�X�U�� �O�L�E�H�U�W�p�� �S�D�U�� �O�H��

�S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�����'�D�Q�V���O�H���S�R�L�Q�W���V�X�L�Y�D�Q�W�����R�Q���W�H�Q�W�H�U�D���G�¶�p�W�X�G�L�H�U���O�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V���P�L�V�H�V��

en place pour que la liberté soit accordée aux esclaves dans les colonies des Antilles. 

I I.3- �/�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�¶�D�F�F�q�V���j���O�D���O�L�E�H�U�W�p 

�/�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �P�H�V�X�U�H�V�� �L�Q�V�F�U�L�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H��Code noir �T�X�L�� �S�R�X�Y�D�L�H�Q�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�H��

�U�H�W�U�R�X�Y�H�U���V�D���G�L�J�Q�L�W�p���H�W���V�R�Q���K�X�P�D�Q�L�W�p���p�W�D�L�W���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�����&�H�W�W�H���G�p�F�L�V�L�R�Q���M�X�U�L�G�L�T�X�H���F�R�Q�V�L�V�W�D�L�W��

�j���D�F�F�R�U�G�H�U���O�D���O�L�E�H�U�W�p���j���O�¶�H�V�Flave, �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H �V�R�Q���G�U�R�L�W���Q�D�W�X�U�H�O�����6�H�O�R�Q���O�¶�p�Q�R�Q�F�p���G�X��Code 

noir�����L�O���\���D�Y�D�L�W���G�L�Y�H�U�V�H�V���I�R�U�P�H�V���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�����/�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���D�Q�W�L�O�O�D�L�V�H�V��

pouvait être affranchi soit sur la demande du maître soit �T�X�¶�L�O���p�W�D�L�W���L�V�V�X���G�¶�X�Q�H���X�Q�Lon mixte, ayant 

au moins un parent libre. �6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �R�S�W�L�R�Q���� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �D�U�W�L�F�O�H�V�� �G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W�� �O�H�V��

�P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�����¬���O�¶�D�U�W�Lcle 55, le texte dispose que les maîtres âgés de vingt 

ans pourront affranchir leurs esclaves par tous les actes entre vifs ou à cause de la mort, sans 

�T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W���W�H�Q�X�V���G�H���U�H�Q�G�U�H���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�H�X�U���D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�����Q�L���T�X�¶�L�O�V���D�L�H�Q�W���E�H�V�R�L�Q���G�¶�D�Y�L�V de 

�S�D�U�H�Q�W�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W���P�L�Q�H�X�U�V�� �G�H�� �Y�L�Q�J�W-cinq ans.179 Selon Louis Sala-Molins, avant la 

promulgation du Code noir, les affranchissements étaient relativement fréquents, surtout au 

                                       
179 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 192. 
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bénéfice des esclaves domestiques.180 Autrement dit, cet article réintègre une ancienne mesure 

qui accordait la liberté aux esclaves avant la publication du Code noir.   

En établissant une relat�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�������H�W���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������G�X��Code noir, on constate que 

sociologiquement �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Qt va de pair avec le métissage181, �G�D�Q�V���O�D���P�H�V�X�U�H���R�•���O�¶�X�Q�L�R�Q��

mixte, comme nou�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �G�p�M�j�� �p�Y�R�T�X�p, �S�R�X�Y�D�L�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V����

Cepen�G�D�Q�W���L�O���I�D�X�W���U�D�S�S�H�O�H�U���T�X�¶�D�Y�D�Q�W���O�D���S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�X��Code noir de 1685, les mariages mixtes 

étaient fréquents mais �O�¶�edit de 1685 a prohibé les mariages interraciaux. Si le texte interdit le 

mariage mixte, �F�¶�H�V�W-à-dire entre les Blancs et les Noirs, le même texte paradoxalement 

�S�H�U�P�H�W�W�D�L�W���O�¶�X�Q�L�R�Q���H�Q�W�U�H���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���O�L�E�U�H���H�W���X�Q���H�V�F�O�D�Y�H���j���V�R�Q���D�U�W�L�F�O�H 9. En substance, il prévoit : 

�>�«�@, l�¶�K�R�P�P�H���O�L�E�U�H���T�X�L���Q�¶�p�W�D�L�W���S�R�L�Q�W���P�D�U�L�p���j���X�Q�H���D�X�W�U�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���G�X�U�D�Q�W��
son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées 
�S�D�U�� �O�¶�e�J�O�L�V�H�� �V�D�� �G�L�W�H�� �H�V�F�O�D�Y�H�� �T�X�L�� �V�H�U�D�� �D�I�I�U�D�Q�F�K�L�H�� �S�D�U�� �F�H�� �P�R�\�H�Q���� �H�W�� �O�H�V��
esclaves seront rendus libres et légitimes182. 

�2�Q���U�H�W�L�H�Q�W���T�X�H���O�¶�D�O�O�L�D�Q�F�H���G�D�Q�V���O�H�V���I�R�U�P�H�V���G�p�I�L�Q�L�H�V���S�D�U���O�¶�e�J�O�L�V�H���H�Q�W�U�H���X�Q���K�R�P�P�H��libre et une 

femme esclave rend la femme libre ainsi que les enfants. Il y avait une autre forme 

�G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V��le système esclavagiste colonial. Pouvaient être affranchis les esclaves 

domestiques encore appelés esclaves de maison qui avaient la possi�E�L�O�L�W�p���G�¶�D�F�K�H�W�H�U���O�H�X�U���O�L�E�H�U�W�p��

�D�X�� �P�R�\�H�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�p�F�X�O�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p���� �V�R�L�W�� �G�X�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �D�L�H�Q�W�� �p�W�p�� �O�R�X�p�V���� �V�R�L�W�� �F�H�X�[�� �D�\�D�Q�W�� �Ueçu une 

rémunération du maître183. Toujours dans la même perspective, le Code noir permet, sinon 

accorde de manière implicite�����O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���j���G�p�W�H�Q�L�U���X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H�����O�R�U�V�T�X�H��

son maître le lui permet, �F�R�P�P�H���O�¶�L�O�O�X�V�W�U�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������� 

Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves 
auront fait par leur commandement. �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�H���T�X�¶ils auront géré 
et négoci�p���G�D�Q�V���O�H�V���E�R�X�W�L�T�X�H�V�����H�W���S�R�X�U���O�¶espèce particulière de commerce 
à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres 
ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés. Il s seront 
�W�H�Q�X�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���M�X�V�T�X�¶à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit. 
Si rien n�¶a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que 
l�H�V���P�D�v�W�U�H�V���O�H�X�U���D�X�U�R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�¶avoir en sera tenu, après que les maîtres 
en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû; sinon que le 
pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves 
auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres 

                                       
180 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H��française, mars 1685, Code noir, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 192. 
181 Ibid., p. 108. 
182 Idem. 
183 Josette Nonone, �/�¶�$�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �P�D�U�W�L�Q�L�T�X�D�L�V�H���� �H�V�V�D�L�� �S�V�\�F�K�D�Q�D�O�\�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H��
aliénation, op. cit., p. 61. 
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viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres 
créanciers184. 

De ce point de vue et dans ces conditions, certains esclaves noirs dans les colonies 

pouvaient posséder la somme du rachat de leur liberté. �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���S�R�X�Y�D�L�W-il conclure 

le contrat de son propre rachat avec son maître, �P�r�P�H�� �V�L�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �H�[�S�O�L�F�L�W�H��

�S�R�X�Y�D�L�W���V�¶�D�Y�p�U�Hr préjudiciable pour ce dernier ? Le maître ayant accepté de vendre la liberté à 

un esclave pouvait �F�R�Q�W�H�V�W�H�U���D�L�V�p�P�H�Q�W���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���I�R�Q�G�V���G�p�W�H�Q�X�V���S�D�U���F�H�W���H�V�F�O�D�Y�H�����H�W���U�H�P�H�W�W�U�H��

�H�Q���F�D�X�V�H���O�H���F�R�Q�W�U�D�W���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�D�U���X�Q�H���D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���U�p�W�U�R�D�F�W�L�Y�H���G�H�V sommes possédées 

par celui-ci185. Aussi complexe que cela �S�X�L�V�V�H�� �S�D�U�D�v�W�U�H���� �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �D�� �p�W�p�� �X�Q�� �D�F�W�H��

�O�L�E�p�U�D�W�H�X�U���S�R�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���� 

Dans la même optique, le système colonial accordait une autre possibilité aux esclaves 

pour être affranchis. Les esclaves qui se rendraient en métropole retrouvaient automatiquement 

�O�H�X�U���O�L�E�H�U�W�p���S�X�L�V�T�X�¶�X�Q�H���O�R�L���U�R�\�D�O�H���S�H�U�P�H�W�W�D�L�W���D�X�[���H�V�F�O�D�Y�H�V���G�H���U�H�W�U�R�X�Y�H�U���O�H�X�U���O�L�E�H�U�W�p���V�X�U���O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H��

français métropolitain186. Mais la déclaration de 1738 commençait �j�� �V�¶�L�Q�W�H�Uroger sur les 

�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �T�X�H�� �O�¶« �H�V�S�U�L�W�� �G�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H » exercé par les esclaves qui venaient en France 

pouvait avoir chez les autres esclaves qui étaient restés dans les colonies. Une autre particularité 

de la déclaration de 1738 est la limitation du séjour des esclaves en métropole à trois ans. 

Dorénavant, le maître doit fournir une justification valable pour prouver la nature de son 

voyage, soit pour des raisons religieuses, �V�R�L�W���S�R�X�U���O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���G�¶�Xn métier dont les colonies 

pouvaient tirer profit187. Ensuite, il fallait que le propriétaire obtienne une permission du 

gouverneur ou du commandant, permission mentionnant son nom, celui des esclaves, leur âge 

et signalement. Enfin, il fallait que cette permission soit enregistrée au greffe de la juridiction 

du lieu de leur résidence et à celui du lieu de leur débarquement sous huitaine188. Mais, au-delà 

�G�H���F�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V�����F�H���P�R�G�H���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V���W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W���V�X�S�S�U�L�P�p���G�D�Q�V���O�H���V�\�V�W�q�P�H��

�G�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p�� 

                                       
184 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 148. 
185 Erwann Le Guern, �8�Q�H���F�K�R�V�H���E�D�S�W�L�V�p�H���"���/�H���V�W�D�W�X�W���M�X�U�L�G�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���V�R�X�V���O�¶�$�Q�F�L�H�Q��
Régime, op. cit., p. 39.  
186 �3�D�U���O�¶�p�G�L�W���G�X�� �����-�X�L�O�O�H�W���������������/�R�X�L�V�� �/�H�� �+�X�W�L�Q���U�H�Q�G�L�W���O�D�� �O�L�E�H�U�W�p�� �D�X�[�� �V�H�U�I�V�� �G�X�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �U�R�\�D�O���� �&�H�W���p�G�L�W���Q�H�� �I�L�W���T�X�H��
�F�R�Q�V�D�F�U�H�U���R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�¶�°�X�Y�U�H���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���U�R�\�D�X�P�H���G�H���)�U�D�Q�F�H�� 
187 �/�¶�p�G�L�W���G�H�� ����16 cité par Josette Nonone dans �/�¶�$�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H���L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�� �G�D�Q�V���O�D���V�R�F�L�p�W�p�� �P�D�U�W�L�Q�L�T�X�D�L�V�H���� �H�V�V�D�L��
�S�V�\�F�K�D�Q�D�O�\�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q�H���D�O�L�p�Q�D�W�L�R�Q, op. cit., p. 61. 
188 Erwann Le Guern, �8�Q�H���F�K�R�V�H���E�D�S�W�L�V�p�H���"���/�H���V�W�D�W�X�W���M�X�U�L�G�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���V�R�X�V���O�¶�$�Q�F�L�H�Q 
Régime, op. cit., p. 41. 
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�3�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X�[���P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W��à leur fréquence pendant cette période, 

Josette Nonone souligne : « �/�D�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�P�H�X�U�D��ponctuelle, mesurée, 

arbitraire �>�«�@. �&�¶�p�W�D�L�W���D�X���E�R�Q���Y�R�X�O�R�L�U�����D�X���F�D�S�U�L�F�H���G�H�V���P�D�v�W�U�H�V�����>�«�@���(�Q���H�I�I�H�W�����L�O���p�W�D�L�W nécessaire 

de faire une demand�H���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���O�p�J�D�O�H�P�H�Q�W189 ». �6�L���O�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�Dffranchissement 

permettai�W���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H �G�¶�D�F�T�X�p�U�L�U���O�D���O�L�E�H�U�W�p�����&ependant, �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�H���S�R�X�Y�D�L�W���S�D�V���r�W�U�H���O�¶égal du 

Blanc. Dans son article 58, le Code noir recommande : 

Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs 
anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants �����H�Q���V�R�U�W�H���T�X�H���O�¶�L�Q�M�X�U�H��
�T�X�¶�L�O�V leur auront faite soit punie plus grièvement, que si elle était faite 
à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers 
eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens 
maîtres voudraient prétendre, tant sur les personnes que sur leurs biens 
et successions en qualité de patrons190.    

�/�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�V�� �j�� �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�D�L�H�Q�W�� �X�Q�H�� �P�H�V�X�U�H�� �S�R�V�L�W�L�Y�H�� �T�X�L��

�S�H�U�P�H�W�W�D�L�W���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�H���U�H�W�U�R�X�Y�H�U���V�Rn autonomie. Parfois, �O�¶�R�E�p�L�V�V�D�Q�F�H���D�X���P�D�v�W�U�H���S�R�X�Y�D�L�W���r�W�U�H��

�U�p�F�R�P�S�H�Q�V�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�F�W�H�� �G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���� �&�H�U�W�H�V, la liberté acquise était parfois menacée, 

mais cette liberté permettait de retrouver la liberté naturelle perdue. Dans cette optique, le Code 

noir stipule à son article 59 : 

Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités 
dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mér�L�W�H���G�¶une 
liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs 
biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à 
nos autres sujets191. 

�&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����L�O���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�¶�p�W�D�E�O�L�U���X�Q�H���S�H�W�L�W�H���Q�X�D�Q�F�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W��

des esclaves. Il y avait des affranchis en métropole et dans les colonies. Si un esclave était 

affranchi en France métropolitaine, il ne pouvait plus retourner à la condition servile. Or, 

�O�¶esclave �D�I�I�U�D�Q�F�K�L���G�H�V���v�O�H�V���H�V�W�����O�X�L�����I�U�D�J�L�O�H�P�H�Q�W���U�D�W�W�D�F�K�p���j���O�D���O�L�E�H�U�W�p�����$�L�Q�V�L���O�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L��

dans les Antilles demeure précaire et, surtout, révocable. Souvent diverses sanctions se 

traduisent par un retour dans �O�H�V���I�H�U�V�����'�H���F�H���I�D�L�W�����O�¶�p�F�D�U�W���H�Q�W�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H �H�W���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L���H�V�W���S�D�U�I�R�L�V 

�L�Q�I�L�P�H�� �H�W�� �V�H�� �G�R�X�E�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�X�V�S�L�F�L�R�Q�� �T�X�L�� �S�O�D�F�H�� �O�H�V�� �O�L�E�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �G�H�V��« esclaves en 

sursis ». 

                                       
189 Josette Nonone, �/�¶�$�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �P�D�U�W�L�Q�L�T�X�D�L�V�H���� �H�V�V�D�L�� �S�V�\�F�K�D�Q�D�O�\�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H��
aliénation, op. cit., p. 61. 
190 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 108. 
191 Ibid., p. 200. 
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�(�Q���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�D�X�V�H�V���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����R�Q��

note que des relations extra-conjugales ou de concubinage entre maître et esclave étaient aussi 

vectrice�V�� �G�¶�p�P�D�Q�F�L�S�D�W�L�R�Q�� Les femmes esclaves, en dépit de leurs labeurs journalières, 

remplissaient la �©�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�¶�R�E�M�H�W�� �V�H�[�X�H�O�� �ª, ou de reproductrice qui augmentait le nombre 

�G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V���G�X���P�D�v�W�U�H�����T�X�H�O���T�X�¶�H�Q���I�€t le père192. En évoquant cet aspect, deux auteures, Gisèle 

Pineau et Marie Abraham, soulignent que grâce à cette fonction de génitrices, les femmes se 

voient parfois grati�I�L�p�H�V�� �G�¶�X�Q�H���P�H�L�O�O�H�X�U�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���O�p�J�D�O���D�S�U�q�V���G�H 

nombreuses maternités.193 

Cependant, cette pratique donnait lieu à des relations ambiguës, à des abus et des 

manipulations parfois aux fins tragiq�X�H�V�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�������M�X�L�O�O�H�W���������������O�H���P�L�Q�L�V�W�U�H���0�D�X�U�H�S�D�V��

se dresse contre les affranchissements issus du libertinage, il écrit : « �>�«�@���L�O���D�U�U�L�Y�H���I�U�p�T�X�H�P�P�H�Q�W��

aux Isles du Vent que des habitants trouvent les moyens de leur faire avoir [ la liberté] 

particulièrement à des négresses et des mulâtresses et le plus souvent pour prix du commerce 

�T�X�¶�L�O�V���R�Q�W���H�X���D�Y�H�F���H�O�O�H�V194 ». La décision de Maurepas semble défendre une certaine éthique. 

�&�H�U�W�H�V�����L�O���Q�H���O�¶�p�Y�R�T�X�H���S�D�V���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���H�[�S�O�L�F�L�W�H�����P�D�L�V���O�H���F�R�Q�F�X�E�L�Q�D�J�H���R�X���O�D���S�Uostitution, la cause 

de ces affranchissements, �H�V�W���F�R�Q�W�U�D�L�U�H���j���O�¶�p�W�K�L�T�X�H���U�H�O�L�J�L�H�Xse posée par la monarchie.  

�/�¶�X�Q�H���G�H�V���F�D�X�V�H�V���G�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���p�W�D�L�W���O�D���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H�V���L�Q�W�p�U�r�W�V���G�H���O�D���F�R�O�R�Q�L�H�����3�R�X�U��

�O�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���T�X�L���S�R�X�Y�D�L�H�Q�W���G�p�Q�R�Q�F�H�U���O�H�V���F�R�P�S�O�R�W�V���G�¶�D�V�V�Dssinat ou de rébellion, la récompense 

était promise et la liberté accord�p�H���S�X�E�O�L�T�X�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���V�X�V�F�L�W�H�U���O�¶�p�P�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V autres esclaves. 

�&�H�U�W�D�L�Q�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W���P�r�P�H���j���O�D���F�K�D�V�V�H���D�X�[���P�D�U�U�R�Q�V���F�¶�H�V�W-à-dire des esclaves fugitifs. 

Ainsi le 28 juin 1734, Laurent, dit César a été rendu à la liberté pour avoir participé à la capture 

de Polydor un chef rebelle des Nègres-Marons195. Toujours dans la même perspective, le 30 

mai 1750, pour avoir dénoncé des esclaves assassins, la négresse Louison avait obtenu la 

liberté196. 

                                       
192 Yolande Behanzin, « Femmes esclaves dans les Amériques (XVIe-XIX e siècles). Infériorité imposée, résistance 
assumée », dans Cahiers des Anneaux de la mémoire, n° 5, Nantes, 2003, pp. 30-41. 
193 Gisèle Pineau, Marie Abraham, �)�H�P�P�H�V�� �G�H�V�� �$�Q�W�L�O�O�H�V���� �7�U�D�F�H�V�� �H�W�� �Y�R�L�[�� �F�L�Q�T�X�D�Q�W�H�� �D�Q�V�� �D�S�U�q�V�� �O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q�� �G�H��
�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, Paris, Stock, 1998, p. 205. 
194 Code de la Martinique, Lettre du Ministre à M[essieu]rs le M[arqu]is de Caylus et Ranché, 8 juillet 1745, p. 
97. 
195 Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions dans les colonies françoises sous le Vent, tome 
III, op. cit., p. 403. 
196 Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions dans les colonies françoises sous le Vent, tome 
�,�9�����3�D�U�L�V�����&�K�H�]���O�¶�$�X�W�H�X�U�����������������S���������� 
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II est certes normal que les �P�D�v�W�U�H�V���V�H���V�R�L�H�Q�W���S�U�L�V���G�¶affection envers leurs domestiques et 

�Y�H�X�L�O�O�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �R�F�W�U�R�\�H�U�� �O�¶affranchissement comme preuve de reconnaissance197, mais il ne 

�I�D�X�G�U�D�L�W�� �S�D�V�� �Y�R�L�U�� �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W���� �H�[�F�O�X�V�L�Yement, une tendance 

humaniste du maître. Les affranchissements sont souvent la réponse à des services particuliers, 

parfois la volonté de se séparer d�¶�X�Q�� �H�V�F�O�D�Y�H�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�Y�L�W�p devient insuffisante. 

�/�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���p�W�D�L�W���D�X�V�V�L���X�Q���P�R�\�H�Q���G�H���V�H���G�p�E�D�U�U�D�V�V�H�U���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���j faible rendement dû à 

la vieillesse, �D�I�L�Q���G�¶�p�Y�L�W�H�U���O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q de ses �I�U�D�L�V���G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q. 

 �(�Q���p�Y�R�T�X�D�Q�W���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���V�R�X�V���O�¶�D�Q�J�O�H���G�H���O�D���U�p�I�R�U�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� 

Jean Ehrard indique que le gouverneur de la Guyane Alexandre Ferdinand Bessner semble avoir 

été le premier administrateur �j���O�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�U. Il précise que dès 1774, Bessner conçoit et avance 

�S�R�X�U�� �O�D�� �*�X�\�D�Q�H�� �X�Q�� �S�O�D�Q�� �G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�I�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�Q-�G�¶�°�X�Y�U�H servile, étalé sur 

vingt ans198. La �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �G�¶�H�V�V�D�L�V�� �J�U�D�G�X�H�O�V�� �G�¶affranchissement a été tentée dans certains 

ateliers de Guyane199. �&�R�P�P�H���L�O���O�¶�p�Y�R�T�X�H�����O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V���T�X�H���O�¶�D�S�D�Q�D�J�H���G�X��Code 

noir, mais aussi une volonté chez quelques administrateurs coloniaux. Le discours de Bessner 

repris également par Michèle Duchet in�G�L�T�X�H���T�X�¶�L�O���I�D�X�W���L�Q�V�W�D�X�U�H�U���X�Q�H relation nouvelle entre les 

propriétaires des terres et les hommes destinés à les cultiver200. Autrement dit, le Nègre libre 

travaillerait mieux et vivrait plus longtemps. Toujours dans son discours réformiste sur 

�O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���� �%�H�V�V�Q�H�U�� �F�L�W�p�� �S�D�U�� �0�L�F�K�q�O�H�� �'�X�F�K�Ht écrit que des travailleurs libres, mieux 

entretenus et mieux traités que des esclaves seraient plus disponibles, et plus vigoureux. Ils 

�M�R�L�Q�G�U�D�L�H�Q�W���j���O�D���I�R�U�F�H���P�p�F�D�Q�L�T�X�H���O�¶�L�Q�W�H�O�O�L�J�H�Q�F�H���H�W��la bonne volonté qui manquent à la plupart 

des esclaves201. �'�D�Q�V���F�H���G�L�V�F�R�X�U�V�����O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�U�R�J�U�H�V�V�L�I���T�X�¶�L�O���S�U�Rpose ouvre la voie à 

un certain �U�H�V�S�H�F�W���G�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���D�X�V�V�L���L�Q�I�L�P�H���V�R�L�W-�H�O�O�H�����9�X���V�R�X�V���F�H���S�U�L�V�P�H�����O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�¶�H�V�W��

pa�V���T�X�¶�X�Q���S�U�R�F�H�V�V�X�V���T�Xi permet de �U�p�W�D�E�O�L�U���O�D���O�L�E�H�U�W�p���F�K�H�]���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H �����F�¶�H�V�W aussi un moyen de 

�U�H�V�W�D�X�U�H�U���O�¶�p�J�D�O�L�W�p���V�R�F�L�D�O�H���H�W���P�R�U�D�O�H������������ 

                                       
197 Jean-Pierre Tardieu, « �/�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �D�X�[�� �$�P�p�U�L�T�X�H�V�� �H�V�S�D�J�Q�R�O�H�V�� ���;�9�,e -XVIII e siècles) », 
dans Revue Historique, Tome 268, Fasc. 2, 1982, pp. 341-364. 
198 Jean Ehrard, Lumières et �H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �H�W�� �O�¶�R�S�L�Q�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �D�X�� �;�9�,�,�,e siècle, 
Bruxelles, André Versaille, 2008, p. 187.  
199 Gabriel Debien, « �$�X�[���R�U�L�J�L�Q�H�V���G�H���O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H », dans �5�H�Y�X�H���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V, tome 36, n° 
125, premier trimestre 1949, pp. 24-55. 
200 Bessner, cité par Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, [1re 
édition 1971], 1995, p. 155. 
201 Bessner, cité par Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, op. cit., p. 155. 
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Cette modalité �G�H���U�H�Q�G�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���S�O�X�V���K�X�P�D�L�Q �H�W���D�X�W�R�Q�R�P�H���S�R�X�Y�D�L�W���V�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U���D�X�V�V�L��

�F�R�P�P�H�� �X�Q�� �D�F�W�H�� �G�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H��individuelle, même si les causes sont 

multiples et les critères restent aussi très subjectifs. 

Si le Code noir vise la subordination, la propriété privée, il veut aussi ga�U�D�Q�W�L�U���O�¶�R�U�G�U�H���H�W��

permettre �O�H�� �F�D�V�� �p�F�K�p�D�Q�W�� �G�¶�D�F�F�R�U�G�H�U�� �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H. Dans son côté moins 

�H�[�W�U�r�P�H�� �T�X�¶�L�O�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�U�W�L�F�O�H�V �U�H�O�D�W�L�I�V�� �j�� �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H��

�O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �M�D�G�L�V�� �S�H�U�G�X���� �'�D�Q�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �F�R�G�H�� �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �V�¶�p�Wendait 

�S�D�U�I�R�L�V���D�X�[���H�V�F�O�D�Y�H�V���Q�p�V���j���O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U�����'�D�Q�V���V�R�Q article 57 par exemple, le Code noir dispose : 

Déclarons les affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de 
naissance dans nos dites îl�H�V���H�W���O�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V���Q�¶avoir besoin de 
nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels 
de notre royauté, terres et pays �G�H���Q�R�W�U�H���R�E�p�L�V�V�D�Q�F�H�����H�Q�F�R�U�H���T�X�¶ils soient 
nés dans les pays étrangers202.  

Cette disposition traduit une vision de la liberté qui devrait être accordée aux esclaves. 

�(�O�O�H���S�H�U�P�H�W���j���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L���G�H reprendre ses droits en �U�H�P�S�O�L�V�V�D�Q�W���V�H�V���G�H�Y�R�L�U�V���G�¶�K�R�P�P�H��libre203. 

�3�R�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���O�X�L���G�R�Q�Q�H���O�H�V���P�r�P�H�V���G�U�R�L�W�V�����O�H�V��mêmes immunités, les mêmes 

privilèges dont jouissent les personnes nées libres204. En fonction de cette réglementation et du 

�P�R�G�H���G�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�D���Oiberté, le Code noir �D�I�I�L�U�P�H���O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

noir. Cependant, les perspectives politiques et sociales chez certains affranchis restent souvent 

�S�U�p�F�D�L�U�H�V���S�D�U�F�H���T�X�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L���D���V�R�X�Y�H�Q�W���G�X���P�D�O���j���V�¶�D�I�I�L�U�P�H�U���j���F�D�X�V�H���G�H���V�R�Q���I�D�L�E�O�H���S�D�Wrimoine. 

Ainsi des liens de dépendance économique et sociale succèdent au rapport purement 

�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���H�Q�W�U�H���F�R�O�R�Q�V���H�W���D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�����/�¶�D�Q�F�L�H�Q���H�V�F�O�D�Y�H���G�R�L�W���D�G�R�S�W�H�U���X�Q���F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���G�L�V�F�U�H�W����

�F�R�P�P�H���O�¶�D�W�W�H�V�W�H���O�D���F�R�Q�G�D�P�Q�D�W�L�R�Q���G�X���O�X�[�H���Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�D�L�U�H�����O�H�V���L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q�V���G�¶�R�U�G�U�H���R�Q�R�P�D�V�W�L�T�X�H����

�O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q���G�H���O�D���Q�R�E�O�H�V�Ve205. 

Néanmoins, il est doté des droits et il est libre de s�H�V�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V���� �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H��

optique, �T�X�H���O�¶�D�U�F�K�L�Y�L�V�W�H-paléographe Liliane Chauleau affirme : « Dès la fin du XVIIIe siècle, 

une dynamique émancipatrice �V�¶�p�W�D�L�W�� �L�Q�V�W�D�X�U�p�H���� �S�R�Qctuée par une certaine avancée206 ». 

                                       
202 �e�G�L�W���G�X���U�R�L�����W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D���S�R�O�L�F�H���G�H�V���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����P�D�U�V���������������&�R�G�H���Q�R�L�U, dans Louis Sala-Molins, 
Le Code noir ou Le Calvaire de Canaan, op. cit., p. 196. 
203 Jacques Sully Brunet, Considérations sur le système colonial et plan d�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, Paris, Félix 
Locquin et Compagnie, 1840, p. 97. 
204 Marchand-Thébault, « �/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q���*�X�\�D�Q�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���V�R�X�V���O�¶�D�Q�F�L�H�Q���U�p�J�L�P�H », dans �5�H�Y�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��
�G�¶�R�X�W�U�H-mer, tome 47, n° 166, premier trimestre 1960, pp. 5-75. 
205 Frédéric Charlin, « �8�Q�H���I�R�U�P�H���G�H���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H : les actions en affranchissement devant les 
juridictions françaises au XIXe », dans Revue histoire de la justice, n° 26, 2016, pp. 5-56. 
206 Liliane Chauleau, « �4�X�H�O�O�H���K�L�V�W�R�L�U�H���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���O�¶�Hsclavage �"���4�X�H�O�O�H���S�D�U�R�O�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H ? », dans Esclavage et 
abolitions, mémoires et système de représentation, op. cit., pp. 21-44. 
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�$�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W���� �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �D�� �I�D�Y�R�U�L�V�p�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �G�H�V�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �T�X�L��

�V�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �R�S�p�U�p�H�V�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �U�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���� �&�H�W�W�H�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W��

proposée par ce�V���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�V���S�H�X�W���V�¶�H�Q�W�H�Q�G�U�H���F�R�P�P�H���X�Q�H���I�R�U�P�H���G�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

dans les îles. 

Après avoir présenté �O�H�V���P�R�G�H�V���H�W���O�H�V���F�D�X�V�H�V���G�H���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���L�Q�V�F�U�L�W�V���G�D�Q�V���O�H��Code 

noir �H�W�� �S�D�U�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O���� �L�O�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�W�� �G�¶�p�Y�R�T�X�H�U�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H��forme 

�G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�Hment, �H�Q���O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H autorisée ni par la législation coloniale, ni par le système 

colonial dans les Antilles. I�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���I�R�U�P�H���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�D�Wurel connu sous le terme 

de �P�D�U�U�R�Q�Q�D�J�H�����/�¶�H�V�F�Oave lui-�P�r�P�H���V�¶�R�F�W�U�R�L�H���O�H���G�U�R�L�W de �I�X�L�U���O�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���r�W�U�H���O�L�E�U�H���G�D�Q�V��

les mornes. Si on relève cette forme exceptionnelle de quête de �O�L�E�H�U�W�p�����F�¶�H�V�W���S�R�X�U���Pontrer aussi 

les avatars du systèm�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���Oes colonies. 

�&�H�W�W�H���I�R�U�P�H���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���T�X�L���V�R�U�W���G�H�V���U�q�J�O�H�V���p�W�D�E�O�L�H�V���S�Dr la législation coloniale ne 

�W�L�H�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�¶�D�X�F�X�Q�� �F�U�L�W�q�U�H���� �,�O�� �H�Q�J�D�J�H�� �M�X�V�W�H�� �O�H�� �F�R�X�U�D�J�H�� �H�W�� �O�D�� �U�X�V�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H ; souvent les 

�H�V�F�O�D�Y�H�V���T�X�L���V�¶�D�Y�Hnturent au marronnage le font au péril de leur vie, parce que le phénomène 

est prohibé et cruellement réprimé par le Code noir. Ce que le Code noir hésitait à accorder aux 

�H�V�F�O�D�Y�H�V���� �L�O�V�� �S�D�U�Y�H�Q�D�L�H�Q�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �j�� �O�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �P�D�O�J�U�p�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �F�R�H�U�F�L�W�L�Y�H�V�� �G�X�� �V�\�V�W�q�P�H��

esclavagiste. Ainsi la �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���H�W���O�D���T�X�r�W�H���G�H���O�L�E�H�U�W�p���R�X���G�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�H��

développ�H�U�� �O�H�V�� �P�p�F�D�Q�L�V�P�H�V�� �G�¶�D�X�W�R�J�H�V�W�L�R�Q���� �G�¶�D�X�W�R�S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�� �H�W���G�¶auto-liberté �F�K�H�]�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

�G�D�Q�V���O�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V�����&�H���P�R�G�H���G�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���p�W�D�L�W���F�R�Q�V�W�U�X�Lt non pas par la loi, mais du refus 

et du déni de toutes les postures qui visent à la servitude. 

L�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�Hment redonne la liberté à �O�¶esclave. Cette règlementation se transforme en 

acte administratif207 dans les colonies. En évoquant des influences de certains règlements 

coloniaux sur cette disposition, Josette Fallope souligne : « Tout au long du XVIIIe siècle, une 

�G�X�U�H�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H���� �S�D�U�� �X�Q�H�� �V�p�U�L�H�� �G�H�� �U�q�J�O�H�P�H�Q�W�V�� �O�R�F�D�X�[���� �H�W�� �G�¶�D�U�U�r�W�p�V�� �F�R�O�R�Q�L�D�X�[�� �Y�L�H�Q�W��

restreindre considérablement cette liberté et ces droits premiers208 ».  

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H �G�H�� �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �V�H�V�� �F�R�Q�V�pquences permet de revoir la situation de 

�O�¶�H�Vclave, laquelle situation la loi et le juge colonial tendent à le ramener de temps en temps. 

L�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �V�X�V�F�L�W�H�� �S�D�U�I�R�L�V�� �G�H�V�� �U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �R�S�S�R�V�p�H�V, mais fondées 

                                       
207 Frédéric Charlin, « �8�Q�H���I�R�U�P�H���G�H���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H : les actions en affranchissement devant les 
juridictions françaises au XIXe », op. cit., p. 53. 
208 Josette Fallope, « Matrice gréco-�U�R�P�D�L�Q�H���H�W���I�L�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q���*�X�D�G�H�O�R�X�S�H���D�X���;�,�;e siècle », dans Esclavage 
�H�W���V�H�U�Y�L�W�X�G�H���D�X�[���$�Q�W�L�O�O�H�V�����O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H���D�Q�W�L�T�X�H���H�W���P�p�G�L�p�Y�D�O-XVIIe-XXe, sous la direction de Jean-Gabriel Montauban, 
�3�D�U�L�V�����/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�����������������S�S����������-146. 
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également sur le droit naturel : la liberté et la propriété. Initialement, la liberté était seulement 

accordée �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �S�D�U�� �X�Q�� �D�F�W�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �0�D�L�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�V colons récalcitrants pouvaient 

�D�F�F�R�U�G�H�U���G�H�V���D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�L�V�V�L�P�X�O�p�V���R�X���L�U�U�p�J�X�O�L�H�U�V�����'�H���F�H�W�W�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���I�R�U�P�H���G�¶�D�W�W�U�L�E�X�H�U 

la liberté, il �U�p�V�X�O�W�H���X�Q�H���p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H��nouvelle catégorie �G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V���D�S�S�H�O�p�V���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W��

« libres de fait », « libres de savane » à la Martinique. Ils sont en réalité des esclaves sans maître, 

dépourvus de la fameuse patente, le titre officiel de liberté209.  

Par cette procédure, le statut d�H���O�¶esclave change, d�¶�K�R�P�P�H���G�p�V�L�Q�W�p�J�U�p, déshumanisé et 

surexploité à homme libre. Cec�L���L�P�S�O�L�T�X�H���G�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�P�P�H���X�Q�H���P�H�V�X�U�H��

�S�D�U�W�L�H�O�O�H���G�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�����/�D���S�U�R�F�p�G�X�U�H���Q�¶�D���S�D�V���S�H�U�P�L�V���G�H���F�K�D�Q�J�H�U���S�U�R�I�R�Q�G�p�P�H�Q�W���O�H���V�\�V�W�q�P�H���F�R�O�R�Q�L�D�O��

�Q�L���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����P�D�L�V���O�¶�D�F�W�H���D���p�W�p���V�D�O�X�W�D�L�U�H���S�R�X�U���O�¶�H�Vclave opprimé dans les Antilles. 

�1�R�W�U�H���p�W�X�G�H���D���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���P�R�Q�W�U�p���T�X�H���F�H���P�R�G�H���G�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p���D�Y�D�L�W���F�U�p�p���G�H�V���D�Y�D�W�D�U�V��

qui contournaient la juridiction coloniale dans les colonies, et �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���D�I�I�U�D�Qchi pouvait être 

plus sociable.   

�(�Q�� �U�H�Y�D�Q�F�K�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �p�W�p�� �p�Y�R�T�X�p�H�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H��Code 

noir. Les ordonnances royales, les arrêtés ministériels, instructions administratives et certains 

règlements locaux ont contribué égaleme�Q�W�� �j�� �H�Q�F�D�G�U�H�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V�� Cette 

�M�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q���D�Q�Q�H�[�H���P�p�U�L�W�H���G�¶être examinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
209 Frédéric Charlin, « �8�Q�H���I�R�U�P�H���G�H���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H : les actions en affranchissement devant les 
juridictions françaises au XIXe », op. cit., p. 54. 
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CHAPITRE III  - LE STATUT DE L �¶ESCLAVE DANS D�¶AUTRES DISPOSITIONS 

JURIDIQUES COLONIALE S 

�/�R�U�V�T�X�¶�R�Q���H�[�D�P�L�Q�H���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���T�X�H���O�H��Code noir �Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V��

�O�¶�X�Q�L�T�X�H���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����,�O���\���D���D�X�V�V�L���X�Q�H���M�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q���D�Q�Q�H�[�H���V�R�X�Y�H�Q�W���S�U�R�G�X�L�W�H���S�D�U��

�O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q locale, et dans certains cas, des Décrets, Arrêts ou Ordonnances produits par 

la monarchie venaient en appui au Code noir pour renforcer les mesures sécuritaires et 

disciplinaires dans les colonies. 

Le pouvoir monarchique est administrativement présent dans les colonies, par 

�O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H���G�H���V�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�V, notamment les administrateurs. Parmi eux, on pouvait voir 

les gouverneurs, les intendants, les procureurs ; tous étaient envoyés dans les îles pour faire 

appliquer les instructions qui leur étaient fournies par la monarchie. Ils ont la mission de veiller, 

de manière générale, à la bonne gestion des colonies ; ils reçoivent des conseils de gouvernance 

précis du roi, �W�R�X�F�K�D�Q�W���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Noirs et le commerce colonial���� �&�¶�H�V�W�� �D�X��

�F�°�X�U���G�H���F�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���T�X�H���V�H���U�H�W�U�R�X�Y�H���W�R�X�W�H���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���P�R�Q�D�U�F�K�L�T�X�H���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H���O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q��

esclavagiste.  

Pour étudier le s�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V���D�X�W�U�H�V���W�H�[�W�H�V���Muridiques coloniaux, on prend en 

�F�R�P�S�W�H���G�H�X�[���W�\�S�H�V���G�¶�D�F�W�H�V��normatifs : ceux pris sur le territoire métropolitain, �F�¶�H�V�W-à-dire en 

France, par le roi ou son conseil ; et ceux pris dans les territoires coloniaux, par les représentants 

�G�H���O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p���V�R�X�Y�H�U�D�L�Q�H���I�Uançaise. Nous allons nous intéresser aux diverses versions des recueils 

�G�H���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H�����S�R�X�U���G�p�I�L�Q�L�U���H�W���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���M�X�U�L�G�L�T�X�H�P�H�Q�W���O�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���F�H�V��

textes. Pour analyser ces actes normatifs, on va se servir du texte de Médéric Louis Élie Moreau 

de Saint-Méry intitulé Loix et constitutions des colonies françoises sous le vent, publié en 1784 

est un condensé des décisions coloniales, des ordonnances royales et des arrêtés ministériels 

qui r�H�Q�G�H�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���G�H�V���D�V�V�H�P�E�O�p�H�V���G�H���O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H���H�W���D�G�P�Lnistrative à 

Saint-Domingue. 
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III.1 - Les décisions des juridictions coloniales 

L�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V���D�X�W�U�H�V���W�H�[�W�H�V���G�H���O�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H, notamment le Code 

noir de la Martinique et le Projet de Loy sur le traitement et la police des negres serfs dans les 

colonies de Malouet présente moins de différences par rapport au Code noir. Souvent, la même 

représentation et la même définition de son statut juridique alimentent ces textes. La plupart du 

�W�H�P�S�V���� �O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p���V�R�X�Y�H�U�D�L�Q�H���U�D�S�S�H�O�O�H���O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���� �U�p�S�R�Q�G�D�Q�W���D�L�Q�V�L���j�� �G�H�V���D�E�X�V��

�S�H�U�S�p�W�U�p�V�� �S�D�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �F�R�O�R�Q�V���� �R�X�� �P�R�G�H�O�D�Q�W�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V��

convenances locales. Ainsi en 1789, Malouet, ancien intendant de la marine de Toulon, écrit un 

Projet de Loy sur le traitement et la police des nègres serfs dans les colonies�����'�D�Q�V���O�¶�R�S�W�L�T�X�H��

�G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�H�V conditions des esclaves des îles, Malouet reconnaît les f�D�L�O�O�H�V���G�H���O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���G�H��

�O�¶ordonnance qui devait être observée �S�R�X�U�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���� �O�H�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W��et la discipline des 

esclaves210. 

�5�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W���G�H�V���I�D�F�H�W�W�H�V���P�X�O�W�L�S�O�H�V���H�W���G�H�V���F�D�V���F�R�P�S�O�H�[�H�V�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Noirs dans les 

�$�Q�W�L�O�O�H�V���D���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W���O�H�V���D�X�W�R�U�L�W�p�V���O�R�F�D�O�H�V���j���U�H�S�H�Q�V�H�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���U�q�J�O�H�P�H�Qts. Le 5 février 1726, le roi 

stipule dans une ordonnance publiée la même année, et insérée dans le Code noir de la 

Martinique : « Sur la base des représentations qui nous ont été faites par les colons, il convient 

�D�X���E�L�H�Q���	���j���O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�H���Q�R�V���G�L�W�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���G�¶�D�M�R�X�W�H�U���j���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�e�G�L�W���R�X���G�¶�H�Q��

retrancher, eu égard aux circonstances présentes211 ». �/�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�E�U�R�J�H�U���R�X�� �G�H�� �U�p�p�F�U�L�U�H��

�G�H�V�� �O�R�L�V�� �D�G�D�S�W�p�H�V�� �D�X�� �V�\�V�W�q�P�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �O�R�F�D�O�� �j�� �F�H�W�W�H�� �p�S�R�T�X�H�� �Q�¶�D�S�S�R�U�We pas de changements 

profonds par rappor�W���D�X���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V�� 

�/�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� �p�W�D�L�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�H�� �j�� �O�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �H�[�D�F�W�H�� �G�X�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����$�L�Q�V�L���O�H�V���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�V���Q�¶�K�p�V�L�W�D�L�H�Q�W���S�D�V���j���U�H�Y�H�Q�L�U���V�X�U���O�D���Q�D�W�X�U�H���G�H��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�X�U�V���p�F�U�L�W�V�����/�H���������P�D�L���������������G�D�Q�V���X�Q���P�p�P�R�L�U�H���V�X�L�Y�L���G�¶�X�Q�H���O�H�W�W�U�H212, Jean-Charles 

de Bochart, sieur de Champigny, gouverneur général des îles du Vent, et César Marie de La 

Croix213�����L�Q�W�H�Q�G�D�Q�W���G�H�V���v�O�H�V���G�X���9�H�Q�W�����V�¶�H�I�I�R�U�F�H�Q�W���G�H���G�p�I�L�Q�L�U���O�D���Q�D�W�X�U�H���P�R�E�L�O�L�q�U�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����'�D�Qs 

�O�H�X�U�V���p�F�U�L�W�V�����L�O�V���U�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���V�X�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�D���Q�D�W�X�U�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�W���V�H�V���V�X�L�W�H�V���T�X�D�Q�W��

                                       
210 Pierre victor Malouet, Projet de Loy sur le traitement et la police des negres serfs dans les colonnies, s. l, 1789, 
p. 276. 
211 Code de la Martinique, Saint-Pierre, Imprimerie Pierre Richard, 1767, p. 280. 
212 Archives nationales, série COL F3 90, Extrait de la lettre du Ministre à M. Bégon, Intendant des Isles, sur la 
proposition de rendre les nègres eunuques pour le marronnage à la 3ème fois, 27 mai 1705, p. 19. 
213 Archives nationales, série COL F3 250, Code de la Martinique, Extrait de la lettre du Ministre à M. de 
Vaucresson, 25 juillet 1708, p. 642. 
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�D�X�[���V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q�V�����1�H���S�R�X�Y�D�Q�W���S�D�V���U�H�G�p�I�L�Q�L�U���O�D���Q�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����L�O�V���U�p�D�I�I�L�U�P�H�Q�W���O�H���V�W�D�W�X�W���D�F�F�R�U�G�p��

par le Code noir en déclarant : « Les esclaves sont meubles de leur nature et ils sont déclarés 

�W�H�O�V���S�D�U���O�¶�e�G�L�W���G�H 1685 [�« ]214 ». De ce point de vue, ces textes restent en adéquation avec les 

dispositions du Code noir �G�H�������������V�X�U���O�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���� 

Dans la série des décisions coloniales, la protection du patrimoine des colons reste au 

centre de la législation. Souvent, la nature et la condition des esclaves sont très peu abordées. 

De ce fait, �O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�� �U�R�\�D�O�H�� �G�X�� ������ �D�Y�Uil 1711, reprise par le député Émilien Petit dans le 

Traité sur le gouvernement des esclaves, rappelle aux propriétaires qui afferment leur 

habitation, �O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ���� �G�H�� �O�¶�R�Udonnance, du mois de mars 1685, que cette 

protection du « capital humain �ª�� �S�H�X�W�� �V�¶�p�W�H�Q�G�U�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �U�H�P�E�R�X�U�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V��

suppliciés�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���D�\�D�Q�W���F�R�P�P�L�V���X�Q���G�p�O�L�W���R�X���X�Q���F�U�L�P�H���T�X�L���S�H�X�W���H�Q�W�U�D�v�Q�H�U���O�D��

peine de mort, parviennent à échapper à leur sentence, avec la complicité de leur maître. Ainsi 

�O�¶�e�W�D�W���Y�H�U�V�H���D�X���P�D�v�W�U�H���X�Q�H���L�Q�G�H�P�Q�L�W�p���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�W���j���V�D���Y�D�O�H�X�U. Dans ce cas de figure, Moreau 

de Saint-�0�p�U�\���U�D�S�S�H�O�O�H���O�¶�D�U�U�r�W���G�X���F�R�Q�V�H�L�O���G�H���O�D���0artinique du 16 juillet, 1665 : 

La plus ancienne autorité ordonne le remboursement du prix des Nègres 
suppliciés à leurs Maîtres. Il est juste que la sûreté, que la mort �G�¶un 
coupable procure à toute la société ne coûte pas un sacrifice trop cher à 
un seul �L�Q�G�L�Y�L�G�X�������G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���F�¶est le moyen de déterminer les maîtres à 
livrer à la justice leurs esclaves criminels215. 

Cette disposition montre que les décisions coloniales étaient partiales. De ce point de vue, 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���F�R�P�P�H���X�Q���O�D�L�V�V�p���S�R�X�U���F�R�P�S�W�H�����&�H�W�W�H���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���H�V�W���E�L�H�Q���S�U�p�V�H�Q�W�H���G�D�Q�V��

�O�¶Ordonnance royale du 20 avril 1711 concernant la stipulation sur la mortalité et le déchet 

des esclaves, dans les baux et les fermes, qui ordonne que les gardiens nobles & bourgeois 

usufruitiers, amodiateurs, et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui 

travaillent, ne seraient point tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui 

seraient décédés, ou diminués par la maladie, vieillesse ou autrement216. Cette ordonnance 

déresponsabilise le maître �G�¶�H�V�F�O�D�Y�H de la prise en charge de son esclave.   

�'�D�Q�V�� �X�Q�� �U�H�J�L�V�W�U�H�� �V�L�P�L�O�D�L�U�H�� �H�W�� �H�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V����

certaines décisions coloniales émettent des objections à une possibilité de changement de statut 

�H�W���G�H���U�D�Q�J���V�R�F�L�D�O���G�D�Q�V���O�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�H���M�X�V�W�L�I�L�H���O�D��Lettre en commandement du 7 janvier 

                                       
214 Archives nationales, série COL F3 90, Mémoire sur les deux questions suivantes, 10 mai 1742, p. 47. 
215 Louis Élie Médéric Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions dans les colonies françoises sous le Vent, tome 
I, op. cit., p. 148. 
216 Ordonnance royale du 20 avril 1711, cité par Emilien Petit dans, Traité sur le gouvernement des esclaves, op. 
cit., p. 53. 
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1767, adressée aux conseils de la colonie de Saint-�'�R�P�L�Q�J�X�H���V�X�U���O�¶�p�W�D�W���G�H�V���,�Q�G�Lens & Nègres 

sur la reconnaissance de leur titre de la noblesse par le roi. De cette demande, il résulte :  

Une différence essentielle entre les Indiens et les Nègres ; la raison de 
cette différence est prise de ce que les Indiens sont nés libres et ont 
to�X�M�R�X�U�V���F�R�Q�V�H�U�Y�p���O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V ; tandis que 
�O�H�V���1�q�J�U�H�V�����D�X���F�R�Q�W�U�D�L�U�H���Q�¶�\���R�Q�W���p�W�p���L�Q�W�U�R�G�X�L�W�V���T�Xe pour y demeurer dans 
�O�¶�p�W�D�W �G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V �����S�U�H�P�L�q�U�H���W�D�F�K�H���T�X�L���V�¶�p�W�H�Q�G���V�X�U���W�R�X�V���O�H�X�U�V���G�H�V�F�H�Q�G�D�Q�W�V��
et que le don de la liberté ne peut effacer. Il suit de la distinction qui 
�Y�L�H�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �p�W�D�E�O�L�H�� �T�X�H�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �S�U�R�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �U�D�F�H�� �L�Q�G�L�H�Q�Q�H��
�G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���D�V�V�L�P�L�O�p�V���D�X�[���V�X�M�H�W�V���G�X���U�R�L���R�U�L�J�L�Q�D�L�U�H�V���G�¶�(�X�U�R�S�H�� �	���T�X�¶�L�O�V��
peuvent en conséquence prétendre à toutes charges & dignité dans les 
colonies. Et exclut �F�H�X�[���T�X�L���V�R�U�W�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���U�D�F�H���Q�q�J�U�H���G�H���W�R�X�W�H���H�V�S�q�F�H���G�H��
fonction & charges publiques ���� �F�H�W�W�H�� �W�D�F�K�H�� �G�R�L�W�� �V�¶�p�W�H�Q�G�U�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�H�V��
�H�[�F�O�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �W�L�W�U�H�� �G�H�� �Q�R�E�O�H�V�V�H���� �G�R�Q�W�� �L�O�V�� �Y�R�X�G�U�D�L�H�Q�W��
réclamer les privilèges dans la colonie217. 

La relation �T�X�L�� �O�L�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�W�� �O�D�� �F�R�O�R�Q�L�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�� �p�Q�R�Q�F�p�� �H�V�W�� �G�H�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�H�� �O�D��

subordination : la qualité humaine est juridiquement déniée �j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H. Cette décision juridique 

�V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�D���O�R�J�L�T�X�H���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���D�U�W�L�F�O�H�V���G�X��Code noir �T�X�L���S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U comme 

�X�Q�H���P�D�F�K�L�Q�H���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H�V�W�L�Q�p�H���j���H�Q�U�L�F�K�L�U���V�R�Q���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�L���H�[�S�O�L�T�X�H���O�H���U�H�I�X�V��

de lui accorder une distinction sociale dans les colonies. Mais il convient de rappeler que ces 

�G�p�F�L�V�L�R�Q�V���Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���S�D�V���V�W�U�L�F�W�H�P�H�Q�W���D�S�S�O�L�T�X�p�H�V���G�D�Q�V���W�R�X�W�H�V les colonies puisque les lois dans les 

colonies variaient et restaient à la seule convenance des propriétaires. 

Dans ces colonies où la population esclave dépassait largement le nombre des Européens, 

et où le travail des esclaves était le moteur de �O�¶économie, ainsi que son plus grand 

investissement en capital, les décisions coloniales et le Code noir affectaient tant les relations 

sociales, religieuses que patrimoniales entre les classes218���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �Ges mesures 

coercitives ont été mises en place pour �F�R�Q�W�U�{�O�H�U���O�H���I�O�X�[���G�H���F�H�V���r�W�U�H�V���Y�R�X�p�V���j���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����'�H��

�P�r�P�H���� �O�H�� �P�D�L�Q�W�L�H�Q�� �S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �F�K�D�v�Q�H�V�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�� �T�X�L�� �S�R�X�Y�D�L�W��

�J�D�U�D�Q�W�L�U���O�¶�R�U�G�U�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�� 

Dans les décisions �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�V�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �p�W�D�L�H�Q�W appliquées dans les colonies, on 

pouvait voir une marque de �O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� �H�W���G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�Pe. Sinon comment les 

simples décisions et déclarations auraient-elles �S�X�� �D�Y�R�L�U�� �F�R�P�P�H�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �O�D��

réglementation de la discipline et de la police des noirs dans les col�R�Q�L�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H, alors 

                                       
217 Ordonnance royale du 20 avril 1711, cité par Emilien Petit dans, Traité sur le gouvernement des esclaves, op. 
cit., p. 274. 
218 Valentine Palmer Vernon, « Essai sur les origines et les auteurs du Code Noir », dans Revue internationale de 
droit comparé, vol 50 n°1, Janvier-mars, 1998, pp. 111-140. 
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que ces colonies avaient une diversité ethnique ? La justification de cette conception trouve son 

�I�R�Q�G�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���V�W�D�W�X�W���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H. Certaines décisions juridiques montrent 

que la loi coloniale était appliquée sur la base des éléments plus ou moins essentialistes. Pour 

souligner cette dimension atypique, Hub�H�U�W���3�U�X�Y�R�V�W���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H��: « Que conclure de toutes ces 

dispositions légales, où �O�¶�R�Q�� �V�H�U�D�L�W�� �W�H�Q�W�p�� �G�H�� �Y�R�L�U�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�¶�L�Q�F�R�K�p�U�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q�V��

fondamentales �D�X�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H ?219 » �/�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �H�[�D�P�L�Q�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�H��cette 

�M�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q�����O�¶�R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H �T�X�¶�H�Ole a été régulièrement modifiée notamment en 1723, et en 1738. 

Ces modifications �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���S�R�X�U���D�P�H�Q�G�H�U���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�������H�W���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������G�X��Code noir en rapport 

avec les marchés du dimanche, et des témoignages portés en justice par les esclaves. Mais ce 

changement est dû �j�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q des pratiques du commerce des esclaves et à la prise de 

conscience de certains acteurs politiques. Cependant, le sort �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���U�H�V�W�H���S�D�U�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W��

inchangé. 

�'�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�V���F�D�V�����O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���H�W���O�H�V���P�L�O�L�W�D�L�U�H�V���D�Y�D�L�H�Q�W���O�H���S�R�X�Y�R�L�U���G�¶�X�V�H�U���H�W���G�H���M�R�X�L�U��

�G�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���H�W���G�X���U�H�Q�G�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���V�D�Q�V���T�X�¶�L�O�V��ne soient véritablement propriétaires de 

ces derniers, manifestant ainsi le dr�R�L�W���G�¶�X�V�D�J�H���R�X���G�H���© �O�¶�X�V�X�I�U�X�L�W220 » �V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����&�R�P�S�W�H���W�H�Q�X��

�G�H�V���P�X�O�W�L�S�O�H�V���W�k�F�K�H�V���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�R�L�W���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���U�H�P�S�O�L�U�����O�H���������M�D�Q�Y�L�H�U���������������O�H��gouverneur-

général, a rédigé une o�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���T�X�L���D�E�R�O�L�W���O�H���G�U�R�L�W���G�¶�X�V�D�J�H���p�W�D�E�O�L���V�X�U���O�H�V���1�q�J�U�H�V, en faveur des 

officiers militaires et de l�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q221. Cette ordonnance intervient pour abroger le 

�U�q�J�O�H�P�H�Q�W���T�X�L���D�X�W�R�U�L�V�D�L�W���O�D���V�X�U�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���S�D�U���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H 

et �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �P�H�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H �j�� �O�¶�D�E�Ui des mauvais traitements et garantit 

�O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���j���V�R�Q���P�D�v�W�U�H�� �/�D���U�p�D�O�L�W�p���G�X���P�R�Q�G�H���F�R�O�R�Q�L�D�O���H�W���O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H���G�H�V���F�R�O�R�Q�V���j��

�O�¶�p�J�D�U�G���G�H���O�¶�L�Q�W�H�Q�V�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���R�Q�W���I�D�L�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���X�Q���R�X�W�L�O���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��des 

denrées coloniales indispensables pour la métropole�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�L���H�[�S�O�L�T�X�H���S�D�U�I�R�L�V���O�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H��

complexe du statut juridique de ce dernier.  

Le jugement arbitraire était régulier dans les décisions coloniales, et dans les affaires 

judiciaires qui concernaient les Noirs esclaves. Sans preuve ni appel à témoin lors du jugement, 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H��pouvait être condamné, voire pendu sur la place publique. Moreau de Saint-Méry 

rapporte que, le 22 septembre 1762, le conseil du Cap a traité une affaire portant sur la désertion 

                                       
219 Hubert Pruvost, « La traite et le « code noir », dans Revue Écrits de Paris, n° de janvier, Paris, 1962, p. 58.  
220 �/�¶�X�V�X�I�U�X�L�W���H�V�W���O�H���G�U�R�L�W���G�H���M�R�X�L�U���G�H�V���F�K�R�V�H�V���>�/�¶�H�V�F�O�D�Y�H���p�W�D�L�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���F�R�P�P�H���X�Q�H���F�K�R�V�H���V�H�O�R�Q���V�R�Q���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�@��
dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-�P�r�P�H���P�D�L�V���D���O�D���F�K�D�U�J�H���G�¶�H�Q���F�R�Q�V�H�U�Y�H�U���O�D���V�X�E�V�W�D�Q�F�H����Code 
civil, article 578, Paris, Dalloz, 2008, p.777. 
221 Louis Élie Médéric Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions dans les colonies françoises sous le Vent, tome 
II, op. cit., p. 541. 
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et la rébellion des Nègres���� �,�O�� �L�Q�G�L�T�X�H�� �T�X�¶�X�Q��Arrêt du conseil du Cap, avait pris une décision 

arbitraire pour condamner un esclave sans remplir aucune formalité. Le conseil avait condamné 

deux Nègr�H�V���j���r�W�U�H���S�H�Q�G�X�V�����S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O�V���p�W�D�L�H�Q�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V���F�R�P�P�H �F�K�H�I�V���G�¶une révolte222, sans 

�W�H�Q�L�U�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �S�U�p�V�R�P�S�W�L�R�Q�� �G�¶�L�Q�Q�R�F�H�Q�F�H����Sans tirer les conséquences ni respecter les 

formalités judiciaires, le procureur-général du roi, le Conseil général des colonies, après avoir 

entendu la nature du fait, et après avoir entendu les Officiers de la juridiction présents à ladite 

Assemblée y a déclaré : 

Lesdits deux nègres Alexandre et César, dument atteints et convaincus 
de désertion, soulèvement et rébellion les armes à la main, la justice 
condamne lesdits Alexandre et �&�p�V�D�U���G�¶�r�W�U�H���S�H�Q�G�X�V���H�W���p�Wranglés �M�X�V�T�X�¶�j��
�F�H���T�X�H���P�R�U�W���V�¶�H�Q�V�X�L�Y�H���S�D�U���O�¶exécuteur de la Haute-Justice dans la place 
�G�¶armes de cette ville, et ensuite leurs têtes coupées et portées sur 
�O�¶habitation de leur maître, et y être élevées sur des piquets pour servir 
�G�¶exemple223. 

Mesures arbitraires ou décisions répressives, la loi coloniale �V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V��est 

un instrument, qui dans son application sert très peu la cause des esclaves. Les jugements rendus 

permettent souvent de renforcer le pouvoir des colons. Ces mesures illégales étaient considérées 

comme des éléments dissuasifs par les colons pour permettre aux esclaves de renoncer à leur 

intenti�R�Q���G�H���T�X�L�W�W�H�U���O�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���R�X à tout projet conduisant à léser le maître ou la colonie. Ceci 

peut expliquer que les décisions coloniales �G�D�Q�V���O�H�X�U���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���U�H�P�L�V���H�Q���F�D�X�V�H���O�H��

�S�U�L�Q�F�L�S�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����P�D�L�V���H�O�O�H�V���p�W�D�L�H�Q�W���X�W�L�O�L�V�p�H�V���j���G�H�V���I�L�Q�V���K�p�J�p�P�R�Q�L�T�X�H�V���R�X���L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V����

Les modalités de jugements étaient établies sur des critères aléatoires et subjectifs, et variaient 

selon les affections, les haines ou les intérêts personnels. 

�7�R�X�M�R�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�r�P�H���U�H�J�L�V�W�U�H���� �O�H�V�� �V�D�Q�F�W�L�R�Q�V�� �S�U�R�Q�R�Q�F�p�H�V�� �j�� �O�¶�p�J�D�U�G���G�H�V��Noirs esclaves 

étaient établies sur la base des soupçons qui pesaient sur les assemblées organisées par les 

esclaves. La législation n�¶�K�p�V�L�W�H���S�D�V���j���F�R�Q�G�D�P�Q�H�U���D�U�E�L�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���W�R�X�W���D�W�W�U�Rupement la nuit, au 

motif que �F�H���Q�H���S�H�X�W���r�W�U�H���T�X�¶�j���P�D�X�Y�D�L�V��dessein que les esclaves se regroupent la nuit224. Sans 

être explicite, le texte exige le respect de cette instruction sous peine de répondre des mauvais 

événements225. �/�R�U�V�T�X�¶�X�Q�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �W�U�D�J�L�T�X�H�� �R�X��une autre circonstance advenait sur une 

habitation, par exemple une mort suspecte, un pillage ou un enfant malade, après une assemblée 

                                       
222 Louis Élie Médéric Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions dans les colonies françoises sous le Vent, tome 
II, op. cit., p. 781. 
223 Louis Élie Médéric Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions dans les colonies françoises sous le Vent, tome 
II, op. cit., p. 781. 
224 Idem. 
225 Idem. 
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nocturne dans une habitation, tous les esclaves y ayant participé étaient automatiquement 

condamnés sans la moindre enquête préalable.  

L�R�L�Q���G�¶�D�F�F�H�S�W�H�U���F�H�W�W�H���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���G�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q�����O�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���R�Q�W���W�U�R�X�Y�p���G�H�V���S�D�O�O�L�D�W�L�I�V���S�R�X�U���V�H��

rassembler. Les églises leur servent de refuge. Selon Moreau de Saint-Méry, le Conseil du Cap 

serait intervenu « le 18 février 1761 226 » �H�W���F�H�O�D���W�U�D�G�X�L�W���D�X�V�V�L���O�¶�p�F�K�H�F���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������G�X��Code 

noir qui défendait les attroupements dans les colonies, mieux, la ruse des esclaves qui couvrent 

les assemblées du voile de �O�¶�R�E�V�F�X�U�L�W�p et de celui de la religion en se réunissant la nuit dans les 

Églises227. Mais ce constat a donné lieu à une loi très coercitive en défendant à tous les esclaves 

�G�H���V�¶�D�V�V�H�P�E�O�H�U���G�D�Q�V���O�H�V���e�J�O�L�V�H�V���R�X���O�H�V���&�K�D�S�H�O�O�H�V�����D�S�U�q�V���O�H���V�R�O�H�L�O���F�R�X�F�K�p���H�W���G�H�S�X�L�V���P�L�G�L���M�X�V�T�X�¶�j��

deux heures228. Cette disposition appliquée de manière aléatoire et peu conventionnelle a 

contribué au déni de droit dans les colonies. Si on a évoqué le caractère arbitraire de ces 

décisions co�O�R�Q�L�D�O�H�V�����F�¶�H�V�W���S�R�X�U���P�R�Q�W�U�H�U���O�H �F�{�W�p���D�Q�W�L�Q�R�P�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��des colons et 

dans la justice de colonies. Au regard de cette législation, les esclaves bénéficiaient très peu de 

la protection juridique, et ces décisions accordaient aux maîtres un champ de pouvoir plus élargi 

pour bien asseoir leur autorité.  

�3�R�X�U�W�D�Q�W���� �G�D�Q�V���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���� �O�¶�D�G�P�L�Qistration locale des colonies, �V�R�X�V���O�¶�$�Q�F�L�H�Q���5�p�J�L�P�H, 

reflète une volonté �G�¶�D�V�V�L�P�L�O�D�W�L�R�Q��: chaque colonie a des organes administratifs inspirés de ceux 

des provinces françaises. Or, dans la pratique, leur statut est fort différent de celui de la 

métropole, �j�� �F�D�X�V�H���� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �G�H�� �O�D�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �V�R�F�L�R-économiques, et, 

�G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �G�H�� �O�D�� �G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�\�S�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O, car les colonies sont en fait des régions 

assujetties à la métropole229. 

Au regard de la représentation du statut juridique de �O�¶�Hsclave dans le système colonial, 

on retient que les décisions juridiques étaient instrumentalisées et mises au profit des colons. 

�/�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�¶�H�V�W���T�X�¶�X�Q���L�Q�G�L�Y�L�G�X���G�H�V�W�L�Q�p���j���V�H�U�Y�L�U���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����j���S�U�R�G�X�L�U�H���O�D���I�R�U�W�X�Q�H���G�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V��

et celle du royaume. De c�H���I�D�L�W�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���p�W�D�L�W���G�p�S�R�X�U�Y�X���G�H���W�R�X�W���G�U�R�L�W ; seule sa catégorisation 

en tant que propriété était mise en valeur. Même la dimension anthropologique qui était 

�S�D�U�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �D�F�F�R�U�G�p�H�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�H��Code noir �Q�¶�p�W�D�L�W�� �S�D�V�� �S�U�L�Ve en compte dans les 

décisions colonia�O�H�V���� �'�D�Q�V�� �O�D�� �G�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�R�€�W��1777, la question ethnique fait figure 

                                       
226 Louis Élie Médéric Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions dans les colonies françoises sous le Vent, tome 
II, op. cit., p. 541. 
227 Idem. 
228 Idem. 
229 Céline Ronsseray, Administrer Cayenne sociabilités, fidélités et pouvoirs des fonctionnaires coloniaux en 
Guyane française au XVIIIe siècle, thèse soutenue à �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���O�D���5�R�F�K�H�O�O�H�����������������S������������ 
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�G�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�� �S�U�L�P�R�U�G�L�D�O�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V���� �(�O�O�H�� �G�p�F�O�D�U�H : �©�� �/�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �V�¶�H�V�W��

�D�X�J�P�H�Q�W�p���V�L���I�R�U�W���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����H�W���G�H�S�X�L�V�����T�X�¶�L�O���H�Q���H�V�W���U�p�V�X�O�W�p���X�Q���V�D�Q�J���P�r�O�p�����T�X�L���V�H���P�X�O�W�Lplie tous les 

jours, par la communicat�L�R�Q���T�X�¶�L�O�V���R�Q�W���D�Y�H�F���O�H�V���E�O�D�Q�F�V230 ».  

�/�D���P�r�P�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���D���p�W�p���I�D�L�W�H���S�D�U���O�¶�D�P�L�U�D�X�W�p���� �F�¶�H�V�W-à-dire le haut commandement de la 

marine militaire de France. Elle déplore : « �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �H�V�S�q�F�H�� �G�¶�K�R�P�P�H�V�� �G�R�Q�W���O�H��

nom�E�U�H���	���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�X���V�D�Q�J�����D�L�Q�V�L���T�X�H���O�D���Q�X�D�Q�F�H���G�H���F�R�X�O�H�X�U�����Q�H���S�H�X�W���T�X�¶�D�O�W�p�U�H�U���O�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�W�p���G�H��

celle des habitants de ce royaume231 ». �6�L�� �O�¶�R�Q�� �p�Y�R�T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q���� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �P�R�Q�W�U�H�U��

�O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���T�X�H���O�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���D�F�F�R�U�G�D�L�W���D�X�V�V�L���j���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���U�D�F�L�Dle dans les colonies, et 

�F�R�P�E�L�H�Q�� �F�H�V�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �W�U�D�G�X�L�V�H�Q�W�� �O�D�� �P�p�I�L�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �E�O�D�Q�F�� �j�� �O�¶�p�J�D�U�G�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �Q�R�L�U����

Cette question sera largement abordée dans la troisième partie de ce travail au chapitre réservé 

à « �/�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���H�W���O�¶�p�P�D�Q�F�L�S�D�W�L�R�Q���S�R�O�L�W�L�T�X�H���Ges noirs ». 

�(�Q�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�Y�H���� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �W�L�H�Q�W��

�I�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �© bien meuble » au sens du Code noir���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �p�W�D�Q�W�� �U�D�W�W�D�F�K�p�� �j�� �V�D��

�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�¶�K�R�P�P�H���V�H�U�Y�L�O�H�����4�X�D�Q�W���j���V�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���K�X�P�D�L�Q�H�����H�O�O�H���Q�¶�H�V�W��pas prise en compte par 

�O�H�V���G�p�F�L�V�L�R�Q�V���F�R�O�R�Q�L�D�O�H�V�����/�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���F�H�W�W�H���U�p�D�O�L�W�p���U�H�Q�G���O�H�V���G�p�F�L�V�L�R�Q�V���S�O�X�V���L�P�S�O�D�F�D�E�O�H�V���j���O�¶�p�J�D�U�G��

des esclaves justifiant ainsi un fort taux de décisions répressives et punitives dans les colonies 

sans accorder une vraie personnali�W�p���M�X�U�L�G�L�T�X�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�������� 

III.2 - �/�H�V���P�p�P�R�L�U�H�V���H�W���O�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V 

Dans ce sous-�F�K�D�S�L�W�U�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U�� �O�H�V�� �P�p�P�R�L�U�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�V��

administrateurs coloniaux. Ces documents sont aussi des sources importantes dans la 

compréhension du discours �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����'�D�Q�V���O�D���Q�R�P�H�Q�F�O�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H 

�I�L�J�X�U�H�Q�W���O�H���J�R�X�Y�H�U�Q�H�X�U���J�p�Q�p�U�D�O�����O�¶�L�Q�W�H�Q�G�D�Q�W�����O�¶�R�I�I�L�F�L�H�U���G�¶�p�S�p�H���H�W �O�¶�R�I�I�L�F�L�H�U���G�H���S�O�X�P�H, tous étant au 

service du roi dans les colonies. Certaines de leurs prérogatives sont communes, notamment la 

�U�p�G�D�F�W�L�R�Q���G�H�V���R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�V�����O�¶�D�F�F�R�U�G���V�X�U���O�H�V���D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���R�X���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�D���V�€�U�H�W�p�����,�O�V��

établissent des règlements, veillent sur �O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���G�H�Q�L�H�U�V���U�R�\�D�X�[���G�H�V�W�L�Q�p�V���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H�V��

troupes, aux munitions et aux vivres232.  

                                       
230 �'�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q���U�R�\�D�O�H���G�¶�D�R�€�W�������������F�L�W�p�H���S�D�U���/�R�X�L�V���e�O�L�H���0�p�G�p�U�L�F���0�R�U�H�D�X���G�H���6�D�L�Q�W-Méry, Loix et constitutions dans 
les colonies françoises sous le Vent, tome IV, op. cit., p. 602. 
231 Archives nationales, série COL F3 264, Code de Saint-�'�R�P�L�Q�J�X�H�����2�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���G�H���Q�R�V�V�H�L�J�Q�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�P�L�U�D�X�W�p��
de France touchant les gens de couleur, 7 juillet, 1777, p. 305. 
232 Michel Verge-Fransceschi, « Gouverneur et Intendant des colonies françaises », dans �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��
maritime, tome II, Paris, Robert Laffont, 2002, pp. 681-685. 



81 
  

�/�H���F�R�P�P�H�U�F�H���H�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���V�R�Q�W���L�Q�W�L�P�H�P�H�Q�W���O�L�p�V���G�H�S�X�L�V���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H��

la Compagnie des Indes occidentales le 26 mai 1664. Cette observation est bien présente dans 

les instructions royales, rédigées sous forme de mémoi�U�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���U�H�P�H�W�W�D�L�W���D�X�[���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�V��

qui partaient aux Antilles. Ces mémoires traduisaient la perception que le roi se faisait des 

colonies esclavagist�H�V���� �3�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� les habitants doivent être suffisamment 

fournis en nègres233. Dans ces �L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�����R�Q���Q�R�W�H���X�Q�H���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���G�¶�D�S�S�U�R�Yisionnement 

de masse en esclaves que pratique la monarchie française dès le début du XVIIIe siècle. Cette 

�G�p�F�L�V�L�R�Q���D���p�W�p���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���G�p�F�O�H�Q�F�K�H�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���T�X�L���R�Q�W���H�Q�F�R�X�U�D�J�p���O�D���W�U�D�L�W�H�� Tous ces 

�W�H�[�W�H�V�� �p�P�D�Q�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p monarchique �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �E�X�W�� �G�H��

�U�p�J�O�H�P�H�Q�W�H�U�� �O�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V���� �G�¶�H�Q�F�D�G�U�H�U�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V���� �G�H�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�� �O�D��

pérennité du commerce.    

Pour montrer son attachement à ses instructions et �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���T�X�¶�L�O���D�F�F�R�U�G�H���D�X���W�U�D�Y�D�L�O��

dans les colonies, le roi ordonne de surseoir toutes les procédures, permettant aux esclaves de 

venir en métropole. Il ordonne de renvoyer certains Nègres dans les colonies dans le même état 

�T�X�¶�L�O�V���p�W�D�L�H�Q�W���D�Y�D�Q�W234. C�¶�Hst-à-�G�L�U�H���H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V�����&�H�F�L���G�D�Q�V���O�¶�R�S�W�L�T�X�H���G�¶�D�S�S�U�R�Y�Lsionner 

les colonies en esclaves���� �'�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� ���� �M�D�Q�Y�L�H�U�� ���������� �H�Q�Y�R�\�p�H�� �D�X�� �V�L�H�X�U�� �%�O�R�Q�G�H�O, 

intendant des îles du Vent, la consigne reste la même. Cette instruction stipule : « Il rendra 

compte de la quantité des Nègres qui seront introduits par les vaisseaux si elle est suffisante 

pour les cultures. La Compagnie des Indes qui pratique le commerce sur la côte de Guinée et 

du Sénégal prend une décision de fournir les Nègres abondamment235 ». Le 5 février 1726, une 

autre instruction est publiée, elle portait sur les donations faites à des personnes de sang mêlé, 

et le recel �G�¶�Hsclaves236. Cette instruction statue sur les affranchis qui retiennent des esclaves 

fuyards. Elle prévoit une amende de trois cents livres pour chaque jour de rétention. Ces 

�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�F�F�p�O�p�U�H�U���O�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�X���F�R�P�P�H�U�F�H���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���Q�p�J�U�L�q�U�H���D�X���;�9�,�,�,e 

siècle tout en incluant la déshumanisation des noirs dans ce commerce. Les instructions ne se 

focalisent pas sur la personnalité juridique des esclaves, elles les considèrent plutôt comme un 

�R�X�W�L�O���G�H���W�U�D�Y�D�L�O�����3�D�U���F�R�Q�W�U�H�����L�O���p�W�D�L�W���I�D�F�L�O�H���G�H���Y�R�L�U���T�X�¶�X�Q���F�R�O�R�Q���Q�¶�ptait �D�X�W�U�H���F�K�R�V�H���T�X�¶�X�Q���S�O�D�Q�W�H�X�U��

                                       
233 Archives nationales, série COL F3 68, Instruction que le roi a ordonné être mise en main du Sieur de 
Vaucresson, Intendant des Isles, 10 juin 1705, p. 39. 
234 Archives nationales, série COL F3 274, Code de Saint-Domingue, Lettres patentes qui ordonnent la surséance 
�G�X���M�X�J�H�P�H�Q�W���G�H�V���S�U�R�F�q�V���S�H�Q�G�D�Q�W���O�H�V���D�P�L�U�D�X�W�p�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�p�W�D�W���G�H�V���Q�q�J�U�H�V, 3 septembre 1776, p. 151. 
235 Archives nationales, série COL F3 69�����0�p�P�R�L�U�H���G�X���U�R�L���S�R�X�U���V�H�U�Y�L�U���G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���j���%�Oondel de Jouvancourt, 
intendant des Isles du vent, 4 janvier, 1723, p. 16.  
236 Archives nationales, série COL F3 67, �/�¶�2�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���V�X�U���O�H�V���G�R�Q�D�W�L�R�Q�V���I�D�L�W�H�V���j���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���G�H���V�D�Q�J���P�r�O�p�����	��
�O�H���U�H�F�H�O�p���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V, 5 février, 1726, p. 14. 
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libre sur le sol esclave237, parce que dans la représentation coloniale, les colonies sont les sols 

travaillés par les esclaves. 

Comme un signe annonciateur, le Mémoire �G�X���U�R�L���S�X�E�O�L�p���������P�D�U�V�������������V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

�F�R�O�R�Q�L�D�O���P�H�W�W�D�L�W���G�p�M�j���H�Q���p�Y�L�G�H�Q�F�H���G�H�X�[���D�V�S�H�F�W�V���T�X�¶�L�O���W�U�R�X�Y�D�L�W positifs pour la France. Ce mémoire 

reconnaît la servitude coloniale. Il souligne : « Elle [la servitude coloniale] a ce double avantage 

�T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �G�p�S�H�X�S�O�H�� �S�R�L�Q�W���O�D�� �P�p�W�U�R�S�R�O�H���� �H�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �E�D�V�� �S�U�L�[�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �H�V�S�q�F�H�� �G�H�� �P�D�L�Q-�G�¶�°�X�Y�U�H��

donnent �S�O�X�V���G�¶�p�W�H�Q�G�X�H���H�W���G�H���V�R�O�L�Gité aux richesses des colonies238 ». Ce discours était fréquent 

dans les instructions et mémoires des colonies. Cette perception reflète �O�¶�p�W�D�W�� �G�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�H��

�O�¶�p�S�R�T�X�H���� 

Dans les instructions du roi de 1771 adressées aux administrateurs des îles du Vent à 

�O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H���O�D Martinique et de la Guadeloupe, le roi réaffirme la nécessité de cultiver la terre 

�S�R�X�U���O�¶�L�Q�W�p�U�rt de la métropole. Il écrit : « La population des esclaves est la plus essentiellement 

�X�W�L�O�H���D�X�[���F�R�O�R�Q�L�H�V�����/�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���\���V�R�Q�W���F�K�D�U�J�p�V���G�H���W�R�X�V���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[�����F�¶�H�V�W���G�¶�H�X�[���T�X�H���G�p�S�H�Q�G�H�Q�W��

les succès de la culture, conséquemment la richesse des colonies239 ». Autrement dit, 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���Q�¶�p�W�D�L�W���S�O�X�V���T�X�¶�D�X���V�H�U�Y�L�F�H���G�¶�X�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U, �P�D�L�V���j���F�H�O�X�L���G�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���F�R�P�P�X�Q ; par 

�F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W���� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �p�W�D�L�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H���� �6�R�X�V�� �F�H�W�� �D�Q�J�O�H����

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H reste la clé de voûte du système colonial français. Régulièrement, ces instructions, 

�P�p�P�R�L�U�H�V�����R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�V���H�W���D�U�U�r�W�V���P�H�W�W�H�Q�W���H�Q���H�[�H�U�J�X�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O���S�O�X�V���T�X�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p��

des esclaves. Souvent, les dispositions qui convergent vers la protection des esclaves ne sont 

�G�p�I�L�Q�L�H�V�� �T�X�¶�j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�X�U�H�P�H�Q�W�� �P�H�U�F�D�Q�W�L�O�H���� �,�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�� �K�X�P�D�Q�L�V�P�H�� �G�H��

conviction, �P�D�L�V���G�H���O�¶�L�Q�T�X�L�p�W�X�G�H���G�H�V���U�p�Y�R�O�W�H�V. 

�&�H�W�W�H�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�¶�D�F�F�R�P�P�R�G�H�U�� �O�H�V�� �1�R�L�U�V�� �D�Y�H�F�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�X�E�W�L�O�� �T�X�L��

consistait à restreindre des affranchissements �����F�¶�p�W�D�L�W aussi une méthode utilisée pour répondre 

aux révoltes qui se propageaient dans les colonies, et précisément à Saint-Domingue où le 

rapport de force avait pris des proportions �L�Q�T�X�L�p�W�D�Q�W�H�V���� �H�W�� �R�•�� �O�¶�R�Q�� �Y�Ryait « quinze Esclaves 

                                       
237 Durand-Molard, Code de la Martinique, tome II, Saint-Pierre, Jean-Baptiste Thounens, nouvelle édition, 1807, 
p. 347.  
238 Archives nationales, série COL F3 68, �0�p�P�R�L�U�H���G�X���5�R�\���S�R�X�U���V�H�U�Y�L�U���G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���D�X���6�L�H�X�U���6�L�O�Y�H�F�D�Q�Q�H���L�Q�W�H�Q�G�D�Q�W��
des Isles du Vent, le 15 mars 1718, p. 240.  
239 Archives nationales, série COL F3 71, �0�p�P�R�L�U�H���G�X���5�R�\���S�R�X�U���V�H�U�Y�L�U���G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���D�X�[���6�L�H�X�U�V���F�R�P�W�p���G�H���1�R�]�L�q�U�H�V��
maréchal de camp commandant général et le président Tacher intendant des Isles du Vent, 30 novembre, 1771, p. 
164.  
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contre un Blanc ». Malgré cette préoccupation, le roi demande aux administrateurs de Saint-

Domingue de veiller à maintenir les esclaves nègres dans une juste dépendance240. 

Certaines instructions publiées après la promulgation du Code noir se focalisaient plus 

sur la rentabilité du commerce colonial et sur le désir de conserver les Noirs en esclavage. De 

�F�H���I�D�L�W�����O�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���D�G�U�H�V�V�p�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���P�H�W�W�H�Q�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�X�U���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�D�G�R�X�F�L�U��

�O�H�V���P�D�X�Y�D�L�V���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V�����H�W���Q�R�Q���G�H���V�¶�D�W�W�D�T�X�H�U���D�X���S�U�Lncipe de ce commerce. En 1777, le roi donne 

des instructions aux administrateurs de colonies sur la question du sort des esclaves. Il 

soutient : « On réussirait sans doute beaucoup mieux en adoucissant le sort des esclaves en leur 

�I�D�L�V�D�Q�W���S�H�U�G�U�H���� �V�¶�L�O�� �p�W�D�Lt possibile par les bons traitements, le désir de la liberté241 ». Dans ce 

�S�U�R�S�R�V�����O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���L�Q�V�L�V�W�H���V�X�U���X�Q���D�V�V�R�X�S�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�X���U�p�J�L�P�H���D�W�U�R�F�H���L�P�S�R�V�p���D�X�[���H�V�F�O�D�Y�H�V�����V�D�Q�V��

doute pour éviter des velléités de rébellion. 

�6�L�� �O�¶�R�Q�� �W�L�H�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �F�H�V�� �L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �D�X�[��

�$�Q�W�L�O�O�H�V�����R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���T�X�H���O�D���P�R�Q�D�U�F�K�L�H���D���F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���O�¶�H�V�V�R�U���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���S�D�U��

�O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�H�� �V�H�V�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �S�D�U�� �V�R�Q�� �V�R�X�W�L�H�Q�� �F�R�Q�V�W�D�Q�W�� �D�X�[�� �F�R�O�R�Q�V���� �(�O�O�H�� �Q�H�� �V�¶�H�V�W�� �S�D�V��

�S�U�R�Q�R�Q�F�p�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�E�R�O�L�Wion de la traite ni pour une reconnaissance de la dimension 

anthropologique de ces esclaves dans les colonies. À la différence de certains théoriciens ou 

�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�U�J�X�P�H�Q�W�V�� �V�X�U�� �O�¶�X�W�L�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �O�D�� �P�R�Q�D�U�F�K�L�H��

française se limite à préciser son intérêt quant à la mise en valeur des cultures coloniales 

antillaises.  

Dans le même registre, certains administrateurs des colonies rendaient compte au roi pour 

�O�¶�L�Q�I�R�U�P�H�U���G�H�V���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���D�X�[�T�X�H�O�O�H�V���L�O�V���p�W�D�L�H�Q�W���F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�V�����'�D�Q�V���O�H�X�U�V mémoires, ils livrent leur 

vision de la traite et du commerce colonial. Ces mémoires viennent ainsi compléter la vision 

inscrite dans les ordonnances du roi. 

Certains administrateurs coloniaux et c�H�U�W�D�L�Q�V���F�R�O�R�Q�V���Q�¶�K�p�V�L�W�H�Q�W���S�D�V���j suivre ad litteram 

les ins�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���G�X���U�R�L���H�W���G�H���V�R�X�W�H�Q�L�U���T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�V�W���E�R�Q���S�R�X�U���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����3�D�U�P�L���O�H�V���W�H�Q�D�Q�W�V��

de cette réflexion, on peut citer Joseph Dupré, représentant des manufactures du Languedoc, 

farouche opposant à toute réforme du système esclavagiste. Chez Joseph Dupré, la relation entre 

�O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V�� �H�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�V�W�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �p�W�D�E�O�L�H���� �,�O�� �D�I�I�L�U�P�H : « Autant les colonies sont 

                                       
240 Archives nationales, série COL F3 69, �0�p�P�R�L�U�H�� �G�X�� �5�R�\�� �S�R�X�U�� �V�H�U�Y�L�U�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �D�X�� �6�L�H�X�U�� �G�H�� �/�D�U�Q�D�J�H����
�J�R�X�Y�H�U�Q�H�X�U���H�W���O�L�H�X�W�H�Q�D�Q�W���J�p�Q�p�U�D�O���S�R�X�U���V�D���P�D�M�H�V�W�p���D�X�[���,�V�O�H�V���V�R�X�V���O�H���9�H�Q�W���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H, 10 juin, 1737, p. 157.  
241 Archives nationales, série COL F3 72, �0�p�P�R�L�U�H���G�X���5�R�\���S�R�X�U���V�H�U�Y�L�U���G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�Wion au Sieur marquis de Bouillé 
maréchal de camp gouverneur de la Martinique et au Sieur Tascher intendant de la même colonie, 7 mars 1777, 
p. 6. 
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nécessaires à la métropole, autant les Noirs sont indispensables à nos colonies242 ». Cette 

corrélation �W�U�D�G�X�L�W���O�¶�H�Q�Y�L�H���G�H���P�D�L�Q�W�H�Q�L�U���O�¶�H�V�F�O�Dvage dans les colonies. Joseph Dupré montre que 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�W�� �O�D�� �F�R�O�R�Q�L�H�� �V�R�Qt interdépendants, par conséquent, on ne peut les séparer. Le 

�G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���'�X�S�U�p���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W���D�X���P�R�P�H�Q�W���F�U�X�F�L�D�O���G�X���G�p�E�D�W���V�X�U���O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� 

 Parallèlement, dans un autre discours de même résonance, Pierre Victor Malouet 

reconnaît : « �/�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���>�G�H�V���Q�q�J�U�H�V�@���H�V�W���L�P�S�R�V�V�L�E�O�H ; la prolongation de la servitude & 

de la t�U�D�L�W�H�� �T�X�L�� �O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�H�� �H�V�W�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���� �M�X�V�T�X�¶�j�� �F�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �U�H�F�R�Q�V�W�U�X�L�V�L�R�Q�V���� �V�X�U�� �G�H��

nouveaux fondements, une port�L�R�Q���G�H���O�¶�p�G�L�I�L�F�H���V�R�F�L�D�O��243 » En revanche, Malouet met en relief 

�O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �U�p�I�R�U�P�H�U�� �H�W�� �G�¶�D�G�R�X�F�L�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�W�� �Q�R�Q�� �G�H�� �V�X�S�S�U�L�P�H�U�� �F�H�W�W�H�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

�F�R�O�R�Q�L�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L, dans sa Collection de mémoires et correspondances officielles sur 

�O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V, il écrit : « �4�X�¶�X�Q châtiment modéré suffit pour contenir [le 

nègre] ; que la peine capitale ne doit être prononcée contre lui que dans les cas de révolte, 

assassinat, incendie.244 » 

 Sous cet angle, Malouet est conscient que �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D���G�H�V���G�p�U�L�Y�H�V�����P�D�L�V���T�X�¶�L�O���I�D�X�G�U�D�L�W��

des lois pour garantir la sécurité des esclaves. Mais les intérêts des lobbies coloniaux sont plus 

importants que le respect de la dignité humaine. Posséder des esclaves est un signe de richesse. 

Le commerce c�R�O�R�Q�L�D�O�����T�X�L���G�p�S�H�Q�G���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����H�V�W���O�¶�D�S�S�R�U�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���S�D�U���H�[�F�H�Olence de la 

France. En 1775, cette perspective figurait déjà dans le Mémoire du roi envoyé au capitaine de 

�Y�D�L�V�V�H�D�X�� �G�¶�$�U�E�D�X�G���� �O�R�U�V�� �G�H�� �V�D�� �Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�H�� �J�R�X�Y�H�U�Q�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �*�X�D�G�H�O�R�Xpe. Ce 

Mémoire abordai�W���O�¶�L�G�p�H���G�H���V�D�X�Y�H�J�D�U�G�H�U���O�H�V���L�Q�W�p�U�r�W�V���G�H���O�D��monarchie dans les colonies. Il écrit : 

�©���&�H���Q�¶�H�V�W���T�X�H���S�R�X�U���O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���T�X�H���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���V�R�Q�W���X�W�L�O�H�V���D�X���U�R�\�D�X�P�H�����H�W���F�H���Q�¶�H�V�W���T�X�H���S�D�U���O�D��

�F�X�O�W�X�U�H���T�X�¶�L�O���S�H�X�W���V�H���V�R�X�W�H�Q�L�U���H�W���V�¶�D�F�F�U�R�v�W�U�H���>�«�@����Mais �V�¶�L�O���I�D�X�W���T�X�H���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V soient riches, 

�H�O�O�H�V���Q�H���G�R�L�Y�H�Q�W���O�¶�r�W�U�H���D�X�V�V�L���T�X�¶�D�X���S�U�R�I�L�W���G�X���F�R�P�P�H�U�F�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O245 ». Ce point de vue montre 

�T�X�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H��dépend du travail des esclaves noirs et des intérêts de la traite 

négrière. 

                                       
242 Joseph Dupré, Mémoires sur le commerce en général et celui du Languedoc dans ses rapports avec les Echelles 
du Levant, la Compagnie des Indes & la Traite des Noirs, Paris, Imprimerie nationale, 1790, p. 25. 
243 Pierre-Victor Malouet, �0�p�P�R�L�U�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �Q�q�J�U�H�V���� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �O�H�V�� �P�R�W�L�I�V�� �S�U�R�S�R�V�p�V�� �S�R�X�U�� �O�H�X�U��
�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���� �F�H�X�[���T�X�L�� �V�¶�\�� �R�S�S�R�V�H�Q�W���� �	�� �O�H�V���P�R�\�H�Q�V��praticables pour améliorer leur sort, Neufchâtel, [s.é.], 
1788, p. 9. 
243 Pierre-Victor Malouet, �0�p�P�R�L�U�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �Q�q�J�U�H�V���� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �O�H�V�� �P�R�W�L�I�V�� �S�U�R�S�R�V�p�V�� �S�R�X�U�� �O�H�X�U��
�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�����F�H�X�[���T�X�L���V�¶�\���R�S�S�R�V�H�Q�W�����	���O�H�V���P�R�\�H�Q�V���S�U�D�W�L�F�D�E�O�H�V���S�R�X�U���D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�Hur sort, op. Cit., p. 13. 
244 Pierre-Victor Malouet, �&�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �0�p�P�R�L�U�H�V�� �H�W�� �&�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�F�H�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
Colonies, tome II, Paris, Boudouin, an 10, [1801], p. 10. 
245 �0�p�P�R�L�U�H�� �G�X�� �5�R�\�� �S�R�X�U�� �V�H�U�Y�L�U�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�� �D�X�� �V�L�H�X�U�� �G�¶�$�U�E�D�X�G���� �F�D�S�L�Waine de vaisseau, Gouverneur de la 
Guadeloupe, et président de Peynier, Paris, 1775, p. 23. 
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 �/�¶idée de maintenir �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��en adoucissant ce système était répandue dans le milieu 

colonial. �&�¶�p�W�D�L�W���X�Q���P�R�\�H�Q���G�H rendre ce commerce acceptable. Certains comme Pierre-Joseph 

Laborie, avocat au Parlement, procureur général au Cap Français, �Q�¶�K�p�V�L�W�H�Q�W��pas à soutenir 

explicitement ce commerce. Dans ses Réflexions sommaires adressées à la France et à la 

colonie de Saint-Domingue �j���S�U�R�S�R�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1ègres, Laborie affirme : « La France 

ne peut plus se passer de colonies, ce sont elles qui lui procurent une supériorité énorme de 

�S�U�R�V�S�p�U�L�W�p�� �	�� �G�¶�R�S�X�O�H�Q�F�H��[...]���� �/�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�H�� �E�H�O�O�H�� �F�K�L�P�q�U�H�� parce que 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�Hs Nègres est un mal nécessaire246 ». Ces réflexions ne proposent pas une solution 

pouvant permettre �G�¶�D�E�R�O�L�U��ce commerce. À cet égard, les différentes prises de position de ces 

auteurs peuvent être interprétées comme les prémisses du discours antiabolitionniste au XVIIIe 

�V�L�q�F�O�H�����&�H���T�X�L���H�V�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���G�D�Q�V���F�H�V���P�p�P�R�L�U�H�V�����F�¶�H�V�W���O�D���F�R�K�p�U�H�Q�F�H���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V���V�X�U���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q��

des esclaves dans les chaînes �H�W���O�¶�L�Q�Y�L�W�D�W�L�R�Q���D�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�X���F�R�P�P�H�U�F�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V����

�&�R�P�P�H���R�Q���O�H���F�R�Q�V�W�D�W�H�����O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�H�V���Hsclaves est quasi absente des mémoires 

de ces administrateurs. 

�/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���F�R�P�P�H�U�F�H���H�W���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���Q�¶�p�F�K�D�S�S�H���S�D�V���D�X���F�R�Q�W�U�{�O�H���G�H���O�D���P�R�Q�Drchie. Pour 

faciliter et encourager ce commerce, celle-ci intervient parfois en réformant la réglementation 

�G�D�Q�V���O�H�V���V�H�Q�V���G�¶�X�Q���D�V�V�R�X�S�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�����'�D�Q�V���F�H�W�W�H���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�����O�H�V���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�V���°�X�Y�U�H�Q�W���S�R�X�U��

�T�X�H���O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���O�R�L�V��soit effective dans les colonies et que le commerce se déroule sans 

difficulté. Certaines dispositions proposent même de détaxer les cargaisons des navires négriers 

pour favoriser la traite négrière. De ce point de vue, Moreau de Saint-Méry rapporte que dans 

�O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�� �S�U�H�V�F�U�L�W�H�� �Sar sa majesté en 1669 indique que tous les particuliers français qui 

�I�H�U�R�Q�W���j���O�¶�D�Y�H�Q�L�U���O�D���W�U�D�L�W�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V���G�H���*�X�L�Q�p�H���D�X�[���v�O�H�V���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�����V�H�U�R�Q�W���H�[�H�P�S�W�V���G�X���G�U�R�L�W��

�G�H���F�L�Q�T���S�R�X�U���F�H�Q�W���T�X�¶�L�O�V���D�Y�D�L�H�Q�W���D�F�F�R�X�W�X�P�p���G�H���Sayer pour lesdits Negres247 ». Dès 1716, le roi 

accorda la permission à Rouen, à La Rochelle, à Bordeaux et à Nantes de faire librement le 

commerce des Nègres. En 1768, le roi exempta le droit de 10 livres par tête de Nègre introduit 

aux colonies par les négriers de Bordeaux, de Saint-Malo, du Havre, �G�¶Honfleur. Ces décisions 

visent à encourager les colons à importer davantage les Nègres dans les colonies. Par ces 

procédures, les décisions royales entendent �G�p�G�R�X�D�Q�H�U���O�H�V���F�R�O�R�Q�V���G�H�V���W�D�[�H�V���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���L�P�S�R�U�W�p��

dans les Antilles françaises.   

                                       
246 Pierre-Joseph Laborie, Réflexions sommaires adressées à la France et à la colonie de Saint-Domingue, Paris, 
Chardon, [s. d.], p. 35. 
247 �/�¶�D�U�U�r�W�� �G�X�� �F�R�Q�V�H�L�O�� �G�¶�p�W�D�W�� �Tui décharge les trafiquants aux îles du droit de six lires par tonneau, publié le 9 
décembre 1669, cité par Louis Élie Médéric Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises 
�G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���V�R�X�V���O�H���9�H�Q�W tome I, op. cit., p. 197. 
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Certains m�p�P�R�L�U�H�V���H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���p�F�U�L�W�V évoquent la différence raciale comme argument pour 

condamner et juger, voire �P�D�L�Q�W�H�Q�L�U���D�E�V�R�O�X�P�H�Q�W���X�Q�H���D�X�W�U�H���S�D�U�W�L�H���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�D�Q�V���O�H�V���F�K�D�v�Q�H�V�� 

À la fin des années 1750, la question de la race prend forme avec �O�H���F�D�V���G�¶�X�Q���H�V�F�Oave indien 

nommé Francisque, originaire de Pondichéry, donc « Indien de nation » et non un Nègre venu 

�G�¶�$�I�U�L�T�X�H. Selon les faits, Francisque a été affranchi par �O�¶�$�P�L�U�D�X�W�p���G�H���)�U�D�Q�F�H��conformément 

au principe du sol libre établi dans les colonies. Mais, une fois le jugement prononcé, son ancien 

propriétaire fait appel au Parlement de Paris. Pour sa défense, le procureur �V�¶�H�V�W���D�S�S�X�\�p���V�X�U���O�H��

�S�U�L�Q�F�L�S�H���G�X���V�R�O���O�L�E�U�H���I�L�[�p���S�D�U���O�¶�$�P�L�U�D�X�W�p�����H�W���L�O���D���D�M�R�X�W�p���X�Q���D�X�W�U�H���D�U�J�X�P�H�Q�W���j���F�D�U�D�F�W�q�U�H���U�D�F�L�D�O�����3�R�X�U��

lui, Francisque en t�D�Q�W�� �T�X�¶�,�Q�G�L�H�Q�� �Q�H�� �S�R�X�Y�D�L�W��se voir �D�S�S�O�L�T�X�H�U�� �O�D�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

colonial parce que celle-ci était strictement réservée aux personnes �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�����(�Q���H�I�I�H�W����

cet argument a justifi�p���O�D���O�L�E�H�U�W�p���G�H���O�¶�,�Q�G�L�H�Q�� �$�L�Q�V�L���O�¶argument ethnique, circulé dans le factum 

�F�R�P�S�R�V�p���S�D�U���O�H�V���G�p�I�H�Q�V�H�X�U�V���G�H���O�¶�,�Q�G�L�H�Q�����H�X�W���X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���p�F�K�R���G�D�Q�V���O�¶�R�S�L�Q�L�R�Q avertie248.   

 Les colons �V�D�Y�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �Q�R�L�U�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�H�Q�U�p�H�V�� �H�V�W��

indispensable. �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶en 1777, Michel-René Hilliard Auberteuil, avocat exerçant à 

Saint-Domingue, procure�X�U�� �G�X�� �U�R�L�� �j�� �O�¶�v�O�H�� �G�H�� �O�D�� �*�U�H�Q�D�G�H�� �H�W grand défenseur du commerce 

colonial, �Q�¶�D���S�D�V���G�L�V�V�R�F�L�p le commerce des Noirs �G�¶�D�X�W�U�H�V���W�\�S�H�V���G�H commerce. Il réaffirme sa 

solidarité aux colons qui pratiquent de mauvais traitements sur leurs esclaves sous prétexte 

�T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���O�H�X�U���S�U�R�S�U�L�p�W�p�����,�O���G�p�F�O�D�U�H : « Je considérerai donc les Nègres, comme arrachés au sol, 

& la propriété que nous exerçons sur eux comme suite de la propriété des terres. Je ne 

�P�¶�D�U�U�r�W�H�U�D�L���S�R�L�Q�W���j���H�[�D�P�L�Q�H�U���V�L��cette propriété est légitime, elle est du moins avantageuse249 ». 

Ces discours mettent en relief la protection des intérêts des colons de la traite négrière. Hilliard 

Auberteuil pense que pour garantir le bon fonctionnement de la colonie, il faut recourir à un 

ordonnancement social strict, fondé sur la suprématie blanche, elle-�P�r�P�H�� �G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�� �G�¶�X�Q��

codage visuel des différenciations sociales efficace pour la maintenir face à un nombre 

�L�Q�F�R�P�S�D�U�D�E�O�H�P�H�Q�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U���G�¶�H�V�F�O�D�Y�Hs250. �(�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�H�U�P�H�V�����+�L�O�O�L�D�U�G���$�X�E�H�U�W�Huil entend poser 

�O�H�V���E�D�V�H�V���G�¶�X�Q���R�U�G�U�H���V�R�F�L�D�O���I�R�Q�G�p���V�X�U���O�D���U�D�F�H�����I�R�Q�F�L�q�U�H�P�H�Q�W���L�Q�p�J�D�O�L�W�D�L�U�H�����&�H���V�R�Q�W���O�H�V���D�Y�D�W�D�U�V���G�H��

�F�H���G�L�V�F�R�X�U�V���T�X�¶�R�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H�U�D���S�O�X�V���W�D�U�G���G�D�Q�V���Oes idéaux du « Club de Massiac251 ».  

                                       
248 Joly De Fleury, De la Roue & Collet, Mémoire signifié pour le nommé Francisque, Indien de nation, Paris, 
chez P. G. Simon, 1759, p. 24. 
249 Michel-�5�H�Q�p�� �+�L�O�O�L�D�U�G�� �G�¶�$�X�E�H�U�W�H�X�L�O�����&�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�¶�p�W�D�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�O�R�Q�L�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �G�H�� �6�D�L�Q�W-
Domingue, ouvrage politique et législatif, tome second, Paris, Grangé, 1777, p. 132. 
250 Michel-�5�H�Q�p�� �+�L�O�O�L�D�U�G�� �G�¶�$�X�E�H�U�W�H�X�L�O�����&�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�¶�p�W�D�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�O�R�Q�L�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �G�H�� �6�D�L�Q�W-
Domingue, ouvrage politique et législatif, tome second, op. cit., p. 135. 
251 Ce club doit son nom au marquis de Massiac qui possédait un hôtel à la place des victoires dédiées aux victoires 
�G�H�� �/�R�X�L�V�� �;�,�9���� �&�H�� �U�H�J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W���G�H�� �F�R�O�R�Q�V���U�p�S�R�Q�G���j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �j�� �O�¶�D�P�E�L�W�L�R�Q���G�H�� �Y�R�L�U�� �Q�R�P�P�H�U���G�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�V���G�H�V��
�F�R�O�R�Q�L�H�V���j���O�¶�$�V�V�H�P�E�O�p�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���H�W���G�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U aussi un rempart aux idées libérales des philanthropes notamment 
à la Société des Amis des Noirs. Louis Henri Marthe (1753-���������������P�D�U�T�X�L�V���G�H���*�R�X�\���G�¶�$�U�F�\�����O�¶�X�Q���G�H�V���P�H�P�E�U�H�V��



87 
  

Dans les mémoires des administrateurs et de certains négriers, les justifications théoriques 

ne manquent pas�����'�¶�D�X�W�U�H�V���V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W���V�X�U���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���D�Q�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����p�Y�R�T�X�D�Q�W���S�R�X�U��

�F�H�U�W�D�L�Q�V�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �S�D�U�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�¶�$�U�L�V�W�R�W�H���� �&�H�W�W�H��conception �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��est 

perceptible chez le colon et planteur de Saint-Domingue David Duval Sanadon. Ce défenseur 

de la traite négrière �Q�¶�D���S�D�V���K�p�V�L�W�p���G�H �V�¶�D�S�S�X�\�H�U���V�X�U���O�¶�p�W�D�W���Q�D�W�X�U�H�O���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H pour justifier 

ses positions. Il soutient :  

Les colonies ne peuvent être cultivées que par des Nègres esclaves. 
�>�«�@. Par des Nègres esclaves, parce que tel était originairement leur 
sort en Afrique �����S�D�U�F�H���T�X�H���W�H�O���D���p�W�p���M�X�V�T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�H�X�U���V�R�U�W���G�D�Q�V���O�H�V��
colonies ; �S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���V�H�U�D�L�W���L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���O�H�V���F�R�Q�W�H�Q�L�U���V�¶�L�O�V���Y�H�Q�D�L�H�Q�W���j��
être affranchis252. 

La nécessité de garder les esclaves dans la servitude est bien exprimée. Le point de vue 

d�H�V���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�V���F�R�O�R�Q�L�D�X�[�� �H�W���G�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V���G�H�V���v�O�H�V���V�X�U���O�¶�H�Vclavage et le sort des esclaves 

permet de comprendre en raison des intérêts, de la méfiance et parfois du rejet, que le droit 

confirme dans certains cas le déni �G�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�����/�D��connotation du discours de Duval Sanadon 

est très esclavagiste et cela peut être considéré comme le résumé de la pensée des esclavagistes. 

�/�H���G�L�V�F�R�X�U�V���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�E�R�U�G�p���G�D�Q�V���O�H�V���P�p�P�R�L�U�H�V���G�H�V���F�R�O�R�Q�V���Q�¶�H�V�W pas très différent des 

énoncés développés dans les ordonnances et les instructions royales. Le dénominateur commun 

�G�H���F�H���G�L�V�F�R�X�U�V���U�H�V�W�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����H�W���O�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���U�H�V�W�H���L�Q�F�K�D�Q�J�p���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���H�V�W���D�V�V�L�P�L�O�p���j��

un outil destiné au travail de la terre.  

Cette conception est aussi partagée par le député nantais Joseph-Michel Pellerin qui 

justifie la servitude col�R�Q�L�D�O�H���S�D�U���O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H���H�W�K�Q�L�T�X�H. Selon son point de vue, « Les Noirs 

sont �>�«�@���X�Q�H���U�D�F�H���F�R�Q�G�D�P�Q�p�H���j���V�H�U�Y�L�U���W�R�X�V���Oes autres peuples de la terre.253 » Son discours est 

�S�R�U�W�H�X�U���G�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H���L�G�p�R�O�R�J�L�H ; il est marqué par la présence de stéréotypes raciaux et par 

�O�¶�L�Q�I�p�U�L�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�$�X�W�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�S�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�H�� �P�D�L�Q�W�H�Q�L�U�� �G�D�Qs une position amoindrie et 

�L�Q�F�D�S�D�E�O�H���G�¶�r�W�U�H���D�X�W�R�Q�R�P�H. Pour Joseph-Michel Pellerin, « les causes qui, chez les peuples de 

                                       
�I�R�Q�G�D�W�H�X�U�V���G�X���&�O�X�E���G�H���0�D�V�V�L�D�F���V�¶�R�S�S�R�V�H���j���W�R�X�W�H���U�p�I�R�U�P�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H�����3�R�X�U���P�L�H�X�[���F�R�P�S�U�H�Qdre la création du club de 
�0�D�V�V�L�D�F�����R�Q���S�H�X�W���V�H���U�p�I�p�U�H�U���j���O�¶�°�X�Y�U�H���G�H���*�D�E�U�L�H�O���'�H�E�L�H�Q���L�Q�W�L�W�X�O�p�H��Les colons de Saint-Domingue et la Révolution. 
Essai sur le Club de Massiac (Août 1789-Août 1792), Paris, Armand Colin, 1953, p. 58. 
252 David Duval Sanadon, Réclama�W�L�R�Q�� �H�W�� �R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�O�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �W�U�D�L�W�H�� �H�W�� �G�H��
�O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���Q�q�J�U�H�V�� Paris, [s.é.], 1789, p. 25. 
253 Joseph-Michel Pellerin, « Réflexions sur la traite des Noirs, 1790 », dans Des Chaînes à la liberté, anthologie 
de text�H�V���V�X�U���O�H�V���W�U�D�L�W�H�V���Q�p�J�U�L�q�U�H�V���H�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H aux 18e et 19e siècles, Apogée, Rennes, 1998, p. 84. Cette réflexion 
�H�V�W���X�Q���'�L�V�F�R�X�U�V���Q�R�Q���S�U�R�Q�R�Q�F�p���j���O�¶�$�V�V�H�P�E�O�p�H���1�D�W�L�R�Q�D�O�H���S�D�U���-�R�V�H�S�K-Michel Pellerin, sur la traite des noirs, lors de 
la séance du 1er mars 1790. Il a été publié en intégralité dans Archives Parlementaires de 1787 à 1860 - Première 
série (1787-1799) Tome XI - Du 24 décembre 1789 au 1er mars 1790. Paris : Librairie Administrative P. Dupont, 
1880. pp. 768-771. 
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�O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p���� �D�X�W�R�U�L�V�D�L�H�Q�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �V�R�Q�W�� �F�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �O�H��permettent chez les Africains254 ». Il 

�p�W�D�E�O�L�W���O�H���S�D�U�D�O�O�q�O�H���D�Y�H�F���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���U�R�P�D�L�Q�����2�U, les enjeux de la traite des Noirs ne sont pas les 

mêmes que ceux �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���J�U�p�F�R-romain. Si les vaincus devenaient esclaves chez les Grecs 

et les Latins, les Nègres, eux, �V�R�Q�W���Y�L�F�W�L�P�H�V���G�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�W���G�H���O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� 

Le discours des colons esclavagistes qui justif�L�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���S�D�U���Q�D�W�X�U�H���H�V�W���Uécurrent. Les 

�D�U�J�X�P�H�Q�W�V���G�H�V���F�R�O�R�Q�V���W�R�X�U�Q�H�Q�W���S�O�X�V���D�X�[���S�U�p�M�X�J�p�V���T�X�¶�D�X���U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���H�W���I�R�Q�G�p�����&�H�X�[��

qui ne sont pas directement impliqués da�Q�V���F�H���F�R�P�P�H�U�F�H���Q�¶�K�p�V�L�W�H�Q�W���S�D�V���j��apporter une caution 

�W�U�q�V�� �I�R�U�W�H�� �j�� �F�H�W�W�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�H�� �S�H�Q�V�H�U���� �/�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �I�L�J�X�U�H�V�� �Ge cette conception est le médecin 

normand Jacques-François Dutrône de La Couture. Il écrit : « Dans tout ce que fait le Blanc, le 

Nègre reconnaît un génie supérieur, dont la force le subjugue & seule le tient enchaîné pour 

jamais255 ». �,�O���M�X�V�W�L�I�L�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V���S�D�U���O�¶�L�G�p�H���G�H���F�R�P�S�O�H�[�H���G�¶�L�Q�I�p�U�L�R�U�L�W�p�����(�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W��

sur la prétendue inégalité constitutive, Jacques-François Dutrône de La Couture reprend les 

�G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�V�� �S�D�U�� �Fertaines théories scientifiques �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H256. Dans ce 

discours �U�p�D�S�S�D�U�D�v�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �F�L�Y�L�O�L�V�H�U�� �F�H�V�� �V�R�Xs-humains et de les placer sous la tutelle de 

�O�¶�K�R�P�P�H blanc.  

Dans une perspective �S�O�X�V�� �U�D�G�L�F�D�O�H���� �O�¶�D�J�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �'�R�Pinique Harcourt 

�/�D�P�L�U�D�O���p�Y�R�T�X�H���O�¶�L�G�p�H���G�H���V�D�X�Y�H�J�D�U�G�H�U���O�D���S�X�U�H�W�p���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���G�H���W�\�S�H���H�X�U�R�S�p�Hn. Il déclare : « �>�«�@. 

Nous ne pourrions pas, sans mépriser la dignité de notre espèce, les [Les Noirs] incorporer 

�S�D�U�P�L���Q�R�X�V�����S�D�U�F�H���T�X�H���Q�R�X�V���W�R�P�E�H�U�L�R�Q�V���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�F�R�Q�Y�p�Q�L�H�Q�W��[...], de corrompre la pureté de notre 

sang257 ». Dominique Harcourt Lamiral opte pour la hiérarchie des races, pour le discours 

�G�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q, afin de mettre le Noir esclave hors �G�H���O�D���V�S�K�q�U�H���K�X�P�D�L�Q�H�����3�O�X�V���T�X�¶�X�Q���V�R�X�W�L�H�Q���D�X�[��

esclavagistes, son discours devient un marqueur du �U�H�M�H�W�� �G�H�� �O�¶�$�X�W�U�H���� �6�R�Q�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �j forte 

                                       
254 Joseph-Michel Pellerin « Réflexions sur la traite des Noirs, 1790 », dans Des Chaînes à la liberté, anthologie 
�G�H���W�H�[�W�H�V���V�X�U���O�H�V���W�U�D�L�W�H�V���Q�p�J�U�L�q�U�H�V���H�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, op. cit., p. 87. 
255 Jacques-François Dutrône de La Couture, �9�X�H�V���J�p�Q�p�U�D�O�H�V���V�X�U���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�X���&�R�P�P�H�U�F�H���G�H�V���&�R�O�R�Q�L�H�V�����V�X�U���O�H��
caractère du Peuple qui les cultive, & sur les moyens de faire la Constitution qui leur convient, Paris, [s.é.], 1790, 
p. 13. 
256 Une évolution importante du concept de race semble se dessiner à la fin du XVIIe siècle. Les Lettres galantes 
�G�H���0�����/�H���F�K�H�Y�D�O�L�H�U���G�¶�+�H�U, p�X�E�O�L�p�H�V���S�D�U���%�H�U�Q�D�U�G���O�H���%�R�Y�L�H�U���G�H���)�R�Q�W�H�Q�H�O�O�H���H�Q�������������G�R�Q�Q�H�Q�W���X�Q���D�S�H�U�o�X���G�H���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�D��
�U�D�F�H�����'�D�Q�V���X�Q�H���S�O�D�L�V�D�Q�W�H�U�L�H���G�H���V�D�O�R�Q���D�X���V�X�M�H�W���G�X���F�D�G�H�D�X���T�X�¶�X�Q���J�D�O�D�Q�W���I�D�L�W���j���V�D���E�L�H�Q-aimée, on peut lire �����©���/�¶�$�I�U�L�T�X�H��
�V�¶�p�S�X�L�V�H���S�R�X�U���Y�R�X�V�����0�D�G�D�P�H�����H�O�O�H���Y�R�X�V���D���H�Q�Y�R�\�p���O�H�V���G�H�X�[���S�O�X�V���Y�L�O�D�L�Q�V���D�Q�L�P�D�X�[���T�X�¶�H�O�O�H���D�L�W���S�U�R�G�X�L�W�V���������������9�R�L�O�j���O�H��
plus stupide de tous les Mores et le plus malicieux de tous les singes ». Au XVIIIe siècle, un type de débat identitaire 
bâti sur la race et la conscience raciale prend forme chez Voltaire, Kant, et Locke ainsi que dans les sciences 
�D�Q�D�W�R�P�L�T�X�H�V�����3�R�X�U���S�O�X�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���j���F�H���V�X�M�H�W�����R�Q���S�H�X�W���V�H���U�p�I�p�U�H�U���D�X�V�V�L���j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���G�H��Kelly Fazilleau, « Racisme 
�V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���H�W���D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�V�������M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���G�H�V���µ�U�D�F�H�V���K�X�P�D�L�Q�H�V�¶���G�v�W�H�V���L�Q�I�p�U�Leures en Amérique 
du Nord au 19ème et début du 20ème siècle », Textes et contextes [En ligne], 9 | 2014, mis en ligne le 05 décembre 
2017, consulté le 07 février 2019. URL : http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=1151   
257 Dominique Harcourt Lamiral, �/�¶�$�I�I�U�L�T�X�H���H�W���O�H���S�H�X�S�O�H���D�I�I�U�L�T�X�D�L�Q�����F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V���V�R�X�V���W�R�X�V���O�H�X�U�V���U�D�S�S�R�U�W�V���D�Y�H�F���Q�R�W�U�H��
commerce & nos colonies, Paris, Dessenne, 1789, p. 394. 
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résonance coloniale est très favorable à la traite des Noirs. Pour mieux justifier leurs positions 

et montrer les bienfaits de la traite des Noirs dans les colonies, les colons établissent des 

comparaisons entre la condition des paysans de la métropole et celle des esclaves dans les 

colonies. À ce propos, Jacques-François Dutrône de La Couture affirme : 

Le Nègre était mille fois plus fortuné que le paysan de nos campagnes, 
libre de toute inquiétude, il vivait tranquille auprès des Blancs chargés 
de veiller sans cesse à tous ses besoin�V���� �>�«�@�� �,�O�� �O�¶étoit surtout par le 
�J�p�Q�L�H�����S�D�U���O�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H�����S�D�U���O�¶humeur douce & facile des François qui de 
tous les Européens, o�Q�W���P�L�V���G�D�Q�V���O�H�X�U���V�R�F�L�p�W�p���D�Y�H�F���O�¶�$�I�U�L�T�X�D�L�Q���O�H���S�O�X�V��
�G�H���G�L�J�Q�L�W�p�����G�¶humanité de justice258. 

Toute la rhétorique employée par Jacques-François Dutrône de La Couture consiste à 

masquer les conditions inhumaines dans lesquelles travaillent et vivent les Nègres dans les 

colonies. En considérant les colonies comme la base sur laquelle reposent principalement la 

gloire, la force et la prospérit�p���G�H���O�¶�e�W�D�W�����O�H�V���F�R�O�R�Q�V���Q�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�Q�W���S�D�V���G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H���X�Q�H���U�X�S�W�X�U�H��

�D�Y�H�F���O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���G�D�Q�V���O�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���-�D�F�T�X�H�V-François Dutrône de La Couture 

conclut : « François, �D�V�V�X�U�H�]���O�¶�D�L�V�D�Q�F�H���G�X���F�R�O�R�Q�����I�D�L�W�H�V���T�X�H���O�H���1�q�J�U�H���P�D�Q�J�H���E�H�D�X�F�R�X�S���	���T�X�¶�L�O��

danse souvent, vous aurez fait tout pour son bonheur ; vous aurez fait tout pour la prospérité 

des colonies259 ». �&�H���G�L�V�F�R�X�U�V���Q�¶�D�E�R�U�G�H���T�X�H���W�U�q�V���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�H�V���1�q�J�U�H�V�����,�O��

�Q�¶�D�E�R�U�G�H���Q�L���O�¶�D�V�S�H�F�W���P�R�U�D�O�����Q�L���O�H�V���D�V�S�H�F�W�V���V�R�F�L�R-humanistes des esclaves dans les colonies, mais 

�V�¶�D�S�S�X�L�H�� �U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �V�X�U��le maintien de la traite des Noirs pour assurer la prospérité des 

colonies. Le �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �Q�R�L�U est évoqué pour le définir comme une marchandise, par 

contre sa personnalité juridique �Q�¶�H�V�W���S�D�V évoquée dans les mémoires des administrateurs et de 

�F�H�U�W�D�L�Q�V���F�R�O�R�Q�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H�� 

�/�D���S�H�U�V�L�V�W�D�Q�F�H���G�H���F�H���G�L�V�F�R�X�U�V���L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H���S�H�X�W���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�Hr par son contexte historique, la 

fin du XVIII e �V�L�q�F�O�H���H�V�W���P�D�U�T�X�p�H���S�D�U���X�Q���G�p�E�D�W���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V, et 

les intérêts des colons sont menacés. Avec la création de la Société des Amis des Noirs le 19 

février 1788, les colons cherchent les justifications de toutes sortes pour éviter que leur 

commerce ne soit ruiné. Les colons et les défenseurs du commerce colonial ont permis de 

produire de manière volontaire ou involontaire un discours du maintien �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �T�X�L�� �D��

contribué à changer la perception du commerce colonial et la traite des Noirs qui étaient vus 

�F�R�P�P�H���X�Q���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���J�H�Q�U�H���K�X�P�D�L�Q�� �(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H�����O�H�V���D�U�J�X�P�H�Q�W�V���D�Y�D�Q�F�p�V���Q�¶�R�Q�W��

                                       
258 Jacques-François Dutrône de La Couture, Adresse aux François contre la Société des Amis des Noirs, Paris, 
[s.é.], 1790, p. 4. 
259 Jacques-François Dutrône de La Couture, Adresse aux François contre la Société des Amis des Noirs op. cit., 
p. 24. 
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pas apporté un changement véritable dans le système colonial ni dans la traite des Noirs qui 

constitue la toile de fond de ce commerce.  

�/�D���W�H�Q�W�D�W�L�Y�H���G�H���O�¶�L�Q�I�O�p�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H���© �O�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���F�L�Y�L�O�H���H�W���S�p�Q�D�O�H���G�H���O�¶�Hsclavage dans 

les colonies260 �ª���� �H�W�� �O�D�� �U�p�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�X�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�I�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�p�P�R�L�U�H�V��

�G�p�P�R�Q�W�U�H�Q�W���O�D���V�R�O�L�G�L�W�p���G�H���F�H���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���S�D�U���O�¶�K�R�P�P�H�����&�H���T�X�L���H�[�S�O�L�T�X�H��

que le discours des esclavagistes se distingue par le maintien de la traite des Noirs qui contribue 

à la perte de la liberté et de la dignité humaine des Africains esclaves dans les colonies. Dans 

�F�H�W�W�H���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�����O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���F�R�P�P�H���X�Q�H���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���D�E�V�R�O�X�H���S�R�X�U���O�H�V��

négriers et comme un m�R�\�H�Q���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���S�D�U���O�H�V���P�L�O�L�H�X�[���H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H�V et la 

métropole.  

En somme, notre analyse des mémoires, des instructions et des arrêts �V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V��

les colonies a permis, �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W, de comprendre que ces sources étaient aussi indispensables 

�S�R�X�U���P�H�Q�H�U���X�Q�H���p�W�X�G�H���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W, de présenter les discours hétérogènes �T�X�¶�L�O�V��

�Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W�����6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���G�X���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���G�p�P�R�Q�W�U�p���T�X�H���O�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���G�X���U�R�L, 

les mémoires des administrateurs et de certains colons en restent à la vision traditionnelle de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H, �F�¶�H�V�W-à-dire une propriété du maître destinée aux durs labeurs. Nous avons expliqué 

�O�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H���F�R�Q�V�W�D�Q�W���G�H���F�H�W�W�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�¶�H�Q�M�H�X���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�Q���Y�L�J�X�H�X�U���G�D�Q�V���O�H�V��

�F�R�O�R�Q�L�H�V���H�W���S�D�U���O�¶�L�G�pologie de la domination mise en place par le système colonial. En revanche, 

�Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �F�R�Q�V�W�D�W�p�� �T�X�H�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �S�D�V�� �O�H�� �F�H�Q�W�U�H��

�G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H�V���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�V���H�W���G�H�V���F�R�O�R�Q�V, puisque les instructions adressées dans les colonies 

�H�W�� �O�H�V�� �O�R�L�V�� �S�U�R�P�X�O�J�X�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �v�O�H�V�� �Y�L�V�D�L�H�Q�W�� �j�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�P�P�H�U�F�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �H�W�� �D�X��

maintien de la traite en tenant compte de son importance pour la prospérité de la métropole.  

�6�L���O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���p�W�D�L�W���P�X�O�W�L�I�R�U�P�H���S�D�U�F�H���T�X�H���O�H�V���Lntérêts étaient variables, les 

réflexions menées à ce sujet vers la fin du XVIIIe siècle tiennent compte des positions 

ambivalentes de chaque acteur de la société, notamment les philanthropes et certains 

philosophes des Lumières qui défendent les valeurs humaines et morales, les planteurs qui 

�O�X�W�W�D�L�H�Q�W���S�R�X�U���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���H�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���H�W���O�D���G�p�I�H�Q�V�H���G�H�V���L�Q�W�p�U�r�W�V��

coloniaux. Cette époque ouvre un nouvel horizon et de nouveaux types de rapports entre les 

maîtres et les esclaves à partir du 4 février 1794. Nous reviendrons sur ces décisions dans la 

                                       
260 Margaret Tanger, Les Juridictions coloniales devant la cour de cassation (1828-1848), Paris, Economica, 2007, 
p. 12. 
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troisième partie de notre étude réservée à « l�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V mesures 

politiques ».  

Dans le point suivant, nous nous intéressons �j�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�Rn sur la 

�T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q���W�H�Q�D�Q�W���F�R�P�S�W�H���D�X�V�V�L���G�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���P�H�Q�W�D�O�L�W�p���H�W���G�H�V���G�p�E�D�Ws sur 

la question. 

II.3 - �/�D���U�p�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���G�D�Q�V���O�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H 

�$�Y�H�F�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �H�W�� �O�H�V�� �P�X�O�W�L�S�O�H�V�� �G�p�E�D�W�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�W�� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

colonies, un nouveau type de discours se construit progressivement qui tente de définir une 

�Q�R�X�Y�H�O�O�H���D�S�S�U�R�F�K�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����(�Q���W�H�Q�D�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H�V���P�°�X�U�V�����G�X���J�p�Q�L�H�����G�H�V��

conditions climatiques, des besoins et du commerce des colonies qui étaient différents de ceux 

�G�H���O�¶�(�X�U�R�S�H�����O�H���V�\�V�W�q�P�H���F�R�O�R�Q�L�D�O���V�¶�H�V�W���S�H�Q�F�K�p���V�X�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q�����6�H�O�R�Q���/�Xcien Peytraud, il résulte 

que de nouveaux règlements ont été rédigés pour servir de nouveaux intérêts, et des 

circonstances différentes ont donné naissance à de nouvelles lois261. Autrement dit, ces 

�G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���R�Q�W���U�H�G�p�I�L�Q�L���O�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�Oave africain dans les colonies, en lui accordant plus 

�G�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���H�W���S�D�U�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�W�p���M�X�U�L�G�L�T�X�H�� 

Pour étudier le changement progressif du sta�W�X�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�W�� �S�R�X�U�� �W�H�Q�W�H�U�� �G�H��

montrer certaines améliorations dans ces dispositions, nous nous intéressons à deux types 

�G�¶�D�F�W�H�V�����'�D�Q�V���X�Q���S�U�H�P�L�H�U���W�H�P�S�V�����Q�R�X�V���Q�R�X�V���S�H�Q�F�Kerons sur les ordonnances et autres décisions 

législatives des administrateurs en place. Dans un second temps, nous allons explorer les 

décisions de justice �U�H�O�D�W�L�Y�H�V���j�� �O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�W���F�H�U�W�D�L�Q�V���D�U�U�r�W�V���T�X�L���I�R�Q�W���R�I�I�L�F�H���G�H��

règlemen�W�V���D�I�I�p�U�H�Q�W�V���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1oirs. Dans cette catégorie, nous trouvons non seulement 

toute la gamme des textes juridiques offici�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �Q�R�U�P�D�W�L�I�V�� ���G�¶�p�G�L�W�V, ordonnances et 

déclarations du roi, arrêts du Conseil, mémoires et « ordres » �G�X���U�R�L���S�R�X�U���O�¶�$�Q�F�L�H�Q���5�p�J�L�P�H�����S�X�L�V��

�G�H���O�R�L�V�����G�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�V�����G�H���G�p�F�U�H�W�V���H�W���G�¶�D�U�U�r�W�V���G�H���O�D���&�R�X�U���G�H���F�D�V�V�D�W�L�R�Q���S�Rur la période suivante), 

mais aussi une volumineuse correspondance ministérielle, ainsi que des rapports et des projets 

officiels également intéressants pour comprendre cette évolution. 

Toutefois, nous signalons que certains textes ont été déjà évoqués dans les précédents 

�F�K�D�S�L�W�U�H�V���V�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�V�S�H�F�W�V���G�H la question, mais dans ce sous-chapitre ils sont évoqués pour 

                                       
261 Lucien Peytraud, �/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X�[���$�Q�W�L�O�O�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���D�Y�D�Q�W���������� �����G�¶�D�S�U�q�V���G�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���L�Q�p�G�L�W�V���G�H�V���D�U�F�K�L�Y�H�V��
coloniales, Paris, Hachette, 1897, p. 148. 
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�P�R�Q�W�U�H�U�� �O�H�V�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �V�¶�R�S�q�U�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �S�R�X�U��

�H�[�D�P�L�Q�H�U���O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���F�R�Q�F�H�V�V�L�I���T�X�L���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�¶�R�S�W�L�T�X�H���V�R�L�W���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�H�V���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V���Ges 

�H�V�F�O�D�Y�H�V���V�R�L�W���G�¶�D�E�R�O�L�U���F�R�P�S�O�qtement le commerce des hommes. 

Conscients de la menace qui pèse sur leurs intérêts, plusieurs colons optent pour améliorer 

la condition des esclaves des îles, �D�I�L�Q���G�¶�p�Yiter toute modification qui pourrait entraîner la ruine 

du commerce colonial et de la trait�H�� �Q�p�J�U�L�q�U�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�O�R�Q�V�� �V�¶�D�F�W�L�Y�H�Q�W pour réformer le 

système esclavagiste ; les plus prudents anticipent la rédaction des projets de lois et promettent 

de rendre plus flexible la traite, et ils veulent adoucir les méthodes du traitement des Nègres 

�G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V���� �/�¶�X�Q�� �G�H�V��premiers administrateurs qui se prête �j�� �F�H�W�� �H�[�H�U�F�L�F�H�� �H�V�W�� �O�¶ancien 

intendant de la marine de Toulon, Pierre-Victor Malouet, qui écrit en 1789 un Projet de loi sur 

le traitement et la police des nègres serfs dans les colonies, dans lequel il reconnaît les failles 

�G�H�� �O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H�� �T�X�L�� �G�H�Y�D�L�W�� �r�W�U�H�� �V�X�L�Y�L�H �S�R�X�U�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���� �O�H�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W et la 

discipline des esclaves262. En abordant la question sous cet angle, il remarque que la plupart des 

�F�R�G�H�V�� �U�p�J�L�V�V�D�Q�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�Dge dans les colonies françaises devraient être compris comme un 

�S�U�R�J�U�q�V�����S�X�L�V�T�X�¶�L�O�V���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W���j���D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���� 

Cette nouvelle orientation de la politique de la traite se met en place pour permettre 

�G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���F�R�K�p�U�H�Q�F�H���D�Y�H�F���O�H�V���L�G�p�H�V���G�H���O�D���I�L�Q���G�H���O�¶�$�Q�F�L�H�Q���5�p�J�L�P�H�����/�¶�D�X�W�U�H���D�V�S�H�F�W���T�X�L��

justifie aussi �O�¶�H�Q�J�R�X�H�P�H�Q�W���H�W���O�D���S�U�R�I�X�V�L�R�Q���G�H���F�H�V���W�H�[�W�H�V���S�R�X�U���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�H�U���F�H���F�R�P�P�H�U�F�H���H�V�W���V�D�Q�V��

do�X�W�H���O�¶�R�E�V�R�O�H�V�F�H�Q�F�H���H�W���V�X�U�W�R�X�W���O�Hs limites présentées par le Code noir qui ne parvient plus à 

garantir la sécurité dans les colonies et à assurer la protection efficace des maîtres colons. 

Le projet de loi de Malouet �V�¶�H�I�I�R�U�F�H��aussi de résoudre les divers problèmes liés à la 

représentatio�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �Oe discours social dominant : ce projet veut améliorer la 

condition et la manière dont �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �V�R�Q�W�� �S�H�U�o�X�V��et traités dans la société 

coloniale. Son projet �Y�L�V�H�� �j�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �Q�R�Q�� �S�O�X�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �R�X�W�L�O�� �G�H 

production, mais aussi comme un être humain. L�¶�D�U�W�L�F�O�H�������G�X���W�H�[�W�H��dispose : 

Notre intention étant de retrancher de la servitude des Noirs tout ce qui 
�Q�¶�H�V�W���S�D�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���D�X���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�D���S�R�O�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���H�W���j���O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p��
légitime des maîtres, nous aboli�V�V�R�Q�V���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H�V���Q�q�J�U�H�V���U�p�V�L�G�H�Q�W�V���R�X��
�W�U�D�Q�V�S�R�U�W�p�V�� �j�� �O�¶�D�Y�H�Q�L�U�� �G�D�Q�V�� �Q�R�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V���� �O�D�� �T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V����
comme représentant une dépendance illimitée, voulons et entendons 

                                       
262 Pierre-Victor Malouet, Projet de Loy sur le traitement et la police des negres serfs dans les colonies [sic], 1789, 
p. 276. Ce document est aussi consultable sur place aux Archives nationales, côte F3 90. 
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�T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �U�p�S�X�W�p�V�� �H�W�� �D�S�S�H�O�p�V�� �V�H�U�I�V���� �G�D�Q�V�� �W�R�X�W�H�� �O�¶�p�W�H�Q�G�X�H de nos 
possessions en Amérique263. 

�/�R�U�V�T�X�¶�R�Q���H�[�D�P�L�Q�H cette �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�¶ordonnance, on observe que le mot « esclave » 

doit être substitué au mot « serf ». On peut remarquer non seulement les mesures visant à 

favoriser et à �D�X�W�R�U�L�V�H�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���R�X���V�R�Q���H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W���M�X�U�L�G�L�T�X�H����mais aussi des amendements 

qui consistaient à protéger les esclaves des abus de leurs maîtres.  

�6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W�� �G�H�V�� �F�K�k�W�L�P�H�Q�W�V�� �F�R�U�S�R�U�H�O�V���� �Oe projet de loi de Malouet à �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ���� 

stipule : « �'�p�I�H�Q�G�R�Q�V�� �j�� �W�R�X�W�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �H�W�� �p�F�R�Q�R�P�H���� �j�� �S�H�L�Q�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �S�R�X�U�V�X�L�Y�L�V��

extraordinairement, �G�H���I�D�L�U�H���E�D�W�W�U�H���O�H�V���V�H�U�I�V���T�X�L���O�¶�D�X�U�R�Q�W���P�p�U�L�W�p���D�X�W�U�H�P�H�Q�W���T�X�¶avec le fouet de la 

�F�R�U�G�H���� �H�W�� �G�¶�H�P�S�O�R�\�H�U�� �D�X�F�X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �H�V�S�q�F�H�� �G�H�� �F�K�k�W�L�P�H�Q�W264 ». Ce nouveau projet de loi tente 

�G�¶�D�G�R�X�F�L�U���O�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V���F�R�Q�W�H�Q�X�H�V���G�D�Q�V���O�D��législation de la police coloniale sur les châtiments 

corporels des esclaves, même �V�L���O�D���O�R�L���Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V���V�R�X�Y�H�Q�W���D�S�S�O�L�T�X�p�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���F�R�P�P�H��

certains textes le prévoyaient. Cela paraît parfois « contradictoire et inconciliable »265, mais le 

discours juridique comme la plupart des discours de cette époque, �V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�W���O�¶�K�R�P�P�H��

de type africain, �T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W���S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H�V�����D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V���R�X���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V����était bâti sur un 

modèle ambivalent et en fonc�W�L�R�Q���G�H�V���F�H�Q�W�U�H�V���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�����(�W���Fela montre les hési�W�D�W�L�R�Q�V���G�¶�K�R�P�P�H�V��

politiques et �G�¶intellectuels à se prononcer clairement sur cette situation.  

Dans les principaux éléments de la juridiction des Antilles notamment les actes royaux, 

les arrêts des Conseils souverains et les ordonnances ou règlements des administrateurs font 

souvent apparaître ces paradoxes.  

Si dans les colonies françaises le Nègre est dans les chaînes, en métropole il y a un 

principe dans le droit français qui date du 3 juillet 1315 qui impose que tout esclave qui mettait 

le pied sur le sol de ce pays était libre266. Cette disposition fut réactualisée en 1707, sans doute 

�S�R�X�U���U�H�Q�I�R�U�F�H�U���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�D���)�U�D�Q�F�H���F�R�P�P�H���W�H�U�U�H���G�H���O�L�E�H�U�W�p�����$�L�Q�V�L���O�¶esclave pouvait bénéficier de 

la protection des tribunaux et avoir la pr�p�U�R�J�D�W�L�Y�H���G�¶�X�Q���K�R�P�P�H���O�L�E�U�H����Cette disposition présente 

un aspect équitable puisq�X�¶elle pouvait être appliquée à tout homme�����/�H���E�H�V�R�L�Q���G�¶�X�Q�H���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q��

�X�Q�L�I�R�U�P�H�����G�p�I�L�Q�L�V�V�D�Q�W���X�Q���F�D�G�U�H���J�p�Q�p�U�D�O���O�p�J�D�O���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, présentait une grande nécessité étant 

                                       
263 Pierre-Victor Malouet, Projet de Loy sur le traitement et la police des negres serfs dans les colonies, op. cit., 
p. 275. 
264 Idem. 
265 Lucien Peytraud, �/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X�[���$�Q�W�L�O�O�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���D�Y�D�Q�W���������� �����G�¶�D�S�U�q�V���G�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���L�Q�p�G�L�W�V���G�H�V���D�U�F�K�L�Y�H�V��
coloniales, op. cit., p. 148. 
266 Russell Persons Jemson, �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X���H�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����p�W�X�G�H���V�X�U���O�H�V���R�U�L�J�L�Q�H�V���G�H���O�¶�R�S�L�Q�L�R�Q���D�Q�W�L�H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H���H�Q��
France au XVIIIe siècle, op. cit., p. 66. 
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donné q�X�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���P�H�Q�W�D�O�L�W�p�V�� �O�H�V���L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�L�G�p�R�Oogie de certains philosophes des 

Lumières et les révoltes des esclaves commençaient déjà à changer la vision du monde colonial.  

�'�D�Q�V���O�¶�R�S�W�L�T�X�H���G�¶�D�O�O�p�J�H�U���O�H���M�R�X�J���T�X�L���S�H�V�D�L�W���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�Q���P�D�W�L�q�U�H���G�H���G�p�I�H�Q�V�H�����X�Q���D�U�U�r�W��

�G�X���&�R�Q�V�H�L�O���G�¶�e�W�D�W���G�D�W�p du 13 octobre 1788, stipule : « Les esclaves seront reçus en témoignage 

contre leur maître.267 » �&�H�W���D�U�U�r�W���R�I�I�U�H���S�O�X�V���G�H���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���j���O�¶esclave de témoigner devant les 

juridictions, pour inculper ou innocenter son maître. Cet accès à la justice ne veut pas dire que 

la ju�V�W�L�F�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���U�H�P�S�O�L�V�V�D�L�W���F�R�U�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���V�H�V���G�H�Y�R�L�U�V���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V����Mais en tenant 

compte de ce changement partiel dans le droit colonial, Margaret Tanger soutient : « Attachée 

�D�X�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�H�� �O�L�E�H�U�W�p���� �O�D�� �F�R�X�U�� �G�H�� �F�D�V�V�D�W�L�R�Q�� �Y�D�� �V�¶�H�P�S�O�R�\�H�U�� �j�� �D�I�I�U�D�Q�F�K�Lr de manière quasi 

systématique tous les esclaves ou libres de fait dont les affaires sont soumises à son 

contrôle268 ». On peut comprendre dans cette démarche que le discours juridique tente de 

�U�H�V�W�D�X�U�H�U�� �O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�� �H�W�� �G�¶�R�X�Y�U�L�U�� �X�Q�H�� �E�U�q�F�K�H�� �j�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �G�Uoits dans les colonies. Mais 

�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�E�L�O�L�W�p���G�H���Fes lois reste difficile car la juridiction dans les colonies ne correspond pas 

toujours aux prescriptions légales. Pour rappeler les insuffisances de ces dispositions, Lucien 

Peytraud souligne dans sa thèse : 

Un ordre �G�X���U�R�L�����G�X�������P�D�U�V���������������S�X�L�V���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������G�H���O�¶édit du 28 mai 
1664, créent la Compagnie des Indes-Occidentales, et spécifient que les 
juges se conformeront aux lois et ordonnances du royaume et à la 
coutume de Paris. Le roi voulait, en effet, soustraire ses sujets des îles 
à toutes sortes de vexations que le nombre différent de seigneurs et 
propriétaires rendait fort �F�R�P�P�X�Q�H�V���H�W���R�U�G�L�Q�D�L�U�H�V�����0�D�L�V���O�¶assimilation 
ne pouvait for�F�p�P�H�Q�W���S�D�V���r�W�U�H���F�R�P�S�O�q�W�H�������R�Q���V�¶�H�Q���D�S�H�U�o�X�W���E�L�H�Q�W�{�W�����&�¶est 
ce qui est bien exposé dans le disc�R�X�U�V�� �S�U�p�O�L�P�L�Q�D�L�U�H���P�L�V�� �H�Q�� �W�r�W�H�� �G�¶�X�Q��
recueil des lois particulières à la Guadeloupe et à ses dépendances. 
�/�¶expérience a fait voir que ces lois étaient insuffisantes pour les lier269. 

�%�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �O�R�L�V�� �V�R�L�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �G�L�I�I�L�F�L�Oe dans les colonies, on constate 

néanmoins dans certaines dispositions une volonté de protéger les esclaves des exactions 

commises par leurs maîtres. Le spécialiste du droit colonial Oliver Le Cour Grandmaison émet 

quelques réserves par rapport à cette idée. Il explique que les dispositions juridiques destinées 

�j���S�U�R�W�p�J�H�U���O�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���V�H���K�H�X�U�W�D�L�H�Q�W���j���O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���H�Q���S�U�p�V�H�Q�F�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�X��

lobby des planteurs270���� �0�D�L�V�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �S�U�Rtéger les N�R�L�U�V�� �Q�¶�D�S�S�D�U�D�v�W�� �S�D�V�� �D�E�V�H�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�D��

                                       
267 �/�¶�D�U�U�r�W���G�X���&�R�Q�V�H�L�O���G�¶�e�W�D�W���G�D�W�p���G�X���������R�F�W�R�E�U�H���������������F�L�W�p���S�D�U���0�D�U�J�D�U�H�W���7�D�Q�J�H�U�����G�D�Q�V��Les juridictions coloniales 
devant la cour de cassation (1828-1848), Paris, Economica, 2007, p. 44. 
268 Margaret Tanger, Les juridictions coloniales devant la cour de cassation (1828-1848), op. cit., p. 57. 
269 Lucien Peytraud, �/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X�[���$�Q�W�L�O�O�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���D�Y�D�Q�W���������� �����G�¶�D�S�U�q�V���G�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���L�Q�p�G�L�W�V���G�H�V���D�U�F�K�L�Y�H�V��
coloniales, op. cit., p. 148. 
270 Oliver Le Cour Grandmaison, �&�R�O�R�Q�L�V�H�U�����(�[�W�H�U�P�L�Q�H�U���V�X�U���O�D���J�X�H�U�U�H���H�W���O�¶�e�W�D�W���F�R�O�R�Q�L�D�O, Paris, Fayard, 2005, p. 
138. 
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législation puisque dès le XVIIe siècle il y avait certaines dispositions qui prévoyaient la 

possibilité de libérer �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H �����R�Q���O�H���Y�R�L�W���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������G�X��Code noir qui dispose :  

Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités 
dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le m�p�U�L�W�p���G�¶�X�Q�H��
liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs 
biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à 
nos autres sujets271. 

Cet article accorde à �O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L une certaine intégration au sein de la société. Ce 

�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���G�H���V�W�D�W�X�W���S�H�X�W���V�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U���F�R�P�P�H���X�Q�H���I�R�U�P�H���G�H���U�p�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H�����(�Q���F�H���V�H�Q�V�����O�D��

législation coloniale �U�p�K�D�E�L�O�L�W�H���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U�����/�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���U�R�\�D�O�H���G�X���������R�F�W�R�E�U�H���������������S�R�X�U���O�D��

Guadeloupe et la Martinique prévoit :  

 �3�R�X�U���F�K�D�T�X�H���Q�q�J�U�H���R�X���Q�p�J�U�H�V�V�H�����X�Q�H���S�H�W�L�W�H���S�R�U�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q sera 
mise à leur disposition, pour être cultivée à leur profit, ainsi que bon 
leur semblera. Cette ordonnance est aussi applicable aux colonies de la 
Guyane et �G�H���O�¶�v�O�H���%�R�Xrbon272.  

Toutes ces réformes instaurées au sein des colonies ne permettent certes pas à la traite 

transatlantique de trouver son épilogue ; elles contribuent néanmoins à donner une autre image 

�j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����(�O�O�H�V���W�U�D�G�X�L�V�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H���G�p�V�L�U���G�¶�D�S�D�L�V�H�U���O�H�V���Uevendications dans les colonies et 

de garantir la stabilité dans ces contrées.   

Dans les décisions qui sont proposées ou prises pour changer le sort des esclaves, les 

méthodes cruelles des colons sur les esclaves sont souvent mises en cause. Dans une lettre 

rédigée le 11 juillet 1788 par le ministre, comte de La Luzerne, �V�¶�D�G�U�H�V�Ve aux administrateurs 

François Barbé-Marbois et Alexandre de Vincent de Mazade à Saint-Domingue. Cette missive 

concerne un maître banni et interdit à jamais des îles, pour avoir exercé des cruautés envers ses 

esclaves. En substance, on peut lire ceci : « �4�X�R�L�T�X�¶�L�O���Q�¶�\���D�L�W���S�D�V eu de preuves juridiques des 

�I�D�L�W�V���L�P�S�X�W�p�V���j���F�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�����O�¶�D�Y�H�X���S�D�U�W�L�H�O���T�X�¶�L�O���H�Q���D���I�D�L�W est suffisant pour motiver la sévérité 

dont vous avez usé en le renvoyant en France273 ». Mais cette décision est plus expressive 

�O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �U�D�M�R�X�W�H�� �T�X�¶�H�Q�� �F�D�V�� �G�¶�L�U�U�H�V�S�H�F�W�� �G�H�� �O�D�� �G�p�F�L�V�L�R�Q���� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�� �F�R�O�R�Q�� �V�X�E�L�U�D�� �X�Q�H��« punition 

corporelle274 ». Cette décision montre �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���M�X�U�L�G�L�T�X�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X�[���S�H�L�Q�H�V���H�Q�F�R�X�U�X�H�V��

par les colons. Mais dans certains cas, la loi était moins appliquée, parce que les magistrats 

coloniaux ne voulaient �S�D�V���F�R�Q�G�D�P�Q�H�U���j���P�R�U�W���X�Q���P�D�v�W�U�H���G�¶�H�V�F�O�D�Y�Hs pour avoir tué ses esclaves. 

                                       
271 Jean-François Niort, Le Code noir idées reçues sur un texte symbolique, op. cit., p. 89. 
272http://Lesabolitions.culture.fr/medias/engagements/5parlement/documents/cite-loi-du-18-juillet-1845, consulté 
le 25 juin 2016. 
273 Archives nationales, série COL F3 280, Code de Saint-Domingue, Lettre du Ministre à M[essieu]rs de Vincent 
et de Marbois, 11 juillet 1788, p. 677. 
274 Idem. 
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De plus, �O�H�V���F�R�O�R�Q�V���M�X�J�H�Q�W���T�X�¶�X�Q�H���G�p�F�L�V�L�R�Q���W�U�R�S���V�p�Y�q�U�H���S�R�X�U�U�D�L�W���G�p�F�U�p�G�L�E�L�O�Lser le maître aux yeux 

de ses esclaves, lui faisant perdre son ascendant sur ses esclaves, et son omnipotence sur 

�O�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�����$�X�V�V�L, les sanctions restent-elles dissuasives ?   

La juridicti�R�Q���T�X�L���V�H���S�H�Q�F�K�H���V�X�U���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q de la condition des esclaves dans les colonies 

�Q�¶�D�E�R�U�G�H���S�O�X�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�H���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H économique, mais rend compte du drame humain que 

supportent les esclaves. Dans cette optique, Charles de Damas et Jacques Petit Viévigne ont 

élaboré une ordonnance le 25 novembre 1783 concernant la Police générale des nègres et des 

gens de couleurs aux îles du Vent. Cette ordonnance locale comporte 56 articles, qui prennent 

�H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�S�X�L�V��1685 �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������Dans son 

préambule, ils déclarent :  

Nous avons cru devoir réunir dans un seul et même règlement tout ce 
qui est émané du gouvernement sur cette matière ; expliquer, étendre 
�R�X�� �D�M�R�X�W�H�U���� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�� �E�H�V�R�L�Q�� �O�¶�D�� �H�[�L�J�p���� �D�X�[�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�X��Code 
noir, et des ordonnances subséquemment rendues par le roi et par nos 
prédécesseurs, auxquelles le temps et �O�¶�D�J�U�D�Q�G�L�V�V�H�P�H�Q�W��des 
établissements ont apporté des changements nécessaires275.  

Cette ordonnance m�R�Q�W�U�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H�� �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V��

�S�U�D�W�L�T�X�H�V���T�X�L���V�¶�p�W�D�L�H�Q�W���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���L�P�S�O�D�Q�W�p�H�V�� Ce �W�H�[�W�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���T�X�¶�X�Q�H���U�p�S�R�Q�V�H��juridique, 

il met aussi au point les excès qui ne peuvent plus être acceptés. Il veut changer partiellement 

la représentation des Nègres dans cette législation. 

�8�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���G�L�V�F�R�X�U�V���P�H�W���H�Q���U�H�O�L�H�I���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�¶�L�G�p�H���G�¶�X�Q�H���S�Uobable liberté physique, 

mais aussi �O�D�� �O�L�E�H�U�W�p�� �G�H�� �V�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�L�U�� �H�W�� �G�H�� �Q�H�� �S�D�V�� �D�F�F�H�S�W�H�U�� �G�H�V�� �F�K�R�L�[�� �S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�H��

�V�X�E�R�U�G�L�Q�D�W�L�R�Q���L�Q�I�R�Q�G�p�H�����$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����L�O���W�U�D�G�X�L�W���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p���H�Q���W�D�Q�W���T�X�H���G�U�R�L�W���Q�D�W�X�U�H�O���G�H��

�O�¶�K�R�P�P�H�����'�D�Q�V���F�H�W�W�H���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�����L�O���F�U�H�X�V�H���O�H �V�L�O�O�R�Q���G�H���O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q�� 

À partir du moment où certains discours littéraires, philosophiques, politiques et 

juridiques réclament la liberté des esclaves, tout en expliquant que la liberté est interne à 

�O�¶�K�R�P�P�H�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �L�Q�F�H�V�V�L�E�O�H���� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�F�K�D�W�� �G�H�V�� �F�D�S�W�L�I�V���� �G�H�V�W�L�Q�p�V�� �j�� �G�H�Y�H�Q�L�U��

�H�V�F�O�D�Y�H�V�����&�H���G�L�V�F�R�X�U�V���S�H�U�P�H�W���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q�H���D�X�W�U�H���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H. Il part de la réflexion 

que le N�q�J�U�H�����F�R�P�P�H���X�Q���D�X�W�U�H���K�R�P�P�H���Q�¶�D��jamais pu �D�S�S�D�U�W�H�Q�L�U���T�X�¶�j���O�X�L-même276. Ces discours 

                                       
275 Charles de Damas et Jacques Petit Viévigne, Police générale des nègres et des gens de couleurs aux îles du 
Vent, 25 novembre, 1783, p. ix.    
276 Antoine-Jean-Thomas Bonnemain, Régénération des colonies, ou moyens de restituer aux hommes leur état 
�S�R�O�L�W�L�T�X�H�����(�W���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�D���S�U�R�V�S�p�U�L�W�p���G�H�V��nations �����(�W���0�R�\�H�Q�V���S�R�X�U���U�p�W�D�E�O�L�U���S�U�R�P�S�W�H�P�H�Q�W���O�¶�R�U�G�U�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V��
Françaises, Paris, Imprimerie du Cercle Social, 1er mars 1792, p. 25. Ce document est aussi disponible en réédition 
en fac-similé dans La Révolution �I�U�D�Q�o�D�L�V�H���H�W���O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, tome V, Paris, EDHIS, 1968. 
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�U�H�I�X�V�H�Q�W�� �W�R�X�W�H�� �O�p�J�L�W�L�P�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�Dchat des captifs en Afrique. Pour rendre le raisonnement plus 

convaincant et plus logique, certains hommes politiques et certains intellectuels font ressurgir 

le spectre de « �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �E�O�D�Q�F�V277 ». La démarche consistait à faire vivre aux 

esclavagistes, au moins en imagination, les peines endurées par leurs victimes, puisque 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���%�O�D�Q�F�V���G�D�Q�V���O�H�V���S�D�\�V���P�X�V�X�O�P�D�Q�V���D���U�p�Y�R�O�W�p���O�¶�(�X�U�R�S�H�� 

Cet argument revient de temps en temps dans le discours de certains hommes politiques. 

Brissot évoque cette idée en déclarant : « Malheureux ! Que diriez-vous, si quelque corsaire 

africain se chargeoit un jour ainsi de votre bonheur ?278 » �(�Q���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�D�Q�W���G�D�Q�V���O�D���P�r�P�H���O�R�J�L�T�X�H����

�%�R�Q�Q�H�P�D�L�Q���G�p�Y�H�O�R�S�S�H���X�Q���G�L�V�F�R�X�U�V���D�W�\�S�L�T�X�H���H�W���W�U�q�V���S�H�X���H�Q�Y�L�V�D�J�p���j���O�¶�p�S�R�T�X�H�����O�R�U�V�T�X�¶�L�O���p�Y�R�T�X�H��

�O�¶�Dsservissement des maîtres par leurs propres esclaves. Il affirme : �©���&�U�D�L�J�Q�H�]���T�X�¶�L�O�V���Q�H���Y�R�X�V��

chargent des chaînes que vous leur faites traîner279 ». �&�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �Y�L�H�Q�W�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�U�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H��

rétablir la liberté des esclaves et étayer le discours juridique qui se construit pour donner aux 

esclaves un autre statut. �¬���F�{�W�p���G�X���J�U�D�Q�G���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p�����G�¶�D�X�W�U�H�V���D�U�J�X�P�H�Q�W�V���Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���V�H��

greffer sur ce discours de réhabilitation, en récusant la théorie selon laquelle les Noirs sont les 

seuls êtres humains capables de �F�X�O�W�L�Y�H�U���O�H�V���W�H�U�U�H�V���D�Q�W�L�O�O�D�L�V�H�V�����F�R�Q�W�U�H���O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W���Hsclavagiste qui 

veut faire des Noirs les cultivateurs exclusifs et nécessaires aux Antilles pour des raisons 

climatiques. 

Le nouveau discours juridique qui se développe de plus en plus à la fin des années 1780, 

prend un caractère partisan et se conjugue partiellement avec certaines positions politiques afin 

de donner une vigueur plus politique �j���O�D���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����/�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�¶�K�R�P�P�H�V���G�H��

�S�O�X�P�H���H�W���G�¶�R�U�D�W�H�X�U�V���S�U�p�S�D�U�H���O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���D�E�R�O�L�W�L�R�Q�Q�L�V�W�H���j �L�Q�W�p�J�U�H�U���O�¶�$�V�V�H�P�E�O�p�H�� 

L�¶�D�Y�H�Q�L�U��de �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �Q�H��se résume plus à quelques articles sur son affranchissement, 

�F�R�Q�W�H�Q�X�V���G�D�Q�V���O�¶�edit de mars 1685. Son futur se dégage de manière plus large, à travers des 

                                       
277 �$�Y�D�Q�W���O�D���W�U�D�L�W�H���G�H�V���$�I�U�L�F�D�L�Q�V�����O�¶�(�X�U�R�S�H���S�U�D�W�L�T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H����Le terme latin sclavus, slave désigne désormais 
�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �O�D�Q�J�X�H�V���� �,�O�� �I�D�L�W�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �D�X�� �W�U�D�I�L�F�� �G�¶�r�W�U�H�V�� �K�X�P�D�L�Q�V�� �W�R�X�F�K�D�Q�W�� �O�H�V�� �6�O�D�Y�H�V�� �G�¶�(�X�U�R�S�H��
�F�H�Q�W�U�D�O�H�� �H�W�� �R�U�L�H�Q�W�D�O�H���� �F�K�U�p�W�L�H�Q�V�� �R�U�W�K�R�G�R�[�H�V���� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �F�R�P�P�H�� �K�p�U�p�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �G�p�S�R�X�U�Y�X�V�� �G�¶�©�� �k�P�H�� �ª���� �G�R�Q�F�� �G�H�V��« 
marchandises parlantes », vendues au monde musulman du VIIIe au XVIIIe siècle. Ainsi, les actuels Serbes, 
Bulgares, Roumains, Moldaves, Biélorusses, Ukrainiens et Russes seront capturés par les Francs et Scandinaves 
�G�¶�D�E�R�U�G���� �U�H�O�D�\�p�V�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �G�X�� �;�,�,e au XVe siècles par les Vénitiens et Génois ; enfin, les Tatars de Crimée 
�S�R�X�U�V�X�L�Y�U�R�Q�W�� �O�D�� �W�U�D�L�W�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�¶�(�P�S�L�U�H�� �R�W�W�R�P�D�Q�� ���� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �T�X�L�� �W�R�X�F�K�H�U�D�� �D�X�� �W�R�W�D�O�� �G�H�V�� �P�L�O�O�L�R�Q�V�� �G�H��
victimes. �3�R�X�U���S�O�X�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���j���F�H���V�X�M�H�W�����R�Q���S�H�X�W���V�H���U�p�I�p�U�H�U���j���$�O�H�[�D�Q�G�U�H���6�Nirda, La traite des Slaves du VIIIe 
au XVIIIe siècle, Vetche, 2016. Mais également chez Henri Grégoire, �'�H���O�D���W�U�D�L�W�H���H�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���Q�R�L�U�V���H�W��
des blancs par un ami des hommes de toutes les couleurs, Paris, A. Egron, 1815.    
278 Jean-Pierre Brissot, Réplique de J. P. Brissot, à la première et dernière lettre de Louis-Marthe Gouy, Défenseur 
�G�H���O�D���7�U�D�L�W�H���G�H�V���1�R�L�U�V���H�W���G�H���O�¶�(�V�F�O�D�Y�D�J�H, 10 février, Paris Belin, 1791, p. 14. 
279 Antoine-Jean-Thomas Bonnemain, Régénération des colonies, ou moyens de restituer aux hommes leur état 
�S�R�O�L�W�L�T�X�H�����(�W���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�D���S�U�R�V�S�p�U�L�W�p���G�H�V���Q�D�W�L�R�Q�V�������(�W���0�R�\�H�Q�V���S�R�X�U���U�p�W�D�E�O�L�U���S�U�R�P�S�W�H�P�H�Q�W���O�¶�R�U�G�U�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V��
Françaises, op. cit., p. 27. 
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émancipations périodiques des améliorations de ses conditions de vie280. Ce discours juridique 

se construit sur un mode de plus en plus libéral�����&�H�V���Q�R�U�P�H�V���S�U�p�S�D�U�H�Q�W���O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���D�X�W�U�H��

type de pers�R�Q�Q�H�V�����F�¶�H�V�W-à-dire un homme libre �D�I�L�Q���T�X�¶�L�O���V�R�L�W���G�L�V�Wingué comme une personne, 

celle qui est synonyme �G�¶�r�W�U�H���Kumain, et de la personne juridique281�����T�X�L���V�H���U�D�W�W�D�F�K�H���j���O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H��

�G�H���S�U�p�U�R�J�D�W�L�Y�H�V���H�W���R�X���j���O�D���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���G�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�V���G�D�Q�V���O�D���V�R�F�L�p�W�p���G�D�Q�V���T�X�H�O�O�H���L�O���Y�L�W�� 

�6�X�U�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �M�X�V�W�L�F�H�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �F�L�Y�L�Oe, Émilien Petit 

rapporte que la loi �Q�¶�D�� �S�O�X�V�� �S�H�U�P�L�V�� �O�H�V�� �H�P�S�U�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V282. Bien que cette mesure soit 

suspensive, la proposition de cette loi �Y�H�X�W�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�U�� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �V�H�� �F�R�P�S�O�D�L�W��

�S�D�U�I�R�L�V���G�D�Q�V���O�¶�L�O�O�p�J�Dlisme. Selon Émilien Petit, elle veut combattre les abus faits aux esclaves 

par cette police, relativemen�W���j���O�¶�p�W�D�W���F�L�Y�L�O���G�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V283�����&�H�W�W�H���G�p�F�L�V�L�R�Q���S�H�X�W���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���D�X�V�V�L��

�S�D�U���O�¶�p�F�K�H�F���G�H���O�D���S�Rlice dans les colonies. �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V���F�H�W�W�H���R�S�W�L�T�Xe que �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���� �W�D�Q�W��

centrale que locale, multiplia pendant toute la période esclavagiste, ordonnances et arrêts visant 

à encadrer le pouvoir des maîtres sur les esclaves, parce que ces derniers avaient continûment 

opposé « une p�X�L�V�V�D�Q�W�H���I�R�U�F�H���G�¶�L�Q�H�U�W�L�H����et le refus agir »284. Cette décision veut mettre un terme 

�j���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�H���H�W���O�¶�D�U�E�L�Wraire de la justice coloniale. 

�3�R�X�U���p�Y�L�W�H�U�� �W�R�X�W���F�R�Q�I�O�L�W���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �H�W��pour �T�X�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �Q�H�� �V�R�L�W���S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �Y�L�F�W�L�P�H�� �G�H�V��

traitements inhumains injustifiés, le pouvoir central décida de mettre en place un projet de 

réforme du système judicaire dans les colonies esclavagistes285. Ce projet fut concrétisé plus 

tard dans une ordonnance �F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H���H�W���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�H��

�O�D���M�X�V�W�L�F�H���j�� �O�¶�v�O�H���G�H���O�D���0�D�U�W�L�Q�L�T�X�H���H�W�� �j�� �O�¶�v�O�H���G�H���O�D�� �*�X�D�G�H�O�R�X�S�H���H�W���V�H�V���G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�V286. Ce texte 

avait pour but de soustraire la justice des deux colonies à �O�¶�H�P�S�U�L�V�H�� �G�H�V�� �F�R�O�R�Q�V���� �,�O�� �G�p�I�L�Q�L�W��

                                       
280 Jeremy Richard, �/�¶�(�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���Q�R�L�U�V : discours juridique et politique français, (1685-1794), thèse, Université 
Aix Marseille III, 2009, p. 469. 
281 Jacques Bouineau, « Personne, persona et contrat social », dans �/�¶�L�G�p�H���F�R�Q�W�U�D�F�W�X�H�O�O�H���G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���S�H�Q�V�p�H��
politique�����$�F�W�H�V���G�X���F�R�O�O�R�T�X�H���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O���G�H���O�¶�$�)�+�,�3���������	�������V�H�S�W�H�P�E�U�H���������������$�L�[-Marseille, PUAM, 2008, pp. 
188-202. 
282 Émilien Petit, �'�L�V�V�H�U�W�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�H���G�U�R�L�W���S�X�E�O�L�F���G�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�����H�V�S�D�J�Q�R�O�H�V���H�W���D�Q�J�O�D�L�V�H�V�����G�¶�D�S�U�q�V���O�H�V���O�R�L�[��
�G�H�V���W�U�R�L�V���Q�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�S�D�U�p�H�V���G�¶�H�Q�W�U�¶�H�O�O�H�V, Paris, Knapen, 1778, p. 25. 
283 Émilien Petit, Droit public ou gouver�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���G�¶�D�S�U�q�V���O�H�V���O�R�L�[���I�D�L�W�H�V���S�R�X�U���F�H�V���S�D�\�V, Paris, 
Paul Geuthner, [ 1re édition 1771], 1911, p. 25.  
284 Caroline Oudin-Bastide, « La dialectique entre justice domestique des maîtres et justice publique du roi 
(Guadeloupe, Martinique, XVIIe-XIX e siècles) », dans Revue Droits, vol. 51, no. 1, 2010, pp. 75-90. 
285 À propos de ce projet de réforme, Caroline Oudin-Bastide explique dans une note de bas de pages de son article 
cité précédemment que dans un courrier envoyé au gouverneur de la Martinique en janvier 1820, le ministre aurait 
�H�[�S�O�L�T�X�p�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �O�D�� �P�L�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�$�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�� �'�H�O�D�U�P�D�U�G�H�O�O�H�� �H�V�W�� �G�¶�p�O�D�E�R�U�H�U�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V�� �X�Q�H��
�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H�� �S�U�R�F�K�H���G�H���F�H�O�O�H���G�H���O�D�� �P�p�W�U�R�S�R�O�H���D�I�L�Q���G�¶�\�� �L�Q�V�W�D�X�U�H�U���X�Q�H�� �M�X�V�W�L�F�H�� �T�X�L�� �Q�H�� �V�R�L�W��pas livrée sans 
�G�p�I�H�Q�V�H���j���O�¶�D�F�W�L�R�Q���S�X�U�H�P�H�Q�W���O�R�F�D�O�H�����&�D�U�R�O�L�Q�H���2�X�G�L�Q-Bastide « La dialectique entre justice domestique des maîtres 
et justice publique du roi (Guadeloupe, Martinique, XVIIe-XIX e siècles) », op. cit, p. 80. Voir note de bas de page 
2 à la page 80. 
286 Charles X, �2�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���G�X���U�R�L���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H���H�W���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���M�X�V�W�L�F�H��
�j���O�¶�v�O�H���G�H���O�D���0�D�U�W�L�Q�L�T�X�H���H�W���j���O�¶�v�O�H���G�H���O�D���*�X�D�G�H�O�R�X�S�H���H�W���V�H�V���G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�V, Paris, Imprimerie royale, 1828. 
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�O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���G�H���F�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���H�Q���\���L�Q�W�U�R�G�X�L�V�D�Q�W���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���Q�R�U�P�H�V���H�W���T�X�L���D�E�U�R�J�H�Q�W���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�D��

�F�R�S�U�R�S�U�L�p�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�I�I�D�L�U�H�V�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�V�� �H�W�� �S�U�R�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �O�H�� �F�R�Q�I�O�L�W�� �G�¶�L�Q�Wérêt. Son article 112 

stipule : 

Nul ne pourra être procureur-général ou avocat-général�����V�¶�L�O���H�V�W���Q�p���G�D�Q�V��
�O�D���F�R�O�R�Q�L�H�����V�¶il y a contracté mariage avec une C�U�p�R�O�H���G�H���O�¶�v�O�H�����R�X���V�¶il y 
possède des propriétés foncières, soit de son chef, soit de celui de sa 
femme. Si le mariage a été contracté ou la propriété acquise 
postérieurement à la nomination, il sera pourvu à son remplacement287. 

Selon cette redéfinition, cette réécriture de la norme par le pouvoir central vise à anéantir 

le pouvoir des colons sur le système judiciaire colonial ; elle assouplit le système en modifiant 

une juridiction désormais caduque et en allégeant le joug trop pesant des esclaves. Toujours 

�G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H���U�H�Q�G�U�H���O�D���M�X�V�W�L�F�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���S�O�X�V���D�X�W�R�Q�R�P�H���H�W���S�O�X�V���L�P�S�D�U�W�L�D�O�H�����F�H�W�W�H���R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H��

interdit toute nomination des juges ayant un lien matrimonial ou parental avec les habitants des 

îles �D�I�L�Q�� �G�H�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�� �O�¶�p�T�X�L�W�p���� �¬�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ������, cette ordonnance dispose : « E�Q�� �F�D�V�� �G�¶alliance 

�V�X�U�Y�H�Q�X�H���S�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���G�H���V�H�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V���� �F�H�O�X�L���T�X�L���O�¶aura contractée ne pourra continuer 

ses fonctions, et il sera pourvu à son remplacement288 ». Il y a dans le cheminement de cette 

législation une volonté de redonner �X�Q�H���D�X�W�U�H���L�P�D�J�H���G�H���O�¶esclave noir dans les Antilles ; cela 

explique aussi les réformes insufflées dans la justice coloniale qui était considérée comme un 

�U�p�J�X�O�D�W�H�X�U���G�H���O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���H�W���G�H���O�D���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�� 

Il faut rappeler que la mise en application de ces ordonnances visait à restaurer la justice 

et la stabilité. Et, �L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �D�X�[�� �$�Q�W�L�O�O�H�V�� �T�X�H�� �G�H�X�[�� �Q�Lveaux de justice : la justice souveraine 

instaurée dès 1645 dont les prérogatives varient au fil du temps, sous diverses appellations, à 

savoir le conseil souverain, le conseil supérieur ou la cour, chargée de prononcer en appel des 

jugements des tribunaux de première instance et les sénéchaussées devenues tribunaux de 

première instance en 1797, sans que leurs prérogatives en soient changées289. Cependant, les 

amendements introduits �G�D�Q�V���F�H�W�W�H���M�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q���G�X�U�D�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V��avaient pour objectif 

de rendre ce commerce moins dramatique. 

�6�L���O�¶�R�Q���S�R�X�U�V�X�L�W���O�¶�H�[�D�P�H�Q���G�X���Q�R�X�Y�H�D�X���G�L�V�F�R�X�U�V���M�X�U�L�G�L�T�X�H���L�Q�W�U�R�G�X�L�W���Y�H�U�V���O�D���I�L�Q���G�X���;�9�,�,�,e 

�V�L�q�F�O�H�����R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���T�X�¶�L�O���V�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���H�Q���W�H�Q�D�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���G�p�E�D�W���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�W��

                                       
287 Charles X, Ordonnance du roi co�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H���H�W���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���M�X�V�W�L�F�H��
�j���O�¶�v�O�H���G�H���O�D���0�D�U�W�L�Q�L�T�X�H���H�W���j���O�¶�v�O�H���G�H���O�D���*�X�D�G�H�O�R�X�S�H���H�W���V�H�V���G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�V, op. cit., p. 29. 
288 Charles X, �2�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H���G�X���U�R�L���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���M�X�G�L�F�L�D�L�U�H���H�W���O�¶�D�Gministration de la justice 
�j���O�¶�v�O�H���G�H���O�D���0�D�U�W�L�Q�L�T�X�H���H�W���j���O�¶�v�O�H���G�H���O�D���*�X�D�G�H�O�R�X�S�H���H�W���V�H�V���G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�V, op. cit., p. 28. 
289 Caroline Oudin-Bastide, « La dialectique entre justice domestique des maîtres et justice publique du roi 
(Guadeloupe, Martinique, XVIIe-XIX e siècles) », op. cit., p. 76. 
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du discours dominant qui devient �G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V���F�R�Q�V�W�D�Q�W���G�D�Q�V���O�D���F�U�L�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q���F�R�P�P�H�U�F�H���T�X�L��

�K�H�X�U�W�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���L�G�p�H�V���G�p�I�H�Q�G�X�H�V���j���O�¶�p�S�R�T�X�H�����$�X���U�H�J�D�U�G���G�H���F�H�V���U�p�I�R�U�P�H�V�����F�H���G�L�V�F�R�X�U�V���S�H�X�W���r�W�U�H��

vu comme une déconstruction des effets dévastateurs des différentes théories développées pour 

justifier à tous les niveaux de la conscience, la souffrance, les injustices et surtout les jugements 

arbitraires dont étaient victimes les esclaves noirs dans les colonies.  

�(�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U���O�H�V���O�R�L�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�H�V�����O�H���S�R�X�Y�R�L�U���F�H�Q�W�U�D�O���F�R�Q�o�R�L�W���O�¶�H�Vclavage comme une 

�V�L�W�X�D�W�L�R�Q���T�X�¶�L�O��devrait réexaminer afin de créer des nouveaux statuts en intégrant les évolutions 

�H�W���O�H�V���U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V���O�L�p�H�V���D�X���F�R�P�P�H�U�F�H���H�W���j�� �F�H�W�W�H���S�U�D�W�L�T�X�H�����0�D�L�V���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���F�H���Q�R�X�Y�H�D�X��

�G�L�V�F�R�X�U�V���D���W�H�Q�X���F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�X���F�U�L�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���M�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q���T�X�L��

�D�Y�D�L�W���R�X�Y�H�U�W���O�D���Y�R�L�H���S�O�X�V���j���X�Q�H���M�X�V�W�L�F�H���U�p�S�U�H�V�V�L�Y�H���H�W���S�X�Q�L�W�L�Y�H���T�X�¶�j���X�Q�H���M�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q���S�U�R�W�H�F�W�U�L�F�H���H�W��

préventive dans les colonies. Par contre, les projets de réformes qui se mettent en place ont pour 

but de pousser les maîtres à améliorer les conditions de vie et de travail des esclaves290. Cette 

�Q�R�X�Y�H�O�O�H���P�D�Q�L�q�U�H���G�H���U�H�S�H�Q�V�H�U���O�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���H�Q���U�D�S�S�R�U�W���D�Y�H�F���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���S�H�X�W���W�U�R�X�Y�H�U��

son influence aussi dans les réflexions des abolitionnistes anglais. Mais de ces énoncés, la 

�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���T�X�D�V�L���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���D�F�F�R�U�G�p�H���j���O�¶�K�R�P�P�H���H�V�F�O�D�Y�H���O�D�L�V�V�H���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���O�D���S�O�D�F�H���j���X�Q�H��

définition ontologique.  

Tout en cherchant à se rapprocher de cette conception sociétale vers la fin du XVIIIe 

�V�L�q�F�O�H���� �O�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �F�H�Q�W�U�D�O�� �H�W�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V�� �Q�¶�R�Q�W��pas hésité à répondre par une affirmation à la 

question de savoir, si dans un cas de nécessité on peut se dispenser de pratiquer ce que les lois 

naturelles ordonnent, �R�X���I�D�L�U�H���F�H���T�X�¶�H�O�O�H�V���G�p�I�H�Q�G�H�Q�W291, puisque le Code noir, juridiquement a 

permis la négation �G�¶un�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p. �,�O�� �O�¶�D��dépersonnalisée en la transformant en 

                                       
290 Françoise Vergès, �$�E�R�O�L�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H �����X�Q�H���X�W�R�S�L�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H�����O�H�V���D�P�E�L�J�X�w�W�p�V���G�¶�X�Q�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���K�X�P�D�Q�L�W�D�L�U�H, op. 
cit., p. 65. 
291 Samuel Von Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, ou système général des principes les plus importants 
de la morale, de la jurisprudence, et de la politique, op.cit., p. 279. À propos du droit naturel, Pufendorf pense que 
�O�H�V���O�R�L�V���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V���R�E�O�L�J�H�Q�W���O�¶�K�R�P�P�H���j���G�H�V���G�H�Y�R�L�U�V���H�Q�Y�H�U�V���O�X�L-même et envers les autres. Envers lui-même, de façon 
à former �V�R�Q���H�V�S�U�L�W���H�W���V�R�Q���F�°�X�U�����©���j���V�H���I�D�L�U�H���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���L�G�p�H�V���G�U�R�L�W�H�V���G�H���F�H���T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H���Q�R�V���R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�V�����	��
du juste prix des choses qui excitent ordinairement nos désirs, mais encore à bien régler les mouvements de notre 
âme, & à les conformer aux maximes de la droite Raison » Ibid., p. 219 ; de façon également à se conserver en 
�U�H�S�R�X�V�V�D�Q�W���©���O�H�V���P�D�X�[���T�X�L���Q�R�X�V���P�H�Q�D�F�H�Q�W���G�H���O�D���S�D�U�W���G�¶�D�X�W�U�X�L���ª��Ibid., p. 253, par la force ou non. Envers les autres, 
de manière à « ne faire du mal à personne ; &, réparer le dommag�H���T�X�H���O�¶�R�Q���D���S�H�X�U���D�Y�R�L�U���F�D�X�V�p���ª��Ibid., p. 293 ; de 
�P�D�Q�L�q�U�H�� �j�� �©�� �H�V�W�L�P�H�U���H�W���W�U�D�L�W�H�U���O�H�V���D�X�W�U�H�V���F�R�P�P�H�� �>�«�@���p�W�D�Q�W���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���p�J�D�X�[���� �F�¶�H�V�W-à-dire, comme étant aussi 
bien hommes que lui » Ibid�������S�����������������G�H���P�D�Q�L�q�U�H���j���S�U�R�F�X�U�H�U���T�X�H�O�T�X�H���D�Y�D�Q�W�D�J�H���j���D�X�W�U�X�L���D�I�L�Q���T�X�¶il « soit bien aise de 
trouver ici-�E�D�V���G�¶�D�X�W�U�H�V�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V���G�H�� �P�r�P�H�� �Q�D�W�X�U�H�� �ª��Ibid., p. 320. La présentation de tels principes peut laisser 
�S�H�Q�V�H�U���T�X�H���3�X�I�H�Q�G�R�U�I���O�D�Q�F�H���X�Q�H���G�L�D�W�U�L�E�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O�����&�H���T�X�¶�L�O���I�D�L�W���F�R�Q�W�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���S�D�U���Q�D�W�X�U�H����
con�G�D�P�Q�p���V�D�Q�V���K�p�V�L�W�D�W�L�R�Q���D�X���F�K�D�S�L�W�U�H���,�,���G�X���O�L�Y�U�H���,�,�,���G�H���V�R�Q���°�X�Y�U�H��Ibid., p. 317-�����������7�D�Q�G�L�V���T�X�H���O�¶�D�V�V�X�M�H�W�W�L�V�V�H�P�H�Q�W��
�S�D�U���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���P�R�Q�W�U�H���T�X�H���3�X�I�H�Q�G�R�U�I���Q�¶�H�V�W���S�D�V���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�P�H�Q�W���U�p�I�U�D�F�W�D�L�U�H���j���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�H�U�Y�L�W�X�G�H�������©��
Car comme tous les hommes ont naturellement une égale liberté, il est injuste de prétendre les assujettir à quoi que 
�F�H���V�R�L�W���V�D�Q�V���X�Q���F�R�Q�V�H�Q�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�H�X�U���S�D�U�W�����V�R�L�W���H�[�S�U�q�V�����V�R�L�W���W�D�F�L�W�H���R�X���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�I�������R�X���V�D�Q�V���T�X�¶�L�O�V���D�L�H�Q�W���G�R�Q�Q�p���G�U�R�L�W��
par quelque acte propre de les dépouiller de leur liberté, même malgré eux ». 
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marchandises commercialisables sous le label de « �E�R�L�V�� �G�¶�p�E�q�Q�H ». Du Code noir à la 

« Déclara�W�L�R�Q���G�H�V���G�U�R�L�W�V���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�W���G�X citoyen de 1789 �ª���H�W���j���O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q 

1794, puis définitivement en 1848, le discours juridique tente de réhabiliter le Nègre et lui 

accorder partiellement un statut civil malgré la complexité de la question et les insuffisances 

révélées dans ces textes. 

En somme, la juridiction de la fin du XVIIIe siècle a contribué à changer la conception de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���H�W���V�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����/�H�V���U�p�I�R�U�P�H�V���L�Q�V�X�I�I�O�p�H�V���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q��

�R�Q�W���M�R�X�p���X�Q���U�{�O�H���S�U�p�S�R�Q�G�p�U�D�Q�W���G�D�Q�V���O�D���U�p�G�D�F�W�L�R�Q���G�X���G�p�F�U�H�W���G�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���G�H�������������H�W���O�¶�p�O�D�J�D�J�H���G�X��

discours politique de la Constituante, puisque ces ordonnances ont permis de redresser 

�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���M�X�V�W�L�F�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���H�W���G�¶�D�G�R�X�F�L�U���O�H�V���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V���L�Q�K�X�P�D�L�Q�V���L�Q�I�O�L�J�p�V��

aux esclaves.  

CONCLUSION PARTIELLE  

Que conclure de toutes ces dispositions légales, où �O�¶�R�Q���Y�R�L�W���V�X�U�W�R�X�W���© �O�¶�L�Q�F�R�K�p�U�H�Q�F�H���G�H��

contradictions fondamentales ?292 » �7�D�Q�W�{�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�V�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �P�H�X�E�O�H�� �W�D�Q�W�{�W��

�F�R�P�P�H���X�Q���K�X�P�D�L�Q���G�R�W�p���G�¶�X�Q�H���k�P�H�����-�X�U�L�G�L�T�X�H�P�H�Q�W, �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�����F�¶�H�V�W���X�Q��

bien m�H�X�E�O�H���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���H�Vt gardé, il est é�S�D�Y�H���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���H�V�W���D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p���S�D�U���V�R�Q���P�D�v�W�U�H�����/�¶�H�V�F�O�D�Y�H��

dans le Code noir �H�V�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p���S�D�U���O�H���G�U�R�L�W���G�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p���G�R�Q�W���L�O���H�V�W���O�¶�R�E�M�H�W�����/�¶�p�W�X�G�H���G�H���O�D���Q�D�W�X�U�H��

�M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �H�W�� �G�X�� �V�W�D�W�X�W�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �D�E�R�U�G�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �Q�R�W�U�H��

travai�O���D���S�H�U�P�L�V���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���M�X�U�L�G�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���G�D�Q�V���O�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q��

�F�R�O�R�Q�L�D�O�H���� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �D�F�F�R�U�G�p�H�� �j�� �F�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �M�X�U�L�G�L�F�W�L�R�Q��

coloniale. Nous avons démontré que le Code noir est �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�¶�D�U�W�L�F�O�H�V à caractère 

normatif qui inscrit les esclaves dans un espace juridique en les définissant clairement comme 

« un objet de propriété293 »�����&�H���W�H�[�W�H���D�Y�D�L�W���D�X�V�V�L���G�H�V���O�R�L�V���G�¶�R�U�G�U�H���S�U�R�K�L�E�L�W�L�I���T�X�L���R�Q�W���F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j��

tracer au niveau de la pensée une ligne de démarcat�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H���P�D�v�W�U�H���H�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���� 

Au niveau de certains articles, nous avons relevé certaines ambiguïtés qui définissent 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���F�R�P�P�H���X�Q���© bien meuble �ª���H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�P�P�H���X�Q���K�X�P�D�L�Q���H�Q���L�Q�V�X�I�I�O�D�Q�W���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H��

dualité et en rendant le texte hybride. En relevant ce paradoxe, nous nous sommes intéressé au 

�V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���S�R�X�U���p�W�X�G�L�H�U���Va dimension anthropologique. Dans cette perspective, il résulte 

                                       
292 Hubert Pruvost, « La traite et le Code noir », dans Écrits de Paris. Revue des questions actuelles, n° 200, janvier 
1962, pp. 51-59. 
293 Jacques Annequin, « �/�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H ���� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �K�L�V�W�R�L�U�H���� �U�H�O�L�J�L�R�Q���� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�H », dans Revue 
�'�L�D�O�R�J�X�H�V���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���D�Q�F�L�H�Q�Q�H, vol 37, n° 2, 2011, pp. 173-181. 
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que le Code noir avait de façon involontaire introduit en son sein une tentative de socialisation 

�G�H���O�¶�H�V�F�Oave, et certaines modalités prises pour lui �D�F�F�R�U�G�H�U���O�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���Fonstituent les 

unités de mesure de la dimension humaine incluse dans cette législation. 

Cependant, nous avons indiqué que la position adoptée par la monarchie à partir de 1685, 

à savo�L�U���O�D���O�p�J�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����D�Y�D�L�W���S�U�R�S�X�O�V�p���O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���D�X���U�D�Q�J���G�H���F�R�P�P�H�U�F�H���H�W���G�H��

�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���O�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���U�H�F�R�Q�Q�X�V�����3�O�X�V���T�X�¶�X�Q�H���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V���H�V�W���G�H�Y�H�Q�X���O�¶�X�Q��

�G�H�V�� �S�L�O�L�H�U�V�� �G�H�� �O�¶�e�W�D�W ���� �F�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�¶�D�V�V�H�U�Y�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V�� �V�¶�Hst trouvé ancré dans 

�O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �H�W�� �O�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���� �(�Q�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�Q�W�� �O�H�V�� �F�R�Q�Gitions de vie et le statut des 

Nègres dans les colonies, le Code noir �D���F�U�p�p���X�Q�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���D�P�E�L�Y�D�O�H�Q�W�H���T�X�L���S�H�U�P�L�W���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H 

de connaître plusieurs statuts. En théorie comme en pratique, le stat�X�W���P�R�E�L�O�L�H�U���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���V�H��

double �G�¶un complexe de sujet, qui permet de diversifier ses rôles en renforçant son utilité294, 

l�H���I�D�L�V�D�Q�W���S�D�V�V�H�U���G�¶�K�R�P�P�H���j���F�R�Q�Y�H�U�W�L�U���H�Q���X�Q���P�H�X�E�O�H���G�R�Q�W���O�H���P�D�v�W�U�H���S�R�X�Y�D�L�W���G�L�V�S�R�V�H�U�����'�D�Q�V���Q�R�W�U�H��

analyse, nous avons également abordé la question de la pesanteur liée à �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���V�W�U�L�F�W�H���G�H�V��

dispositions du Code noir �j���O�¶�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�H�V���P�D�X�Y�D�L�V���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V��des esclaves dans les colonies, 

en montrant la différence entre la lettre de la loi et la manière dont elle a été appliquée. Nous 

avons montré que le problème ne découlait pas que du texte, mais aussi de la mentalité de la 

caste des habitants, puisque le pouvoir central a échoué à imposer sa loi �D�X���F�°�X�U���G�H�V���S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�V����

dominées, pour leur immense majorité, par la police privée des maîtres. En examinant ces 

�U�D�S�S�R�U�W�V�� �G�H�� �I�R�U�F�H���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�O�D�Q�W�H�X�U�V�� �D�S�S�O�L�T�X�D�L�H�Q�W�� �O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �G�H�� �O�D��

�G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q���H�W���O�D���V�X�S�U�p�P�D�W�L�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���E�O�D�Q�F���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�S�q�F�H���K�X�P�D�Lne, 

une idée qui était répandue au XVIIIe siècle. Cette représentation anthropologique perdure 

�M�X�V�T�X�¶�j���O�D���5�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q ; �O�¶�L�G�p�H���T�X�H���O�D���P�p�W�U�R�S�R�O�H���V�H���I�D�L�W des Noirs varie entre ce qui est possible 

et �F�H���T�X�L���H�V�W���L�Q�Y�p�U�L�I�L�D�E�O�H�����$�X���F�°�X�U���G�H���V�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���V�H�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�V�����T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�L�Hnt 

royales ou ministérielles, le pouvoir central tente de diriger des sociétés coloniales qui ne 

�Y�H�X�O�H�Q�W���S�D�V���I�R�U�F�p�P�H�Q�W���D�S�S�O�L�T�X�H�U���O�D���Y�L�V�L�R�Q���T�X�¶�L�O���V�H���I�D�L�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����¬���W�U�D�Y�H�U�V���V�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q����

métropolitaine ou coloniale, la France tente de mettre en place un modèle de référence 

esclavagiste.  

�4�X�D�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�R�U�W�p�� �D�X�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�V��

coloniales, il apparaît que les instructions royales, les arrêtés ministériels ou les ordonnances 

�U�H�O�D�W�L�Y�H�V���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���Y�H�U�V���O�D��fin du XVIII e �V�L�q�F�O�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�q�U�H�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���F�R�P�P�H���X�Q���K�X�P�D�L�Q, 

                                       
294 Frédéric Charlin, « �/�D���U�H�O�H�F�W�X�U�H���G�X���&�R�G�H���Q�R�L�U���V�R�X�V���O�¶�D�Q�J�O�H���G�X���G�U�R�L�W���U�R�P�D�L�Q », dans Esclavage, traite et autres 
�I�R�U�P�H�V���G�¶�D�V�V�H�U�Y�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���&�R�G�H���Q�R�L�U���j���Q�R�V���M�R�X�U�V, sous la direction de Jean-François, Dalloz, 
Paris, 2018, pp. 93-110.  
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mais déshumanisé par le commerce dans les Antilles. Cette représentation oscille entre la vision 

�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���H�W���O�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���T�X�L���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�L�W���G�D�Q�V���O�H�V���G�p�E�D�W�V���G�H�V���K�R�P�P�H�V��

des Lumières et la Révolution de 1789. Dans le fond, la législation coloniale sur la question de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V���D���V�X�E�L���G�H�V���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H�V���S�U�p�V�H�Q�W�H�V��

�G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����6�L���H�O�O�H���H�X�W���S�R�X�U���I�R�Q�F�W�L�R�Q���S�U�H�P�L�q�U�H���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���Oa discipline, la justice et la police 

�G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�����L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���P�D�O�D�L�V�p���G�H���Y�R�L�U���T�X�¶�D�Y�H�F���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���P�H�Q�W�D�O�L�W�p�V���H�W���X�Q���F�H�U�W�D�L�Q��

éveil de la conscience, ces lois ont également subi des réformes et des amendements pour 

intégrer des améliorations des c�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���Y�L�H���G�H�V���Q�q�J�U�H�V���H�Q���D�W�W�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�p�U�D�G�L�F�D�W�L�R�Q���W�R�W�D�O�H���G�H��

la traite. Les ordonnances et instructions qui ont été publiées après la Révolution française 

défont les anciennes normes du Code noir �S�R�X�U�� �G�R�Q�Q�H�U�� �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �L�P�D�J�H�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�W��

préparer sa totale émancipation. En tenant compte de cet engagement, nous avons établi un lien 

�G�H���F�D�X�V�D�O�L�W�p���H�Q�W�U�H���O�D���U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���H�W��

�O�D���S�U�R�F�O�D�P�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���G�H���������������/�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���R�V�F�L�O�O�H, mais dans le détail il reste 

�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �S�p�Q�L�E�O�H���� �H�W�� �P�r�P�H�� �O�L�E�p�U�p�� �H�Q�� ������������ �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�� �H�V�F�O�D�Y�H�� �Q�H��se change pas 

�D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���H�Q���K�R�P�P�H���O�L�E�U�H���S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���S�R�U�W�H���O�¶�H�P�S�U�H�L�Q�W�H���G�H���O�D���V�H�U�Y�L�W�X�G�H���H�W���G�H�V���S�U�p�M�X�J�p�V����

mais certains discours politiques et littéraires confirment sa nature et sa capacité �G�H���V�¶�D�V�V�X�P�H�U����

�&�H�W�W�H�� �S�D�U�W�L�H�� �V�¶�H�V�W�� �I�R�F�D�O�L�V�p�H�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �H�W�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �T�X�¶�L�O��

�G�R�Q�Q�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V�� 

Dans la partie suivante, la question juridique ne sera plus évoquée, nous allons nous 

�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���D�X�[���°�X�Y�U�H�V littéraires de divers genres, aux réflexions des philosophes des Lumières 

et �D�X�[���D�U�W�L�F�O�H�V���G�H���O�¶Encyclopédie �H�Q���U�D�S�S�R�U�W���D�Y�H�F���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V�� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���F�H�W�W�H���S�D�U�W�L�H 

permet de montrer les positions et les controverses, les représentations et �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V��

�G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V���H�W���G�X���V�W�D�W�X�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���D�X���V�L�q�F�O�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V�� 
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DEUXIÈME PARTIE  : LE DISCOURS DES LUMIÈRES SUR 

�/�$���4�8�(�6�7�,�2�1���'�(���/�¶�(�6�&LAVAGE  : REPRÉSENTATION , 

POSITIONS ET CONTROVERSES 
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 Dans la problématique de penser le Nègre dans sa relation avec le monde et sa condition 

dans les colonies aux Antilles, le XVIIIe siècle a développé une pluralité de discours, non pas 

homogènes mais variables. Que les points de vue se déplacent ou que les échelles du discours 

�V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��changent, le siècle des Lumières présente un discours protéiforme sur la 

�T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V���� �&�¶�H�V�W�� �H�Q�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H��à la fois 

polyphonique et ambivalente que nous comptons explorer la complexité des jugements sur la 

�T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �1�R�X�V�� �S�U�R�S�R�V�R�Q�V�� �X�Q�� �U�H�J�D�U�G�� �G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �V�X�U�� �X�Q�� �F�R�U�S�X�V�� �G�H textes qui 

présentent des opinions divergentes ou convergentes, à travers des genres très divers. Dans le 

cheminement de notre travail, la progression chronologique au fil de notre réflexion doit 

�S�H�U�P�H�W�W�U�H���G�H���V�X�L�Y�U�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���G�p�E�D�W���V�X�U���F�H�W�W�H��question. Nous savons que la réflexion sur 

�O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U���H�W���V�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V���Q�R�X�V �G�R�Q�Q�H���X�Q���G�R�X�E�O�H���V�L�J�Q�H���G�H���O�¶�D�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H���H�Q��

�F�H���V�H�Q�V���T�X�H���O�H���G�H�J�U�p���G�H���Y�p�U�L�W�p���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���O�¶esclavage varie avec les idéologies, mais aussi 

avec les intentionnalités ou le positionnement des auteurs. Dans un premier temps, nous nous 

focalisons sur le discours propagandiste dans certains récits de voyage pour faire émerger les 

préjugés sur les Noirs hérités du monde grec. En retrouvant ce discours dans la littérature 

esclavagiste, nous comprenons les positions de chaque écrivain et nous pouvons ainsi mieux 

dé�I�L�Q�L�U�� �O�H�X�U�V�� �F�H�Q�W�U�H�V�� �G�¶�L�Q�W�p�U�rts par rapport à la traite des Noirs. Puis nous analyserons les 

journaux de bord de certains négriers qui constituent aussi une source importante du discours 

�G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �&�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H�� �I�D�L�U�H�� �O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H�� �G�X�� �V�Dvoir des négriers sur le 

commerce des Noirs et de comprendre les mécanismes de la traite transatlantique dans sa 

complexité, de telle sorte que nous sortons des schémas préétablis et des opinions convenues. 

�1�R�X�V�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�R�Q�V�� �O�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �H�W�� �O�¶�D�P�E�L�J�X�w�W�p��des rencontres entre les Européens 

esclavagistes et les Nègres en nous appuyant sur certains faits liés aux navires négriers qui 

constituent un autre monde inhumain souvent peu étudié ou ignoré. Après ces récits de voyage, 

nous nous intéresserons au discours des philosophes des Lumières qui ont abordé la question 

�G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �&�H�W�W�H�� �H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�� �Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��philosophes des 

Lu�P�L�q�U�H�V���D�Y�H�F���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H. Dans la même perspective, nous nous pencherons sur le discours de 

certains encyclopédistes, nous nous focaliserons sur les entrées qui traitent la question de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Noirs�����(�Q�I�L�Q�����Q�R�X�V���P�H�W�W�U�R�Q�V���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�X�U���O�D���F�U�L�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���W�H�O�O�H���T�X�¶�H�O�O�H��

se déploie à travers les textes littéraires soumis à notre étude. Sachant que la question de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���U�H�Q�I�H�U�P�H���G�H�V���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�R�L�U�H�V�����L�O���V�H�U�D�L�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���G�H���V�H���I�R�F�D�O�L�V�H�U���V�X�U���O�H���V�H�Q�V��

ambivalent de ces discours. Si �Q�R�X�V�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�R�Q�V�� �O�H�� �W�H�U�P�H�� �G�¶�D�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H���� �F�¶�H�V�W�� �Sour mieux 

réévaluer la polysémie des énoncés, pour déterminer �O�D���S�D�U�W���G�X���I�D�X�[���H�W���G�X���Y�U�D�L�����G�H���O�¶�D�U�E�L�W�U�D�L�U�H���H�W��

du raisonnable sur la question de la traite transatlantique. Autrement dit, nous cherchons à 
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�G�R�Q�Q�H�U�� �X�Q�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �K�p�W�p�U�R�J�q�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H��

textes qui traduisent un discours polyphonique en montrant la complexité des points de vue tout 

en dégageant un cadre interprétatif possible.   
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CHAPITRE IV - LE DISCOURS PROPAGANDISTES DE L�¶ESCLAVAGE DANS LES 

RÉCITS DE VOYAGE  

Le récit de voyage revêt un caractère complexe et hétéroclite. Il se manifeste sous diverses 

�p�S�L�W�K�q�W�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���W�U�R�X�Y�H���G�D�Q�V���V�R�Q���P�R�G�H���G�H���G�p�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q : récit, relation, voyage, mémoire. Nous 

entendons par récit de voyage, tout récit de forme et de contexte culturel variable, ayant pour 

base, thème et cadre, un voyage réel ou supposé réel, dans lequel le voyageur scripteur exprime 

dans la préface de son récit, son but informatif : dans lequel il parle de quelque chose de 

�Q�R�X�Y�H�D�X���T�X�¶�L�O���D���U�H�Q�F�R�Q�W�U�p���H�W���Y�X���S�H�Q�G�D�Q�W���V�R�Q���Y�R�\�D�J�H�����D�I�L�Q���G�¶�H�Q���L�Q�I�R�U�Per le lecteur295. 

IV.1- Les idées reçues héritées du monde grec 

�'�H�S�X�L�V���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p����de nombreux auteurs ont laissé d�H�V���p�F�U�L�W�V���V�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����'�¶�+�D�Q�Q�R�Q le 

�1�D�Y�L�J�D�W�H�X�U�� �j�� �3�O�L�Q�H�� �O�¶�$�Q�F�L�H�Q sans omettre Hérodote et Claude Ptolémée, �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �H�W�� �O�D��

description de son peuple alim�H�Q�W�H�Q�W�� �O�H�X�U�V�� �°�X�Y�U�H�V���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H �O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�� �O�p�J�X�p�� �j��

�O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �J�U�p�F�R-romain a légué à la postérité le terme « barbare » avec une 

�F�R�Q�Q�R�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�H�M�H�W�� �G�H�� �O�¶�$�X�W�U�H���� �&�H�O�D�� �D�� �P�D�V�T�X�p�� �O�H�� �G�p�V�L�U�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�H�� �H�W�� �G�¶�L�P�S�D�U�W�L�D�O�L�W�p����

�G�¶�D�F�F�Hptation et de la compréhension �G�H���O�¶�$�X�W�U�H. Souvent, les observations formulées par Pierre 

Mari sur les textes de ces devanciers montrent que : « Les textes fondateurs [sont] jalonnés des 

déformations et de contresens296 ». Les idées reçues des siècles précédents ne sont pas 

dépourvues de clichés sur le Noir. Si soucieuses de continuité, les idées reçues ont résisté à 

�O�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p de la science et à la vigilance des savants. �&�¶�H�V�W�� �S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W��la constance et la 

sing�X�O�D�U�L�W�p���G�H���O�D���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$utre qui ont donné une émergence des discours caricaturaux 

�V�X�U���O�¶�K�R�P�P�H���D�I�U�L�F�D�L�Q. François Hartog dans �/�H���0�L�U�R�L�U���G�¶�+�p�U�R�G�R�W�H�����H�V�V�D�L���V�X�U���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q��

�G�H���O�¶�D�X�W�U�H, précisément au chapitre réservé sur �G�¶�+�p�U�R�G�R�W�H�����V�R�X�W�L�H�Q�W : « Le savoir contenu dans 

les histoires sur les barbares ou les peuples lointains est utilisé de bonne ou de mauvaise foi297 

». En effet, l�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�p�V�X�S�S�R�V�p�V�� �D�Ifectifs dans le discours sur les peuples non-

Européens est un fait observé depuis les temps immémoriaux. Pour le cas de la représentation 

�G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�W���G�H���V�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� les préjugés sont abondants. �'�¶�+�p�U�R�G�R�W�H���j���3�R�O�\�E�H�� sans omettre 

Agatharchide, la représentation ethnologique �I�R�U�J�H���X�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���p�W�U�D�Q�J�H���G�H���O�¶�$�X�W�U�H�� Agatharchide, 

                                       
295 Roland Le Huenen, « �4�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�¶�X�Q���U�p�F�L�W���G�H���Y�R�\�D�J�H ? », op. cit., p.7-8. 
296 Mari Pierre, Humanisme et Renaissance, Paris, Ellipses, 2000, p. 30. 
297 François Hartog, �/�H���0�L�U�R�L�U���G�¶�+�p�U�R�G�R�W�H�����H�V�V�D�L���V�X�U���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�X�W�U�H, Paris, Gallimard, 2001, p. 527. 
[1re édition 1988]. 
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un grammairien et géographe grec, �F�L�W�p���S�D�U���3�O�L�Q�H���O�¶�$�Q�F�L�H�Q, écrit : « Il existait en Afrique une 

nation [dont le peuple possédait dans leur corps], de manière innée, un poison funeste aux 

serpent�V���G�R�Q�W���O�¶�R�G�H�X�U���D�V�V�R�X�S�L�V�V�D�L�W ces derniers298 ». Cette représentation surréaliste donne lieu 

à toute possibilité de fantasmes et elle renvoie aussi au discours mythifiée sur �O�¶�K�R�P�P�H���D�I�U�L�F�D�L�Q���� 

Il ajoute : « Ils avaient pour coutume �G�¶�H�[�S�R�V�H�U���O�H�X�U�V���H�Q�I�D�Q�W�V���D�X�V�V�L�W�{�W���Q�p�V�����D�X�[���S�O�X�V���I�p�U�R�F�H�V��

�G�H�� �F�H�V�� �D�Q�L�P�D�X�[�� �H�W�� �G�¶�p�S�U�R�X�Y�H�U�� �G�H�� �O�D�� �V�R�U�W�H�� �O�D�� �F�K�D�V�W�H�W�p�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �I�H�P�P�H�V���� �F�D�U�� �O�H�V�� �V�H�U�S�H�Q�W�V�� �Q�H��

�V�¶�Hnfuyaient pas devant le�V���H�Q�I�D�Q�W�V���L�V�V�X�V���G�¶�X�Q���D�G�X�O�W�q�U�H299 ». �/�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�G�X�O�W�q�U�H���p�Y�R�T�X�p�H��

dans cet extrait sera reprise au XVIIIe siècle dans la littérature esclavagiste pour justifier 

�O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �O�H�� �F�L�Y�L�O�L�V�H�U����En usant de leur imagination, les 

intellectuels grecs �R�Q�W���U�p�X�V�V�L���j���F�U�p�H�U���X�Q�H���L�P�D�J�H���P�\�W�K�L�I�L�p�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�Fain. En reprenant le discours 

�G�H�� �O�¶�p�F�U�L�Y�D�L�Q��Isigone de Nicée et celui �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�H�Q��Nymphodore de Syracuse, Pline 

écrit : « Dans cette même Afrique des familles �G�¶�H�Q�F�K�D�Q�W�H�X�U�V, par leurs incantations, peuvent 

faire périr les troupeaux, dessécher les arbres et faire mourir les jeunes enfants300 ». Cette 

�G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���I�D�L�W���D�O�O�X�V�L�R�Q���D�X���P�\�V�W�L�F�L�V�P�H���G�H���O�¶homme africain. Cette idée est systématiquement 

reprise dans les récits de voyage au XVIIIe siècle pour parler de la prétendue idolâtrie de 

�O�¶�K�R�P�P�H africain���� �Q�R�X�V���O�¶�D�E�R�U�G�H�U�R�Q�V���G�D�Q�V���O�H���S�U�R�F�K�D�L�Q sous-chapitre. Les mêmes clichés sont 

aussi présents chez Damon �G�¶�$�W�K�q�Q�H�V. Pline �F�L�W�D�Q�W���V�R�Q�� �S�U�R�S�R�V�� �U�D�S�S�R�U�W�H�� �O�¶�L�G�p�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�T�X�H�O�O�H 

« L�D���U�D�F�H���G�H�V���3�K�D�U�P�D�T�X�H�V�����H�Q���e�W�K�L�R�S�L�H�����Q�H���G�L�I�I�q�U�H���S�D�V���G�¶�H�X�[[Les Africains], leur sueur ferait 

dép�p�U�L�U�� �O�H�V�� �F�R�U�S�V�� �T�X�¶�H�Ole touche301 ». Les auteurs grecs posent les bases des formes des 

représentations qui furent reprises par les siècles suivants. 

        Dans la �Q�R�W�H���������G�X���O�L�Y�U�H���9�,�,���G�H���O�¶Histoire naturelle �G�H���3�O�L�Q�H���O�¶�$�Q�F�L�H�Q�����F�L�W�D�Q�W���,�V�L�J�R�Q�H���G�H��

�1�L�F�p�H���� �O�¶�L�G�p�H�� �G�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�S�K�D�J�L�H�� �\�� �I�L�J�X�U�H. Il écrit : « Ils [Africains] boivent dans des crânes 

humains, le scalp leur servent de serviette devant la poitrine302 �ª���� �3�O�X�V�� �W�D�U�G���� �O�¶idée 

�G�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�S�K�D�J�L�H���V�H�U�D���U�H�S�U�L�V�H���G�D�Q�V���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H���G�X���;�9�,�,�,e siècle, notamment dans 

�O�H�V���M�R�X�U�Q�D�X�[���G�H���E�R�U�G���G�H�V���Q�p�J�U�L�H�U�V�����O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V���p�Y�R�T�X�H�Q�W���O�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V���G�H�V���U�R�L�V��

africains et plus précisément du royaume de Dahomey.  

Au fil  �G�X���W�H�P�S�V�����F�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���R�Q�W���I�R�U�J�p���X�Q�H���L�P�D�J�H���P�\�V�W�p�U�L�H�X�V�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���D�I�U�L�F�D�L�Q����

�T�X�L���Q�¶�H�V�W���Q�L���© raisonnable » ni « politique » ni apte au progrès. Leurs formes les plus abouties 

                                       
298 �$�J�D�W�K�D�U�F�K�L�G�H���F�L�W�p���S�D�U���3�O�L�Q�H���O�¶�$�Q�F�L�H�Q�����G�D�Q�V��Histoire naturelle, texte traduit, présenté et annotés par Stéphane 
Schmitt, Paris, Gallimard, 2013, p. 314. 
299 Pline �O�¶�$�Q�F�L�H�Q����Histoire naturelle, op. cit., p. 314. 
300 Ibid., p. 315. 
301 Idem. 
302 �,�V�L�J�R�Q�H���G�H���1�L�F�p�H���F�L�W�p���S�D�U���3�O�L�Q�H���O�¶�$�Q�F�L�H�Q�����G�D�Q�V��Histoire naturelle, op. cit., p. 314. 
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sont observables dans le Journal de �E�R�U�G���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U de William Snelgrave, certains articles 

�G�H���O�¶Encyclopédie du XVIII e siècle qui abordent la question des Nègres et de leur esclavage. Et 

�F�H�U�W�D�L�Q�V�� �W�H�[�W�H�V�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V�� �H�W�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�W�� �V�D�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V��

�G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H����Le constat de la continuité de ces préjugés a été évoqué aussi par Georges 

Gusdorf : 

Après la Renaissance, i�O�� �Q�¶�\�� �D��guère de ponts entre la médiation sur 
�O�¶�K�R�P�P�H�� �H�V�V�H�Q�W�Lel, raisonnable, politique et les représentations 
�I�D�Q�W�D�V�W�L�T�X�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �K�X�P�D�Q�L�W�p�� �S�H�X�S�O�p�H�� �G�¶�r�W�U�H�V�� �D�X�[�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�V�� �p�W�U�D�Q�J�H�V��
iss�X�H�V���G�H���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q���S�R�S�X�O�D�L�U�H���R�X���W�U�D�Q�V�P�L�V�H�V���S�D�U���O�H�V���/�H�W�W�U�H�V���j���S�D�U�W�L�U��
des textes anciens303.  

On remarque que le discours semble remettre en cause un personnage archétypal des 

textes anciens. Les clichés qui, jadis, structuraient les récits de voyageurs pend�D�Q�W�� �O�¶�p�S�R�T�X�H��

antique, médiévale ou à la Renaissance, ne devraient plus être repris à la lettre par certains 

explorateurs au XVIIIe siècle. Dans le même élan, Georges Gusdorf conclut : « Il paraît, au 

�U�H�J�D�U�G���G�X���P�R�L�Q�V���G�H�V���J�H�Q�V���V�p�U�L�H�X�[�����Q�¶�\���D�Y�R�L�U���S�D�V���J�U�D�Q�G-chose à attendre des fables héritées soit 

�G�H���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p���V�R�L�W��de la crédulité médiévale soit encore des récits plus ou moins fantaisistes de 

quelques aventuriers marins304 ». Ce discours montre que ces représentations sont sources 

�G�¶�L�O�O�X�V�L�R�Q�V�� �H�W�� �G�¶�H�U�U�H�X�U�V�� �H�W��elles ont pour toile de fond le mythe de toute rencontre avec 

�O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p����Car le discours antique consolide le paradigme des stéréot�\�S�H�V���V�X�U���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U���H�W 

certains écrivains du XVIIIe siècle ont repris ad litteram ces clichés, perpétuant ainsi une 

perception négative du Noir dans leurs textes.  

La �S�U�R�S�D�J�D�Q�G�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �L�P�D�J�H�� �V�¶�H�V�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V��

explorations maritimes. En tenant compte de ce contexte, Sylvie Chalaye établit la corrélation 

entre la représentation du N�q�J�U�H���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W���Rccidental pendant la Renaissance et le début des 

explorations portugaises. Elle rappelle que : « �/�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�L�J�X�U�H�V�� �Q�R�L�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�W��

�R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�� �H�W�� �O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�D�J�H�� �Q�R�L�U�� �V�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�Q�W�� �M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �R�•�� �O�H�V��

navigateurs portugais réalisent le rêve du prince Henri et inaugurent bientôt le commerce des 

esclaves africains305 ». Dans la conscience collective, toutes ces idées reçues ont façonné une 

�L�P�D�J�H���U�p�W�U�R�J�U�D�G�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�����(�Q���V�¶�D�U�F-boutant sur ces préjugés, les Occidentaux ont trouvé 

                                       
303 Georges Gusdorf, note de préface « �/�¶�K�R�P�P�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W », dans �/�¶�+�R�P�P�H�� �V�D�X�Y�D�J�H�� �K�R�P�R�� �I�H�U�X�V�� �H�W�� �K�R�Po 
�V�\�O�Y�H�V�W�U�L�V���G�H���O�¶�D�Q�L�P�D�O���j���O�¶�K�R�P�P�H, Tinland Franck, Paris, Payot, 1968, p. 18.  
304 Georges Gusdorf, « �/�¶�K�R�P�P�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W », op. cit., p. 19. 
305 Sylvie Chalaye, �'�X���1�R�L�U���D�X���Q�q�J�U�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�X���Q�R�L�U���D�X���W�K�p�k�W�U�H������������-1960), op. cit., p. 24-25. 
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�O�¶�© abusus306 » qui pouvait justifier la traite des Noirs qui commençait déjà à dépeupler les côtes 

de Guinée.  

Les légendes �T�X�L���Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W���O�¶�L�Q�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�X���1ègre ou de sa difformité, ont jeté « un voile 

pudiqu�H���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H307 », écrit Sylvie Chalaye. Le cadre expressif des idées reçues sur le 

Nègre a concédé une grande marge au commerce triangulaire dans la mesure où ces idées 

préconstruites ont servi de soubassement pour dominer le Noir, le stigmatiser et dénier son 

humanité. En abordant la question de la représentation chez les Grecs et les Romains, Ruth 

Amossy affirme : « Les Grecs et les Romains avaient une vision stéréotypée des Barbares308 ». 

Cette assertion confirme �O�D�� �J�H�Q�q�V�H�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�$�X�W�U�H �G�D�Q�V�� �O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p. Ainsi le 

discours hérité du monde grec est conditionné par la vision spéculative d�H�� �O�¶�$�X�W�U�H. Dans la 

préface de �/�¶�+�p�U�L�W�D�J�H�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O, Jacques Le Goff justifie mieux les ramifications de ce 

discours :  

�/�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�D�� �S�H�Q�V�p�H�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�� �I�R�X�U�P�L�O�O�H�� �G�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�H�X�U�V���� �G�H��
�Y�R�\�D�J�H�X�U�V�� �H�W�� �G�¶�H�[�F�X�U�V�L�R�Q�V�� �K�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�R�F�F�L�G�H�Q�W���H�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�X�� �I�R�\�H�U����
�G�¶�8�O�\�V�V�H�� �j�� �0�D�U�F�R�� �3�R�O�R�� �H�W�� �5�R�J�H�U�� �%�D�F�R�Q���� �D�X�[�� �K�p�U�R�V�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V��
�G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�V�� �H�W�� �j�� �%�R�X�J�D�L�Q�Y�L�O�O�H���� �&�R�R�N�� �H�W�� �9�L�Y�D�Q�W�� �'�H�Q�R�Q���� �&�¶�H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W��
�G�D�Q�V���O�H���P�L�U�R�L�U���G�H���O�¶�D�X�W�U�H�����G�H�V���6�F�\�W�K�H�V���G�¶�+�p�U�R�G�R�W�H���H�W���G�H�V���*�H�U�P�D�L�Q�V���G�H��
Tacite aux bons sauvages de Montaigne et aux indigènes du Supplément 
au voyage de Bougainville de Diderot, que les Occidentaux cherchent à 
se retrouver309.   

À cet �p�J�D�U�G�����O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���V�X�U���O�¶�$utre hérité des Anciens a été amplifié au XVIIIe siècle pour 

mieux masquer la recrudescence du commerce des Noirs. Souvent dans les écrits des voyageurs 

du XVIII e �V�L�q�F�O�H�����j���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�X���S�q�U�H���-�H�D�Q-Baptiste Labat, on retrouve les survivances du discours 

des siècles passés. Dans le Voyage du chevalier des Marchais en Guinée, îles voisines, et à 

Cayenne, �R�Q���U�H�P�D�U�T�X�H���T�X�H���/�D�E�D�W���V�¶�p�W�R�Q�Q�H���G�X���P�D�Q�T�X�H���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���F�K�H�] les Nègres, 

�O�R�U�V�T�X�¶�L�O���p�F�U�L�W��: « �/�H�V���1�q�J�U�H�V���Q�¶�R�Q�W���S�R�L�Q�W���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���R�X��de villages au bord de la mer [�« ]310 ». 

Or ce discours ne rend pas compte des réalités des royaumes qui étaient sur la côte de Guinée. 

En paraphrasant les écrivains portugais, hollandais, et anglais, Labat soutient : « Ces peuples 
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�O�H�� �G�U�R�L�W�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�H�U���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�O�L�p�Q�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H�� �S�D�U�� �G�H�V�W�U�X�F�W�L�R�Q����
Lexique des termes juridiques, sous la direction de Serge Guinchard, Paris, Dalloz, 2007, p. 4-5. 
307 Sylvie Chalaye, �'�X���1�R�L�U���D�X���Q�q�J�U�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�X���Q�R�L�U���D�X���W�K�p�k�W�U�H������������-1960), op. cit., p. 40. 
308 Ruth Amossy, Les Idées reçues, sémiologie du stéréotype, Paris, Nathan, 1991, p. 10. 
309 Jacques Le Goff note de préface dans �/�¶�+�p�U�L�W�D�J�H���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O, Chaliand Gérard et Mousset Sophie, Paris Odile 
Jacob, 2002, p. 10. 
310 Jean-Baptiste Labat, Voyage du chevalier des Marchais en Guinée, îles voisines et à Cayenne, tome I, 
Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1731, p. 82. 
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[les Nègres] sont infidèles, fourbes, vindicatifs, cruels et voleurs311 ». Mais ces attributs étaient 

le résultat des mauvais traitements que subissait ce peuple. Parfois ces défauts étaient inventés 

par certains maîtres pour exercer leurs décisions arbitraires sur leurs esclaves.   �(�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W��

sur le mythe biblique des enfants de Noé, Labat affirme :  

Depuis le partage que les trois enfants de Noé firent après la mort de 
père, les Nègres qui descendent de cet enfant qui avait été dupé par ses 
deux frères le blanc et le maure, se croient en droit de revendiquer sur 
les blancs et sur les maures leur part de la succession qui fut enlevée à 
leur premier père312. 

�(�Q���D�Q�D�O�\�V�D�Q�W���F�H���G�L�V�F�R�X�U�V�����R�Q���U�H�W�L�H�Q�W���T�X�H���O�H���S�q�U�H���-�H�D�Q���%�D�S�W�L�V�W�H���/�D�E�D�W���V�¶�H�V�W���V�H�U�Y�L���G�X���P�\�W�K�H 

de la malédiction du fils de Noé, tiré de la Bible �S�R�X�U���M�X�V�W�L�I�L�H�U���O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H���G�H�V���1ègres de la côte 

de Guinée. Sous cet angle, Labat perpétue le discours convenu, non seulement par la culture 

hébraïque en faisant référence aux interprétations du mythe, mais aussi par les humanités gréco-

romaines. Labat revient égal�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�S�K�D�J�L�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V�����L�O���G�p�F�O�D�U�H :  

�,�O�V���R�Q�W���O�¶�D�L�U���I�p�U�R�F�H�����L�O�V���V�R�Q�W���G�H���P�D�X�Y�D�L�V�H���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�����E�H�D�X�F�R�X�S���G�¶�H�Q�W�U�H��
eux sont anthropophages, la chair blanche est un ragout qui excite 
�W�H�U�U�L�E�O�H�P�H�Q�W���O�H�X�U���D�S�S�p�W�L�W�����O�H�V���+�R�O�O�D�Q�G�D�L�V���H�Q���I�R�Q�W���O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�����R�Q���V�o�D�L�W��
�T�X�¶�L�O�V���H�Q���R�Q�W���P�D�Q�J�p���T�X�D�W�R�U�]�H���H�Q���X�Q���V�H�X�O���U�H�S�D�V�����	���T�X�H���F�H�O�D���Q�¶�D���Sas fait 
que les mettre en goût �����T�X�L���Y�R�X�G�U�D���V�¶�H�[�S�R�V�H�U���j���D�O�O�H�U���S�O�D�Q�W�H�U���X�Q�H���V�X�F�U�H�U�L�H��
au milieu de telles gens ?313 

�(�Q���H�[�D�P�L�Q�D�Q�W���F�H���G�L�V�F�R�X�U�V�����R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���T�X�H���F�H�W�W�H���D�V�V�H�U�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���T�X�¶�X�Q���P�R�\�H�Q���G�H���M�X�V�W�L�I�L�H�U 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����(�Q���S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W���O�H���1ègre comme un être féroce�����R�Q���D���F�D�X�W�L�R�Q�Q�p���O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���G�H���O�D���W�H�U�U�H�X�U��

sur les esclaves africains. �/�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�J�Q�R�U�D�Q�F�H���G�H�V���$�I�U�L�F�D�L�Q�V���H�V�W���Xn autre lieu commun 

qui revient dans le d�L�V�F�R�X�U�V���G�H���/�D�E�D�W�����F�R�Q�W�U�L�E�X�D�Q�W���D�L�Q�V�L���j���U�H�Q�I�R�U�F�H�U���O�H�V���S�U�p�M�X�J�p�V���V�X�U���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�� 

Ce cliché est une formule stan�G�D�U�G�� �R�X�� �X�Q�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�H�X�U�� �F�R�P�P�X�Q�� �T�X�¶�R�Q�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �G�D�Q�V��bon 

nom�E�U�H���G�¶écrits des siècles précédents et Labat le reproduit :  

Les nègres de Juda étaient ignorants, je le répète ici, & ils le sont plus 
�T�X�¶�R�Q���Q�H���S�H�X�W���V�H���O�¶�L�P�D�J�L�Q�H�U : en voici une preuve évidente. Ils ignorent 
absolument la manière de compter les années, les mois, les semaines ; 
les plus habiles parmi eux, ne savent pas quel âge ils ont314.  

�'�D�Q�V���F�H���S�D�V�V�D�J�H�����/�D�E�D�W���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���D�X���P�D�Q�T�X�H���G�H���S�U�p�F�L�V�L�R�Qs sur la date de naissance des 

Nègres et de leurs enfants. �/�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�¶�p�W�D�W���F�L�Y�L�O���G�H�V���1�q�J�U�H�V constitue, aux yeux de Labat, un 

                                       
311 Jean-Baptiste Labat, Voyage du chevalier des Marchais en Guinée, îles voisines et à Cayenne, tome I, op. cit., 
p. 100. 
312 Idem. 
313 Idem. 
314 Jean-Baptiste Labat, Voyage du chevalier des Marchais en Guinée, îles voisines et à Cayenne, tome II, op. cit., 
p. 161.  
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indice qui montr�H�� �O�¶�L�J�Q�R�U�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �1�q�J�U�H�V�� Or ; cette imprécision des dates ne résulte pas de 

�O�¶�L�J�Q�R�U�D�Q�F�H�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �1�q�J�U�H�V���� �P�D�L�V�� �S�O�X�W�{�W��de �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H calendrier chrétien et de sa 

terminologie �G�D�Q�V���O�H�X�U���F�X�O�W�X�U�H���� �(�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���V�X�U���O�¶�D�V�S�H�F�W���F�R�J�Q�L�W�L�I���G�H�V���1oirs, Labat 

ajoute que « �V�D�Q�V���V�D�Y�R�L�U���O�H�V���U�q�J�O�H�V���G�H���O�¶�D�U�L�W�K�P�p�W�L�T�X�H�����L�O�V���>�/�H�V���Q�q�J�U�H�V�@���V�D�Y�H�Q�W���V�X�S�S�X�W�H�U���G�D�Q�V���O�H�X�U��

tête �O�H�� �S�U�L�[�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�V�«315 ». Le discours de Labat véhicule des préjugés sur 

�O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q���V�D�Q�V���W�H�Q�L�U compte de �O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H�V���P�°�X�U�V���H�Q�W�U�H���O�H���P�R�Q�G�H���H�X�U�R�S�p�H�Q���H�W���O�H���P�R�Q�G�H��

non-européen. Ainsi les idées reçues héritées des siècle�V���S�D�V�V�p�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���G�p�F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H�V���S�D�U��

�O�¶�D�X�W�H�X�U���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �1oirs sont perçus comme un peuple sans culture, et 

considérés comme des êtres inférieurs, des êtres assimilés à des singes, en lieu et place de la 

raison. Les Européens se sont érigés en figures de maîtres ou de propriétaires  

Les récits de voyages ont contribué à la pérennisation des clichés�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�Ri Myriam 

Cottias nous invite : « à �P�D�Q�L�H�U���D�Y�H�F���S�U�p�F�D�X�W�L�R�Q���F�H�V���H�P�S�L�O�H�P�H�Q�W�V���G�H���V�D�Y�R�L�U���O�L�Y�U�p�V���j���O�¶�(�X�U�R�S�H���F�D�U��

ils sont a�X�V�V�L���D�P�S�O�L�I�L�F�D�W�H�X�U�V���G�¶�H�U�U�H�X�U�V316 ». En effet, la récurrence des représentations dans les 

ré�F�L�W�V���Q�H���J�D�U�D�Q�W�L�W���Q�L���O�D���Y�p�U�D�F�L�W�p���Q�L���O�D���V�L�Q�F�p�U�L�W�p���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V���V�X�U���O�¶homme africain et sa condition 

�G�¶esclave dans les colonies antillaises�����H�Q�F�R�U�H���P�R�L�Q�V���V�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H����En ayant recours aux images 

stéréotypées, les Européens ont décrit en Afrique les pratiques émanant de leur propre 

imaginaire. Dans cette perspective, Myriam Cottias souligne : « Hors de toute authenticité 

�U�L�J�R�X�U�H�X�V�H�����O�H�V���Y�R�\�D�J�H�X�U�V���V�R�Q�W���Y�H�F�W�H�X�U�V���G�H���O�D���W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�Q��

Europe, tout comme ils sont porteurs, par différents aspects, de la civilisation européenne en 

Afrique317 ». Sous cet angle, les représentations des Africains et des esclaves se sont constituées 

�F�R�P�P�H���X�Q���V�D�Y�R�L�U�����T�X�L���D�X���U�H�J�D�U�G���G�H���O�¶�(�X�U�R�S�p�H�Q���p�W�D�L�W���X�Q�H���Y�p�U�L�W�p���R�Q�W�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p���1ègre. 

Or, ces représ�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���I�L�G�q�O�H�V���j���O�D���U�p�D�O�L�W�p�����D�L�Q�V�L�����H�O�O�H�V���R�Q�W���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p���O�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q��

�G�H�V���O�H�F�W�H�X�U�V���T�X�L���Q�¶�D�Y�D�L�H�Q�W���S�D�V���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���O�H�V���U�H�P�H�W�W�U�H���H�Q���F�D�X�V�H���� 

Dans ce processus, les récits de voyage �Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���O�H���U�H�I�O�H�W���I�L�G�q�O�H���G�H���W�R�X�W�H���O�D���U�p�D�O�L�W�p���V�X�U 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H �G�H�V�� �1�R�L�U�V�� �H�W�� �V�X�U�� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q. Leurs hésitations, leurs préjugés raciaux et leurs 

�R�S�L�Q�L�R�Q�V���H�U�U�R�Q�p�H�V���V�R�Q�W���G�H�Y�H�Q�X�V���O�H�V���H�Q�W�R�U�V�H�V���j���O�D���Y�p�U�L�W�p���O�D���S�O�X�V���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�����/�¶�$�X�W�U�H est rejeté 

dans les récits de voyage sur les marges de l�¶�H�P�S�L�U�H���G�H���O�D���F�L�Y�L�O�L�V�Dtion. Le Nègre est c�H�O�X�L���T�X�¶�L�O��

faut surveiller et �H�[�S�O�R�L�W�H�U���G�D�Q�V���O�H�V���S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�V���D�X�[���$�Q�W�L�O�O�H�V�����(�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U les idées reçues, 

Françoise Lapeyre dans son ouvrage �4�X�D�Q�G���O�H�V���Y�R�\�D�J�H�X�V�H�V���G�p�F�R�X�Y�U�D�L�H�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H montre 

ceci :  

                                       
315 Jean-Baptiste Labat, Voyage du chevalier des Marchais en Guinée, îles voisines et à Cayenne, tome II, op. cit., 
p. 177. 
316 Myriam Cottias, �/�D���4�X�H�V�W�L�R�Q���Q�R�L�U�H�����K�L�V�W�R�L�U�H���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���F�R�O�R�Q�L�D�O�H, Paris, Bayard, 2007, p. 21. 
317 Ibid., p. 19. 
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Pour les voyageuses du XVIIIe siècle et du début du XIXe, des femmes 
généralement croyantes et même pieuses pensent le monde en termes 
�G�H���E�L�H�Q�����G�H���P�D�O���H�W���G�H���S�r�F�K�p�����O�D���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���D�Y�H�F���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����T�X�D�Q�G���H�O�O�H���Q�H��
provoque pas de crise de conscience avouée, ne peut aller sans troubles. 
Faute de dogmes dans la société comme dans la religion, elles affrontent 
�F�H�W�W�H���H�[�W�U�r�P�H���S�U�R�I�D�Q�D�W�L�R�Q���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�V�P�H���H�W���G�H���O�D���F�K�D�U�L�W�p��et 
demandent à chacune de trouver un accommodement personnel �>�«�@����
En optant pour une explication �G�¶�L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�� �E�L�E�O�Lque : le Noir est un 
être que sa perversité exclut du paradis terrestre que lui réserveraient 
autrement les merveilleuses plantations des Caraïbes318. 
 

�'�D�Q�V���F�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H�Y�H�Q�X���U�R�X�W�L�Q�L�H�U�����O�D���Q�R�F�L�Y�L�W�p���V�S�L�U�L�W�X�H�O�O�H���H�W���P�R�U�D�O�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���D���F�L�V�H�O�p��

les relations entre liberté individuelle et contraintes sociales. Selon Françoise Lapeyre, 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H��Janet Schaw, dans ses témoignages aux Caraïbes et en Caroline en 1774, 

rapporte : 

Quand on connaît les Nègres, on sait que le fouet est la seule chose 
�T�X�¶�L�O�V���F�R�P�S�U�H�Qnent. La souffrance morale, ce que le châtiment a de plus 
douloureux, leur est inconnue. Comme les brutes, ils ne connaissent pas 
�O�H�V���p�S�U�H�X�Y�H�V���G�H���O�¶�k�P�H�����O�H�X�U���Q�D�W�X�U�H���O�H�V���S�R�X�V�V�H���j���V�X�S�S�R�U�W�H�U���V�D�Q�V���K�R�Q�W�H ni 
douleur et oublier aussitôt319.  

À travers ce discours, on comprend que les schèmes de représentation hérités des siècles 

�S�D�V�V�p�V�����H�W���S�D�U���O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H���G�H���G�L�Y�H�U�Ves structures idéologiques et plusieurs cadres conceptuels 

à la fois chrétiens et européens, le Nègre se trouve victime de nombreux abus. Sans établir une 

�Y�p�U�L�W�D�E�O�H���U�X�S�W�X�U�H���D�Y�H�F���O�H�V���V�L�q�F�O�H�V���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�V�����O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���G�H�V���/�X�P�L�q�Ues intègre en son sein les 

�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�H�� �G�p�E�D�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �O�D�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �F�H�O�Oe de la nature subséquentes 

au courant primitiviste et aux mythes européens des origines320. �/�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���V�R�X�V��

�F�H�W���D�Q�J�O�H�����j���G�p�I�D�X�W���G�¶�D�P�S�O�L�I�L�H�U���O�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���R�X���G�H���O�H�V���H�Q�G�L�J�X�H�U�����V�X�L�W���O�H�V���V�L�O�O�R�Q�V���p�W�D�E�O�L�V���S�D�U��

les siècles passés.  

En se focalisant sur le legs des anciens, les colons se sont servis de cette image négative 

pour justifier �O�D�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V�� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�Tuoi Tzvetan Todorov 

souligne : « �/�D���P�p�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H�V���D�X�W�U�H�V�����O�H���U�H�I�X�V���G�H���O�H�V���Y�R�L�U���W�H�O�V���T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���Seut difficilement 

être assimilé à une valorisation. »321 En ch�H�U�F�K�D�Q�W�� �j�� �V�X�E�V�W�L�W�X�H�U�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �Dux êtres 

transitoires, �H�Q�W�U�H���O�¶�K�X�P�D�L�Q���H�W���O�¶�D�Q�L�P�D�O���H�W���H�Q���O�H�V���H�[�F�O�X�D�Q�W���G�X���U�H�V�W�H���G�H���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q�����O�H�V���p�F�U�L�Y�D�L�Q�V��

                                       
318 Françoise Lapeyre, �4�X�D�Q�G���O�H�V���Y�R�\�D�J�H�X�V�H�V���G�p�F�R�X�Y�U�D�L�H�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, Paris, Payot, 2009, p. 21. 
319 Janet Schaw cité par Françoise Lapeyre, dans �4�X�D�Q�G���O�H�V���Y�R�\�D�J�H�X�V�H�V���G�p�F�R�X�Y�U�D�L�H�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, op. cit., p. 24. 
320 Sonia Faessel, « Entre récit de voyage et littérature, le cas de Tahiti », dans Miroirs de textes récits de voyage 
et intertextualité, Études réunies et présentées par Sophie Linon-Chipon, Publications de la Faculté des Lettres, 
Arts et Sciences Humaine de Nièce, nouvelle série n° 49, Nice, 1998, p. 307. 
321 Tzvetan Todorov, Nous et les autres, la réflexion française sur la diversité humaine, op. cit., p. 356. 
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occidentaux ont forgé progressivement le discours clivant. Dans cette optique, Claude Lévi-

Strauss souligne : « �(�Q���L�V�R�O�D�Q�W���O�¶�K�R�P�P�H���G�X���U�H�V�W�H���G�H���O�D���F�Uéation, en définissant trop étroitement 

�O�H�V���O�L�P�L�W�H�V���T�X�L���O�¶�H�Q���V�p�S�D�U�H�Q�W�����O�¶�K�X�P�D�Q�L�V�P�H���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O���K�p�U�L�W�p���G�H���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p���H�W���G�H���O�D���5�H�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H��

�O�¶�D �S�U�L�Y�p���G�¶�X�Q���J�O�D�F�L�V���S�U�R�W�H�F�W�H�X�U322 ». �$�L�Q�V�L���O�¶�K�X�P�D�L�Q���V�H���Y�R�L�W���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���D�V�V�L�P�L�O�p���j���X�Q���R�X�W�L�O��

de travail. En tenant compte de cette réalité, Tzvetan Todorov nous invite à la prudence. Il 

déclare : « L�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �U�L�V�T�X�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�O�H���� �V�L�Q�R�Q�� �I�U�D�Q�F�K�H�P�H�Q�W�� �H�U�U�R�Q�p�H�� �>�«�@�� �H�W��

�O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���F�H�V�V�H���G�¶�r�W�U�H���L�Q�Q�R�F�H�Q�W�H���V�L���H�O�O�H���H�[�L�J�H���O�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�X�W�U�H�����H�W���G�R�Q�F���Dutorise 

sa souffrance323 ». Le N�q�J�U�H�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �p�W�D�L�W�� �S�H�U�o�X�� �S�D�U�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�� �U�H�Q�Y�R�\�D�L�W��

�V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���j���O�¶�L�G�p�H���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����L�O��restait subordonné à �O�¶�L�P�D�J�H���T�X�H���O�¶�2�Fcident se faisait 

du monde noir324. 

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, le lecteu�U�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�� �V�¶�D�W�W�H�Q�G�� �j�� �F�H�� �T�X�H�� �O�H�V��

voyageurs apportent leur contribution dans la diffusion de la somme totale des connaissances 

�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q���� 

Toutes ces images �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�� �p�O�D�E�R�U�p�H�V �G�H�S�X�L�V�� �O�¶Antiquité ne sont que des images 

préconçues et figées, et donc acquises en dehors de toute expérience, sans fondement précis. 

Ces représe�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�V���� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�¶elles sont ici décrites, se trouvent ancrées dans 

�O�¶imaginaire des individus et influencent leur vision ainsi que leur discours sur le monde noir325. 

IV.2- La perception �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H dans les récits de voyageurs 

Le discours des récits de voyage a régulièrement produit des représentations sur le monde 

non-�H�X�U�R�S�p�H�Q���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O���H�W���V�X�U���O�¶�Komme noir en particulier. Plus que de simples miroirs de soi, 

de topoï littéraires ou �G�¶outils de propagande politique, il a servi à bâtir le lien colonial et le 

�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���T�X�L���Hn découle. Souvent, il véhicule des opinions défavorables à la 

�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���R�E�M�H�F�W�L�Y�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U�����G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H��et de la traite des Noirs. Notre étude 

dans ce chapitre consiste à examiner le discours des récits de voyage, et à analyser les jugements 

�V�X�U���O�H�V���P�°�X�U�V���G�H�V���S�H�X�S�O�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V���T�X�L���R�Q�W���S�D�U�I�R�L�V���Y�D�O�X���O�H�X�U���D�V�V�H�U�Y�L�V�V�H�P�H�Q�W����ou la remise en 

cause de leur humanité. Autrement dit, nous nous intéressons aux aspects historiques, mais 

                                       
322 Claude Lévi-Strauss, Le Regard éloigné, Paris, Plon, 1983, p. 46. 
323 Tzvetan Todorov, Nous et les autres, la réflexion française sur la diversité humaine, op. cit., p. 456. 
324 Jean-Claude Blanchard, Le Modèle nègre, aspects littéraires du mythe primitiviste au XXe siècle chez 
Apollinaire, Cendras, Tzara, Dakar-Abidjan, Nouvelles Éditions Africaines, 1981, p. 203. 
325 Josué Muscardin, �/�D���5�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�W���G�H�V���$�I�U�L�F�D�L�Q�V���G�D�Q�V���O�H�V���p�F�U�L�W�V���G�¶�X�Q���P�L�V�V�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���3�R�L�W�H�Y�L�Q : 
le père Joseph Auzanneau à Kibouendé (Congo français) 1926-1941�����W�K�q�V�H���V�R�X�W�H�Q�X�H���j�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���3�R�L�W�L�H�U�V����
2011, p. 19. 
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également à la part philosophique qui réfléchit sur les comparaisons des cultures, les idéologies 

�H�W���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���G�H���I�R�U�F�H���P�L�V���H�Q���°�X�Y�U�H���S�R�X�U���U�H�Q�G�U�H���L�Q�W�H�O�O�L�J�L�E�O�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V�� Les récits 

de voyage sont �X�Q�H���V�R�X�U�F�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H���T�X�L���D���F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����H�Q��

occultant parfois certains faits cruels. Leurs auteurs sont des employés des compagnies de 

commerce, des missionnaires, des négociants ou des officiers du roi, des négriers. Leurs textes 

prennent souvent en compte les enquêtes ethnographiques, des rapports de mission ou des 

recueils de témoignages ou de souvenirs. 

Notre analyse �Y�D���V�¶�D�S�S�X�\�H�U sur le Voyage au Sénégal de Michel Adanson, publié en 1757, 

sur l�¶Histoire générale des voyages de �O�¶�D�E�E�p���3�U�p�Y�R�V�W��publiée en 1746 à 1759, et le Voyage de 

�P�R�Q�V�L�H�X�U���/�H�Y�D�L�O�O�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����S�D�U���O�H���&�D�S���G�H���E�R�Q�Q�H���H�V�S�p�U�D�Q�F�H de François 

Levaillant publié en 1790, �P�D�L�V���F�H�W�W�H���O�L�V�W�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�[�K�D�X�V�W�L�Y�H. Dans ces écrits, la description 

�G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�����F�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V, �D�L�Q�V�L���T�X�H���F�H�O�O�H���G�H���V�R�Q���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���R�F�F�X�S�H�Q�W��

une place primordiale. Catherine Gallouet explique la profusion de ces écrits par une véritable 

�Y�R�O�R�Q�W�p���G�¶�H�[�S�O�R�U�H�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H��qui �V�¶�L�P�S�R�V�H en Europe. Elle note : « On disserte sur les causes de 

la couleur des N�q�J�U�H�V�����V�X�U���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���1�R�L�U�V�����V�X�U���O�¶�D�E�V�X�U�G�L�W�p���G�H���O�H�X�U�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���V�X�S�H�U�V�W�L�W�L�H�X�V�H�V����

sur la question d�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�W���G�H���O�D���W�U�D�L�We326 ». 

Dans le contexte des grandes circumnavigations de �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���F�R�O�R�Q�L�D�O et la 

traite négrière se développent aussi avec les explorations scientifiques. En effet, Michel 

�$�G�D�Q�V�R�Q�����O�¶�p�O�q�Y�H���G�H���5�H�Q�p-Antoine Ferchault de Réaumur puis de Bernard de Jussieu au Jardin 

du roi qui deviendra plus tard Musé�X�P�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H���� �V�¶�L�Q�Y�L�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H��

coloniale du XVIIIe �V�L�q�F�O�H�����3�D�V�V�L�R�Q�Q�p���S�D�U���O�D���E�R�W�D�Q�L�T�X�H�����L�O���V�¶�H�Q�J�D�J�H���G�D�Q�V���O�D���&�R�P�S�D�J�Q�L�H���G�H�V���,�Q�G�H�V����

�(�Q�� ������������ �L�O�� �V�¶�H�P�E�D�U�T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �j�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�H�V�� �D�Q�L�P�D�X�[���� �G�H�V�� �S�O�D�Q�W�H�V�� �H�W�� �G�H�V��

coquillages. Au cours de cette expédition, Michel Adanson écrivit son Voyage au Sénégal, 

�O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �L�O�� �U�H�Q�G�L�W�� �L�Q�W�H�O�O�L�J�L�E�O�H�� �V�R�Q�� �p�W�X�G�H�� �V�X�U�� �O�D�� �I�D�X�Q�H, la flore �H�W�� �O�H�V�� �P�°�X�U�V�� �G�H�V��

habitants �G�H���F�H�W�W�H���F�R�Q�W�U�p�H�����6�R�Q���U�p�F�L�W���G�H���Y�R�\�D�J�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���G�L�Y�L�V�p���H�Q���F�K�D�S�L�W�U�H�V�����L�O���Q�H��contient pas 

la table des matières. 

�6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W�� �G�H�V�� �R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �V�X�U�� �O�H�� �6�p�Q�p�J�D�O����il évoque souvent des faits en 

intégrant certains éléments exotiques et imaginaires qui laissent transparaître des stéréotypes et 

des constructions subjectives de l�¶�$�X�W�U�H�� En décrivant ses aventures au Sénégal, Adanson 

écrit : « �,�O���D�U�U�L�Y�D���X�Q�H���Q�X�L�W���j�� �X�Q���O�L�R�Q���H�W���X�Q���O�R�X�S���G�¶�H�Q�W�U�H�U���G�H�� �F�R�P�S�D�J�Q�L�H���M�X�V�T�X�H���Gans la case où 

                                       
326 Catherine Gallouet, al., « �/�¶�$�Y�D�Q�W-propos », dans �/�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���Viècle des Lumières, savoirs et représentations, 
op. cit., p. xi. 



117 
  

�M�¶�p�W�D�L�V���F�R�X�F�K�p327 ». Dans cet extrait, Adanson invente des hist�R�L�U�H�V���H�I�I�U�D�\�D�Q�W�H�V���V�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����H�Q��

montrant une possible cohabitation entre les fauves et les humains. Au fil du récit, Adanson 

reconnaît : « �&�H�� �I�X�W�� �O�j�� �T�X�H�� �M�¶�H�X�V��lieu de connaître à fond leur [des Nègres] caractère, leurs 

�P�°�X�U�V���� �O�H�X�U�V���P�D�Q�L�q�U�H�V���G�H���Y�L�Y�U�H��et leurs usages328 ». Compte tenu de la diversité ethnique en 

Afrique et du caractère complexe de la culture des Nègres dans leur variété, prétendre 

« connaître à fond » les Africains, �O�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �H�V�W�� �(�X�U�R�S�p�H�Q�� �D�X�� �;�9�,�,�,e siècle, nous paraît 

invraisemblable, puisque leur mode vie est variable. �$�X���V�H�L�Q���G�¶�X�Q�H��même société on pouvait 

trouver plusieurs ethnies avec des cultures, des rites et croyances différents.  

 Le Voyage au Sénégal �G�¶�$�G�D�Q�V�R�Q���F�K�D�U�U�L�H���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�H�V���S�U�p�V�X�S�S�R�V�p�V���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V���H�W��

idéologiques, mais aussi une énonciation spécifique sur des choi�[���G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H qui jouent un rôle 

crucial dans les représent�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�H���O�¶�$�X�W�U�H329. Sur le plan socio-politique, il donne 

�O�H�V���G�p�W�D�L�O�V���V�X�U���O�H�V���P�°�X�U�V���H�W���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�R-politique des Nègres du Sénégal, il soutient : 

 �-�¶�H�P�S�O�R�\�D�L���S�U�H�P�L�H�U�V���P�R�L�V���G�H��mon arrivée non seulement à étudier les 
�P�°�X�U�V���H�W���O�H�V���F�D�U�D�F�W�q�U�H�V���G�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V�����P�D�L�V���H�Q�F�R�U�H���j���D�S�S�U�H�Q�G�U�H���O�D���O�D�Q�J�X�H��
�R�X�D�O�R�I�H�����T�X�L���H�V�W���O�D���S�O�X�V���U�p�S�D�Q�G�X�H���G�D�Q�V���F�H���S�D�\�V���>�«�@�����(�Q�I�L�Q���T�X�D�Q�G�����M�H���P�H��
crus assez instruit de leurs usages, familiarisés avec leurs manières, et 
en état de savoir comment, je me comporterais dans une terre qui faisait 
�G�H�S�X�L�V���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���P�H�V���D�U�G�H�Q�W�V���G�p�V�L�U�V330.  
 

 �/�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �H�W�� �O�H �G�p�V�L�U�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �P�°�X�U�V�� �Ges Nègres du Sénégal 

vi�V�H�Q�W���G�H�X�[���R�E�M�H�F�W�L�I�V�����'�¶�D�E�R�U�G�����0�L�F�K�H�O���$�G�D�Q�V�R�Q veu�W���J�D�J�Q�H�U���O�D���F�R�Q�I�L�D�Q�F�H���H�W���O�¶�D�P�L�W�L�p���G�H�V���1�q�J�U�H�V��

en respectant leurs usages tels que : « manger avec les mains » et « parler leur langue ». Ensuite, 

son expérience de la vie au milieu des Nègres, lui permet de bien orienter les colons et la 

Compagnies des Indes sur leurs projets commercial et colonial. Cette analyse est aussi partagée 

par Andrew Curran qui reprend le point de vue de Diop sur les préjugés de Michel Adanson sur 

l�¶�$�I�U�L�T�X�H et son lien avec la Compagnie des Indes. Il souligne que « l�¶�D�X�W�H�X�U���Q�¶�D�Y�D�L�W��sans doute 

pas souhaité compromettre sa vraie mission aux yeux de la compagnie du Sénégal331 ». Ce point 

de vue semble logique �S�D�U�F�H���T�X�H���O�¶�D�X�W�H�X�U doit respecter une certaine tradition liée à la littérature 

exotique �H�W���O�D���Y�L�V�L�R�Q���H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H���D�Q�F�U�p�H���G�D�Q�V���O�¶�L�G�pologie coloniale. 

                                       
327 Adanson Michel, Voyage au Sénégal, texte présenté et annoté par Denis Reynaud et Jean Schmidt, Saint-
�e�W�L�H�Q�Q�H�����3�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���6�D�L�Q�W-Étienne, 1996, p. 104. 
328 Adanson Michel, Voyage au Sénégal, op. cit., p. 105. 
329 Masse, Vincent. Holtz, Grégoire, « Étudier les récits de voyage : Bilan, questionnements, enjeux. », dans 
Arborescences 2 (2012), pp. 1-30. 
330 Ibid., p. 40. 
331 David Diop cité par Andrew Curran, « Pourquoi étudier la re�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�D���S�H�Q�V�p�H���G�X���;�9�,�,�,e 

siècle ? », dans �/�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���V�L�q�F�O�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V�����V�D�Y�R�L�U�V���H�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V, op. cit., p. xxii 
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La récurrence de préjugés dans les récits de voyage a conditionné le regard de certains 

auteurs �G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V���V�X�U���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q �H�W���V�X�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶esclavage des Noirs. Pour montrer 

�O�¶�L�Q�F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�Wé de cette représentation, Roger Mercier �V�R�X�O�L�J�Q�H���O�¶�L�U�U�p�J�X�O�D�U�L�W�p���G�D�Q�V���O�¶�X�V�D�J�H���G�X��

mot Africain qui était employé en français comme un nom propre de peuple au même titre que 

Français, Anglais ou Espagnol332. Or, �O�¶�X�V�D�J�H��du mot « ethnie » dans les régions concernées par 

le commerce des esclaves noirs pouvait apporter certaines nuances. Ainsi Jean-Claude Halpern 

citant les mémoires du comte Forbin, affirme à propos des Nègres :  

Les naturels du pays des caffres, un peu moins noirs que ceux de 
Guinée, bien faits de corps, très dispos �����P�D�L�V���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���Oe peuple le plus 
�J�U�R�V�V�L�H�U�� �H�W�� �O�H�� �S�O�X�V�� �D�E�U�X�W�L�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H���� �,�O�V�� �S�D�U�O�H�Q�W�� �V�D�Q�V��
articuler �����F�H�� �T�X�L���I�D�L�W���T�X�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �Q�¶�D�� �S�X�� �D�S�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�X�U���O�D�Q�J�X�H���� �&�H�V��
peuples vivent sans religion : ils se nourrissent indifféremment de 
�W�R�X�W�H�V�� �V�R�U�W�H�V�� �G�¶�L�Q�V�H�F�W�H�V�� �T�X�¶�Lls trouvent dans les campagnes ; ils vont 
�Q�X�V���� �K�R�P�P�H�V�� �H�W�� �I�H�P�P�H�V�� �j�� �O�D�� �U�p�V�H�U�Y�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�H�D�X�� �G�H�� �P�R�X�W�R�Q�� �T�X�¶�L�O�V��
�S�R�U�W�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �p�S�D�X�O�H�V���� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �L�O�� �V�¶�H�Q�J�H�Q�G�U�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�H�U�P�L�Q�H����
�T�X�¶�L�O�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �K�R�U�U�H�X�U�� �G�H�� �P�D�Q�J�H�U���� �/�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �S�R�U�W�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �W�R�X�W��
ornement les boyaux de moutons fraîchement tués, dont elles entourent 
leurs bras et leurs jambes. Ils sont très légers à la course ; ils se frottent 
le corps avec la graisse, ce qui les rend dégoutants, mais très souples, et 
propres à toutes sortes de sauts : enfin ils couchent tous ensemble pêle-
mêle, sans distinction de sexe, dans de misérables cabanes, et 
�V�¶�D�F�F�R�X�S�O�H�Q�W�� �L�Q�G�L�I�I�p�U�H�P�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �G�H�V bêtes, sans égard à la 
parenté333.  

Nous remarquons que la représentation du Noir manque de �U�p�D�O�L�V�P�H���H�W���G�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�����F�D�U��

elle inscrit le Noir dans la logique du mythe du Nègre dépravé et obsédé sexuel. On constate 

que la non-�G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �Y�R�L�W�� �H�W�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �O�L�W�����H�Q�W�U�H�� �O�¶observé et le rapporté ne 

concorde pas avec la réalité vécue334. Ainsi les voyageurs se plaisent dans les représentations 

f�D�Q�W�D�V�P�D�J�R�U�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�¶�L�P�D�J�H �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �O�D�� �J�U�D�Qde famille 

humaine. Ces représentations ont développé de fausses certitudes sur �O�¶�K�R�P�P�H���D�I�U�L�F�D�L�Q����Dans 

cette optique, Catherine Golliau souligne : « �/�¶�$�X�W�U�H���H�V�W �X�Q�H���p�Q�L�J�P�H���T�X�H���O�¶�R�Q���Y�H�X�W���W�U�R�S���V�R�X�Y�H�Q�W��

convertir ou (et) réduire en esclavage335 ». �(�Q�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W�� �O�¶�D�X�W�K�H�Q�W�L�F�L�W�p�� �G�H�V�� �P�°�X�U�V�� �H�W�� �G�H��

�O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���Q�q�J�U�H���S�D�U���X�Q���V�L�P�S�O�H���Fompte rendu des récits de voy�D�J�H�X�U�V�����O�¶�2�F�F�L�G�H�Q�W���D���U�p�F�U�p�p���O�H��

N�R�L�U���� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �V�R�Q�� �H�V�V�H�Q�F�H�� �D�� �pté mal définie dans ces récits de voyage. Pendant ses 

                                       
332 �$�Q�G�U�H�Z�� �&�X�U�U�D�Q���� �©�� �3�R�X�U�T�X�R�L�� �p�W�X�G�L�H�U���O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �G�D�Q�V���O�D�� �S�H�Q�V�p�H�� �G�X�� �;�9�,�,�,e siècle ? », dans 
�/�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���V�L�q�F�O�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V�����V�D�Y�R�L�U�V���H�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V, op. cit., p. 22. 
333 �&�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���G�H�V���P�p�P�R�L�U�H�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���j�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D���)�U�D�Q�F�H, tome 74, (Paris, 1829), Mémoires du comte de 
Forbin, pp. 317-318, cité par Jean-Claude Halpern, « �$�S�S�U�R�F�K�H�V���G�H���O�¶Afrique au XVIIIe siècle : un savoir éclaté », 
dans �/�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���V�L�q�F�O�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V���V�D�Y�R�L�U�V���H�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V, op. cit., p. 10. 
334 Michel Foucault, Les Mots et les choses : une archéologie des sciences humaines, Paris, 1966, p. 54. 
335 Catherine Golliau, « À la conquête du monde », dans Le Point, septembre-octobre, 2014, p. 6-7. 
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�S�p�U�p�J�U�L�Q�D�W�L�R�Q�V���� �O�H���Y�R�\�D�J�H�X�U���Q�H���G�p�I�L�Q�L�W���V�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�¶�D�X�W�U�H���T�X�¶�H�Q���W�H�U�P�H�V���G�¶�p�F�D�U�W�V���H�W���F�H�O�D���D��

fondé un monde sauvage et barbare, et a permis de justifier la domination coloniale et les 

conséquences qui en ont résulté.  

De manière récurrente, l�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H���Y�R�\�D�J�H�V���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Yent en marge dans leur description 

�G�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�R-politique, culturelle, de �O�¶�D�V�S�H�F�W���S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H���H�W���S�K�\�V�L�T�X�H��des Nègres 

en Afrique. Ces voyageurs décrivent mal les sociétés africaines, et leurs observations sont non-

conformes à la réalité ���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�X naturaliste français Michel Adanson qui reprend le 

préjugé classique �V�X�U���O�D�� �S�D�U�H�V�V�H�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q���� �,�O�� �p�F�U�L�W : « �-�¶�D�L�� �G�L�W���D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �Q�q�J�U�H�V�� �V�R�Q�W��

négligents et paresse�X�[���j���O�¶�H�[�F�q�V336 ». �3�D�U�O�D�Q�W���G�H���O�¶�L�Q�W�U�X�V�L�R�Q���G�X���O�L�R�Q���H�W���G�X���O�Rup dans les cabanes 

des Nègres, il déclare : « Je ne veux que ces deux événements pour preuve de la paresse et de 

�O�¶�L�Q�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H�V���1ègres, sur les torts que leur font ces animaux et sur les dangers auxquels ils 

sont eux-mêmes continuellement exposés. »337 �'�H���F�H���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H�����O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q���V�H�U�D�L�W��

donc contradictoire à son esclavage �G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V���G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H. Sinon comment expliquer 

que les prétendus paresseux travaillent de manière harassante dans les colonies avec une 

production spectaculaire au XVIIIe siècle ? 

Dans la perspective de déconstruire cette image négative, David Diop démontre dans son 

étude sur la « �P�L�V�H�� �j�� �O�¶�p�S�U�H�X�Y�H�� �G�¶�X�Q�� �U�p�J�L�P�H�� �G�H�� �Y�p�U�L�G�L�F�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H��Voyage au Sénégal » 

�T�X�¶�$�G�D�Qson veut plaire à son public et �Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�L�E�U�H���G�H���V�R�Q���V�D�Y�R�L�U338. Diop explique : 

�6�D�� �P�L�V�H�� �j�� �O�¶�p�S�U�H�X�Y�H�� �G�X�� �U�p�J�L�P�H�� �G�H�� �Y�p�U�L�G�L�F�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �Q�R�L�U�H�� �H�V�W��
discrète. Contraint par son ambition et par sa dette morale envers la 
compagnie du Sénégal, de suggérer plu�W�{�W�� �T�X�H�� �G�H�� �G�L�U�H�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �S�H�Q�V�H��
vraiment, Adanson dissimule peut-�r�W�U�H�� �V�D�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��
�T�X�¶�H�O�O�H�� �W�R�O�q�U�H�� �G�H�U�U�L�q�U�H�� �O�D�� �S�H�L�Q�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�� �k�J�H�� �G�¶�R�U�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �R�•�� �L�O��
�Q�¶�p�W�D�L�W�� �S�D�V�� �X�W�L�O�H�� �G�¶�D�U�U�D�F�K�H�U�� �j�� �O�D�� �W�H�U�U�H�� �V�H�V�� �I�Uuits et des hommes à leur 
terre339.  

En examinant le discours de David Diop, �R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���D�X�V�V�L���T�X�¶�$�G�D�Q�V�R�Q���G�p�Y�H�O�R�S�S�H des 

simples impressions sur �O�H���1�q�J�U�H���H�W���V�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����'�H���F�H���I�D�L�W�����V�D���Y�L�V�L�R�Q���V�X�E�M�H�F�W�L�Y�H���D ignoré les 

réalités culturelles et anthropologiques. Dans ce registre, Martinkus Zemp Ada souligne : « Le 

                                       
336 Adanson Michel, Voyage au Sénégal, op. cit., p. 65. 
337 Ibid., p. 104. 
338 David Diop, « �/�D���P�L�V�H���j���O�¶�p�S�U�H�X�Y�H���G�¶�X�Q���U�p�J�L�P�H���G�H���Y�p�U�L�G�L�F�W�L�R�Q���V�X�U���O�D���S�D�U�H�V�V�H���H�W���O�D���Q�p�J�O�L�J�H�Q�F�H���G�H�V���Q�q�J�U�H�V���G�D�Q�V��le 
�Y�R�\�D�J�H���D�X���6�p�Q�p�J�D�O�����������������G�¶�$�G�D�Q�V�R�Q », dans �/�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���V�L�q�F�O�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V���V�D�Y�R�L�U�V���H�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q, op. cit., 
p. 29. 
339 David Diop, « �/�D���P�L�V�H���j���O�¶�p�S�U�H�X�Y�H���G�¶�X�Q���U�p�J�L�P�H���G�H���Y�p�U�L�G�L�F�W�L�R�Q���V�X�U���O�D���S�D�U�H�V�V�H���H�W���O�D���Q�p�J�O�L�J�H�Q�F�H���G�H�V���Q�q�J�U�H�V���G�D�Q�V���O�H��
voyage au Sénégal (�������������G�¶�$�G�D�Q�V�R�Q », dans �/�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���V�L�q�F�O�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V���V�D�Y�R�L�U�V���H�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q, op. cit., 
p. 29. 
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normal ne se voit pas340 ». Autrement dit, le discours des récits de voyages est moins objectif. 

Dans �/�H���P�\�W�K�H���G�X���1�q�J�U�H���H�W���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���Q�R�L�U�H���G�D�Q�V���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�H�������������j���O�D���V�H�F�R�Q�G�H��

Guerre Mondiale, Léon Fanoudh-Siefer affirme : 

�/�¶�R�Q�� �V�H��représent�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�� �Q�q�J�U�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�Us un bric-à-brac 
�G�¶�L�P�D�J�H�V�� �G�¶Épinal �H�W�� �G�H�� �V�W�p�U�p�R�W�\�S�H�V�� �T�X�L���� �j�� �I�R�U�F�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �F�R�O�S�R�U�W�p�V�� �H�W��
agrandis, ont été eux-�P�r�P�H�V�����G�p�I�R�U�P�p�V�����Q�¶�R�I�I�U�D�Q�W���S�O�X�V���T�X�¶�X�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���G�H��
�O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �F�R�O�R�U�p�H�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H���� �P�Dis combien floue, sinon fausse et 
mythique341.  
 

On peut retenir que le Noir et son environnement immédiat étaient susceptibles de toutes 

les représentations dans les récits de voyage�����(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H�����O�¶�D�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H���O�¶�p�Y�L�G�H�Q�F�H���G�H�V��

faits et la différence de cette description dans ces récits, cherche à jeter le voile sur les 

mécanismes marchands et économiques par lesquels le Nègre devient esclave. À cet effet, Denis 

Reynaud dans la préface du Voyage au Sénégal mentionne que :  

Les implications sont plus profondes [que les faits observés] : on 
comprend soudain combien ce naïf voyage était un texte calculé, pesé, 
livrant ou retenant les informations en fonction des considérations 
�W�D�F�W�L�T�X�H�V���H�W���D�X�V�V�L���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�M�H�X�[���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���T�X�L���G�p�S�D�V�V�D�L�H�Q�W���O�D��
�S�H�U�V�R�Q�Q�H���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U : il était hors de question en 1757 de dévoiler à une 
puissance ennemie les richesses de la concession342. 

Le discours �G�¶�$�G�D�Q�V�R�Q���I�D�L�W rempart à �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p���H�W���O�D�L�V�V�H���Y�p�K�L�F�X�O�H�U �O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H 

et son lot de préjugés. En effet, �O�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�W�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �j�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�X�� �V�Lgnifié, ainsi le regard 

déforme �O�¶�R�E�M�H�W�� �R�X�� �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �R�E�V�H�U�Y�p�H. Chez Michel Adanson, son appréciation dévoile son 

manque d�¶�L�P�S�D�U�W�L�D�O�L�W�p. 

Dans une autre perspective, Buffon le naturaliste français, épris par le souci de connaître, 

et an�L�P�p�� �S�D�U�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�¶�R�E�Vervation, présente �G�D�Q�V�� �V�D�� �Y�D�V�W�H�� �p�W�X�G�H�� �V�X�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H��des 

�Y�D�U�L�p�W�p�V�� �G�¶�K�R�P�P�H�V. �/�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q���V�¶�L�Q�Y�L�W�H�� �D�X�V�V�L��dans ses travaux. Chez 

Buffon, les différences anthropologiques �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�Hnt par deux facteurs ���� �O�¶�X�Q 

climatique, �H�W���O�¶�D�X�W�U�H culturel ou encore la manière de vivre. Le naturaliste fait une description 

des peuples de la terre, en soulignant la beauté et la laideur de chacun. Cependant, les 

observations de Buffon �V�X�U���O�¶�K�R�P�P�H���D�I�U�L�F�D�L�Q���Q�H���V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W���S�D�V���V�X�U���O�¶aspect physique des Noirs, 

mais sur les coutumes de ces p�H�X�S�O�H�V���T�X�¶�L�O �S�U�p�V�H�Q�W�H���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���Q�p�J�D�W�L�Y�H�����/�H�V���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���T�X�¶�L�O��

                                       
340 Martinkus Zemp Ada, �/�H���%�O�D�Q�F���H�W���O�H���1�R�L�U�����H�V�V�D�L���G�¶�X�Q�H���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H���O�D���Y�L�V�R�Q���G�X���1�R�L�U���S�D�U���O�H���%�O�D�Q�F���G�D�Q�V���O�D��
�O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�H���O�¶�H�Q�W�U�H-deux-guerres, op. cit., p. 12. 
341 Fanoudh-Siefer Léon, �/�H���0�\�W�K�H���G�X���Q�q�J�U�H���H�W���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���Q�R�L�U�H���G�D�Q�V���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H : de 1800 à la 2e 

Guerre Mondiale, op. cit., p. 12. 
342 Denis Reynaud, « préface », dans Michel Adanson, Voyage au Sénégal, op. cit., p. 13. 



121 
  

donne participent à cette généralisation de la vision dépréciative du Noir au XVIIIe siècle. Il 

affirme :  

�/�H�V�� �1�q�J�U�H�V�� �G�H�� �*�X�L�Q�p�H�� �R�Q�W�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �H�[�W�U�r�P�H�P�H�Q�W�� �E�R�U�Q�p���� �T�X�¶�L�O�� �\�� �H�Q�� �D��
�P�r�P�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���T�X�L���S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W���r�W�U�H���W�R�X�W���j���I�D�L�W���V�W�X�S�L�G�H�V�����T�X�¶�R�Q���H�Q���Y�R�L�W���T�X�L��
ne peuvent jamais compter au-�G�H�O�j�� �G�H�� �W�U�R�L�V���� �T�X�H�� �G�¶�H�X�[-mêmes ils ne 
�S�H�Q�V�H�Q�W���j���U�L�H�Q�����T�X�¶�L�O�V���Q�¶�R�Q�W���S�R�L�Q�W���G�H���P�p�P�R�L�U�H�����T�X�H���O�H���S�D�V�V�p���O�H�X�U est aussi 
incon�Q�X���T�X�H���O�¶�D�Y�H�Q�L�U343. 

De ce point de vue, Buffon reprend les discours avilissants de ses contemporains et dresse 

des représentations tronquées du Noir. Le discours de Buffon est émaillé d�¶�X�Q�H�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q��

péjorative du Nègre, soutenant que les Nègres ont très peu de génie et �S�H�X���G�¶�H�V�S�U�L�W��344 Buffon 

cautionne implicitement �O�¶�L�G�p�H���G�H���F�L�Y�L�O�L�V�H�U���F�H�V���V�D�X�Y�D�J�H�V�����6�R�X�V���F�H�W���D�Q�J�O�H�����O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���%�X�I�I�R�Q��

�Q�H���S�U�R�V�F�U�L�W���S�D�V���O�H�V���V�W�p�U�p�R�W�\�S�H�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H�����4�X�D�Q�W���j���V�R�Q���R�S�L�Q�L�R�Q���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Noirs, elle 

est souvent peu favorable à la condamnation de la servitude. Buffon mentionne des faits qui 

sont établis, sans que cela ne choque son esprit.  

À travers une tournure rhétorique, Buffon se demande si les Africains ne sont pas assez 

�P�D�O�K�H�X�U�H�X�[���G�¶�r�W�U�H���U�p�G�X�L�W�V���j���O�D���V�H�U�Y�L�W�X�G�H�����G�¶�r�W�U�H���R�Eligés de toujours travailler sans pouvoir jamais 

rien acquérir. Faut-il encore les excéder ; les frapper, & les traiter comme des animaux ? 345 

�&�¶�H�V�W�� �E�L�H�Q���G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �D�X�[�� �&�D�U�D�w�E�H�V�� �T�X�H�� �S�D�U�O�H�� �O�H�� �Q�D�Wuraliste. Mais comme certains de ses 

contemporains, Buffon �I�D�L�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1oirs non pas un sujet de prédilection, mais un 

�p�S�L�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���T�X�L���Q�H���S�R�X�U�U�D�L�W���F�K�D�Q�J�H�U���O�¶�R�U�G�U�H���G�H�V���F�K�R�V�H�V�����/�H�V���U�p�D�O�L�W�p�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, telles que 

les récits de voyages les décrivent, ne contribuent pas à éradiquer ce phénomène mais à 

�O�¶�p�W�H�Q�G�U�H�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H, mais aussi à stimuler et à 

renforcer les convictions des esclavagistes �V�X�U���O�D���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���G�¶exploiter ces Nègres.  

Les récits de voyage ne constituent pas « la pierre de touche de la vérité346 ». Ces écrits 

sont un cadre de propagande, et un moyen stylistique pour rendre « la description plus 

suggestive347 ». Configurées sous �O�¶�D�Q�J�O�H�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�I���� �O�H�V�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��des Noirs 

dans les récits de voyage ont plus servi les commerçants du genre humain que le raisonnement 

                                       
343 Georges-Louis Leclerc Buffon, Histoire naturelle, textes choisis et présents par Jean Varloot, Paris, Gallimard, 
[1re édition 1749], 1984, p. 141. 
344 Georges-Louis Leclerc Buffon, Histoire naturelle, op. cit., p. 141. 
345 Ibid., p. 142. 
346 Lestringant Frank, « �/�¶�H�[otisme en France à la Renaissance de Rabelais à Lévy » dans Littérature et exotisme 
XVIe-XVIIIe siècle, conférences réunies par De Courcelles Dominique, Paris, École des Chartes, 1997, p. 7. 
347 Vischer Ute Heidmann, « �/�D���G�H�V�F�H�Q�W�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�D�Y�H�U�Q�H�V���H�W���O�¶�H�[�S�primentation symbolique de la peur de la mort. 
À propos de quelques récits de voyages au XVIIIe siècle », La Peur au XVIIIe siècle discours, représentations, 
pratiques, études réunies et présentées par Berchtold et Michel Porret, Genève, Droz, 1994, p. 182. 
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épuré des moralistes. Ces textes �D�X���V�L�q�F�O�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V���Q�H���V�H���V�R�Q�W���S�D�V���G�p�E�D�U�U�D�V�V�p�V���G�H���O�¶�K�p�U�L�W�D�Je 

des siècles précédents où le N�R�L�U�����F�R�X�O�H�X�U���G�H���O�D���P�D�O�p�G�L�F�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���V�D�O�H�W�p�����F�R�Q�V�W�L�W�X�D�L�W���O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W��

qui a f�D�Y�R�U�L�V�p���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�¶�Lnfériorité du Noir, du sentiment du rejet et de son asservissement.   

Tout compte fait, les Africains étaient toujours marqués par le sceau du vice et présentés 

comme des gens vivants dans un état peu avancé de civilisation. Ces avis diffèrent selon les 

voyageurs et restent parsemés dans toutes les critiques dont les Africains sont les objets.  

Une autre compilation de textes de voyageurs rend compte �G�H���O�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q��

et de �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V�� �D�X�� �;�9�,�,�,e siècle ���� �O�¶Histoire générale des voyages, �G�¶�$�Q�W�R�L�Q�H-

François Prévost, publiée en 15 volumes entre 1746 à 1759, suivis de 5 volumes posthumes 

�M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������dans laquelle il reprend des extraits de relations de voyages. Les voyages en 

Afrique occupent les cinq premiers volumes de sa compilation. Les Africains sont décrits région 

par région, qui plus est au gré des récits des voyageurs. Le livre VI du tome II, par exemple, 

comporte un paragraphe intitulé « Remarques sur la nation des Foulis »348, et dans le livre VII 

un chapitre est réservé aux « Observations sur les Jalofs », ainsi que le livre XIV un chapitre 

est intitulé les « �0�°�X�U�V���H�W��usages des Hottentots » du tome V. On trouve bien dans les volumes 

�S�R�U�W�D�Q�W���V�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�H�V���© descriptions » détachées des récits de voyages qui consacrent une 

par�W�L�H���j���O�D���I�L�J�X�U�H�����D�X���F�D�U�D�F�W�q�U�H�����j���O�¶�K�D�E�L�O�O�H�P�H�Q�W�����D�X�[���P�°�X�U�V���H�W���D�X�[���X�V�D�J�H�V349. 

�(�Q���R�E�V�H�U�Y�D�Q�W���O�¶�p�W�D�W���D�I�I�H�F�W�L�I��des Nègres, Prévost souligne : « La jalousie tourmente si peu 

les Nègres [...]�����T�X�¶�L�O�V���S�U�R�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�Hurs femmes pour une bagatelle350 ». Ce témoignage, auquel 

on ne peut accorder une aveugle certitude, était ancré dans les esprits des Européens. En 

réfléchissant sur les stéréotypes du Noir au XVIIIe siècle, Jean-Claude Halpern note : « Les 

auteurs pratiquent les simplifications totalisantes et tendent à faire de �O�¶�$�I�U�L�T�X�H �H�W���G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q 

une utopie négative351 ». Dès lors, le discours montra que l�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q���p�W�D�L�W��un individu barbare, 

�T�X�L�� �Q�¶�p�W�D�L�W touché ni pa�U���O�D�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �Q�L�� �S�D�U���X�Q�H�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�H�V�W�L�P�H�� �G�H�� �V�R�L. Ce qui ressort des 

                                       
348 Antoine-François Prévost, Histoire générale des voyages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de 
�Y�R�\�D�J�H�V���S�D�U���P�H�U���H�W���S�D�U���W�H�U�U�H���T�X�L���R�Q�W���p�W�p���S�X�E�O�L�p�H�V���M�X�V�T�X�¶�j���S�U�p�V�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���O�D�Q�J�X�H�V���G�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���Q�D�W�L�R�Q�V��
connues, tome II, Paris, Didot, 1747, p. 36.  
349 Sylviane Albertan-Coppola, « Des récits des voyages à �O�¶�+�L�V�W�R�L�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�H�V���Y�R�\�D�J�H�V : la représentation des 
Africains », dans Dix-huitième siècle, vol. 44, n°1, 2012, pp.165-181. 
350 Antoine-François Prévost, �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�H���Y�R�\�D�Jes, tome II, Paris, Chez Didot, 1746, p. 467. Concernant 
les sources citées par Antoine-François Prévost, dans Histoire générale des voyages, David Diop a réservé un sous 
chapitre « Relations de voyage en Afrique les plus citées au XVIIIe siècle » dans son essai Rhétorique nègre au 
XVIIIe siècle. Des récits de voyage à la littérature abolitionniste, Paris, Classiques Garnier, 2018, lequel il a 
regroupé les compilations de récit de voyage citées par Prévost dans Histoire générale des voyages.  
351 Jean-Claude Halpern, « Les Africains au XVIIIe siècle, à travers les recueils de récits de voyage », dans Les 
Cahiers des Anneaux de la Mémoire, n° 4, Nantes, les Anneaux de la Mémoire de Nantes, 2002, p. 123. 
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écrits de Prévost, est cette mani�q�U�H�� �G�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��des Noirs de façon 

superficielle, surtout de favoriser à travers ces récits une méthode commentative et descriptive 

et de montrer la facilité avec lesquelles on peut acquérir les esclaves en Afrique.  

Sa compilation cite certains extraits de Journal de voyage de Sénégal du directeur et 

commandant général de la compagnie du Sénégal, Sieur Brüe, qui explore la Guinée-Bissau, au 

début du XVIIIe siècle, et rapporte �O�¶�L�G�p�H���V�H�O�R�Q���O�D�T�X�H�O�O�H « les Noirs se vendent eux-mêmes ». 

En se servant des écrits du Sieur Brüe, Prévost mentionne : « Ils [les Nègres] sont passionnés 

�S�R�X�U���O�¶�H�D�X���G�H���Y�L�H�����6�¶�L�O�V���F�U�R�\�H�Q�W���T�X�¶�X�Q���Y�D�L�V�V�H�D�X���O�H�X�U���H�Q apporte [...] le plus foible devient la proie 

du plus fort [...]. Le père vend ses enfants [...], ils traitent de même leurs pères & leurs 

mères352 ». �&�H�V���U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V���E�D�V�p�H�V���V�X�U���G�H�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V 

�H�W���U�H�Q�I�R�U�F�p�H�V���S�D�U���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�D���I�L�O�L�D�W�L�R�Q���W�H�Q�W�H�Q�W���G�H���P�R�Q�W�U�H�U���O�H���U�{�O�H���G�H�V���$�I�U�L�F�D�L�Q�V���G�D�Q�V���F�H���F�R�P�P�H�U�F�H����

Prévost, relatant les pérégrinations de Brüe, chez Damel roi de Kayor, écrit : « Les princes 

�1�q�J�U�H�V���R�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���X�Q�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H���F�R�P�P�R�G�H���S�R�X�U���V�H���S�U�R�F�X�U�H�U���G�H�V���V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�V���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V �����F�¶�H�V�W��

de vendre leurs propres sujets353 ». Ce point de vue est aussi présent dans Candide de Voltaire 

au chapitre XIX sur le Nègre de Surinam. Le même discours est régulièrement utilisé par les 

esclavagistes qui stipulent que les rois africains vendaient leurs propres sujets. Sur le plan 

politique, ce lieu commun de la cupidité des rois africains vient justifier le pouvoir arbitraire et 

despotique des rois africains. Dans ce registre, Prévost déclare : �©���/�¶�D�Y�L�G�L�W�p���G�X���J�D�L�Q���O�H�X�U���D���I�D�L�W��

�Y�H�Q�G�U�H�� �X�Q�� �V�L�� �J�U�D�Q�G�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �V�X�M�H�W�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �T�X�H�� �O�H�X�U�V�� �e�W�D�W�V�� �V�R�Q�W�� �I�R�U�W�V��

dépeuplés354 ». Le discours itératif sur l�¶�D�W�W�L�W�X�G�H��irresponsable des Africains renforce la 

perception négative sur ces derniers.  

L�H�V�� �(�X�U�R�S�p�H�Q�V�� �D�I�I�L�U�P�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�V�W�� �E�L�H�Q�� �D�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �j�� �O�H�X�U��

arrivée. C�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �L�O�V�� �R�P�H�W�W�H�Q�W���G�H�X�[�� �I�D�L�W�V�� ���� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �O�D�� �S�U�p�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �V�X�U le 

continent noir ne légitime et ne peut justifier �O�D�� �W�U�D�L�W�H�� �H�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1ègres, par les 

Européens ; �G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����O�H�V���(�X�U�R�S�p�H�Q�V�� �S�D�U���O�H�X�U���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�����R�Q�W���S�H�U�P�L�V���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���L�Q�W�U�D-

�D�I�U�L�F�D�L�Q�� �G�H�� �V�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�H�U���� �H�W�� �G�H�� �F�U�p�H�U�� �X�Q�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �G�p�Sortation de masse, dont les 

conséquences ont été marquantes pour ce continent, aussi bien dans les esprits que dans les faits 

�M�X�V�T�X�¶�D�X���;�;�,e siècle. 

                                       
352 Jean-Claude Halpern, « Les Africains au XVIIIe siècle, à travers les recueils de récits de voyage », op. cit., p. 
575. 
353 Antoine-François Prévost, �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�H���Y�R�\�D�J�H�V, tome II, op. cit., p. 464. 
354 Ibid., p. 15. 
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�3�R�X�U�W�D�Q�W���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���Ge la compilation de ces récits de voyage est de faire une synthèse et 

de trier les informations en les confrontant les unes aux autres. Mais le regard critique sur les 

récits des voyageurs ne manque pas de vision superficielle. La justification la plus aboutie est 

évoquée par Michèle Duchet dans son étude « �/�¶�+�L�V�W�R�L�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�H�� �Y�R�\�D�J�H�V de 

Prévost �O�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p �H�W���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H ». Duchet affirme : « �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��générale des voyages est une 

commande officielle et elle doit servir de stimulant à une politique coloniale qui va bientôt 

heurter de front les ambitions des Anglais355 ». Autrement dit, Michèle Duchet constate un 

�F�R�Q�I�O�L�W���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W��chez Prévost dans sa détermination de restituer la vérité. Si �/�¶�+�L�V�W�R�L�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H��

des voyages sert la politique coloniale, le discours paraît comme idéologique et peu réaliste. 

Michèle Duchet ajoute : 

En dépit de ses prétentions, �/�¶�+�L�V�W�R�L�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�H�� �Y�R�\�D�J�H�V��ne sera 
�M�D�P�D�L�V���X�Q���R�X�Y�U�D�J�H���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�����D�X���V�H�Q�V���T�X�H���O�¶�R�Q���G�R�Q�Q�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��à ce 
terme. Comme collection de voyages, son intérêt est minime car Prévost 
ne donne pas les textes originaux des voyageurs : il les récrit, ne 
�S�R�X�Y�D�Q�W�� �V�¶�H�P�S�r�F�K�H�U�� �G�H réparer le style, selon sa propre expression. 
Comme histoire des voyages, elle souffre de beaucoup de lacunes 
importantes et les documents présentés sont souvent de seconde 
main356. 

�(�Q���H�[�D�P�L�Q�D�Q�W���O�¶�D�X�W�K�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�F�U�L�W�V �G�D�Q�V���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���3�U�p�Y�R�V�W�����'�X�F�K�H�W���P�R�Q�W�U�H���T�X�H��

�/�¶�+�L�V�W�R�L�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�Hs voyages comporte de nombreuses irrégularités et son contenu laisse 

transparaître des incertitudes, �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�D���Y�p�U�L�W�p���V�X�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V���H�Q��

Afrique. La question de la fiabilité du discours dans les récits de voyage suscite aussi un intérêt 

scientifique chez certains critiques. En effet, Réal Ouellet et Emmanuel B�R�X�F�K�D�U�G���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�Q�W��

�V�X�U���O�D���V�€�U�H�W�p���G�H�V���M�X�J�H�P�H�Q�W�V���G�D�Q�V���O�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H���Y�R�\�D�J�H�V���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V leur étude 

sur « Nègres, Caraïbes, et sauvages du Canada dans les relations de voyages au XVIIe siècle ». 

Ils remarquent : « La description des Nègres antillais joue sur un paradigme fermement ancré 

�G�D�Q�V���O�H���P�\�W�K�H���R�X�����W�R�X�W���D�X���P�R�L�Q�V�����G�D�Q�V���O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���G�H���O�¶�ppoque357 ». À cet égard, ces discours 

�Q�¶�R�Q�W�� �S�X�� �F�K�D�Q�J�H�U �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�V�� �1�q�J�U�H�V�� �Q�L�� �p�U�D�G�L�T�X�H�U �O�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �E�L�H�Q�� �D�X��

�F�R�Q�W�U�D�L�U�H���L�O�V���O�¶�R�Q�W���M�X�V�W�L�I�L�p�H���� �5�p�D�O���2�X�H�O�O�H�W���H�W Emmanuel Bouchard soulignent : « Bouton et Du 

Tertre les [les Nègres] présentent comme difformes, sales, puants, stupides, naturellement 

                                       
355 Michèle Duchet, �©���/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�V���9�R�\�D�J�H�V : originalité et influence » dans �/�¶�$�E�E�p���3�U�p�Y�R�Vt actes de colloques 
�G�¶�$�L�[��-en-Provence, 20 et 21 décembre 1963, publications des Annales de la Faculté des Lettres Aix-en-Provence, 
nouvelle série n°50, 1965, pp. 149-175. 
356 Michèle Duchet, �©���/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�V���9�R�\�D�J�H�V : originalité et influence », op. cit., p. 149. 
357 Réal Ouellet et Emmanuel Bouchard « Nègres, Caraïbes, et sauvages du Canada dans les relations de voyages 
au XVIIe siècle », dans Littérature et dialogue interculturel, sous la direction de Françoise Tétu de Labsade, 
Québec, Presses Universitaires de Laval, 1997, p. 216.  
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�Y�R�X�p�V�� �j�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�« 358 ». Autant dire que ce discours participe à la propagande de 

dénigrement des Nègres et à mieux légitimer leur asservissement. 

�'�H���O�¶�D�U�E�L�W�U�D�L�U�H���D�X���I�D�L�W���U�p�H�O�����O�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H���Y�R�\�D�J�H�V���V�H���G�L�V�Winguent souvent par une description 

moins objective. En effet, Jean-Louis Vissière écrit que Guillaume Snelgrave fait preuve du 

besoin de rassurer son lecteur �����V�R�Q���D�U�J�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���K�D�E�L�O�H���G�R�Q�Q�H���O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q���T�X�H���O�H�V���Q�p�J�U�L�H�U�V��

jouaient en Afrique un rôle providentiel359. Mais au fil du temps, les N�q�J�U�H�V���R�Q�W���S�U�R�X�Y�p���T�X�¶�L�O�V��

�Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �S�D�U�� �Q�D�W�X�U�H �H�Q�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�Q�W�� �O�H�V�� �U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H�V�� �H�W�� �G�p�V�H�U�W�D�Q�W�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q. Le 

�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���F�K�H�]��Prévost, est parfois accompagné de quelques remarques sur le 

désordre d�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H���Y�R�\�D�J�H�V���H�W���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H�V���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���G�X���F�R�P�P�H�U�F�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V. Il note : 

« Les unes ou les autres [Les informations] ma�Q�T�X�H�Q�W���G�¶�H�[�D�F�W�L�W�X�G�H360 ». �&�H�F�L���M�X�V�W�L�I�L�H���O�¶�D�M�R�X�W���G�H�V��

commentaires, la vision par�W�L�H�O�O�H�� �H�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �H�U�U�R�Q�p�H�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�¶esclavage des Noirs 

dans �O�¶�+�L�V�W�R�L�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�H���Y�R�\�D�J�H�V. Le constat fait par Prévost peut �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�Hr par le fait que 

�F�H�U�W�D�L�Q�V���D�X�W�H�X�U�V���G�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H���Y�R�\�D�J�H���Q�¶�R�Q�W���M�D�P�D�L�V���H�I�I�H�F�W�X�p���X�Q���Y�R�\�D�J�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V��

du père Labat. Par extension, on peut admettre que Prévost lui-même pose le problème de la 

�Y�D�O�L�G�L�W�p���G�¶informations contenues dans les récits de voyage. Ces textes désavouent le sens de 

�O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���� �L�O�V�� �V�R�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�V�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �Y�X�O�J�D�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�[�F�H�V�V�L�Y�H�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q et se trouvent 

colorés des préjugés. �&�H�W�W�H���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���H�V�W���I�D�L�W�H���S�R�X�U���P�L�H�X�[���V�W�L�P�X�O�H�U���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q���G�X���O�H�F�W�H�X�U en 

quête du merveilleux et d�¶�H�[�R�W�L�V�P�H�� Ce faisant, Prévost lui-même, à travers les récits de voyages 

�T�X�¶�L�O�� �D�� �p�G�L�W�p�V�� �H�W�� �F�R�P�P�H�Q�W�p�V�� a reproduit les représentations des Africains comme ses 

contemporains. 

Dans ces récits de voyage, s�R�X�Y�H�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H �H�V�W���M�X�V�W�L�I�L�p���S�D�U���O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U��

lui-même ou la volonté des rois africains de vendre leurs sujets. La description �G�H�V���P�°�X�U�V, du 

système politique et des pratiques religieuses des royaumes africains justifie les failles de ces 

sociétés qui sont poreuses et facilitent le commerce des Noirs�����/�H���U�H�J�D�U�G���S�R�U�W�p���V�X�U���O�¶attitude des 

rois et �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��commerciale dans les royaumes africains permet de légitimer la traite des 

Nègres. 

Les H�R�W�W�H�Q�W�R�W�V���Q�¶�R�Q�W���F�H�V�V�p���G�¶�r�W�U�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�����G�¶�X�Q���D�U�F�K�p�W�\�S�H���G�H��

�O�¶�$�X�W�U�H�� �H�W�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �F�K�D�U�J�p�H�� �G�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���� �3�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�D�W�U�H�� �V�L�q�F�O�H�V���� �O�H�V�� �G�p�E�D�W�V�� �H�Q�W�U�H��

�S�D�U�W�L�V�D�Q�V�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �V�R�F�L�D�O���� �G�H�� �G�p�I�H�Q�V�H�X�U�V�� �G�H�� �O�D�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� ���G�p�Q�R�Q�o�D�Q�W�� �X�Q�� �V�D�X�Y�D�Je 

                                       
358 Réal Ouellet et Emmanuel Bouchard « Nègres, Caraïbes, et sauvages du Canada dans les relations de voyages 
au XVIIe siècle », op. cit., p. 216. 
359 Jean-Louis Vissière, La traite des Noirs au siècle des Lumières, op. cit., p. 49. 
360 Antoine-François Prévost, �/�¶�+�L�V�W�R�L�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�H�V���Y�R�\�D�J�H�V, tome III, op. cit., p. V. 
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�G�p�V�K�X�P�D�Q�L�V�p�����D�Q�W�K�U�R�S�R�S�K�D�J�H���U�p�S�X�J�Q�D�Q�W���H�W���E�H�V�W�L�D�O�����H�W���D�S�R�O�R�J�L�V�W�H�V���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���Q�D�W�X�U�H�O�����S�D�U�W�L�V�D�Q�V��

�G�¶�X�Q�H���1�D�W�X�U�H���F�R�Q�o�X�H���F�R�P�P�H���X�Q���S�D�U�D�G�L�V���S�H�U�G�X�����L�G�p�D�O�L�V�D�Q�W�����H�Q��réponse aux vices des sociétés, 

sensible, humain, figure de bon sauvage généreux et charitable). Pour les militants des 

Lumières, les Hottentots ont offert une excellente occasion �G�¶�D�I�I�L�U�P�H�U���G�H�V���Y�p�U�L�W�p�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���H�Q��

taxant de fables, de romans, de mensonges, les récits antérieurs361. 

�'�D�Q�V�� �O�¶�D�U�p�R�S�D�J�H�� �G�H�V��voyageurs scientifiques qui explorent �O�¶Afrique, il y a aussi le 

naturaliste �H�W���O�¶�R�U�Q�L�W�K�R�O�R�J�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V��François Levaillant. Il a effectué des voyages en Afrique 

australe de 1780 à 1785, pendant deux expéditions dont les témoignages parurent à cinq ans 

�G�¶�L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H����Notre analyse ne se focalise pas sur ses re�F�K�H�U�F�K�H�V�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�� �R�X�� �G�H��

�O�¶�R�U�Q�L�W�K�R�O�R�J�L�H���� �P�D�L�V�� �Q�R�X�V��nous �L�Q�W�p�U�H�V�V�R�Q�V�� �j�� �V�H�V�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V, à sa 

�S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H��et ses habitants pour examiner la vérité et pour démontrer les failles de 

son témoignage dans Voyage �G�H���P�R�Q�V�L�H�X�U���/�H�Y�D�L�O�O�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����S�D�U���O�H���&�D�S��

de bonne espérance. �/�H�Y�D�L�O�O�D�Q�W�� �T�X�L�W�W�H�� �3�D�U�L�V�� �O�H�� ������ �M�X�L�O�O�H�W�� ���������� �S�R�X�U�� �O�¶Afrique australe, où il 

explore des terres inconnues et rencontre �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�H�X�S�O�H�V, notamment les Hottentots et les 

Cafres. Son récit de voyage contient des détails anthropologiques, un vocabulaire français, 

hollandais, et hottentot, et contient des planches des Hottentots et des girafes.  

�/�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���S�D�U��Levaillant lui a permis de réfléchir sur les 

�P�°�X�U�V des sociétés africaines et les caractères des Hottentots et des Cafres. Le voyage de 

�/�H�Y�D�L�O�O�D�Q�W�� �V�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H vécue���� �F�¶est un texte qui associe 

�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q�����V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���H�W���U�D�L�V�R�Q���S�R�X�U���U�H�Q�I�R�U�F�H�U���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H���S�H�U�V�Rnnelle. Il écrit :  

�'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���H�W���S�D�U-dessus tout, je songeais continuellement aux parties du 
�*�O�R�E�H���T�X�L���Q�¶�D�\�D�Q�W���S�R�L�Q�W���H�Q�F�R�U�H��été fouillées, pouvaient, en donnant de 
nouvelles connaissances, rectifier les anciennes ; je regardais comme 
souverainement heureux, le mortel qui aurait le courage de les aller 
chercher à �O�H�X�U�� �V�R�X�U�F�H�� ���� �O�¶intérieur �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H���� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �V�H�X�O���� �P�H��
paraissait un Pérou�����&�¶était �O�D���W�H�U�U�H���H�Q�F�R�U�H���Y�L�H�U�J�H�����/�¶�H�V�S�U�L�W���S�O�H�L�Q���G�H���F�H�V��
idées�����M�H���P�H���S�H�U�V�X�D�G�D�L�V���T�X�H���O�¶�D�U�G�H�X�U���G�X��zèle pouvait suppléer au génie, 
�H�W���T�X�H���S�R�X�U���S�H�X���T�X�¶�R�Q���I�X�W���X�Q���R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U���V�F�U�X�S�X�O�H�X�[�����R�Q���V�H�U�D�L�W���W�R�X�M�R�X�U�V��
un assez grand écrivain�����>�«�@���1�L���O�H�V���O�L�H�Q�V���G�H���O�¶�D�P�R�X�U�����Q�L���F�H�X�[���G�H���O�¶amitié 
�Q�H�� �I�X�U�H�Q�W�� �F�D�S�D�E�O�H�V�� �G�H�� �P�¶ébranler ; je ne communiquai mes projets à 
personne.362 

                                       
361 Gérard Lahouati, « « Un Lapon au Sénégal ? » Chamfort lecteur de Levaillant », dans Dix-huitième siècle, 
vol.44, n°1, 2012, pp. 221-235. 
362 François Levaillant, Voyage �G�H�� �P�R�Q�V�L�H�X�U�� �/�H�Y�D�L�O�O�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H���� �S�D�U�� �O�H�� �&�D�S�� �G�H�� �E�R�Q�Q�H��
espérance, tome I, Paris, Leroy, 1790, p. xxiii. 
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Nous constatons les mar�T�X�H�V���G�¶�X�Q�H���L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���G�H���O�¶auteur. Pour marquer sa 

présence, Levaillant mentionne les personnages rencontrés, il �V�¶�D�W�W�D�U�G�H���V�X�U���O�H�V���I�D�L�W�V���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�V 

qui constituent la véracité de son discours. Il écrit : « Je suis bien résolu de ne parler que de ce 

�T�X�H���M�¶�D�L���Y�X���H�W���G�H���F�H���T�X�H���M�H���I�D�L�V363 ». Ce passage marque son désir de restituer les faits avérés et 

renforce la mise en scène de soi. Il ajoute : « �-�¶�D�L�� �W�U�D�Y�H�U�V�p�� �O�H�V�� �P�H�U�V���� �M�¶�D�L�� �Y�R�X�O�X�� �Y�R�L�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

�K�R�P�P�H�V�����G�¶�D�X�W�U�H�V���F�O�L�P�D�W�V, je me suis enfoncé dans les �G�p�V�H�U�W�V���G�¶�$�I�U�L�T�X�H �����M�¶�D�L���F�R�Q�T�X�L�V���X�Q�H���S�H�W�L�W�H��

portion de la terre364 ». À travers ce passage, Levaillant veut éviter toute défiance, il veut rendre 

son récit de voyage le plus original possible. 

 Dans certaines situations, Levaillant alterne entre la première personne du singulier et la 

première personne du pluriel. Le « nous » indique �H�Q���J�p�Q�p�U�D�O�����F�H���T�X�¶�L�O���I�D�L�W���D�Y�H�F���O�H�V���+�R�W�W�H�Q�W�R�W�V 

ses compagnons de route. Il souligne : « Nous fûmes bien dédommagés de nos fatigues lorsque 

nous eûmes entièrement gagné le sommet de la montagne. Nous admirâmes le plus beau pays 

�G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V365 ». Le « nous » narratif traduit le voyage du groupe, les difficultés et les moments 

de bonheur. Dans ce contexte, l�¶�X�V�D�J�H�� �G�X�� �© nous » est très original chez Levaillant dans la 

mesure où il n�¶�H�[�Srime pas une action qui relève de la quotidienneté (la marche ou le sommeil), 

mais désigne une phase �R�•�� �O�¶�D�F�W�H�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �H�W�� �G�¶�D�G�P�L�U�H�U�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�H�� �S�U�L�Y�L�O�q�J�H�� �H�[�F�O�X�V�L�I�� �G�X��

voyageur narrateur. En effet, Levaillant se différencie de certains voyageurs, qui dans leurs 

narrations expriment tout ce qui �H�V�W�� �U�H�J�D�U�G���� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q���� �p�W�D�W�� �G�¶�k�P�H�� �j�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �G�X��

singulier.  

�6�¶agissant de sa perception des Hottentots et de leurs �P�°�X�U�V, Levaillant ne reprend pas 

totalement les stéréotypes de ses prédécesseurs. Dans le premier volume de son récit de voyage, 

il établit un principe �����F�H�O�X�L���G�X���U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�¶�D�F�F�X�H�L�O�����,�O���O�¶�L�O�O�X�V�W�U�H���G�H���O�D manière suivante :  

�>�«�@��telle a toujours été ma maxime, de ne jamais contrarier les usages 
reçus dans les lieux où je me suis trouvé �����U�L�H�Q���Q�H���E�O�H�V�V�H���H�W���Q�¶�L�Q�G�L�V�S�R�V�H��
autant un peuple �T�X�H���G�H���V�¶�D�W�W�D�T�X�H��à ses opinions à ses goûts, ses usages, 
par la critique et le ridicule, et rien �Q�¶�H�V�W���H�Q���H�I�I�H�W���S�O�X�V���D�E�V�X�U�G�H���H�W���S�O�X�V��
indécent366. 

Levaillant préfère vivre comme un Hottentot, apprendre et comprendre certains éléments 

de sa culture. Quant à �O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �F�R�U�S�R�U�H�O�O�H�� �H�W�� �O�H�V�� �P�R�G�H�V�� �G�H�� �V�R�L�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�H�D�X���� �L�O�� �G�p�F�U�L�W�� �O�H�V��

                                       
363 François Levaillant, Voyage �G�H�� �P�R�Q�V�L�H�X�U�� �/�H�Y�D�L�O�O�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H���� �S�D�U�� �O�H�� �&�D�S�� �G�H�� �E�R�Q�Q�H��
espérance, tome I op.cit., p. 142. 
364 Idem. 
365 Idem. 
366 Idem. 
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méthodes de « maquillage » des femmes Hottentots et leur usage de couleur, notamment le noir 

et le rouge brique. Il souligne : « Ces deux couleurs chéries [Le noir et le rouge brique] des 

Hottentots sont toujours parfumées avec de la poudre de boughou367 ». La connaissance directe 

des Hottentots a permis à Levaillant de donner une image �Y�p�U�L�G�L�T�X�H�� �G�H�� �F�H�� �S�H�X�S�O�H�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H��

australe. Lorsque Levaillant évoque �O�¶�X�V�D�J�H���G�H�V���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�V���I�D�L�W�H�V���G�H�V���S�H�D�X�[���G�¶�D�Q�L�P�D�X�[���S�D�U���O�H�V��

�+�R�W�W�H�Q�W�R�W�V�����L�O���H�[�S�O�L�T�X�H���F�R�P�P�H�Q�W���F�H�V���G�H�U�Q�L�H�U�V���O�H�V���H�[�S�R�V�H�Q�W���j���O�¶�D�L�U���H�W��au soleil, ensuite « elles [Les 

couvertures] sont battues pour en faire tomber �>�«�@ les insectes et une autre vermine non moins 

incommode �>�«�@, cette méthode est plus prompte368 ». Levaillant fournit les détails sur les 

�P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �G�H�V�� �I�R�X�U�U�X�U�H�V chez les Hottentots. Cette manière objective et neutre de 

décrire ce peuple a permis à Caminella Biondi de reconnaître :  

Levaillant manifeste une certaine humanité et de la sympathie pour le 
peuple [les Hottentots] au milieu duquel il a vécu quelques années. Il  a 
accompli le miracle de transformer cette partie du monde en un mythe 
�G�¶�e�G�H�Q�����&�¶�H�V�W���O�¶�X�Q���G�H�V���U�D�U�H�V���F�D�V���R�•���O�H �Y�H�Q�W���G�¶�X�Q���P�\�W�K�H���S�R�V�L�W�L�I���H�I�I�O�H�X�U�H��
les terres africaines369. 

�&�D�U�P�L�Q�H�O�O�D���%�L�R�Q�G�L���P�R�Q�W�U�H���T�X�H���O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���/�H�Y�D�L�O�O�D�Q�W���V�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H��et son peuple est 

moins caricatural. Autrement dit, le récit de voyage de Levaill�D�Q�W���H�V�W���O�¶�X�Q���G�H�V���U�D�U�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H��

voyage qui relat�H���O�H�V���I�D�L�W�V���H�W���G�p�F�U�L�W���O�H�V���P�°�X�U�V��en prenant quelquefois une distance critique, et 

en évoquant la méconnaissance des Africains par des Européens.  

Levaillant parvient à réhabiliter partiellement �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�V�� �+�R�W�W�H�Q�W�R�W�V�� �D�Y�L�O�L�H�� �S�D�U�� �V�H�V 

contemporains. Il explique que « d�¶�L�J�Q�R�U�D�Qts écrivains les [les Hottentots] dépeignent, plus 

altérés de sang humain que les autres sauvages, or les traitements odieux que leur font essuyer 

les colons, les portent davantage à la guerre370 ». En analysant cette opinion, nous montrons que 

les autres récits de voyage �P�D�Q�T�X�D�L�H�Q�W���S�D�U�I�R�L�V���G�¶�H�[�D�F�W�L�W�X�G�H�����H�W���V�X�U�W�R�X�W���G�H���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�F�L�W�p dans la 

mesure où les opinions sont divergentes à propos de la vérité sur les habitants, la civilisation, 

et �O�H�V���P�°�X�U�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����6�L��Levaillant parvient souvent à « joindre le regard de l�¶�D�Q�D�O�\�V�W�H���j��

�F�H�O�X�L���G�H���O�¶�R�E�V�H�U�Y�p371 », cela peut se justifier �S�D�U���V�H�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V�����/�H�Y�D�L�O�O�D�Q�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���Q�p�J�U�L�H�U����

sa présence sur le sol africain ne se justifie pas par un intérêt économique, mais pour des raisons 

scientifiques, pui�V�T�X�¶�L�O��était naturaliste et ornithologue. 

                                       
367 François Levaillant, �9�R�\�D�J�H�� �G�H�� �P�R�Q�V�L�H�X�U�� �/�H�Y�D�L�O�O�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H���� �S�D�U�� �O�H�� �&�D�S�� �G�H�� �E�R�Qne 
espérance, op. cit., p. 12. 
368 Idem. 
369 Carminella, Biondi, « �/�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�V�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�V ���� �O�L�H�X�� �P�\�W�K�L�T�X�H���� �W�H�U�U�H�� �G�¶�K�R�P�P�H�V�� �R�X�� �H�Q�W�U�H�S�{�W�� �G�H��
marchandises ? », dans �/�¶�K�R�P�P�H���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V���H�W���O�D���G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H���G�H���O�¶�$�X�W�U�H, op. cit., p. 196. 
370 Idem. 
371 Alain-Michel Boyer, « Présentation ���� �/�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �j�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�H », dans Littérature et 
ethnographie, sous la direction Boyer Alain-Michel, Nantes, Cécile Defaut, 2011, p. 44. 
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�(�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U��sa propre étude « �/�H�V���D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���G�¶�X�Q créole du Surinam en Afrique », 

Siegfried Huigen, relève que « le discours de Levaillant offre aussi au lecteur des histoires 

�S�O�H�L�Q�H�V�� �G�¶�K�X�P�R�X�U372 ». Siegfried Huigen remarque dans cette description parfois élémentaire 

une profonde rhétorique de la fiabilité dans le travail de Levaillant373. Si François Levaillant 

apporte une plus-�Y�D�O�X�H���V�X�U���O�¶�L�P�D�J�H���G�H�V���J�U�R�X�S�H�V���H�W�K�Q�Lques du Cap, stipulant « �T�X�¶�L�O�V��possèdent 

les qualités morales admirables que les Européens ont perdues de bons sauvages374 », toutefois 

la critique de la traite des Noirs dans son texte est moins radicale, certainement pour les raisons 

de commodité du discours ou pour ses positions scientifiques.  

Il était difficile au XVIII e �V�L�q�F�O�H�� �G�¶�p�F�U�L�U�H�� �X�Q�� �W�H�[�W�H�� �V�X�U�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �H�W�� �Ves habitants en se 

soustrayant au préjugé. Selon la chercheuse Joy Charnley, « dans les récits de voyage de cette 

�p�S�R�T�X�H���I�L�J�X�U�H�Q�W���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���H�[�H�P�S�O�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H�V���S�U�p�M�X�J�p�V���V�X�U���O�H�V���Y�R�\�D�J�H�Xrs et sur leur 

�Y�L�V�L�R�Q���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H375 ». Mais chez Levaillant, �O�¶ignorance et les préjugés laissent la place au 

discours plus ou moins concessif. 

En clair, les textes des voyageurs�����T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W���V�D�Y�D�Q�W�V���R�X���Q�p�J�R�F�L�D�Q�W�V�� ont focalisé leur 

discours plus sur les �P�°�X�U�V�� �G�H�V�� �$�I�U�L�F�D�L�Q�V�� �T�X�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �S�D�U�� �O�H�V��

Occidentaux. De plus, �O�H�V���S�U�p�M�X�J�p�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���W�R�X�M�R�X�U�V���p�W�p���Y�D�L�Q�F�X�V�����H�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���F�R�H�[�L�V�W�D�L�W���j��

�F�{�W�p���G�H���O�¶�L�P�D�J�H���I�D�V�F�L�Q�D�Q�W�H���R�X���K�R�U�U�L�I�L�D�Q�W�H���G�U�H�V�V�p�H���S�D�U���F�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���Y�R�\�D�J�H�X�U�V���V�X�U���O�H���1�R�L�U�����(n 

�H�I�I�H�W���� �F�H�V���W�H�[�W�H�V���Q�¶�D�W�W�H�V�W�H�Q�W���S�D�V���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���F�H���T�X�L���D���p�W�p���Y�X���R�X���O�D���Y�p�U�D�F�L�W�p���R�X��

�O�¶�D�X�W�K�H�Q�W�L�F�L�W�p���G�H���F�H���T�X�L���D���p�W�p���G�L�W�����$�X-delà des préjugés et des clichés, les textes ont été aussi une 

�V�R�X�U�F�H���G�¶�L�Q�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���G�H���O�¶�$�X�W�U�H�����0�D�L�V���D�X-delà des si�P�S�O�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H���Y�R�\�D�J�H�V�����F�¶�H�V�W���© une 

�L�Q�W�H�U�U�R�J�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H���O�¶Afrique376 » �T�X�L���H�V�W���I�R�U�P�X�O�p�H�����(�Q���V�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�Q�W���V�X�U���O�¶�L�G�p�H���G�H���V�R�L���H�W��

�G�H���O�¶�D�X�W�U�H�����O�H�V���U�p�F�L�W�V���G�H���Y�R�\�D�J�H���P�H�W�W�D�L�H�Q�W���H�Q���V�F�q�Q�H les mécompréhensions dues à la projection 

des représentations endogè�Q�H�V���V�X�U���O�H�V���U�p�D�O�L�W�p�V���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���H�[�R�J�q�Q�H�����>�«�@���Y�R�L�U�H���O�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�Wé 

des contacts interculturels377. �/�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�H�V��

                                       
372 Siegfried Huigen, « �/�H�V���D�Y�H�Q�W�X�U�H�V���G�¶�X�Q���F�U�p�R�O�H���G�X���6�X�U�L�Q�D�P���H�Q���$�I�U�L�T�X�H », dans �/�¶�$�Irique du siècle des Lumières 
savoirs et représentations, op. cit., p. 79. 
373 Ibid., p. 257. 
374 François Levaillant, �9�R�\�D�J�H�� �G�H�� �P�R�Q�V�L�H�X�U�� �/�H�Y�D�L�O�O�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H���� �S�D�U�� �O�H�� �&�D�S�� �G�H�� �E�R�Q�Q�H��
espérance, tome II, op. cit., p. 253. 
375 Joy Charnley, « �/�¶�$�I�Uique chez Pierre Bayle : réflexions sur les préjugés », dans Afriques et imaginaires 
regards réciproques et discours littéraires 17e-20e siècles, op. cit., p. 43. 
376 Bernard Mouralis, « �/�H�� �P�r�P�H�� �H�W�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �Y�R�\�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �°�X�Y�U�H�V��
africaines », dans �/�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�V�� �S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O�H�V�� �H�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �$�I�U�L�T�X�H���� �&�D�U�D�w�E�H���� �&�D�Q�D�G�D, 
�F�R�Q�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �G�X�� �V�p�P�L�Q�D�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �F�R�P�S�D�U�p�H���G�H�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �6�R�U�E�R�Q�Q�H�� �1�R�X�Y�H�O�O�H���� �W�H�[�W�H�V���U�p�X�Q�L�V�� �S�D�U��
Jean Bessière et Jean Marc Moura, Paris, Honoré Champion, 1999, p. 25. 
377 Claude Reichler, « �'�H�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �D�E�R�U�G�H�U�� �X�Q�� �F�R�U�S�X�V�� �H�W�K�Q�R-historique et 
littéraire », dans Littérature et ethnologie, sous la direction de Jurt Joseph, Fribourg, Frankreich-Zentrum, 2003, 
p. 32-33. 
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�p�F�K�D�Q�J�H�V���Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�E�R�U�G�p�H���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���H�W���R�E�M�H�F�W�L�Y�H����La représentation du Noir dans 

�F�H�V�� �U�p�F�L�W�V�� �V�H�� �F�R�Q�M�X�J�X�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�q�J�U�H�V et met en avant �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O���� �/�H��

�P�D�Q�T�X�H���G�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p���G�D�Q�V���O�H�X�U�V���W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H�V���U�p�V�X�O�W�H���G�X���U�Hspect de « �O�¶�K�R�U�L�]�R�Q���G�¶�D�W�W�H�Q�W�H378 » de 

leurs lecteurs. �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �S�Lttoresque et étrange, mais 

aussi certaines modalités « narratives » et « commentatives » de ces textes.  

IV.3- Les journaux de bord des négriers et leurs témoignages 

Un journal de bord est avant tout un document administratif que les fonctionnaires du roi, 

sur les vaisseaux de la marine royale, se doivent de remplir tout au long de leurs voyages. Y 

sont mentionnés : les conditions météorologiques, les rencontres plus ou moins belliqueuses 

�G�¶�D�X�W�U�H�V���Q�D�Y�L�U�H�V�����O�H�V���L�Q�F�L�G�H�Q�W�V qui émaillent la vie à bord, la description des escales. Souvent il 

présente un intérêt particulier à la fois historique et iconographique. 

Parmi les acteurs qui ont contribué à la pratique de la traite transatlantique, il y en a 

certains qui ont exploré les continents, vogué inlassablement à travers les mers et les océans et 

�T�X�L���R�Q�W���Y�p�F�X���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H�P�H�Q�W���O�D���U�p�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����Q�R�X�V���O�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�R�Q�V���V�R�X�V le qualificatif 

de « négriers379 ». Ce chapitre a pour but de proposer un autre éclairage sur notre thématique 

en examinant les points de vue des négriers par rapport à la traite des Noirs, en prenant en 

compte les différentes activités maritimes. Les textes des négriers constituent un réseau de sens 

�T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�� �H�W�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �F�D�U�� �F�H�V�� �p�F�U�L�W�V��

transfigurent une expérience personnelle par la puissance de son expression littéraire380. Pour 

ce faire, nous nous appuierons sur deux auteurs, notamment Jean-Pierre Plasse, en examinant, 

son �-�R�X�U�Q�D�O���G�H���E�R�U�G���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U, puis nous nous intéresserons à William Snelgrave, en nous 

focalisant sur son �-�R�X�U�Q�D�O�� �G�¶�X�Q�� �Q�p�J�U�L�H�U�� �D�X�� �;�9�,�,�,e siècle. Ces deux textes constituent de 

�Y�p�U�L�W�D�E�O�H�V���W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H�V���G�H���O�D���U�p�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���F�K�H�]���O�H�V���W�U�D�I�L�T�X�D�Q�W�V���G�H���O�D���F�K�D�L�U���K�X�P�D�L�Q�H�� 

                                       
378 Hans Robert Jauss définit �O�¶�K�R�U�L�]�R�Q���G�¶�D�W�W�H�Q�W�H���F�R�P�P�H�� �X�Q���V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H���R�E�M�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���I�R�U�P�X�O�D�E�O�H���T�X�L��
�S�R�X�U�� �F�K�D�T�X�H�� �°�X�Y�U�H�� �D�X�� �P�R�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �R�•�� �H�O�O�H�� �D�S�S�D�U�D�v�W���� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�H�� �W�U�R�L�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� ���� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H��
préalable que le pu�E�O�L�F�� �D�� �G�X�� �J�H�Q�U�H�� �G�R�Q�W�� �H�O�O�H�� �U�H�O�q�Y�H���� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �H�W�� �O�D�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�¶�°�X�Y�U�H�V�� �D�Q�W�p�U�L�H�X�U�H�V�� �G�R�Q�W�� �H�O�O�H��
�S�U�p�V�X�S�S�R�V�H���O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�����H�W���O�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�D�Q�J�D�J�H���S�R�p�W�L�T�X�H���H�W���O�D�Q�J�D�J�H���S�U�D�W�L�T�X�H�����P�R�Q�G�H���L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���H�W���U�p�D�O�L�W�p��
quotidienne. Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978, p. 54. 
379 Aubain Pemangoyi Leyika, « �5�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H : étude des rapports entre les négriers et le peuple 
autochtone en Afrique au XVIII e siècle dans le �-�R�X�U�Q�D�O�� �G�H�� �E�R�U�G�� �G�¶�X�Q�� �Q�p�J�U�L�H�U�� �D�X��XVIIIe de William 
Snelgrave », dans Multilinguales [En ligne], 8 | 2017, mis en ligne le 01 juin 2017, consulté le 19 mars 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/multilinguales/278 ;  
380 Christian Jouhaud, Nicolas Schapira, al., Histoire, Littérature, Témoignage, Paris, Gallimard, 2009, p. 17. 
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Considérés comme des témoignages des négriers, ces textes nous permettent de scruter et 

�G�¶�D�W�W�H�V�W�H�U���O�D���U�p�D�O�L�W�p���H�W���O�D���Y�p�U�D�F�L�W�p���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H�V���Q�p�J�U�L�H�U�V���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�D���W�U�D�L�W�H���W�U�D�Q�V�D�W�O�D�Q�W�L�T�X�H����

�0�L�H�X�[�����L�O�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���X�Q�H���V�R�X�U�F�H���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���G�H���S�U�H�P�L�q�U�H���P�D�L�Q���V�X�U���O�D���W�U�D�L�W�H���G�H�V���1�R�L�U�V���H�Q�W�U�H��

la côte de Guinée et les Antilles. Dans leur démarche, les négriers �G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W��

de leur entreprise : la pratique de la traite négrière. La légitimation de �O�¶esclavage est clairement 

formulée chez ces auteurs. En témoignant de cette pratique commerciale, ces récits fournissent 

une abondante information sur les difficultés du voyage transatlantique, en mettant en exergue 

les conditions dans aux�T�X�H�O�O�H�V�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �Q�R�L�U�� �p�W�D�L�W�� �V�R�X�P�L�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �S�p�U�L�S�O�H���� �0�L�H�X�[���� �F�H�V�� �W�H�[�W�H�V��

permettent de voir comment les négriers ont caractérisé les Noirs et expliquent leur mise en 

esclavage dans leurs récits. Pour mener à bien cette étude, nous allons utiliser une démarche 

�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���W�H�[�W�X�H�O�O�H et anthropologique pour étudier certains aspects culturels des Nègres.  

Pour découvrir la réalité complexe de la traite des Noirs au XVIIIe siècle, les témoignages 

de ces négriers nécessitent une relecture et une réactualisation du discours pour restaurer la 

vérité. En effet le témoignage de William Snelgrave �H�Q���W�D�Q�W���T�X�H���Q�p�J�U�L�H�U���P�p�U�L�W�H���G�¶�r�W�U�H���U�p�H�[�D�P�L�Q�p����

étudié et interprété.  

�6�L���O�¶�R�Q���F�R�Q�Q�D�v�W���D�V�V�H�]���E�L�H�Q���O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���H�Q���O�X�L-même, les expéditions maritimes et leurs 

conditions, on connaît par contre assez peu les négriers et leurs mentalités. �&�D�S�L�W�D�L�Q�H�� �G�¶�X�Q��

navire négrier, William Snelgrave est un acteur de la traite transatlantique au début du XVIIIe 

siècle. E�Q���������������L�O���V�H���W�U�R�X�Y�H���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H�V���W�H�U�U�H�V���G�X���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���D�I�U�L�F�D�L�Q�����F�K�R�V�H���H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H��

pour un Européen à cette époque, �F�D�U���O�D�� �S�D�U�W�L�H�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �p�W�D�L�W�� �P�p�F�R�Q�Q�X�H�� �G�H�V��

Occidentaux. Il devient ainsi le témoin oculaire du déroulement des guerres entre royaumes 

africains, de la chute du royaume de Juda et de la naissance du royaume du Dahomey ; une 

peinture apocalyptique de ces royaumes devient un prétexte pour justifier le commerce dans 

lequel lui-même est impliqué. Son argumentation �K�D�E�L�O�H���G�R�Q�Q�H���O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q���T�X�H��les négriers 

jouaient en Afrique un rôle providentiel. Il se décrit comme un bon capitaine, soucieux du 

confort de ses passagers, indulgent pour leur mauvaise conduite, mais il est aussi capable de 

sévir impitoyablement en cas de révolte381.  

�&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���O�H���W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H���G�X���F�D�S�L�W�D�L�Q�H���:�L�O�O�L�D�P���6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���H�V�W���S�U�p�F�L�H�X�[���H�W���F�R�U�U�R�E�R�U�H��

�G�H���I�D�o�R�Q���D�Q�H�F�G�R�W�L�T�X�H���H�W���S�L�W�W�R�U�H�V�T�X�H���F�H���T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H�V�����G�R�F�X�P�H�Q�W�V���R�X���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V���R�Q�W��

�U�p�Y�p�O�p���G�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���W�U�D�Q�V�D�W�O�D�Q�W�L�T�X�H�����3�R�X�U���F�R�Q�I�L�U�P�H�U���O�¶�D�X�W�K�H�Q�W�L�F�L�W�p���G�H��

                                       
381 Jean-Louis Vissière, La traite des Noirs au siècle des Lumières, op. cit., p. 49. 
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ce journal négrier, Pierre Gilbert affirme dans « �O�¶�D�Y�D�Q�W-propos » du texte : « les recherches 

�U�p�F�H�Q�W�H�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O���H�W���V�X�U���O�D���W�U�D�L�W�H���H�Q���S�D�U�W�L�F�Xlier confirment 

ce témoignage382 ». Cependant, l�¶�R�U�G�U�H���F�K�U�R�Q�R�Oogique des événements dans le Journal de bord 

de Snelgrave �Q�¶est pas respecté�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�L���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�H���O�H���O�L�Y�U�H���,�,�,���V�H���U�D�S�S�R�U�W�H���j���O�¶�D�Q�Q�p�H����������, 

alors que le livre I rapporte des événements survenus dans la région dahoméenne en 1726 et 

1730. Ne pouvant pas le considérer comme un désordre chronologique, Pierre Gilbert souligne :  

�>�«�@���V�L���F�K�D�T�X�H���O�L�Y�U�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q���W�R�X�W���D�X�W�R�Q�R�P�H���H�W���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�����F�¶�H�V�W���O�H�X�U��
ensemble, dans l�¶�R�U�G�U�H�� �R�• �L�O�� �D�S�S�D�U�D�v�W���� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �O�¶�°�X�Y�U�H���� �X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �V�H��
cristallisant, pour ainsi dire, autour du commerce des esclaves. Là est 
son précieux apport, servi par un réel talent de narrateur et un sens aigu 
�G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q383. 

�6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���G�p�F�U�L�W���O�H�V���I�D�L�W�V���G�R�Q�W���L�O���D���p�W�p���W�p�P�R�L�Q�����$�W�W�L�U�p���S�D�U���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�H���Oa traite en Afrique, 

il évoque les conditions de voyage et de vie sur un bateau partant de Londres, de Liverpool ou 

de Bristol au péril de sa vie : naufrages, maladies, dangers des pirates, déclarations plus ou 

moins soudaines de guerre entre les puissances européennes qui rendaient les voyages 

incertains et aux risques parfois mortels. Le thème de la traite et de la piraterie sont associés 

dans son journal ���� �F�¶�H�V�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���S�R�X�U���S�O�D�L�U�H�� �j�� �X�Q���O�H�F�W�R�U�D�W���D�W�W�L�U�p���S�D�U���X�Q�� �S�U�R�G�X�L�W���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���D�X��

�J�R�€�W���G�H���U�R�P�D�Q���G�¶�D�Y�H�Qtures. Ainsi le récit de Snelgrave entre sans restriction dans la catégorie 

�G�H�V���U�p�F�L�W�V���G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�Hs des XVIIe et XVIII e siècles, temps des pirates et corsaires sur fond de 

conflits internationaux, qui interfèrent avec la situation des uns et des autres, comme nous le 

verrons dans le développement de ce travail. 

�(�Q�� �U�H�O�D�W�D�Q�W�� �O�H�V�� �H�[�D�F�W�L�R�Q�V�� �F�R�P�P�L�V�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�(�X�U�R�S�p�H�Q�� �V�X�U�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �6�Q�H�O�J�U�D�Y�H��

�H�Q�W�H�Q�G���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���V�D���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���V�X�U���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�H���I�D�L�W�H���S�D�U���O�¶�K�R�P�P�H���V�X�U���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�����'�D�Q�V���O�H���U�p�F�L�W��

�T�X�¶�L�O���F�R�Q�V�D�F�U�H���j���O�¶�Dctivité négrière, il témoigne de �F�H�W�W�H���L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�D�S�D�L�V�H�U���O�H�V���V�R�X�I�I�U�D�Q�F�H�V��

�G�¶�X�Q���W�U�D�I�L�F���T�X�L���F�R�Q�I�p�U�D�L�W���D�X���V�X�F�U�H�����D�X���F�D�I�p���H�W���D�X�[���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���X�Q�H���W�U�q�V���F�R�P�P�X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H����

�/�¶�Hsclavage et toutes les étapes de son processus sont expliqués à travers une écriture alerte, 

sobre, et qui laisse parfois son lecteur prolonger les effets de ses descriptions. Dans la 

construction et même dans la rédaction, son texte laisse au lecteur �O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�p�J�L�W�L�P�H�U��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �$�L�Q�V�L, �O�H�� �O�H�F�W�H�X�U�� �V�¶�L�P�D�J�L�Q�H�� �D�L�V�p�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �G�p�E�R�Lres et les tribulations issues du 

commerce des Noirs au XVIIIe siècle. Dans le livre I, Snelgrave commence par la description 

�G�X���U�R�\�D�X�P�H���G�H���-�X�G�D���H�W���O�H�V���P�°�X�U�V���G�H���V�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V�����,�O���G�p�F�U�L�W���O�H���U�R�\�D�X�P�H���G�H���-�X�G�D���F�R�P�P�H��un lieu 

où : 

                                       
382 Gilbert Pierre, « Avant-propos », dans �-�R�X�U�Q�D�O���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U au XVIIIe siècle, op. cit., p. 7. 
383 Ibid., p. 10. 
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Toutes les nations européennes venaient faire le commerce des Nègres 
�H�W�� �F�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H�� �p�W�D�L�W�� �V�L�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H���� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �p�W�p�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �p�W�D�W��
�I�O�R�U�L�V�V�D�Q�W���� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �I�D�L�W�� �P�R�Q�W�H�U�� �j�� �S�O�X�V�� �G�H�� �Y�L�Q�J�W�� �P�L�O�O�H�� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H��
�G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V���T�X�H���O�H�V���$�Q�J�O�D�L�V�����O�H�V���)�U�D�Q�o�D�L�V�����O�H�V���+�R�O�O�D�Q�G�D�L�V���H�W���O�H�V���3�R�U�W�X�J�D�L�V��
en transportaient tous les ans. �>�«�@���/�D���I�U�p�T�X�H�Q�W�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���T�X�H���O�H�V��
gens du pays ont eue pendant plusieurs années avec les Blancs les avait 
�W�H�O�O�H�P�H�Q�W���F�L�Y�L�O�L�V�p�V���T�X�¶�L�O���\���D�Y�D�L�W du plaisir à négocier avec eux384. 

Pour rassurer son lecteur, Snelgrave commence par présenter le royaume de Juda comme 

�X�Q�H�� �U�p�V�H�U�Y�H�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V��et indique que le commerce des Noirs dans cette localité était une 

pratique communément admise. En décrivant ce royaume comme étant propice et attractif à la 

traite des Noirs, Snelgrave légitime cette pratique. Après avoir rappelé la position du royaume 

�S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�D���W�U�D�L�W�H���Q�p�J�U�L�q�U�H�����L�O���G�p�F�U�L�W���D�X�V�V�L���O�H�V���P�°�X�U�V���T�X�¶�L�O���R�Eserve à Juda. Il constate, que la 

coutume du pays a�X�W�R�U�L�V�H���O�D���S�R�O�\�J�D�P�L�H���j���O�¶�H�[�F�q�V385. Cela traduit une anarchie sexuelle dans ce 

royaume. La d�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H�V���P�°�X�U�V���H�W���G�H�V���X�V�D�J�H�V���G�H�V���1�R�L�U�V�����F�R�P�P�H���R�Q���O�H���F�R�Q�V�W�D�W�H, est souvent 

récurrente chez les écrivains voyageurs.  

A�Y�D�Q�W�� �6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���� �O�H�� �Q�p�J�R�F�L�D�Q�W�� �L�W�D�O�L�H�Q�� �G�¶�$�O�Y�L�V�H�� �&�D�¶�G�D�� �0�R�V�W�R, engagé par Henri le 

Navigateur en 1454 pour explorer les côtes africaines pour le compte de la couronne portugaise 

avait �I�D�L�W���G�H�V���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V���V�L�P�L�O�D�L�U�H�V���V�X�U���O�H�V���P�°�X�U�V���H�W���O�Hs usages des Noirs. Par rapport au mode 

du mariage chez les Nègres, ce négociant écrit : « Le seigneur a neuf femmes dans chaque 

�Y�L�O�O�D�J�H�����&�K�D�F�X�Q�H���G�¶�H�O�O�H�V���D���Finq ou six servantes noires et le seigneur peut coucher aussi bien 

�D�Y�H�F���V�H�V���V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���T�X�¶�D�Y�H�F���V�H�V���I�H�P�P�H�V�����T�X�L���Q�H���V�¶�H�Q���R�I�I�X�V�T�X�H�Q�W���S�R�L�Q�W���F�D�U���F�¶�H�V�W���Oa coutume386 ». 

Si la question de la promiscuité sexuelle �H�V�W���D�E�R�U�G�p�H���G�D�Q�V���O�H���W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H�����F�¶�H�V�W���S�R�X�U���P�H�W�W�U�H���H�Q��

e�[�H�U�J�X�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �G�X�� �Y�D�J�D�E�R�Q�G�D�J�H�� �V�H�[�Xel �H�W�� �O�¶�L�Q�I�L�G�p�O�L�W�p�� �T�X�¶�L�O�� �L�P�S�O�L�T�X�H����À travers ces 

représentations répétitives, le négrier veut aussi �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �Q�R�L�U�� �H�W�� �V�R�Q��

comportement. Si les stéréotypes sont toujours présents dans son �G�L�V�F�R�X�U�V�����F�H�O�D���S�H�X�W���V�¶�H�[�Sliquer 

�S�D�U���O�D���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���G�H���V�¶�L�P�S�U�p�J�Q�H�U���G�H�V���U�p�D�O�L�W�p�V���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���D�I�U�L�F�D�L�Q���� 

Il �V�¶�D�S�S�X�L�H���V�X�U���O�H�V���U�L�W�H�V���H�W���O�H�V���F�U�R�\�D�Q�F�H�V���V�X�S�H�U�V�W�L�W�L�H�X�V�H�V���G�Hs Nègres pour tenter de rendre 

les faits réels. Sans connaître le sens symbolique de leurs rites et croyances, Snelgrave forge 

ses opinions à partir de simples présupposés affectifs. Dans son Journal de bord�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�Je 

des Noirs est souvent justifié �j���S�D�U�W�L�U���G�H�V���P�°�X�U�V���G�p�S�U�D�Y�p�H�V���G�H���F�H�V���G�H�U�Q�L�H�U�V�����2�Q���S�H�X�W���O�H���F�R�Q�V�W�D�W�H�U��

par la profusion des anecdotes dans son texte par rapport aux pratiques culturelles des Nègres. 

�6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���G�Hs Nègres embarqués dans le bateau négrier, Snelgrave affirme : « il y a bien des 

                                       
384 William Snelgrave, �-�R�X�U�Q�D�O���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U���D�X���;�9�,�,�,e siècle, op. cit., p. 58. 
385 Ibid., p. 58. 
386 �$�O�Y�L�V�H�� �&�D�¶�G�D�� �0�R�V�W�R����Voyages en Afrique noire (1455-1456) �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �W�U�D�G�X�L�W�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�W�D�O�L�H�Q���H�W���S�U�p�V�H�Q�W�p�H�V�� �S�D�U��
Frédérique Verrier, Paris, Chandeigne/Unesco, 2003, p. 65. 
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�1�R�L�U�V���T�X�L���F�U�R�L�H�Q�W���T�X�H���V�L���R�Q���O�H�V���P�H�W���j���P�R�U�W�����S�R�X�U�Y�X���T�X�¶�R�Q���Q�H���V�p�S�D�U�H���S�D�V���O�H�V���P�H�P�E�U�H�V���G�X���F�R�U�S�V����

ils retourneront dans leur patrie 387». Cette forme de résurrection envisagée par les Noirs et leur 

�U�H�W�R�X�U���j���O�H�X�U���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���P�R�Q�W�U�Hnt non seulement leur attachement à ce continent, mais 

�S�H�X�W���r�W�U�H���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p�H���F�R�P�P�H���O�¶�p�Y�R�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�P�P�R�U�W�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�k�P�H���S�X�L�V�T�X�¶�H�Q���$�I�U�L�T�X�H, il y a un 

adage bien connu qui dit : « les morts ne sont pas morts ». 

�/�H���U�H�J�D�U�G���G�H���6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���V�X�U���O�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���G�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�S�K�D�J�L�H���F�K�H�]���O�H�V���'�D�K�R�P�p�H�Q�V���U�H�S�U�H�Q�G��

�O�H�V�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �F�R�Q�Y�H�Q�X�V�� �G�H�V�� �Y�R�\�D�J�H�X�U�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�R�S�L�Q�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �T�X�L�� �Y�R�X�O�D�Lent justifier la traite 

transatlantique par la cruauté et la barbarie souvent infligées par les rois africains à leurs sujets. 

�'�D�Q�V���O�¶�R�S�W�L�T�X�H���G�H���P�H�W�W�U�H���H�Q���H�[�H�U�J�X�H���F�H�W�W�H���L�G�p�H���� �L�O���G�p�F�U�L�W���O�H�V���V�D�F�U�L�I�L�F�H�V���G�¶�K�R�P�P�H�V���D�X�[�T�X�H�O�V���L�O��

assiste au royaume de Dahomey : 

La première victime qui se présente à nos regards curieux fut amenée 
�D�X���E�R�U�G���G�H���O�¶�p�F�K�D�I�D�X�G�����>�«�@���8�Q���K�R�P�P�H���T�X�L���V�H���W�H�Q�D�L�W���G�H�U�U�L�q�U�H���O�D���Y�L�F�W�L�P�H��
avec un grand sabre nu à la main la frappa à la nuque avec autant de 
�I�R�U�F�H�� �T�X�H�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �F�R�X�S�� �V�p�S�D�U�D�� �O�D�� �W�r�W�H�� �G�¶�D�Y�H�F�� �O�H�� �F�R�U�S�V���� �>�«�@��
�/�¶�L�Q�W�H�U�S�U�q�W�H���Q�R�X�V���G�L�W���T�X�H���Oa tête de la victime était pour le roi, le sang 
pour leur fétiche ou leur dieu ; et le corps, pour la populace388.  

�'�D�Q�V�� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�H�� �6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���� �L�O�� �\�� �D�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �D�X�[�� �O�H�F�W�H�X�U�V européens la 

prétendue tyrannie des rois africains sur leurs sujets. Ce�O�D���P�R�Q�W�U�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���O�D���W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q���H�W��

�G�H���O�D���I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���V�W�p�U�p�R�W�\�S�H�V���V�X�U���O�¶�$�X�W�U�H���F�R�Q�V�W�D�P�P�H�Q�W���L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�� Les 

cru�D�X�W�p�V�� �H�W�� �O�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�S�K�D�J�L�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �G�H�V�� �L�G�p�H�V�� �I�R�U�F�H�V�� �G�H�� �V�R�Q��

�W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H���H�W���O�p�J�L�W�L�P�H�Q�W���O�¶�D�Vservissement des Nègres. Il affirme : « Les cadavres des pauvres 

�P�D�O�K�H�X�U�H�X�[���T�X�H���O�¶�R�Q���D�Y�D�L�W���V�D�F�U�L�I�L�p�V���D�Y�D�L�H�Q�W���p�W�p��enlevés pendant la nuit par la populace, qui les 

�D�Y�D�L�W���I�D�L�W���E�R�X�L�O�O�L�U���H�W���V�¶�H�Q���p�W�D�L�W���U�p�J�D�O�p�H�����F�R�P�P�H���G�H���Y�L�D�Q�G�H���V�D�Q�F�W�L�I�L�p�H���S�D�U���F�H�W���D�F�W�H���D�E�R�P�L�Q�D�E�O�H��de 

leur religion.389 » Pour mettre en évidence la cruauté de ces Nègres, William Snelgrave 

ajoute : « Ils [les Nègres barbares] lui [l�¶�K�R�P�P�H���V�D�F�U�L�I�L�p] ôtèrent enfin la vie en lui tranchant la tête. 

Ensuite, ils coupèrent son corps en pièces ; ils mirent les morceaux à griller sur des charbons, et les 

mangèrent390 ».  Snelgrave dit des Dahom�p�H�Q�V���T�X�¶�L�O�V sont des cannibales391. On observe que la 

prétendue anthropophagie est plus remarquable pendant les scènes des guerres. Ce discours 

perpétue non seulement les schèmes de représentation, mais il renforce �O�¶�L�G�p�H��des colons de 

vouloir polir ou ré-humaniser les Africains. Dans la description des cruautés des guerres 

interethniques, Snelgrave veut mettre en exergue le poncif selon lequel les Noirs étaient 

                                       
387 William Snelgrave, �-�R�X�U�Q�D�O���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U���D�X���;�9�,II e siècle, op. cit., p. 176. 
388 Idem. 
389 Idem. 
390 Idem. 
391 Idem. 
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barbares et mangeaient leurs semblables. De ce point de vue, il renoue avec les discours de ses 

prédécesseurs. Selon Bwemba Bong, dans le témoignage de Snelgrave, le discours est orienté 

�D�X�[�� �I�L�Q�V�� �G�H�� �G�p�F�X�O�S�D�E�L�O�L�V�H�U�� �O�¶�(�X�U�R�S�H�� �Qégrière392. �%�Z�H�P�E�D�� �%�R�Q�J�� �V�H�� �I�R�F�D�O�L�V�H�� �V�X�U�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �Ge la 

�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���S�U�D�W�L�T�X�p�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H�����0�D�L�V���O�D���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H���6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H���V�X�U��

les éléments anthropologiques dahoméens, �H�Q�� �G�p�F�U�L�Y�D�Q�W�� �O�H�V�� �P�°�X�U�V�� �G�H�� �F�H�� �S�H�X�S�O�H au XVIIIe 

�V�L�q�F�O�H�����(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H�����O�H���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���G�H���6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���V�X�U���O�¶�K�R�P�P�H���D�I�U�Lcain ne diffère pas totalement 

de celui de ses contemporains même si on relève quelques nuances dans la représentation des 

us et coutumes, �H�W���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�R�S�R�O�L�W�L�T�X�H���F�K�H�]���F�H�U�W�D�L�Q�V���U�R�L�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V������ 

Toutefois, on constate que dans ce témoignage, Snelg�U�D�Y�H�� �V�¶�L�Q�G�L�J�Q�H�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V��

�P�°�X�U�V�� �G�H�V�� �$�I�U�L�F�D�L�Q�V ���� �P�D�L�V�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �Q�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �S�D�V�� �S�R�X�U�� �O�X�L�� �X�Q�H��

préoccupation sur le plan moral. Ainsi la réalité des razzias négrières sur les côtes africaines 

vient démentir les allégations de certains esclavagistes sur le prétendu bonheur des Africains à 

�T�X�L�W�W�H�U���O�H�X�U�V���S�D�\�V���S�R�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����&�H�W�W�H���D�V�V�H�U�W�L�R�Q���H�V�W���P�L�V�H���H�Q���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q���S�D�U���6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���G�Dns 

le livre II publié en 1726, qui porte sur la manière dont les Nègres deviennent esclaves. Il dit 

que « ce commerce �Q�¶�D���U�L�H�Q���T�X�L���E�O�H�V�V�H���O�¶�p�T�X�L�W�p », pourtant il y avait « les mutineries parmi les 

Nègres sur les navires393 ».  

En se focalisant sur la manière dont les Nègres deviennent esclaves, Snelgrave affirme : 

« Ça a été une coutume établie parmi les Nègres de temps immémorial, et qui subsiste chez eux 

�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �G�H�� �U�H�Q�G�U�H�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �F�D�S�W�L�I�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �Iont à la guerre394 ». Cette affirmation 

véhiculée par Snelgrave paraît contradict�R�L�U�H���V�L���O�¶�R�Q���L�Q�W�H�U�U�R�J�H���O�H�V���P�p�F�D�Q�L�V�P�Hs qui ont donné 

naissance à la traite transatlantique. En situant cette coutume dans le temps immémorial, 

�6�Q�H�O�J�U�D�Y�H�� �F�D�F�K�H�� �O�H�� �E�H�V�R�L�Q�� �S�U�H�V�V�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�Q�� �G�¶�°�X�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �&�D�U�D�w�E�H�V���� �6�L�� �O�¶�R�Q�� �V�L�W�X�D�L�W��

�O�¶�D�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p���G�H�V���J�X�H�U�U�H�V���L�Q�W�H�U�D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���K�R�U�V���G�X���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���Q�p�J�U�L�q�U�H�����O�H�V���2�F�F�L�G�H�Q�W�D�X�[��

auraient trouvé le continent africain quasiment dépeuplé. Snelgrave évoque le fonctionnement 

des coutumes et �P�°�X�U�V africaines sans aucune certitude. Aucune ethnie �Q�L���D�X�F�X�Q���U�R�\�D�X�P�H���Q�¶�H�V�W��

mentionné pour illustrer son témoignage. Par rapport à cette conception des faits, Valérie Berty 

explique que « les voyageurs procurent, par la séduction, une illusion du réel trop personnelle 

et trop relative pour transmettre une connaissance véritable et vraie395. Le discours de Snelgrave 

masque parfois certaines réalités, sans doute �S�R�X�U�� �S�U�R�W�p�J�H�U�� �O�H�V�� �L�Q�W�p�U�r�W�V�� �G�H�V�� �F�R�O�R�Q�V���� �&�¶�H�V�W��

                                       
392 Bwemba Bong, �4�X�D�Q�G���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q���p�W�D�L�W���O�¶�R�U���Q�R�L�U���G�H���O�¶�(�X�U�R�S�H, Paris, Anibwe, 2010, p. 213. 
393 William Snelgrave, �-�R�X�U�Q�D�O���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U���D�X���;�9�,�,�,e siècle, op. cit., p.157. 
394 Idem. 
395 Valérie Berty, Littérature et voyage : un essai de typologie narrative des récits de voyages français au XIXe 
siècle�����3�D�U�L�V�����/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�����������������S���������� 
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pourquoi il affirme : « Ce serait un détail fort ennuyeux pour le lecteur, aussi bien que de voir 

circonstancier toute la conduite que nous tenons à leur [les Nègres] égard, et les soins que nous 

prenons tant pour les conserver en bonne santé que pour les contenir dans le devoir.396 » Cette 

�P�D�Q�L�q�U�H���G�H���G�p�Y�L�H�U���O�D���W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H���G�H���O�D���Y�p�U�L�W�p���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V���G�p�Yoile la partialité de 

Snelgrave. Son discours ne garantit pas « une représentation compréhensive397 �ª���G�H���O�¶�$�X�W�U�H. 

Au-delà de la pratique de la traite, Snelgrave, comme la plupart des négriers, voit dans ce 

commerce un acte de salut. Pour lui, « �R�Q���V�D�L�W���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���j���Q�¶�H�Q���S�R�X�Y�R�L�U���G�R�X�W�H�U���T�X�¶�X�Q���J�U�D�Q�G��

nombre de captifs pris à la guerre seraient exposés à être massacrés cruellement, si les 

�Y�D�L�Q�T�X�H�X�U�V���Q�H���W�U�R�X�Y�D�L�H�Q�W���S�D�V���j���H�Q���V�¶�H�Q���G�p�I�D�L�U�H���H�Q���O�H�V��vendant aux Européens398 ». Le sens de 

son discours est orienté, �S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���U�H�Q�I�R�U�F�H���O�D���F�R�Q�Y�L�F�W�L�R�Q humanitaire européenne qui prétend 

extirper les Nègres du despotisme des rois africains. Pour justifier cet acte salutaire, Snelgrave 

ajoute que les Nègres avaient une vie plus douce dans les colonies �T�X�¶�L�O�V���Q�¶�D�Y�D�L�H�Q�W jamais eue 

dans leur propre pays399.  

Or tous ces Nègres esclaves pris en Afrique venaient de différentes catégories de la 

�V�R�F�L�p�W�p���� �G�X�� �V�L�P�S�O�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �D�X�� �J�X�H�U�U�L�H�U���� �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �S�U�L�Q�F�H�V ; tout le monde pouvait se 

retrouver dans le bateau négrier. Olaudah Equiano, connu sous le nom de Gustave Vassa, est 

né en 1745 �j���,�V�V�H�N�H���G�D�Q�V���O�¶�D�F�W�X�H�O���1�L�J�p�U�L�D�����,�O est i�V�V�X���G�¶�X�Q�H���I�Dmille Igbo aisée. Ottobah Cugoano, 

connu sous le nom de John Stuart, est né vers 1757 �j���$�M�X�P�D�N�R���G�D�Q�V���O�¶�D�F�W�X�H�O���*�K�D�Q�D, son père 

�p�W�D�L�W�� �O�¶�D�P�L�� �G�X�� �U�R�L400. La douceur de vie décrite par les négriers paraît encore inadéquate 

�O�R�U�V�T�X�¶�R�Q���W�L�H�Q�W���F�R�P�S�W�H��du témoignage sur les pratiques du planteur et membre du conseil de 

�O�¶�v�O�H���G�H���7�R�U�W�R�O�D�����G�D�Q�V���O�¶�D�U�F�K�L�S�H�O���G�H�V���v�O�H�V���9�L�H�U�J�H�V, Arthur Hodge, rapportées par George Key : 

�+�R�G�J�H�� �K�D�w�V�V�D�L�W�� �O�H�V�� �1�R�L�U�V���� �F�H�� �T�X�L�� �Q�H�� �O�¶�H�P�S�r�F�K�D�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �Y�L�R�O�H�U�� �O�H�V��
négresses. Il avait une fille mulâtresse ; un jour, il lui avait fracturé le 
�F�U�k�Q�H���G�¶�X�Q���F�R�X�S���G�H���S�L�H�G�����D�S�U�q�V���T�X�R�L���L�O���O�¶�D�Y�D�L�W���S�H�Q�G�X�H���O�D���W�r�W�H���H�Q���E�D�V�����/�D��
�I�L�O�O�H�� �D�Y�D�L�W�� �K�X�L�W�� �D�Q�V���� �>�«�@�� �,�O�� �D�Y�D�L�W�� �S�O�R�Q�J�p�� �X�Q�� �H�Q�I�D�Q�W�� �G�H�� �G�L�[�� �D�Q�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q��
�F�K�D�X�G�U�R�Q�� �G�¶�H�D�X�� �E�R�X�L�O�O�D�Q�W�H���� �$�X�[�� �D�G�X�O�W�H�V�� �D�X�V�V�L�� �L�O�� �L�Q�I�O�L�J�H�D�L�W���� �S�R�X�U�� �G�H�V��
fautes réell�H�V�� �R�X�� �L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�V���� �G�H�V�� �F�K�k�W�L�P�H�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�H�� �H�I�I�D�U�D�Q�W�H�� �F�U�X�D�X�W�p����
�>�«�@���,�O���D���W�X�p���X�Q���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���H�Q���O�X�L���H�Q�I�R�Q�o�D�Q�W���X�Q���I�H�U���U�R�X�J�H���G�D�Q�V���O�D���E�R�X�F�K�H����
�,�O�� �I�L�W�� �D�W�W�D�F�K�H�U�� �G�H�X�[�� �I�H�P�P�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�R�X�S�o�R�Q�Q�D�L�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �Y�R�X�O�X��
�O�¶�H�P�S�R�L�V�R�Q�Q�H�U���� �H�Q�� �O�H�X�U�� �Y�H�U�V�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �E�R�X�F�K�H�� �G�H�V�� �O�L�W�U�H�V�� �G�¶�H�D�X��

                                       
396 William Snelgrave, �-�R�X�U�Q�D�O���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U���D�X���;�9�,�,�,e siècle, op. cit., p. 162. 
397 Philippe-Joseph Salazar, « Académiciens et Africains �����X�Q�H���F�R�Q�W�U�H���Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H������������-1750 », 
dans Afriques et imaginaires regards réciproques et discours littéraires 17e-20e siècles sous la direction de Anny 
Wynchank et Philippe-�-�R�V�H�S�K���6�D�O�D�]�D�U�����3�D�U�L�V�����/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�����������������S�S��������-30. 
398 William Snelgrave, �-�R�X�U�Q�D�O���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U���D�X���;�9�,�,�,e siècle, op. cit., p. 159. 
399 Ibid., p. 160. 
400 Franck Bourgeois, « Ottobah Cugoano, premier auteur antiesclavagiste noir », Études théologiques et 
religieuses, tome 85, no. 1, 2010, pp. 1-22.  
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bouillante �����H�O�O�H�V���P�R�X�U�X�U�H�Q�W���G�D�Q�V���G�¶�D�W�U�R�F�H�V���V�R�X�I�I�U�D�Q�F�H�V�����$�X���W�R�W�D�O�����+�R�G�J�H��
�D�Y�D�L�W���F�D�X�V�p���O�D���P�R�U�W���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q���F�H�Q�W���1oirs, hommes, femmes et enfants401. 

Ce témoignage montre que les Noirs dans les co�O�R�Q�L�H�V�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �p�S�D�U�J�Q�p�V�� �S�D�U la 

barbarie. Dans les récits de voyage comme dans les journaux de bord des négriers, les violences 

faites aux esclaves sont prégnantes. Ces violences sont à la fois physiques et morales. Les textes 

reprennent le discours sur la représentation du Noirs, les conditions de son asservissement et la 

violence qui en découle. Chez les écrivains, cette démarche ne consistait pas toujours à critiquer 

ou à condamner les méthodes de ce commerce inhumain, mais elle permettait �G�¶�L�Q�I�R�U�P�H�U���O�H�V��

autres négociants sur les précautions à prendre et les erreurs à éviter dans le commerce des 

Noirs�����(�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�H�U�P�H�V�����F�H�V���W�H�[�W�H�V���S�U�p�S�D�U�H�Q�W���O�H�V���D�F�W�H�X�U�V���H�X�U�R�S�p�H�Q�V��psychologiquement aux 

dangers liés la traite négrière. C�¶�H�V�W���Fe qui explique les analogies dans les textes, qui soulignent 

�O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�P�S�U�X�Q�W����et de �O�D���V�R�X�U�F�H���G�¶inspiration dans les journaux de bord. Cette réalité 

peu reluisante tend à se modifier, à se styliser subtilement et graduellement par le biais des 

reprises, des transpositions et des réécritures littéraires. Le témoignage de Snelgrave par rapport 

à cette réalité historique présente les évolutions et les circonvolutions du monde négrier au 

XVIII e siècle.  

Pour témoigner de la réalité des mutineries des esclaves enregistrées dans les vaisseaux, 

Snelgrave retranscrit une réalité souvent occultée par certains discours officiels de la traite 

transatlantique. Il explique que « ces mutineries viennent ordinairement de ce que les matelots 

maltraitent ces pauvres esclaves quand ils sont embarqués dans les navires qui les transportent 

à nos colonies402 ». Les tortures et les violences décrites servaient à la domination absolue. 

�6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���F�R�Q�M�X�J�X�H���H�V�S�U�L�W���G�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�� �H�W, parfois, réflexions existentielles de certains peuples 

africains et la violence de la traite négrière. Mais lui-même se présente toujours comme un 

rédempteur moral et civilisé, un bon chrétien, dont les qualités étaient telles que même les 

�V�D�X�Y�D�J�H�V���Q�H���S�R�X�Y�D�L�H�Q�W���T�X�H���O�H���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���H�W���O�¶�D�S�S�O�D�X�G�L�U�� 

�(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H���L�O���Q�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H���S�D�V���X�Q�H���L�V�V�X�H���K�H�X�U�H�X�V�H���S�R�X�U���O�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V�����,�O���S�R�X�Y�D�L�W���V�¶�L�P�D�J�L�Q�H�U��

de porter s�H�F�R�X�U�V���D�X�[���I�D�P�L�O�O�H�V�����D�O�R�U�V���T�X�¶�L�O���O�H�V���G�p�W�U�X�L�V�D�L�W���H�W���F�D�S�W�X�U�D�L�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�R�X�U���X�Q���O�D�E�H�X�U���V�Dns 

fin403. Les altercations présentées par Snelgrave dans le navire se justifient aussi par le désir de 

se libérer. Dans la description de ce « passage du milieu », il résulte que « pendant des semaines 

                                       
401 Vierges Arthur Hodge cité par George Kay dans La Traite des Noirs, Paris, Robert Laffont, 1968, p. 188. 
402 William Snelgrave, �-�R�X�U�Q�D�O���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U���D�X���;�9�,�,�,e siècle, op. cit., p. 161. 
403 Marcus Rediker, À Bord du négrier une histoire atlantique de la traite, traduit de �O�¶�D�Q�J�O�D�L�V�� �S�D�U�� �$�X�U�p�O�L�H�Q��
Blanchard Paris, Seuil, 2013, p. 46. 
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le navire devint un cabinet des horreurs encore plus macabres ». Le poète James Field Stanfield 

cité par Marcus Rediker aurait écrit en 1788 que « �&�H�W�W�H���K�R�U�U�L�E�O�H���S�D�U�W�L�H���G�X���Y�R�\�D�J�H���Q�H���I�X�W���T�X�¶�X�Q�H��

�O�R�Q�J�X�H���V�X�L�W�H���G�¶�D�F�W�H�V���G�H���E�D�U�E�D�U�Le, de travail acharné, de morts et de maladies. Comme pendant 

le voyage aller, la flagellation semblait être la première source de distraction404 ». La violence 

de la réalité de la traite transatlantique témoigne du caractère inhumain de ce commerce dans 

les équipages des négriers. 

Le témoignage de Snelgrave sur la réalité de la traite se différencie partiellement de la 

vision abstraite de la traite�����S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H��une vision réelle, �S�X�L�V�T�X�¶�X�Q���F�D�S�L�W�D�L�Q�H���Q�p�J�U�L�H�U��

au XVIIIe �V�L�q�F�O�H���G�L�V�S�R�V�D�L�W���G�¶�X�Q���J�U�D�Q�G���S�R�X�Y�R�L�U���G�D�Q�V���O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���P�D�U�L�W�L�P�H�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���F�H��

témoignage peut être considéré non seulement comme une profession de foi, mais aussi comme 

un rapport des activités négrières du capitaine anglais William Snelgrave. Dans cette 

perspective, les étapes de s�H�V���S�p�U�p�J�U�L�Q�D�W�L�R�Q�V���V�¶�\���W�U�R�X�Y�H�Q�W���P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�H�V���H�W���S�D�U�I�R�L�V���D�Y�H�F���O�D���T�X�D�Q�W�L�W�p��

�G�H���V�D���F�D�U�J�D�L�V�R�Q���T�X�L���I�D�L�W���R�I�I�L�F�H���G�¶�X�Qe feuille de route. Il précise ses itinéraires, ce qui explique 

�T�X�H�� �6�Q�H�O�J�U�D�Y�H�� �D�� �O�H�� �J�R�€�W�� �G�X�� �G�p�W�D�L�O���� �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �R�S�W�L�T�X�H�� �T�X�H�� �-�H�D�Q-François de La Harpe, 

�P�H�P�E�U�H�� �G�H�� �O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �D�I�I�L�U�P�H : « �/�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�R�\�D�J�H�V�� �G�H�� �6�Q�H�O�J�U�D�Y�H�� �H�V�W�� �O�D��

mieux détaillée que nous ayons encore rencontrée. Elle contient une vue générale du commerce 

de la Guinée, & les raisons pour lesquelles on a si peu connu jusq�X�¶�j�� �S�U�p�V�H�Q�W���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H��

�O�¶�$�I�U�L�T�X�H405 ». Les remarques de Jean-François de La Harpe par rapport au Journal de Snelgrave 

�S�H�X�Y�H�Q�W���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���S�D�U���O�H���I�D�L�W���T�X�H���6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���U�H�O�D�W�H���X�Q�H���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���D�I�I�H�F�W�L�Y�H�����S�X�L�V�T�X�H���O�X�L-même 

est défini comme une identité sociale participative, �F�¶�H�V�W-à-dire un négrier impliqué dans ce 

commerce�����&�H�O�D���G�R�Q�Q�H���X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���S�U�R�S�U�H���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�D�Q�V���O�H���U�D�S�S�R�U�W���T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���p�W�D�E�O�L�U���H�Q�W�U�H���O�H��

témoin et la réalité vécue : celle de la traite négrière.  

Ainsi le récit romancé dans lequel parfois la fi�F�W�L�R�Q���V�¶�L�Q�V�L�Q�X�H���S�D�U�P�L���O�H�V���E�U�L�E�H�V���G�H���V�R�X�Y�H�Q�L�U�V��

évoqués, �F�R�Q�V�W�U�X�L�W���X�Q�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�D�T�X�H�O�O�H���O�¶�D�X�W�H�X�U���L�Q�Y�H�V�W�L�W���X�Q�H���F�K�D�U�J�H��

personnelle et soutient une orientation idéologique : celle de la légitimation de la traite 

�W�U�D�Q�V�D�W�O�D�Q�W�L�T�X�H�����&�¶�H�V�W �D�X�V�V�L���X�Q���W�H�[�W�H���U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O���T�X�L���G�p�I�L�Q�L�W���O�¶�H�Q�I�H�U���G�X���Q�D�Y�L�U�H���Q�p�J�U�L�H�U�����H�Q���G�p�F�U�L�Y�D�Q�W��

la terreur, les drames humains qui se jouaient à bord de tous les navires négriers sans exception. 

�&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���S�Hrspective que Marcus Rediker écrit : « Se concentrer sur le navire négrier a 

�S�R�X�U���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H���G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U���H�W���G�H���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�H�U���O�H�V���D�F�W�H�X�U�V���G�X���G�U�D�P�H���H�W�����G�H���V�R�Q���S�U�R�O�R�J�X�H���j���V�R�Q��

                                       
404 James Field Stanfield cité par Marcus Rediker, À Bord du négrier une histoire atlantique de la traite, op. cit., 
p. 220.  
405 Jean-François de La Harpe, �$�E�U�p�J�p�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�H�V�� �Y�R�\�D�J�H�V�����F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �G�H�� �S�O�X�V��
remarquable, de plus utile et de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont pénétré �����O�H�V���P�°�X�U�V���G�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V����
la religion, les usages, Arts et sciences, commerce, manufactures, tome III, Paris, Hôtel de Thou, 1780, p. 35. 
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épilogue, de rendre le drame lui-même plus complexe406 ». �&�¶�H�V�W�� �H�Q�� �W�H�Q�D�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �F�H�V��

discours multiples et variables que notre analyse sur le témoignage des négriers permet de 

rendre possible certains modes opératoires de la réalité de la traite négrière pratiquée au XVIIIe 

siècle.         

�(�Q�� �F�O�D�L�U���� �O�H�� �M�R�X�U�Q�D�O�� �G�¶�X�Q�� �Q�p�J�U�L�H�U�� �G�H�� �6�Q�H�O�J�U�D�Y�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �W�H�[�W�H�� �p�F�U�L�W�� �j�� �G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

Européens, non seulemen�W���S�R�X�U���U�D�F�R�Q�W�H�U���F�H���T�X�L���V�¶�H�V�W���S�D�V�V�p�����P�D�L�V���S�R�X�U���V�L�J�Q�L�I�L�H�U���O�D���I�D�o�R�Q���G�R�Q�W��

�O�¶�D�X�W�H�X�U�� �O�¶�D�� �F�R�Ppris et vécu. Il alterne entre objectivité et subjectivité, le réel et le discours 

convenu, pour renforcer ses positions idéologiques �V�X�U���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�Q���$�Irique et 

dans les Caraïbes. 

En dehors du témoignage de William Snelgrave, une autre voix, un autre discours avec 

un style et une tonalité différents �Q�R�X�V���U�p�Y�q�O�H�Q�W���O�H�V���U�p�D�O�L�W�p�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H���P�L�O�L�H�X���Q�p�J�U�L�H�U����

Pour le comprendre et saisir sa portée sémantique, nous allons nous intéresser au Journal de 

�E�R�U�G���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U de Jean-Pierre Plasse, un autre négrier, subrécargue sur le navire hollandais 

�O�¶�© Espérance ». Jean-Pierre Plasse rend compte de ses expéditions négrières du cap Finistère 

�M�X�V�T�X�¶�H�Q��Afrique au XVIIIe siècle. Un descendant de Plasse, Bernard Plasse a publié le journal 

de son aïeul daté de 1762. Dans son Journal de bord, le diariste mentionne ses observations 

géographiques et maritimes, il y consigne ses �R�S�L�Q�L�R�Q�V���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V���H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���U�p�Ilexions sur 

la meilleure manière de traiter les esclaves. Son choix des mots, son style ou ses perspectives, 

�V�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���H�W���G�X���W�H�P�S�V�����V�D���S�D�U�W���G�X���F�R�P�P�H�Q�W�D�L�U�H���R�X���G�H���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�����V�D���P�L�V�H���H�Q��

relief de la question de la traite des Noirs, où le �V�H�Q�V���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���T�X�¶�L�O���U�D�F�R�Q�W�H���S�H�Q�G�D�Q�W��

ses périples sont des éléments tangibles qui ont influencé les rapports interraciaux. Dans sa 

�G�p�P�D�U�F�K�H�����O�H�V���I�D�L�W�V���E�U�X�W�V���V�¶�H�V�W�R�P�S�H�Q�W���D�X���S�U�R�I�L�W���G�H���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���V�R�X�Y�H�Q�W���O�R�Q�J�X�H�V���G�D�Q�V���O�H�V�T�X�H�O�O�H�V��

Jean-Pierre Plasse conjugue considérations commerciales, ethnographiques et historiques. 

C�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���R�S�W�L�T�X�H���T�X�¶�2livier Pétré-Grenouilleau souligne :  

Ce journal de voyage est beaucoup plus fourni que la plupart des 
�M�R�X�U�Q�D�X�[�� �G�H�� �E�R�U�G�� �F�R�Q�V�H�U�Y�p�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �Q�R�V�� �M�R�X�U�V���� �,�Q�G�Lcations nautiques, 
informations commerciales éparses, le tout dans un style télégraphique. 
Justifiés par quelques événements imprévus ou catastrophiques, 
mésentente à bord, révolte des esclaves.407  

�'�D�Q�V���F�H���M�R�X�U�Q�D�O���G�H���E�R�U�G�����R�Q���U�H�P�D�U�T�X�H���T�X�¶�L�O���\���D���F�K�H�]���F�H�W���D�X�W�H�X�U���O�D���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���H�W��

de renseigner le lecteur. Ainsi, la description des lieux et des événements constitue des indices 

                                       
406 Marcus Rediker, À Bord du négrier une histoire atlantique de la traite, op. cit., p. 25. 
407 Olivier Pétré-Grenouilleau, « Préface », dans �-�R�X�U�Q�D�O���G�H���E�R�U�G���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U, Jean-Pierre Plasse, Marseille, le 
Mot et le Reste, 2005, p. 9.  
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probants qui justifient sa vision du réel. Le choix du registre descriptif et narratif permet à Jean-

�3�L�H�U�U�H���3�O�D�V�V�H���G�¶�r�W�U�H���H�Q���Rsmose avec les événem�H�Q�W�V���T�X�¶�L�O���H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H���G�D�Q�V���V�R�Q��Journal de bord. 

De la même manière que �F�K�H�]���6�Q�H�O�J�U�D�Y�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�����G�H���V�H�V���P�°�X�U�V���H�W���G�H��

�O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �-�H�D�Q-Pierre Plasse dans son journal accorde aussi une place 

prépon�G�p�U�D�Q�W�H���j���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q���H�W���G�H���V�R�Q���U�D�S�S�R�U�W���j���O�D���W�U�D�L�W�H���G�H�V���1�R�L�U�V�����¬���W�U�D�Y�H�U�V��

ses témoignages et son vécu dans les contrées africaines pendant ses expéditions négrières, il 

restitue dans son journal de bord les mécanismes et les complots utilisés par les négriers dans 

�O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� Il écrit : « Cette place est fort abondante en Nègres, surtout quand il 

�Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�W�V�����1�R�X�V��les capturons sans difficulté408 ». 

Mais, �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�� �D�X�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�H �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �L�O�� �H�V�W��important de porter 

succinctement le regard sur les opinions de Plasse au sujet de �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�R-politique des 

Africains. Plasse, dans la plupart de ses notes sur les Nègres, reproduit les clichés habituels. 

Son discours est très peu nuancé sur la r�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���1�q�J�U�H�V�����/�R�U�V�T�X�H���O�H�V���1�R�L�U�V���Q�¶�X�W�L�O�L�V�H�Q�W��

pas les méthodes européennes pour labourer la terre, Jean-Pierre Plasse les perçoit comme des 

fainéants. Il déclare : « �&�H�V���K�R�P�P�H�V���Q�H���G�L�I�I�q�U�H�Q�W���T�X�H���G�H���O�D���I�L�J�X�U�H���G�¶�D�Y�H�F���O�H�V���E�r�W�H�V�����>�«�@���/�H�X�U�V��

cases sont sans porte et dans un triste état, remplies de superstitions. Quant à leur chef, il est 

fort fainéant409 ». �'�H���O�¶�D�V�S�H�F�W���S�K�\�V�L�T�X�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V���j���O�H�X�U���D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H�����-�H�D�Q-Pierre Plasse ne se 

démarque pas de ses contemporains sur le préjugé. Dans sa vision caricat�X�U�D�O�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�����L�O��

intègre même la figure du pouvoir, �F�¶�H�V�W-à-dire le roi des Nègres. 

�6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���G�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���1�R�L�U�V���H�W���G�H���O�H�X�U�V���F�U�R�\�D�Q�F�H�V����il note : « La connaissance de 

�Q�R�W�U�H�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�� �Q�¶�H�P�S�r�F�K�H�� �S�D�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �>�O�H�V�� �1�q�J�U�H�V�@�� �V�R�L�H�Q�W�� �U�H�W�R�P�E�p�V�� �G�D�Q�V leurs anciennes 

superstitions �G�¶�L�G�R�O�k�W�U�L�H�V410 ». �/�¶évocation �G�¶ignorance religieuse par les Nègres dans ce 

passage peut se traduire par une certaine éthique religieuse des Nègres. Poursuivant son 

discours, Jean-Pierre Plasse constate, pour les enfants métisses, que « tous les enfants qui 

�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�H�V���E�O�D�Q�F�V���G�X���F�R�P�S�W�R�L�U���U�H�V�W�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�L�G�R�O�k�W�U�L�H���V�D�Q�V���T�X�H���O�H�X�U�V���S�q�U�H�V���V�H���G�R�Q�Q�H�Q�W���G�H���O�D��

peine de les instruire dans la religion chrétienne411 ». Certes, �O�¶�D�E�D�Q�G�R�Q���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���G�H�V���P�D�U�L�D�J�H�V��

mixtes par leurs pères en Afrique durant la traite négrière trouve tout son sens, mais cette 

affirmation peut se traduire aussi par une forme de résistance à la culture occidentale, ou par un 

�P�D�Q�T�X�H�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �Q�p�J�U�L�H�U�V�� �D�F�F�R�U�G�H�Q�W���j�� �O�H�X�U�V�� �S�U�R�J�p�Q�L�W�X�U�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �T�X�D�O�L�I�L�H�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���G�H��

                                       
408 Jean-Pierre Plasse, �-�R�X�U�Q�D�O���G�H���E�R�U�G���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U, op. cit., 47. 
409 Ibid., p. 57. 
410 Idem.  
411 Idem. 
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« bâtards » ou de « sang-mêlé ». Pour mieux articuler sa description �V�X�U���O�¶idolâtrie des Nègres, 

Jean-Pierre Plasse ajoute que « �,�O�V���>�O�H�V���1�q�J�U�H�V�@���S�U�L�H�Q�W���O�H���G�L�D�E�O�H���S�R�X�U���T�X�¶�L�O���O�H�X�U���V�R�L�W���V�H�F�R�X�U�D�E�O�H��

�G�D�Q�V���O�H���P�D�O�K�H�X�U�����$�X���V�R�O�H�L�O���F�R�X�F�K�p�����L�O�V���O�X�L���I�R�Q�W���O�¶�R�I�I�U�D�Q�G�H���G�H���Y�L�D�Q�G�H cuite, que le marabout a soin 

de retirer pendant la nuit, si bien que ces pauvres insensés croient que le diable est venu le 

manger412 ». �0�D�L�V���F�H�W�W�H���L�G�p�H���G�¶�D�Q�L�P�L�V�P�H���H�V�W���U�p�F�X�U�U�H�Q�W�H���G�D�Q�V���Oa majorité des récits de voyage au 

XVIII e siècle, et même bien avant le siècle des Lumières.  

�6�L�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �D�F�F�R�U�G�H�� �X�Q�H�� �S�O�D�F�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �j�� �O�D�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�°�X�U�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H��

africain, il en est de même pour la question de la traite négrière. Il raconte comment, en une 

année de voyage en 1762-1763, entre Amsterdam et Surinam�����Y�L�D���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����O�H�V���J�X�H�U�U�H�V�����S�O�X�V��

que les razzias, fournissaient le matériel humain.413 Son discours est centré sur les exactions 

�F�R�P�P�L�V�H�V���S�D�U���O�H�V���Q�p�J�U�L�H�U�V���H�Q���$�I�U�L�T�X�H�����G�R�Q�Q�D�Q�W���D�L�Q�V�L���X�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���W�U�q�V���W�H�U�U�L�I�L�D�Q�W�H����

�&�¶�H�V�W���X�Q�H���V�R�X�U�F�H���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�¶�p�F�O�D�L�U�H�U���O�¶�R�P�E�U�H���G�X���W�U�D�I�L�F���K�X�P�D�L�Q���D�L�Q�V�L���T�X�H���V�R�Q��

modus operandi. Dans son texte, il fournit les méthodes utilisées pour capturer les Nègres. Il 

explique que « Ces endroits ne sont pas propices à trouver �E�H�D�X�F�R�X�S���G�¶�H�V�Flaves. On y trouve 

quelques habitants de la marine qui vont à la maraude la nuit, dans les cabanes écartées du 

village. Ensuite ils y font quelques prisonniers et les apportent abord414 ». Cette affirmation 

�M�X�V�W�L�I�L�H���O�¶�L�G�p�H���G�H�V���U�D�S�W�V���H�W���G�H�V���U�D�]�]�L�D�V���T�X�L���V�H��pratiquaient pendant la traite des Noirs sur les côtes 

africaines par les Européens. Et bien avant lui, au XVe siècle, plus précisément en 1453, Gomes 

Eanes de Zurara expliquait déjà comment les occidentaux procédaient pour capturer les Nègres 

sur les côtes africaines. À ce propos, Zurara écrivit :  

�4�X�D�Q�G���O�H�V���1�R�L�U�V���V�¶�D�S�H�U�o�X�U�H�Q�W���T�X�H���F�H�X�[���T�X�L���V�H���W�U�R�X�Y�D�L�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���Q�D�Y�L�U�H��
�p�W�D�L�H�Q�W���G�H�V���K�R�P�P�H�V�����L�O�V���V�H���K�k�W�q�U�H�Q�W���G�H���V�¶�H�Q�I�X�L�U���G�X���S�O�X�V���Y�L�W�H���T�X�¶�L�O�V���S�X�U�H�Q�W����
�>�«�@�����(�W�����D�O�O�D�Q�W���S�O�X�V���D�Y�D�Q�W�����O�H�V���Q�{�W�U�H�V���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���E�D�U�T�X�H�V�����>�«�@����
les circonstances étaient plus favorables que la première fois, les nôtres 
en capturèrent quatre et ce furent les premiers Noirs à être capturés dans 
leur propre pays par les chrétiens �����L�O���Q�¶�H�V�W���D�X�F�X�Q�H���F�K�U�R�Q�L�T�X�H���Q�L���D�X�F�Xne 
histoire à dire le contraire415. 

�6�L���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�D���F�D�S�W�X�Ue des Nègres est récurrente dans les discours de ces négriers, cela 

montre les mécanismes mis en place pour contraindre les Nègres à la servitude. Avec ces 

méthodes, « la marchandisation et la dés�K�X�P�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�¶�p�W�D�O�H�Q�W���F�U�€�P�H�Q�W416 »�����6�L���O�¶�R�Q���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H��

                                       
412 Jean-Pierre Plasse, �-�R�X�U�Q�D�O���G�H���E�R�U�G���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U, op. cit., p. 57. 
413 Gérard Molina, « �-�R�X�U�Q�D�O���G�H���E�R�U�G���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U », dans le monde diplomatique, août, 2005, p. 27. 
414 Jean-Pierre Plasse, �-�R�X�U�Q�D�O���G�H���E�R�U�G���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U, op. cit., p. 47. 
415 Gomes Eanes de Zurara, Chronique de Guinée (1453), traduite et annotée par Léon Bourdon et présentée par 
Jacques Paviot, Paris, Chandeigne, 2011, p. 168. 
416 Gérard Molina, « �-�R�X�U�Q�D�O���G�H���E�R�U�G���G�¶�X�Q���Q�pgrier », dans le monde diplomatique, op. cit., p. 27. 
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à ces �P�p�W�K�R�G�H�V�� �H�W�� �j�� �F�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �X�V�L�W�p�H�V�� �S�D�U�� �F�H�V�� �Q�p�J�U�L�H�U�V���� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q��

évidence la dimension violente et cruelle de la traite sous le regard des principaux 

protagonistes : les négriers. La forme narrative du Journal de bord est un indicateur propre à 

communiquer à ses lecteurs son empathie. Il égrène les mécanismes mis en place pour capturer 

�O�H�V���1�q�J�U�H�V�����O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�H���H�V�W���D�X���F�°�X�U���G�H���V�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�H���S�U�p�G�D�W�L�R�Q���� 

Plasse explique que la traite des Noirs est pratiquée à petite échelle dans les différentes 

�F�R�Q�W�U�p�H�V���T�X�¶�L�O���Y�L�V�L�W�H�����(�W���V�R�X�Y�H�Q�W, les stratégies utilisées peuvent rendre les Noirs responsables 

de leur propre malheur. Mais le point de vue du théologien protestant suisse Benjamin 

Sigismond Frossard, �Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�S�S�R�U�W�H�U�� �X�Q�H�� �Q�X�D�Q�F�H à ce sujet. Benjamin-Sigismond 

Frossard affirme : « L�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�R�L�Q�W�� �O�¶�p�W�D�W�� �K�D�E�L�W�X�H�O�� �G�H�V�� �S�H�X�S�O�H�V�� �G�H�� �O�D�� �*�X�L�Q�p�H���� �,�O�V��

�M�R�X�L�V�V�H�Q�W���G�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���F�R�P�P�H���O�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V���G�H���O�¶�(�X�U�R�S�H ; & tout acte qui en prive, 

est une tyrannie de la part des souverains & une perfidie de la part des particuliers417 ». Sous 

�F�H�W���D�Q�J�O�H�����)�U�R�V�V�D�U�G���D�G�P�H�W���O�¶�L�G�p�H���G�H���O�¶�H�Q�O�q�Y�H�P�H�Q�W���F�R�P�P�H���O�H���G�p�F�U�L�W���-�H�D�Q-Pierre Plasse dans son 

journal de bord. Poursuivant son raisonnement, Frossard souligne : « Ce commerce donne 

souvent lieu à des excès qui mettent le comble aux horreurs que souffrent les Nègres, pendant 

la traversée418 ». Cela traduit le caractère arbitraire des châtiments subis par les Noirs. En 

�V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�D��vision analogue du rapt et des razzias sur les côtes, Frossard explique les 

méthodes et les moyens mis en place par les négriers pour capturer les esclaves noirs sur les 

côtes africaines :  

Les moyens les plus généralement employés pour se procurer des 
�H�V�F�O�D�Y�H�V���V�R�Q�W���O�¶�Hnlèvement, les guerres que les souverains de la Guinée 
se font l�H�V���X�Q�V���D�X�[���D�X�W�U�H�V���>�«�@�����O�¶�H�Q�O�q�Y�H�P�H�Q�W�����F�R�P�P�H���O�H���S�U�H�P�L�H�U���P�R�\�H�Q��
�T�X�L���D�L�W���p�W�p���P�L�V���H�Q���X�V�D�J�H���>�«�@�����6�R�X�Y�H�Q�W���O�H�V���Y�D�L�V�V�H�D�X�[���1�p�J�U�L�H�U�V���U�H�P�R�Q�W�H�Q�W��
les fleuves, de-là, ils envoient des chaloupes ou des pataches bien 
�D�U�P�p�H�V���G�H�Y�D�Q�W���O�H�V���Y�L�O�O�D�J�H�V���V�L�W�X�p�V���V�X�U���O�H�V���U�L�Y�H�V�����>�«�@���$�U�U�Lvés devant les 
habitants, ils tirent un coup de fusil, ou ils battent de la caisse pour 
�L�Q�G�L�T�X�H�U�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V���� �$�S�U�q�V�� �H�Q�� �D�Y�R�L�U�� �U�D�V�V�H�P�E�O�p�V�� �X�Q��
nombre suffisant, ils les conduisent dans les vaisseaux419. 

Ces pratiques montrent le côté pernicieux de la traite des Noirs�����&�¶�p�W�D�L�W���G�R�Q�F���X�Q���V�\�V�W�q�P�H��

mis en place par les Européens pour traq�X�H�U���O�¶�H�V�S�q�F�H���K�X�P�D�L�Q�H��en Afrique, afin de la déporter 

                                       
417 Benjamin-Sigismond Frossard, La Cause des esclaves Nègres et des habitants de la Guinée portée au tribunal 
de la justice, de la religion, de la politique, �R�X���+�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���	���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V Nègres ; preuves de leur 
illégitimité, moyens de les abolir sans nuire aux colonies ni aux colons, tome I, [1re édition 1789], Genève, Slatkine 
Reprints, 1978, p. 193. 
418 Benjamin-Sigismond Frossard, La Cause des esclaves Nègres et des habitants de la Guinée portée au tribunal 
de la justice, de la religion, de la politique, �R�X���+�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���W�U�D�L�W�H���	���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V ; preuves de leur 
illégitimité, moyens de les abolir sans nuire aux colonies ni aux colons, op. cit., p. 264-265. 
419 Ibid., p. 196. 
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en Amérique pour travailler dans les champs. En suivant la même logique, nous retenons que 

de nombreux négriers européens ont mis en place des mécanismes de prédation pour acquérir 

des êtres humains dans ces contrées.  

Dans les bateaux, comme partout ailleurs où la traite était présente, on trouvait toujours 

les stigmates de la violence. Le discours des négriers propose la narration des événements vécus 

par eux-mêmes. Ainsi la description réaliste des circonstances évite de se laisser entraîner dans 

�X�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���S�X�U�H�P�H�Q�W���L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���G�H���O�¶�Hsclavage. Autrement dit, le discours développé dans ces 

journaux de bord et la vision du réel deviennent la « justification suffisante du dire420 »�����F�¶�H�V�W-

à-dire la restitution de la réalité historique.  

Avec sa liberté de ton, Jean-Pierre Plasse passe parfois sans transition du récit à la 

description, ou au commentaire, pour se livrer à de nombreuses digressions. Sous cet angle, le 

journal de bord confirme sa vocation informative. Il a commencé à écrire dès le premier jour 

de son voyage, le mardi 05 mai 176�������M�X�V�T�X�¶à la fin de son expédition, le 19 juin 1763, date à 

laquelle il part du Surinam pour le Cap français, marquant ainsi la fin de son périple. Il conclut : 

« Je finis mon voyage ici, en y restant pour les recouvrements de la vente des nègres421 ». La 

conclusion de son journal de bord rappelle au lecteur les motifs de sa pérégrination. De ce fait, 

le mobile économique retrouve tout son sens, puisque le point de chute de son discours met en 

relief la pratique commerciale des Nègres. 

Les journaux de bord des négriers sont des témoignages incontestés et précieux qui 

décrivent la mentalité des artisans de la trai�W�H���H�W���O�H�X�U�V���P�R�G�H�V���G�¶�H�P�S�O�R�L�����&�R�P�P�H���G�¶autres textes 

du XVIII e siècle, leurs vues anthropologiques et physiologiques des peuples africains sont 

parsemées de représentations closes et stéréotypées. Malgré les échanges interpersonnels entre 

les négriers et les rois et les peuples autochtones africains, les journaux de bord des négriers 

témoig�Q�H�Q�W���G�H���O�¶�L�Q�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q��des aspects culturels et anthropologiques des Africains. En 

�F�H���T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V�����O�H�X�U�V textes à certains égards véhiculaient plus ou moins 

un discours de propagande, dont le seul but était de riposter au discours anti-esclavagiste qui 

était en vogue en Europe. Si nou�V���D�Y�R�Q�V���S�U�R�F�p�G�p���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���Fe�V���M�R�X�U�Q�D�X�[���G�H���E�R�U�G�����F�¶�H�V�W���S�R�X�U��

montrer comment les comptes rendu�V���G�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V���Y�p�F�X�H�V���U�p�S�R�Q�G�H�Q�W���j���O�D���W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H���O�D��

�U�p�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H dans ces textes. 

                                       
420 Roland Barthes, Le bruissement de la langue, essais critiques IV, op. cit., p. 185. 
421 Jean-Pierre Plasse, �-�R�X�U�Q�D�O���G�H���E�R�U�G���G�¶�X�Q���Q�p�J�U�L�H�U, op. cit., p. 148. 
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Au regard de ce qui précède, les témoignages des négriers prouvent que la servitude 

�G�p�J�U�D�G�H���O�¶�K�R�P�P�H�� mais ils ne condamnent pas cette pratique, ils encensent leurs prouesses, ils 

expliquent leurs méthodes et donnent des précisions des endroits dans lesquels on peut trouver 

d�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���H�Q���D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�����(�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�H�U�P�H�V�����O�H�V���Q�p�J�U�L�H�U�V���O�p�J�L�W�L�P�H�Q�W���O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���K�X�P�D�Ln. 

Leur discours promeut le point de vue contraire à l�¶�L�G�p�H���G�H���O�D���O�L�E�H�U�W�p���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���G�H���F�K�D�T�X�H��être 

humain. 

Dans le point suivant, nous mettrons en exergue les discours des philosophes des 

Lumières par rapport à la traite transatlantique, pour comprendre leurs prises de positions dans 

un système aussi complexe que la traite négrière. Souvent présentés comme des humanistes et 

anti-esclavagistes pour les uns, amis des Noirs et �J�D�U�D�Q�W�V���G�H�V���G�U�R�L�W�V���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�W���S�U�R�P�R�W�H�X�U�V��

�G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�D�O�L�V�P�H pour les autres, ces philosophes ont parfois recours au doute sur la véracité 

�G�X���F�D�U�D�F�W�q�U�H���K�X�P�D�L�Q���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���D�I�U�L�F�D�L�Q���H�W���V�X�U���O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q���L�P�P�p�G�L�D�W�H���G�H���V�D���V�H�U�Y�L�W�X�G�H���G�D�Q�V���O�H�V��

�F�R�O�R�Q�L�H�V�����¬���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�X�U�V���W�H�[�W�H�V�����Q�R�X�V���W�H�Q�W�H�U�R�Q�V���G�¶�H�[�W�U�D�L�U�H���O�D���S�D�U�W���G�H���Y�prité et en définir la marge 

d�¶�H�U�U�H�X�U������ 

IV.4- �/�H�V���S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�V���H�W���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�Vclavage 

Le philosophe du XVIIIe siècle est citoyen du monde, il vit au milieu des hommes, il ne 

�V�¶�p�O�D�Q�F�H�� �S�D�V�� �H�Q�� �L�G�p�D�O�L�V�W�H���� �,�O�� �U�p�I�O�p�F�K�L�W���� �R�E�V�H�U�Y�H���� �W�k�F�K�H�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���� �L�O��

�G�p�Q�R�Q�F�H���O�H�V���H�U�U�H�X�U�V�����O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�H�V���D�E�X�V���G�H�V���S�X�L�V�V�D�Q�W�V���H�W���V�¶�H�I�I�R�U�F�H���G�¶�p�F�O�D�L�U�H�U���V�H�V���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�V����

�&�¶�H�V�W���S�R�X�U���F�H�W�W�H���U�D�L�V�R�Q���T�X�H���-�Han-Jacques Tatin-Gourier souligne que « c�¶�H�V�W���O�¶�K�R�P�P�H���V�R�X�F�L�H�X�[��

de la vie de la cité, à laquelle il est pleinement intégré, il décèle et critique les préjugés et les 

superstitions qui font obstacle au progrès422 ». �¬�� �F�H�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�� �O�D�� �F�R�Q�F�H�S�Wion de 

Nicole Masson : selon son point de vue, le philosophe des Lumières se définit dans une filiation 

avec « �O�¶�K�R�Q�Q�r�W�H�� �K�R�P�P�H » et le libertin du siècle précédent. Le philosophe est un homme 

�G�¶�D�F�W�L�R�Q���T�X�L���G�H�V�F�H�Q�G���G�D�Q�V���O�¶�D�U�q�Q�H���S�R�X�U���G�p�I�H�Q�G�U�H���V�H�V���L�G�p�H�V�����,�O���F�K�H�U�F�K�H���j���V�H���U�H�Q�G�U�H���X�W�L�O�H���j���O�D��société 

et participe à la vie collective423. Sous cet angle, le philosophe du XVIIIe �V�L�q�F�O�H���L�Q�F�D�U�Q�H���O�¶�K�R�P�P�H��

détenteur du savoir, qui combat les impostures et critique les abus. Cette conception est proche 

de celle de Voltaire qui affirme : « �/�H���S�K�L�O�R�V�R�S�K�H���Q�¶�H�V�W���S�R�L�Q�W���H�Q�W�K�R�X�V�L�D�V�W�H�����L�O���Q�H���V�¶�p�U�L�J�H���S�R�L�Q�W���H�Q��

prophète, il ne se dit point inspiré des dieux »424, Voltaire le voit comme « un honnête homme » 

                                       
422 Jean Jacques Tatin-Gourier, Lire les Lumières, Paris, Dunod, 1996, p. 149. 
423 Nicole Masson, Histoire de la littérature française au XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2003, p. 43. 
424 Voltaire, « Philosophe », dans Dictionnaire philosophique, Paris, Imprimerie Nationale, [1re édition 1764.], 
1994, p. 389. 
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�D�L�P�D�Q�W�� �O�D�� �Y�p�U�L�W�p���� �&�¶�H�V�W�� �H�Q�� �W�H�Qant compte de ces traits que nous examinons les rapports des 

philosophes des Lumière�V�� �H�W�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �S�R�X�U��tenter de démêler la raison du 

préjugé, et de relever leurs principes pour critiquer �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V. Chez les philosophes 

des Lumières, nous privilégions �O�¶étude des textes suivants : �'�H�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�Hs lois de 

Montesquieu, publié en 1748, �'�H���O�¶�Hsprit �G�¶�+�H�O�Y�p�W�L�X�V, publié en 1758. De même �O�¶Essai sur les 

�P�°�X�U�V���H�W���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���Q�D�W�L�R�Q�V, publié en 1756 et �&�D�Q�G�L�G�H���R�X���/�¶�2�S�W�L�P�L�V�P�H notamment le chapitre 

XIX (Le Nègre de Surinam), publié en 1759 de Voltaire. Du Contrat social de Rousseau, publié 

en 1762. Nous nous intéressons également aux �5�p�I�O�H�[�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�¶esclavage des nègres de 

Condorcet publiées en 1781 et �O�¶Histoire philosophique et politique des établissements et du 

commerce des Européens dans les deux Indes (Livre XI) dirigée par Raynal à laquelle Diderot 

collabora, publiée dans sa première version en six volumes en 1770. 

Les textes soumis à notre analyse dans ce sous-chapitre sont de statuts divers ; traité 

politique, conte philosophique, essai de sociologie politique, réflexions philosophiques, etc. À 

travers ces différents genres, nous voulons examiner les positions de chaque auteur par rapport 

�j���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1oirs en mettant en exergue les spécificités de chacun. 

De Montesquieu à Voltaire, de Diderot à Jean-�-�D�F�T�X�H�V�� �5�R�X�V�V�H�D�X���� �G�¶�+�H�O�Y�p�W�L�X�V à 

Condorcet �O�D�� �O�L�V�W�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�[�K�D�X�V�W�L�Y�H���� �O�H�V�� �G�L�V�F�Rurs prolifèrent sur �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��des Noirs au 

siècle des Lumières. La question de l�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X���G�L�[-huitième siècle est confrontée à la notion 

du « droit naturel425 ». Pour Montesquieu ou Rousseau, la liberté est un droit inaliénable ; or 

�{�W�H�U���F�H�W�W�H���O�L�E�H�U�W�p���j���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�H�Y�L�H�Q�W���X�Q paradoxe. Ainsi le statut des 

Nè�J�U�H�V�� �G�H�V�� �$�Q�W�L�O�O�H�V�� �V�X�V�F�L�W�H�� �O�H�V�� �G�p�E�D�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�L�O�L�H�X�[�� �L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H���� �7�p�P�R�L�Q�� �G�H��

cette situation, Montesquieu dans son ouvrage �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�Hs lois426 publié en 1748 consacre 

un chapitre sur « �'�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1ègres » et y dénonce avec ironie les traitements 

inhumains infligés aux Nègres dans les colonies. �,�O���I�D�X�W���U�D�S�S�H�O�H�U���T�X�H���O�¶�L�U�R�Q�L�H���p�W�D�L�W���O�D���V�W�U�D�W�p�J�L�H��

�G�L�V�F�X�U�V�L�Y�H���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H : bien avant le XVIIIe siècle, elle était présente dans les pièces de Molière 

et les fables de La Fontaine. Et au siècle des Lumières, elle était sans �Q�X�O���G�R�X�W�H���O�¶�D�U�P�H���S�R�X�U��

�F�U�L�W�L�T�X�H�U���O�¶�R�U�G�U�H���V�R�F�L�D�O���� �U�H�O�L�J�L�H�X�[�� �H�W���S�R�O�L�W�L�T�X�H�� utilisée régulièrement par les philosophes pour 

éviter la censure. 

                                       
425 Le droit naturel, nous renvoie à la recherche du juste par une analyse rationnelle et concrète des réalités sociales, 
�R�U�L�H�Q�W�p�H���S�D�U���O�D���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���I�L�Q�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�W���G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�����&�¶�H�V�W���O�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���L�P�P�X�D�E�O�H�����G�p�F�R�X�Y�H�U�W���S�D�U��
la raison, permettant �G�¶�p�S�U�R�X�Y�H�U���O�D���Y�D�O�H�X�U���G�H�V���U�q�J�O�H�V���G�H���F�R�Q�G�X�L�W�H���S�R�V�L�W�L�Y�H�V���D�G�P�L�V�H�V���S�D�U���O�H���G�U�R�L�W���R�E�M�H�F�W�L�I�����5�D�\�P�R�Q�G��
Guillien, Lexiques des termes juridiques, op. cit., p. 257. 
426 Charles Montesquieu, �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���O�R�L�V, Volume II, livre XV, Paris, Garnier Flammarion, [1re édition 1748.], 
1979.  
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�6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W�� �G�H�� �© �'�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�q�J�U�H�V », ce chapitre du livre XV est structuré en 

plusieurs arguments hétéroclites. Dès les premières lignes, Montesquieu évoque sur le plan 

historique, la dévalorisation �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �S�D�U�� �F�H�W�W�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�H�� �S�U�p�G�D�W�U�L�F�H�� Il soutient : « Les 

�S�H�X�S�O�H�V���G�¶�(�X�U�R�S�H���D�\�D�Q�W���H�[�W�H�U�P�L�Q�p���F�H�X�[���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�����L�O�V���R�Q�W���G�€���P�H�W�W�U�H���H�Q��esclavage ceux de 

�O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����S�R�X�U���V�¶�H�Q���V�Hrvir à défricher tant de terres427 ». Montesquieu montre que la culture des 

champs en Amérique déshumanise les Nègres. Nous remarquons également �T�X�¶�j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �F�H��

passage, �O�¶�L�P�D�J�H du « commerce triangulaire » est mentionnée à travers les trois continents 

évoqués, « Europe », « Afrique », « Amérique », ainsi que les conséquences disproportionnées 

de cette pratique. Tout compte fait, le vrai motif de tant de cruauté et de dépeuplement est 

�O�¶�L�Q�W�p�U�r�W économique.  

Sur le plan physiologique, le discours de Montesquieu �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V�� �H�V�W��

caractérisé par une �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �V�R�E�U�L�p�W�p�� �H�W�� �O�¶�p�Y�R�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�D�U�H�Q�F�H��physique des Nègres. Il 

reprend les catégories chimériques qui dissocient le moral et le physique de chaque peuple. Il 

affirme : 

�&�H�X�[���G�R�Q�W���L�O���V�¶�D�J�L�W���V�R�Q�W���Q�R�L�U�V���G�H�S�X�L�V���O�H�V���S�L�H�G�V���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���W�r�W�H ; et ils ont 
�O�H���Q�H�]���V�L���p�F�U�D�V�p�����T�X�¶�L�O���H�V�W���S�U�H�V�T�X�H���L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���O�H�V���S�O�D�L�Q�G�U�H�����2�Q���Q�H���S�H�X�W��
�V�H���P�H�W�W�U�H���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�U�L�W���T�X�H���'�L�H�X�����T�X�L���H�V�W���X�Q���r�W�U�H���W�U�q�V sage, ait mis une 
âme, surtout une âme bonne dans un corps tout noir428.  

�2�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �D�L�V�p�P�H�Q�W�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �Y�Hut insinuer. La couleur des Nègres �U�p�V�X�O�W�H�U�D�L�W�� �G�¶�X�Q�H��

�H�U�U�H�X�U�����G�¶�X�Q�H���P�D�O�D�G�U�H�V�V�H���G�H���O�D���Q�D�W�X�U�H���R�X���G�X���F�U�p�D�W�H�X�U�����0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X���V�H���V�H�U�W���G�H�V���D�U�J�X�P�H�Q�W�V���G�H�V��

esclavagistes en vogue qui justifiaient les traitements inhumains par la couleur de leur peau 

pour pratiquer la traite négrière. Mais ce point de vue peut se traduire aussi comme une forme 

�G�¶�L�Q�W�R�O�p�U�D�Q�F�H���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H �T�X�L���U�H�Q�I�R�U�F�H���O�¶�L�G�p�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�H�U���O�H�V���1�q�J�U�H�V. �/�¶�D�V�S�H�F�W���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H��

�G�H�V���1�R�L�U�V���H�V�W���V�X�L�Y�L���S�D�U���O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W���W�K�p�R�O�R�J�L�T�X�H�����S�R�X�U���L�Q�Y�L�W�H�U���O�¶�(urope chrétienne à se saisir de 

�O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V�����V�X�U�W�R�X�W���G�H���W�U�D�L�W�H�U���O�H�V���1�q�J�U�H�V���F�R�P�P�H���G�H�V���I�U�q�U�H�V�����V�H�O�R�Q���O�H��

principe universel du christianisme. �6�¶�D�J�L�Vsant de la couleur de la peau, René Pommier affirme 

à propos de ce texte de Montesquieu : 

Une telle constance dans la noirceur ne peut être le fruit du hasard : il 
�Q�H�� �S�H�X�W�� �V�¶�D�J�L�U�� �T�X�H�� �G�¶�X�Q�H�� �L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�p�O�L�E�p�U�p�H���� �T�X�H�� �G�¶�X�Q�� �G�H�V�V�H�L�Q��
prémédité. Le fait de porter une peau si contraire aux usages ne saurait 
�r�W�U�H�� �D�F�F�L�G�H�Q�W�H�O���� �>�«�@�� �&�H�W�W�H�� �Q�R�L�U�F�H�X�U�� �W�R�W�D�O�H�� �V�X�I�I�L�W�� �j�� �U�D�\�H�U�� �O�H�V�� �Q�q�J�U�H�V�� �G�H��
�O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p ; la nature les a clairement censurés429.  
 

                                       
427 Charles Montesquieu, �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���O�R�L�V, op. cit., p. 393.  
428 Idem. 
429 René Pommier, Défense de Montesquieu sur une lecture absurde du chapitre « �'�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H���Q�q�J�U�H�V », 
Paris, Eurédit, 2014, p. 20. 
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Cet extrait montre que les Nègres sont considérés comme des sous-hommes, et peuvent 

être substitués à une espèce animale ou végétale. Mais ces arguments ne sont que le paravent 

�G�¶�X�Q�H�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� �I�R�Q�G�p�H�� �V�X�U�� �O�D�� �G�p�Q�p�J�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �P�p�S�U�L�V�� �G�H�� �O�¶�$utre. Cela traduit 

également le sentiment de rejet manifestement observé dans le système colonial. Sous cet angle, 

le préjugé colonial subver�W�L�W���O�¶�H�V�V�H�Q�F�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���Q�R�L�U����et ces préjugés ont répandu un voile 

perfide sur toute la vérité concernant la couleur des noirs et leur droit à la liberté. Concernant 

�O�¶�D�V�S�H�F�W���S�K�\�V�L�T�X�H�����0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X���Q�¶�K�p�V�L�W�H���S�D�V��à mentionner certaines références historiques. Il 

souligne :  

On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez 
les Égyptiens, les meilleurs �S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H���� �p�W�D�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �V�L��
�J�U�D�Q�G�H���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�����T�X�¶�L�O�V���I�D�L�V�D�L�H�Q�W���P�R�X�U�L�U���W�R�X�V���O�H�V���Kommes roux qui 
leur tombaient entre les mains430. 
 

Il fait allusion au « mythe de Seth »431. Son discours montre la stupidité de condamner 

�T�X�H�O�T�X�¶�X�Q�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�X�O�H�X�U�� �G�H�� �V�H�V�� �F�K�H�Y�H�X�[ et de la peau. Il met en relief le comportement 

irrationnel des colons et leur discours simplificateur qui a fait émerger la négrophobie et le 

racisme. 

Dans son raisonnement, Montesquieu réfute les catégories culturelles et sociologiques 

�p�Y�R�T�X�p�H�V���S�D�U���O�H�V���H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H�V���S�R�X�U���M�X�V�W�L�I�L�H�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���Ges Nègres, déclarant : « Une preuve 

que les N�q�J�U�H�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���O�H���V�H�Q�V���F�R�P�P�X�Q�����F�¶�H�V�W���T�X�¶�L�O�V���I�R�Q�W���S�O�X�V���G�H���F�D�V���G�¶�X�Q���F�R�O�O�L�H�U���G�H���Y�H�U�U�H���T�X�H��

�G�H���O�¶�R�U�����T�X�L�����F�K�H�]���G�H�V���Q�D�W�L�R�Q�V���S�R�O�L�F�p�H�V�����H�V�W���G�¶�X�Q�H���V�L���J�U�D�Q�G�H���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H432 ». Il  critique �G�¶�X�Q�H��

part �O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H���G�H�V���1�R�L�U�V��qui acceptent des objets de pacotilles que leur présentaient les négriers 

et �G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W, il montre que ce comportement est entretenu par les esclavagistes qui profitent 

de la situation pour satisfaire leur cupidité. 

 Sur le plan politique, Montesquieu sollicite la réaction et �O�¶�L�Pplication des princes 

�H�X�U�R�S�p�H�Q�V�� �S�R�X�U���p�Y�L�Q�F�H�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V��non seulement en Europe, mais aussi dans les 

différentes colonies en Amérique. Il soutient :  

�'�H���S�H�W�L�W�V���H�V�S�U�L�W�V���H�[�D�J�q�U�H�Q�W���W�U�R�S���O�¶�L�Q�M�X�V�W�L�F�H���T�X�H���O�¶�R�Q���I�D�L�W���D�X�[���$�I�U�L�F�D�Lns. 
�&�D�U�����V�L���H�O�O�H���p�W�D�L�W���W�H�O�O�H���T�X�¶�L�O�V���O�H disent, ne serait-il pas venu dans la tête 

                                       
430 Charles Montesquieu, �'�H���O�¶�H�V�Srit des lois, op. cit., p. 393.  
431 Le mythe de Seth représentait le principe du mal, car celui-ci avait tué son frère Osiris ; Isis vengea donc son 
�I�U�q�U�H�� �H�Q�� �W�X�D�Q�W�� �6�H�W�K���� �/�H�V�� �U�R�L�V�� �p�J�\�S�W�L�H�Q�V�� �V�D�F�U�L�I�L�D�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �5�R�X�[�� �V�X�U�� �O�D�� �W�R�P�E�H�� �G�¶�2�V�L�U�L�V�� �Y�X�� �T�X�H�� �6�H�W�K�� �p�W�D�L�W�� �U�R�X�[����Seth 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���O�¶�D�Y�L�G�L�W�p���� �O�D�� �M�D�O�R�X�V�L�H���� �O�¶�D�U�L�G�L�W�p ; Seth est alors le feu du désert, le dieu rouge. Il prend le souffle vital 
�G�¶�2�V�L�U�L�V���P�D�L�V���S�H�U�P�H�W���O�D���Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���V�R�Q���Q�H�Y�H�X���+�R�U�X�V�����T�X�L���G�H�Y�L�H�Q�W�����j���V�R�Q���W�R�X�U�����O�D���F�D�X�V�H���G�H���V�D���U�p�G�H�P�S�W�L�R�Q�����/�H���P�D�O��
apparaît comme une nécessité inéluctable, le bien lui succède. Les Égyptiens considèrent que les périodes 
sethiennes engendrent les gloires humaines et permettent le retour au chaos. Mais ensuite revient la lumière 
horienne. Myriam Philibert, Dictionnaire des Mythologies, Paris, Maxi-Livres, 2002, p. 251.     
432 Charles Montesquieu, �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���O�R�L�V, op. cit., p. 393. 
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�G�H�V�� �S�U�L�Q�F�H�V�� �G�¶�(�X�U�R�S�H���� �T�X�L�� �I�R�Qt entre eux tant de conventions inutiles, 
�G�¶�H�Q���I�D�L�U�H���X�Q�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�H���O�D���P�L�V�p�U�L�F�R�U�G�H���H�W���G�H���O�D���S�L�W�L�p ?433 
 

Montesquieu invite les princes européens à prendre les décisions salutaires pour les 

Nègres qui sont toujours dans les chaînes. Cette invitation trouve tout son sens à la fin de son 

texte, dans la mesure où certaines monarchies européennes ont accepté de légiférer sur 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H : le cas de la France avec le Code noir promulgué depuis 1685 et, plus tard, 

�O�¶�(�V�S�D�J�Q�H���D�Y�H�F���V�R�Q��Código negro en 1789.  

Les différents arguments développés dans le texte renvoient à une critique sarcastique de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�q�J�U�H�V�� �H�W��le burlesque y est omniprésent. Son raisonnement permet de 

�V�¶�D�W�W�D�T�X�H�U���D�X�[���D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�V���S�p�U�H�P�S�W�R�L�U�H�V des esclavagistes, et la réfutation du discours convenu 

des colons est très bien établie. Ces procédés permettent à Montesquieu (énonciateur) de 

prendre une distance �D�Y�H�F���F�H���T�X�¶�L�O���G�L�W��(énoncé).  

Selon Bruno Guigue : « �/�¶�L�U�R�Q�L�H���G�H���0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X���H�V�W���X�Q�H��arme redoutable, on le voit, une 

telle ironie �����H�O�O�H���{�W�H���W�R�X�W�H���S�H�U�W�L�Q�H�Q�F�H���j���O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W���D�G�Y�H�U�V�H���H�Q���I�D�L�V�D�Q�W���V�H�P�E�O�D�Q�W���G�¶�H�Q���p�S�R�X�V�H�U���O�D��

logique434 ». Lorsque le discours des esclavagistes réitère sans hésiter les jugements des valeurs 

sur le Noir, Bruno Guigue relève :  

Montesquieu souligne la profonde relativité des choses ; là où le préjugé 
�S�U�R�F�q�G�H�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �S�p�U�H�P�S�W�R�L�U�H���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �E�U�R�X�L�O�O�H�� �V�H�V�� �U�H�S�q�U�H�V ; aux 
certitudes communément admises, il oppose �O�D�� �Y�p�U�L�W�p�� �F�D�F�K�p�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V��
recèlent et qui porte le germe de leur effondrement435. 
 

Le raisonnement trouve un écho favorable chez Bruno Guigué. Il reconnaît la portée 

critique de son ironie. En tenant compte aussi de la démarche et �G�H���O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�X���G�L�V�F�R�Xrs de 

Montesquieu, René Pommier affirme : « �/�¶�L�U�R�Q�L�H���G�H���0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X���V�H���U�p�Y�q�O�H���G�D�Q�V���O�H���F�R�Q�W�U�D�V�W�H��

�H�Q�W�U�H���O�¶�K�R�U�U�H�X�U���G�H�V���U�p�D�O�L�W�p�V���p�Y�R�T�X�p�H�V���H�W���O�H���G�p�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���G�X���W�R�Q���T�X�L���H�V�W���F�H�O�X�L���G�H���O�D���F�R�Q�W�H�V�W�D�W�L�R�Q��

tranquille436 ». En effet, le raisonnement de Montesquieu suscite �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �U�p�D�F�W�L�R�Q�V���� �'�D�Q�V�� �O�H��

commentaire �G�H���O�¶�H�[�W�U�D�L�W���I�L�J�X�U�D�Q�W���G�D�Q�V���O�H���P�D�Q�X�H�O���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���G�H���/�D�J�D�U�G�H���H�W���0�L�F�K�D�U�G�����Q�R�X�V��

apprenons que : 

�3�R�X�U�� �F�R�P�E�D�W�W�U�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �Q�q�J�U�H�V���� �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X�� �H�P�S�O�R�L�H�� �O�H��
�S�U�R�F�p�G�p���G�H���O�¶�L�U�R�Q�L�H : il feint de parler en partisan de �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����P�D�L�V��
�O�H�V���D�U�J�X�P�H�Q�W�V���T�X�¶�L�O���D�S�S�R�U�W�H���V�R�Q�W���U�L�G�L�F�X�O�H�V�����D�E�V�X�U�G�H�V���H�W���R�G�L�H�X�[ ; la thèse 
�G�H�V���H�V�F�O�D�Y�D�J�L�V�W�H�V���V�¶�H�Q���W�U�R�X�Y�H���D�E�V�R�O�X�P�H�Q�W���G�p�F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���H�W���F�H�W�W�H���P�p�W�K�R�G�H��

                                       
433 Charles Montesquieu, �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���O�R�L�V, op. cit., p. 393. 
434 Bruno Guigue, �/�H�V���5�D�L�V�R�Q�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����3�D�U�L�V�����/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�����������������S������������ 
435 Bruno Guigue, �/�H�V���5�D�L�V�R�Q�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, op. cit., p. 67. 
436 René Pommier, Défense de Montesquieu sur une lecture absurde du chapitre « �'�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H���Q�q�J�U�H�V », op. 
cit., p. 18. 
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�L�Q�G�L�U�H�F�W�H�� �V�H���U�p�Y�q�O�H�� �G�R�Q�F�� �S�O�X�V�� �H�I�I�L�F�D�F�H�� �T�X�¶�X�Q���S�O�Didoyer ému en faveur 
des nègres437.  

Cependant, �H�Q�� �F�K�R�L�V�L�V�V�D�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�� �G�L�V�F�X�U�V�L�Y�H�� �O�¶�L�U�R�Q�L�H���� �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X�� �S�H�Q�V�D�L�W��

susciter la réaction de ses lecteurs. De ce point de vue, Louis Sala-Molins note :  

Pour permettre au lecteur exigeant de faire en connaissance de cause la 
�S�D�U�W�� �G�H�� �O�¶�L�U�R�Q�L�H���� �F�H�O�O�H�� �G�H la critique et pourquoi pas celle de la 
complaisance amusée dans cette tirade scandaleusement courte dont les 
�G�H�U�Q�L�H�U�V���P�R�W�V���Q�¶�p�Y�R�T�X�H�Q�W���S�D�V�����F�R�P�P�H���S�D�U�W�R�X�W���D�L�O�O�H�X�U�V���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���°�X�Y�U�H��
la grandeur de la loi et de la justice, suprême remède à tous les chancres 
�G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p �P�D�L�V�� �O�¶�K�X�P�L�O�L�D�Q�W�H�� �Y�L�V�F�R�V�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �P�L�V�p�U�L�F�R�U�G�H�� �H�W�� �G�H��la 
pitié438.  

Pour Sala-Molins, Montesquieu ne mentionne pas que le commerce se fait au prix de 

�Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���Y�L�F�W�L�P�H�V���K�X�P�D�L�Q�H�V�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�H���E�D�U�R�Q���G�H���O�D���%�U�q�G�H���Q�¶�D�E�R�U�G�H���S�D�V���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���V�R�X�V���O�H��

pr�L�V�P�H���G�¶�X�Q�H���D�Q�R�P�L�H���V�R�F�L�p�W�D�O�H�����G�R�Q�W���L�O���I�D�X�G�U�D�L�W���p�U�D�G�L�T�X�H�U�� �H�W���D�V�V�D�L�Q�L�U���O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[����En 

tenant compte du contexte, du caractère complexe de ce discours et de la nature de la question 

traitée, Julien Joseph Lafontant dans ses travaux relève : « Montesquieu comme la plupart des 

hommes de son époque, ne considérait pas ces Nègres comme des êtres humains. Il avait donc 

sans doute son préjugé, son mépris envers les Nègres439 ». Selon son point de vue, la défense 

�G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���Q�¶�D�S�S�D�U�D�v�W���S�D�V���W�U�q�V���p�Y�L�G�H�Q�W�H���F�K�Hz Montesquieu. Pour dépassionner le débat et les 

�F�U�L�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �p�P�D�L�O�O�H�Q�W�� �O�D�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Nègres, Jean Ehrard 

affirme : « �,�O���\���D���D�X�W�D�Q�W���G�H���P�p�S�U�L�V���T�X�H���G�H���S�D�V�V�L�R�Q���Y�H�Q�J�H�U�H�V�V�H���G�D�Q�V���O�¶�L�U�R�Q�L�H���T�X�¶�R�Q���O�X�L���U�H�S�U�R�F�K�H ; 

�F�D�U���O�¶�L�U�R�Q�L�H���p�W�D�L�W���O�D���V�W�U�D�W�p�J�L�H���G�L�V�F�X�U�V�L�Y�H���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H440 ». 

Toutefois, la vision globale de �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���F�K�H�]���0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X donne une autre perception 

de cette pratique. 

Dans le livre XV au chapitre VII  de �'�H���O�¶�Hsprit de lois, intitulé : « Autre origine du droit 

�G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H », �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X�� �W�U�D�L�W�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H, �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

romain et celui lié aux régimes despotiques, il tente de cerner ce phénomène en réinterrogeant 

ses origines et en identifiant sa nature sous toutes ses formes. �/�R�U�V�T�X�¶�L�O���H�[�D�P�L�Q�H���O�¶�H�V�F�Oavage 

civil, domestique et politique avec les différentes aires géographiques et dans les différents 

�F�O�L�P�D�W�V�����Y�R�L�F�L���F�H���T�X�¶�L�O���p�F�U�L�W : « Il y a des pays où la chaleur énerve le corps, et affaiblit si fort le 

courage, que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment : 

                                       
437 Lagarde et Michard, Les grands auteurs français du XVIIIe siècle, Paris, Bordas, 1976, p. 108. 
438 Louis Sala-Molins, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, op. cit., p. 225. 
439 Julien Joseph Lafontant, �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X���H�W���O�H���S�U�R�E�O�q�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���O�R�L�V, Québec, Naaman 
de Sherbrooke, 1979, p. 133. 
440 Jean Ehrard, Lumières et e�V�F�O�D�Y�D�J�H�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���F�R�O�R�Q�L�D�O���H�W���O�¶�R�S�L�Q�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H, op. cit., p. 151. 
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�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���\���F�K�R�T�X�H���G�R�Q�F���P�R�L�Q�V���O�D���U�D�L�V�R�Q441 ». Au regard de ce passage, on observe une autre 

�S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �F�K�H�]�� �O�H�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�H����Il justifie la servitude de certains peuples en 

�V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U �O�¶�D�V�S�H�F�W��climatique. Ainsi �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Africains trouve toute sa légitimité 

puisque ces derniers vivent dans les régions tempérées. �(�Q���V�¶�D�U�F-boutant sur la théorie du climat 

du philosophe, Laurent Estève souligne : « �/�¶�L�U�R�Q�L�H �F�U�D�T�X�H�O�O�H���G�q�V���O�R�U�V���T�X�¶�R�Q���O�D���F�R�Q�I�U�R�Q�W�H��à De 

�O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���O�R�L�V, non pas les principes du droit naturel, mais ceux qui ont attrait à la nécessité 

climatique, ceux qui peuvent non seulement faire taire la nature des choses mais, mieux encore 

la renverser442 ». Ce double discours souligné par Laurent Estève montre que la position de 

Montesquieu est paradoxale. �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X�� �D�Q�D�W�K�p�P�D�W�L�V�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�Q�� �(�X�U�R�S�H���� �P�D�L�V�� �L�O�� �O�X�L��

�W�U�R�X�Y�H���G�H�V���F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H�V���D�W�W�p�Q�X�D�Q�W�H�V���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���O�L�H�X�[ ; il fustige la servitude universelle, pour 

mieux légitimer la servitude sous les tropiques. Ainsi, �V�R�Q���U�H�O�D�W�L�Y�L�V�P�H���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���O�X�L���S�H�U�P�H�W��

�G�H���S�U�R�V�F�U�L�U�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���S�D�U���O�¶�K�R�P�P�H���H�Q���(�X�U�R�S�H���H�W���O�H���M�X�V�W�L�I�L�H���G�D�Q�V���O�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V��

non européens et « moins civilisés ». 

Poursuivant son discours �V�X�U���O�¶« Autre origine du droit �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H », le philosophe fait 

référence au discours historique sur la question. Pour étayer son point de vue et légitimer son 

propos, il soutient : « Aristote �Y�H�X�W���S�U�R�X�Y�H�U���T�X�¶�L�O���\���D���G�H�V���H�V�F�O�D�Y�H�V���S�D�U���Q�D�W�X�U�H�����>�«�@. Je crois que, 

�V�¶�L�O���\���H�Q���D���G�H���W�H�O�V�����Fe sont ceux dont je viens de parler443 ». Le recours à la théorie aristotélicienne 

de « �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �S�D�U�� �Q�D�W�X�U�H » montre, à cet égard, que �O�D�� �G�p�I�H�Q�V�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V��

précédemment évoquée montre ses limites. Aussi peut-on établir une relation entre sa 

perception de l�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V�� �H�W�� �V�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V « �S�H�X�S�O�H�V�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H »���� �T�X�¶�L�O��

considère comme « des barbares et des sauvages444 ».  

�/�R�U�V�T�X�¶�R�Q��se focalise �V�X�U���O�¶absence de critiques à la législation, �T�X�L���F�R�G�L�I�L�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

des Nègres dans le raisonnement de Montesquieu, sachant que le philosophe était juriste, et 

�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�L�W���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H du Code noir, cela peut se traduire comme une tentative de détournement 

ou du conditionnement de son discours sur �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H. 

Dans cette perspective, certains chercheurs ne manquent pas de confronter le philosophe 

à ses activités commerciales445. �/�¶�X�Q���G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[���H�V�W Julien Joseph Lafontant qui affirme : « Il 

�I�D�X�W�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�� �T�X�¶�L�O��[Montesquieu] portait à son commerce avait 

                                       
441 Charles Montesquieu, �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���O�R�L�V, op. cit., p. 395. 
442 Laurent Estève, �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X�����5�R�X�V�V�H�D�X�����'�L�G�H�U�R�W�����G�X���J�H�Q�U�H���K�X�P�D�L�Q���D�X���E�R�L�V���G�¶�p�E�q�Q�H���O�H�V���V�L�O�H�Q�F�H�V���G�X���G�U�R�L�W���Q�D�W�X�U�H�O, 
op. cit., p. 44. 
443 Charles Montesquieu, �'�H�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�H�V�� �O�R�L�V, op. cit������ �S���� ���������� �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X�� �U�H�S�U�H�Q�G�� �O�H�V�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �G�¶�$�U�L�V�W�R�W�H�� �G�H��
�O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���S�D�U���Q�D�W�X�U�H�����p�Y�R�T�X�p�H�V���G�D�Q�V��Politique, livre I, chapitre V. 
444 Charles Montesquieu, �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���O�R�L�V, op. cit., p. 28. 
445 Pour se faire une idée des activités commerciales de Montesquieu, on peut se référer au texte de Jean Ehrard, 
�/�X�P�L�q�U�H�V���H�W���H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���F�R�O�R�Q�L�D�O���H�W���O�¶�R�S�L�Q�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H.  
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complètement étouffé ses sentiments446 ». Le même constat est fait par Giovanni Gullaci qui, 

dans la préface de �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X�� �H�W�� �O�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�D�Q�V���'�H�� �O�¶�Hsprit des lois, 

souligne : « Non que Montesquieu fût inhumain ; mais son amour du genre humain souvent 

succombe �G�H�Y�D�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O447 ».  Mais au XVIIIe siècle, on pouvait accepter le 

�F�R�P�P�H�U�F�H���F�R�O�R�Q�L�D�O���W�R�X�W���H�Q���I�X�V�W�L�J�H�D�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X���;�9�,�,�,e �V�L�q�F�O�H�����(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H�����O�¶�D�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H��

de cette position pouvait �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U par le lien qui existait entre ces deux institutions. 

En considérant les enjeux économiques, il en résulte que le philosophe était en conflit 

�G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�V�����© �/�¶�K�R�P�P�H���p�F�O�D�L�U�p �ª���V�H���F�R�Q�I�R�Q�G���D�Y�H�F���O�¶�K�R�P�P�H���G�¶affaires. Faudrait-il voir dans son 

énoncé une forme de duplicité énonciative ou le caractère feint de la dissimilation ? Ou 

Montesquieu se serait-�L�O���V�H�U�Y�L���G�H���O�¶�L�U�R�Q�L�H��pour avouer ses propres sentiments sur la question de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V ? Mais au-delà de ces positions contradictoires, la condamnation de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �F�K�H�]�� �O�X�L�� �G�p�E�R�X�F�K�H�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �S�R�V�V�L�E�Llité de réforme�U���O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �D�I�L�Q��

�G�¶améliorer les conditions de vie des esclaves. Il clôture son texte par un appel à la miséricorde 

et à la pitié. �/�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H���0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V���H�V�W���P�D�U�T�X�p�H���S�D�U���X�Q��

sentimentalisme �T�X�L���I�R�U�W�L�I�L�H���O�¶�p�Y�H�L�O���G�H���F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H���D�X���V�H�L�Q���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p��européenne, même si le 

point de vue de Montesquieu sur �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��des Nègres est paradoxal, néanmoins son discours 

�V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���U�R�P�S�W���D�Y�H�F���O�¶�K�p�V�L�W�D�W�L�R�Q���R�E�V�H�U�Y�p�H���j���F�H���V�X�M�H�W���D�X début du XVIII e siècle.  

Tout compte fait, le discours de Montesquieu oscille entre deux positions contradictoires 

et remet en cause sa propre démarche et son action. La première position est intellectuelle, et la 

seconde est économique. Cela est perceptible dans la manière dont il exerce sa faculté de juger. 

�,�O���G�H�Y�U�D�L�W���F�R�Q�G�D�P�Q�H�U���U�D�G�L�F�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�¶�D�U�F�K�p�W�\�S�H���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��

�G�H���O�¶�K�R�P�P�H���S�D�U���O�¶�K�R�P�P�H�����0�D�O�J�U�p���V�D���S�R�V�L�W�L�Rn relative sur la question, le texte de Montesquieu 

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�¶�X�Q���G�H�V���S�U�R�G�U�R�P�H�V qui a tracé les sillons de la d�p�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1ègres 

au XVIIIe siècle. 

Le discours sur �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V��acquiert une autre résonance chez Claude-Adrien 

Helvétius, p�D�U���O�¶�H�[�L�J�H�Q�F�H���G�H���V�D���W�R�Q�D�O�L�W�p����et la clarté de ses arguments. 

Les phil�R�V�R�S�K�H�V���G�H�V���/�X�P�L�q�U�H�V���p�Y�R�T�X�H�Q�W���V�D�Q�V���F�H�V�V�H���O�¶�L�G�p�H���G�X���E�R�Q�K�H�X�U���H�W���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q��de la 

liberté. En effet, Claude-�$�G�U�L�H�Q���+�H�O�Y�p�W�L�X�V���� �G�L�V�F�L�S�O�H���G�H���-�R�K�Q�� �/�R�F�N�H���� �G�p�I�H�Q�G���O�¶�p�J�D�O�L�W�p���Q�D�W�X�U�H�O�O�H��

des hommes. Helvétius se pose comme un humaniste, dans la mesure où il considère �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p��

�F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �X�Q�H���� �H�W�� �Q�R�Q�� �X�Q�H�� �V�W�U�D�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �H�V�S�q�F�H�V�� �G�¶�K�R�P�P�H�V���� �/�H�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�H��

�P�R�Q�W�U�H�� �V�R�Q�� �D�Q�W�L�S�D�W�K�L�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �V�H�V�� �F�R�Q�J�p�Q�q�U�H�V�� �U�p�G�X�L�V�H�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

                                       
446 Julien Joseph Lafontant, �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X���H�W���O�H���S�U�R�E�O�q�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���O�R�L�V�����R�S. cit., p. 148. 
447 Giovanni Gullaci, « préface », dans �0�R�Q�W�H�V�T�X�L�H�X���H�W���O�H���S�U�R�E�O�q�P�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���O�R�L�V�����R�S. 
cit., p. 10. 
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semblables au ran�J���G�¶�R�X�W�L�O�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����6on ouvrage �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W, publié en 1758, comporte 

une préface où sont exposés la méthode et les principes, il comprend aussi quatre discours et 

une table des matières qui expose et commente le contenu du discours. Ce texte défend une 

�P�R�U�D�O�H���X�W�L�O�L�W�D�U�L�V�W�H���H�W���O�¶�p�J�D�O�L�W�p���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H�� Dans le cadre de notre analyse, nous nous 

intéressons exclusivement à une longue note de bas de page dans laquelle Helvétius exprime 

son indignation contre �O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���G�H�V���P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�V���H�W���F�H�O�X�L���G�H�V���E�R�L�V���G�¶�p�E�q�Q�H�����¬���F�H���S�U�R�S�R�V�����L�O��

écrit :  

Cette conso�P�P�D�W�L�R�Q���G�¶�K�R�P�P�H�V���H�V�W���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���V�L���J�U�D�Q�G�H�����T�X�¶�R�Q���Q�H���S�H�X�W����
�V�D�Q�V���I�U�p�P�L�U�����F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���F�H�O�O�H���T�X�H���V�X�S�S�R�V�H���Q�R�W�U�H���F�R�P�P�H�U�F�H���G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H����
�/�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�����T�X�L���F�R�P�P�D�Q�G�H���O�¶�D�P�R�X�U���G�H���W�R�X�V���O�H�V���K�R�P�P�H�V�����Y�H�X�W���T�X�H�����G�D�Q�V��
la traite des nègres, je mette également au rang des malheurs, et de la 
�P�R�U�W���G�H���P�H�V���F�R�P�S�D�W�U�L�R�W�H�V���H�W���F�H�O�O�H���G�H���W�D�Q�W���G�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�V�����T�X�¶�R�Q���D�Q�L�P�H���D�X��
�F�R�P�E�D�W�� �O�¶�H�V�S�R�L�U�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �G�H�V�� �S�U�L�V�R�Q�Q�L�H�U�V�� �H�W�� �O�H�� �G�p�V�L�U�� �G�H�� �O�H�V�� �p�F�K�D�Q�J�H�U��
�F�R�Q�W�U�H�� �Q�R�V�� �P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�V���� �6�L�� �O�¶�R�Q�� �V�X�S�S�X�W�H�� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�K�R�P�P�H�V�� �T�X�L��
périt, tant par les guerres que dans la tra�Y�H�U�V�p�H���G�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�Q���$�P�p�U�L�T�X�H ; 
�T�X�¶�R�Q�� �\�� �D�M�R�X�W�H�� �F�H�O�X�L�� �G�H�V�� �1�q�J�U�H�V�� �T�X�L�� �D�U�U�L�Y�H�Q�W�� �j�� �O�H�X�U�� �G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q����
deviennent la victime des caprices, de la cupidité, du pouvoir arbitraire 
�G�¶�X�Q���P�D�v�W�U�H ���� �>�«�@�������R�Q���F�R�Q�Y�L�H�Q�G�U�D�� �T�X�¶�L�O���Q�¶�D�U�U�L�Y�H�� �S�R�L�Q�W���G�H�� �E�D�U�U�L�T�X�H�� �G�H��
sucre en Europe �T�X�L���Q�H���V�R�L�W���W�H�L�Q�W�H���G�H���V�D�Q�J���K�X�P�D�L�Q�����>�«�@���'�p�W�R�X�U�Q�R�Q�V���Q�R�V��
�U�H�J�D�U�G�V���G�¶�X�Q���V�S�H�F�W�D�F�O�H���V�L���I�X�Q�H�V�W�H�����H�W���T�X�L���I�D�L�W���W�D�Q�W���G�H���K�R�Q�W�H���H�W���G�¶�K�R�U�U�H�X�U���j��
�O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p448. 

�,�O�� �I�D�X�W�� �U�H�W�H�Q�L�U���T�X�H�� �O�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �T�X�¶�+�H�O�Y�p�W�L�X�V�� �V�H�� �I�D�L�W���G�X�� �J�H�Q�U�H�� �K�X�P�D�L�Q�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �S�D�V�V�D�J�H��

revêt un caractère universel, �F�D�U�� �L�O�� �Q�¶�p�Y�R�T�X�H�� �S�D�V�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �Q�L�� �U�D�F�L�D�O�H�V���� �,�O��

�V�¶�L�Q�G�L�J�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �V�R�X�I�I�U�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �%�O�D�Q�F�V�� �H�W�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V���� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �P�R�U�W�� �G�H�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

différentes expéditions. En effet, �O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���K�X�P�D�Q�L�V�W�H���G�D�Q�V���V�R�Q���G�L�V�F�R�X�U�V���D�S�S�D�U�D�v�W�����O�R�U�V�T�X�¶�L�O��

lance un appel à une prise de conscience des effets collatéraux engendrés par le commerce des 

�1�R�L�U�V���H�W���O�H�X�U�V���P�R�G�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H�V���$�Q�W�L�O�O�H�V���� 

�'�H�� �P�r�P�H���� �L�O�� �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�P�E�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �H�Q�Y�H�O�R�S�S�H�� �H�Q�W�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �F�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H��

teinté de sang humain et préjudiciable au genre humain. Au surplus, il certifie que les 

nègres deviennent la victime des caprices, de la cupidité et du p�R�X�Y�R�L�U���D�U�E�L�W�U�D�L�U�H���G�¶�X�Q���P�D�v�W�U�H449. 

Helvétius condamne les atteintes portées au genre humain, non seulement par ceux qui se livrent 

au commerce dans les colonies, mais aussi par ceux qui tolèrent ou encouragent ce commerce. 

Son discours a une connotation humaniste car �+�H�O�Y�p�W�L�X�V���L�Q�Y�L�W�H���j���O�D���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�H���O�¶�(�X�U�R�S�H��

�V�X�U�� �F�H�W�W�H�� �W�U�D�J�p�G�L�H�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �H�W�� �S�O�D�L�G�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�P�R�X�U�� �G�H�� �W�R�X�V��les hommes. Il pense que �F�¶�H�V�W la 

�F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�K�R�P�P�H�V�� �T�X�L occasionne nécessairement un grand commerce, et la 

                                       
448 Claude Adrien Helvétius, �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W, Paris, Fayard, [1re édition 1758.], 1988, p. 37. 
449 Claude Adrien Helvétius, �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W, op. cit., p. 37. 
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dépopulation.450 L�H���F�R�P�P�H�U�F�H���G�H�V���1�R�L�U�V���G�R�L�W���r�W�U�H���F�R�Q�G�D�P�Q�D�E�O�H���S�D�U�F�H���T�X�¶il dépeuple les pays 

et les laisse sans ressources. �/�D���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���G�¶�+�H�O�Y�p�W�L�X�V���V�X�U la question lui fait prendre conscience 

�G�H�V���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�V���G�p�Y�D�V�W�D�W�U�L�F�H�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���V�X�U���O�H���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���D�I�U�L�F�D�L�Q�� 

�3�R�X�U���O�X�L�����O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���T�X�L��commande �O�¶�D�P�R�X�U���G�H���W�R�X�V���O�H�V���K�R�P�P�H�V, et qui au-�G�H�O�j���G�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W��

�L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�X�E�O�L�F���� �U�H�T�X�L�H�U�W�� �O�D�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �W�R�X�V�� �O�H�V��

peuples de la terre. En effet, �O�¶« �K�X�P�D�Q�L�V�P�H�� �G�¶�+�H�O�Y�p�W�L�X�V » prône une société équilibrée et 

respectueuse �G�H�� �O�D�� �G�L�J�Q�L�W�p�� �K�X�P�D�L�Q�H���� �(�Q�� �V�H�� �I�R�F�D�O�L�V�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �F�K�H�]��

Helvétius, Michèle Duchet écrit : « La crit�L�T�X�H���G�¶�+�H�O�Y�p�W�L�X�V���U�H�M�R�L�Q�W���F�H�O�O�H���G�H�V���S�K�\�V�L�R�F�U�D�W�H�V�����T�X�L��

voient dans le travail servile une forme archaïque du travail humain, un gaspillage de vies et de 

forces451 ». �(�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�H�U�P�H�V�����O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�Y�U�D�L�W���r�W�U�H���S�U�R�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V et les Nègres 

devraient travailler librement sans aucune forme de subordination. Sans tenir compte des 

considération�V���H�W�K�Q�L�T�X�H�V�����+�H�O�Y�p�W�L�X�V���G�p�I�H�Q�G���O�¶�K�X�P�D�L�Q���H�W���F�U�L�W�L�T�X�H���V�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���V�H�U�Y�L�O�H. Helvétius 

se distingue par son discours humaniste �I�R�Q�G�p�� �V�X�U�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p�� �Q�D�W�Xr�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�Pe et par sa 

critique inconditionnelle du commerce des Noirs. 

�$�X���I�L�O���G�X���W�H�P�S�V�����G�¶�D�X�W�Ues philosophes des Lumières se sont prononcés sur la question de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1ègres. Certains tentent de comprendre ce phénomène à partir de la différence 

des couleurs, �F�¶est-à-�G�L�U�H���G�¶�X�Q��point de vue �S�K�\�V�L�R�O�R�J�L�T�X�H�����'�¶�D�X�W�U�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�Q�W���G�H�V���O�L�H�Q�V���D�Y�H�F��

�O�H�X�U�V���F�D�G�U�H�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���� �&�H�W�W�H���D�W�W�L�W�X�G�H���V�F�H�S�W�L�T�X�H���T�X�L���S�O�D�Q�H���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�F�R�Q�V�F�L�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I��de 

�F�H�U�W�D�L�Q�V���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H���D���I�D�Y�R�U�L�V�p���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H�V���F�O�L�F�K�p�V���H�W���O�¶�H�[�Flusion du Nègre de 

la grande famille humaine.  

En effet, le philosophe Voltaire constitue le parangon de ceux qui se sont focalisés sur les 

travaux élaborés par Linné, Buffon, et les atomistes Malpighi et Ruysch, pour établir des 

conclusions « pseudo-scientifiques » sur les êtres humains. Rappelons que ces atomistes ont 

�G�p�P�R�Q�W�U�p���T�X�¶on peut isoler chez les Nègres un reticulum mucosum, qui constitue le principe de 

leur noirceur452. À ce sujet, �0�L�F�K�q�O�H���'�X�F�K�H�W���U�D�S�S�R�U�W�H���T�X�H���9�R�O�W�D�L�U�H���D�Y�D�L�W���H�X���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q de voir 

che�]���5�X�\�V�F�K�����D�X���F�R�X�U�V���G�¶�X�Q���Y�R�\�D�J�H���H�Q���+�R�O�O�D�Q�G�H���H�Q���������������X�Q���I�U�D�J�P�H�Q�W���G�H���F�H�W�W�H��membrane453.  

Pour comprendre la position de Voltaire sur la question de �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V����nous 

�H�[�D�P�L�Q�R�Q�V���G�¶�D�E�R�U�G��sa perception de « �O�¶�K�R�P�P�H���Q�q�J�U�H » dans son �(�V�V�D�L���V�X�U���O�H�V���P�°�X�U�V���H�W���O�¶�H�V�S�U�L�W��

                                       
450 Claude Adrien Helvétius, �'�H���O�¶�H�V�S�U�L�W, op. cit., p. 37. 
451 Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, op. cit., p. 405. 
452 Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, op. cit., p. 282.  
453 Idem. 
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des nations. On observe chez Voltaire, une volonté de hiérarchiser les peuples. Il affirme : « Je 

vois les hommes [Blancs] qui me paraissent supérieurs à ces nègres, comme ces nègres le sont 

aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres et aux autres animaux de cette espèce454 ». 

Cela justifie la volonté de hisser la civilisation européenne au plus haut rang. 

Voltaire reste sceptique quant au caractère humain des Nègres. Son regard est porté sur 

�O�¶�D�S�S�D�U�H�Q�F�H���S�K�\�V�L�T�X�H�����H�W���O�H���Q�L�Y�H�D�X���G�H���F�L�Y�L�O�L�V�D�Wion de ces derniers. Il souligne :  

Leurs yeux ronds, leurs nez épatés, leurs lèvres toujours grosses, leurs 
oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de 
�O�H�X�U���L�Q�W�H�O�O�L�J�H�Q�F�H�����P�H�W�W�H�Q�W���H�Q�W�U�H���H�X�[���H�W���O�H�V���D�X�W�U�H�V���H�V�S�q�F�H�V���G�¶�K�R�P�P�H�V���G�H�V��
di�I�I�p�U�H�Q�F�H�V���S�U�R�G�L�J�L�H�X�V�H�V�����(�W���F�H���T�X�L���G�p�P�R�Q�W�U�H���T�X�¶�L�O�V���Q�H���G�R�L�Y�H�Q�W���S�R�L�Q�W���G�H��
�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �j�� �O�H�X�U�� �F�O�L�P�D�W���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �1�q�J�U�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �1�p�J�U�H�V�V�H�V����
transportés dans les pays le plus froids, y produisent toujours les 
animaux de leurs espèces et que les mulâtres ne sont �T�X�¶�X�Q�H�� �U�D�F�H��
�E�k�W�D�U�G�H���G�¶�X�Q���Q�R�L�U���H�W���G�¶�X�Q�H���E�O�D�Q�F�K�H���R�X���G�¶�X�Q���E�O�D�Q�F���H�W���G�¶�X�Q�H���Q�R�L�U�H455.  

�'�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���� �L�O�� �G�p�Y�R�L�O�H�� �O�H�V�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�V�� �T�X�¶�L�O�� �p�S�U�R�X�Y�H : il est convaincu de 

�O�¶�L�Q�I�p�U�L�R�U�L�W�p���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�O�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V���H�W, intentionnellement, il avoue son désintérêt pour cette 

�H�V�S�q�F�H���G�¶�r�W�U�H�V���K�X�P�D�L�Q�V���� �0�D�L�V���F�H�W�W�H���L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H�� �U�p�V�X�O�W�H���G�H�V���L�G�p�H�V���Y�p�K�L�F�X�O�p�H�V���S�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�p�S�R�T�X�H��

coloniale ; de ce fait, il partage les préjugés de son époque. Paradoxalement, sept ans après la 

publication de �O�¶�(�V�V�D�L�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�°�X�U�V�� �H�W�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�H�V�� �Q�D�W�L�Rns, Voltaire critique la vision 

obscurantiste et prône la tolérance dans son Traité sur la tolérance456. Le même constat est 

perceptible dans son combat constant, dans sa détermination et dans son engagement dans 

�/�¶�$�I�I�D�L�U�H���&�D�O�D�V. En tenant compte de cette vi�V�L�R�Q���Y�D�U�L�D�E�O�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�W���G�H���O�¶�D�F�F�H�S�W�D�W�L�R�Q���G�H��

�O�¶�$�X�W�U�H���H�W���G�H���O�D���G�p�I�H�Q�V�H���G�H���V�D���F�D�X�V�H�����R�Q���H�V�W���W�H�Q�W�p���G�H���G�L�U�H���T�X�H���O�H��discours de Voltaire véhicule et 

�G�L�I�I�X�V�H���X�Q���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���U�D�F�L�V�W�H���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H�V���1�q�J�U�H�V�� 

Cette intolérance anthropologique est plus manifeste dans son Traité de métaphysique, 

�O�R�U�V�T�X�¶�L�O �H�[�S�U�L�P�H���V�R�Q���V�F�H�S�W�L�F�L�V�P�H���V�X�U���O�¶incapacité cognitive des Noirs. Il  affirme : « Je débarque 

�Y�H�U�V���O�H�V���F�{�W�H�V���G�H���O�¶�Rcéan dans les pays de la Cafrerie & �G�¶�D�E�R�U�G���M�H���P�H���P�H�W�V���j���F�K�H�U�F�K�H�U �O�¶�K�R�P�P�H : 

je vois des singes, des éléphants, des nègres qui semblent avoir tous quelque �O�X�H�X�U���G�¶�X�Q�H���U�D�L�V�R�Q��

imparfaite457 ». Dans ce passage, la juxtaposition du monde animal et du monde humain 

renforce son sentiment ambigu sur le peuple africain. �9�R�O�W�D�L�U�H���Q�H���F�U�R�L�W���S�D�V���j���O�¶�X�Q�L�W�p���Kumaine ; 

�F�¶�H�V�W���O�D���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���T�X�¶�L�O���G�p�Y�H�O�R�S�S�H��dans le chapitre intitulé : « Des différentes races humaines » 

                                       
454 Voltaire, �(�V�V�D�L���V�X�U���O�H�V���P�°�X�U�V���H�W���O�¶�H�V�S�U�L�W �G�H�V���Q�D�W�L�R�Q�V���H�W���V�X�U���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���I�D�L�W�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�S�X�L�V���&�K�D�U�O�H�P�D�J�Q�H��
�M�X�V�T�X�¶�j���/�R�X�L�V���;�,�,�,, tome II, Paris, Didot, [1re édition 1756.], 1805, p. 732. 
455 Voltaire, �(�V�V�D�L���V�X�U���O�H�V���P�°�X�U�V���H�W���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���Q�D�W�L�R�Q�V���H�W���V�X�U���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���I�D�L�W�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�S�X�L�V���&�K�D�U�O�H�P�D�J�Q�H��
�M�X�V�T�X�¶�j���/�R�X�L�V���;�,�,�,, tome I, op. cit., p. 6. 
456 Voltaire, Traité sur la tolérance, Paris, Flammarion, [1re édition 1767.], 1989. 
457 Voltaire Traité de la métaphysique �G�D�Q�V�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���°�X�Y�U�H�V�� �F�R�P�S�O�q�W�H�V, disponible en ligne sur 
https://books.google.fr, consulté le 29 avril 2015. 
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dans �(�V�V�D�L�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�°�X�U�V�� �H�W�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�H�V�� �Q�D�W�L�R�Q�V. �'�D�Q�V�� �V�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �L�O��

souligne : « �&�H���T�X�L���H�V�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���S�R�X�U���Q�R�X�V�����F�¶�H�V�W���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���V�H�Q�V�L�E�O�H des espèc�H�V���G�¶�K�R�P�P�H�V��

qui peuplent les quatre parties de notre monde458 ». Voltaire ne se contente pas �G�¶�p�W�D�Elir les 

différences sensibles, il affirme :  

Les blancs, les Nègres, les Rouges, les Lappons, les Samoïèdes, et les 
Albinos ne viennent certainement pas du même sol. La différence entre 
toutes c�H�V���H�V�S�q�F�H�V���H�V�W���D�X�V�V�L���P�D�U�T�X�p�H���T�X�¶entre un lévrier et un barbet459. 

�&�H�W�W�H�� �U�H�P�L�V�H�� �H�Q�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �X�Q�L�T�X�H�� �G�H�V�� �r�W�U�H�V�� �K�X�P�D�L�Q�V pose les bases de sa 

co�Q�F�H�S�W�L�R�Q���S�R�O�\�J�p�Q�L�V�W�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H�����H�W���U�p�F�X�V�H���O�¶�p�J�D�O�L�W�p���H�Q�W�U�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V�� À la lecture de ce qui 

précède, cela implique que son penchant universaliste, ses qualités de défenseur des libertés, sa 

lutte contre les préjugés, son amour et sa justice �T�X�¶�L�O�� �S�U�{�Q�H entre les peuples permettent de 

�V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���V�X�U���O�D���V�L�Q�F�p�U�L�W�p���G�H���V�R�Q���H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V����Car, à 

travers les malentendus et les détours observés dans son discours, le Nègre reste à ses yeux, une 

simple engeance. La prédominance de ses présupposés affectifs sur les Nègres traduit une 

volonté de j�X�V�W�L�I�L�H�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���S�H�X�S�O�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V���S�D�U���X�Q�H���L�Q�p�J�D�O�L�W�p���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���G�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q����

�P�r�P�H���V�¶�L�O���O�H���G�p�Q�R�Q�F�H���D�L�O�O�H�X�U�V�� Au fil du temps, ces différents clichés se sont imposés comme 

rationnellement évidents. 

L�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �V�¶�L�Q�W�p�Uesse à l�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Yage des Nègres chez Voltaire, il  en 

ressort deux positions contradictoires. La première est liée à son implication dans le commerce 

colonial et �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H des Nègres, et la deuxième résulte de sa défense �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��en tant 

que philosophe des Lumières. 

En se focalisant sur ses activités commerciales, on apprend que Voltaire aurait placé des 

actions dans la « Compagnie des Indes orientales460 » créée en 1664. De même un navire 

négrier de la Compagnie des Indes orientales portait le nom « Le Voltaire »461. Dans �O�¶extrait 

de la lettre de Voltaire adressée à son associé Michaud de Nantes, dans �O�¶armement du bateau 

négrier le Congo, figurant dans Histoire universelle462, César Cantu rapporte que Voltaire avait 

                                       
458 Voltaire, �(�V�V�D�L���V�X�U���O�H�V���P�°�X�U�V���H�W���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���Q�D�W�L�R�Q�V���H�W���V�X�U���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���I�D�L�W�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�S�X�L�V���&�K�D�U�O�H�P�D�J�Q�H��
�M�X�V�T�X�¶�j���/�R�X�L�V���;�,�,�,, tome I, op. cit., p. 7. 
459 Ibid., p. 49. 
460 �&�H�W�W�H���F�R�P�S�D�J�Q�L�H���D���p�W�p���F�U�p�p�H�� �S�R�X�U���I�D�Y�R�U�L�V�H�U���O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�����3�R�X�U���S�O�X�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���j�� �F�H�� �V�X�M�H�W�����Q�R�X�V��
conseillons au lecteur de se référer au texte de Louis Pauliat intitulé, Louis XIV et la Compagnie des Indes 
orientales de 1664. �'�¶�D�S�U�q�V���O�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���L�Q�p�G�L�W�V���W�L�U�p�V���G�H�V���D�U�F�K�L�Y�H�V���F�R�O�R�Q�L�D�O�H�V���G�X���P�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�D���P�D�U�L�Q�H���H�W���G�H�V��
colonies, Paris, Calmann Lèvy, 1886.   
461 �3�R�X�U���S�O�X�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���j���F�H���V�X�M�H�W�����Q�R�X�V���F�R�Q�V�H�L�O�O�R�Q�V���O�H���O�H�F�W�H�X�U���G�H���F�R�Q�V�X�O�W�H�U���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q���D�U�F�K�L�Yiste 
de la Chambre du commerce, Philippe Baroux, �V�X�U���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���Q�R�P�V���G�H�V���Q�D�Y�L�U�H�V���Q�p�J�U�L�H�U�V���U�R�F�K�H�O�D�L�V���� 
462 César Cantu, « Traite des Nègres », dans Histoire universelle, traduit en français par Eugène Aroux, tome XIII, 
Paris, Firmin Didot, 1847, p. 136. Ce texte est aussi en accès libre en ligne sur Google books. 
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pris une action de 5000 livres dans un bâtiment négrier armé à Nantes par Michaud, à qui il 

avait écrit :  

Je me fé�O�L�F�L�W�H���D�Y�H�F���Y�R�X�V���G�H���O�¶heureux succès du navire le Congo, arrivé 
�V�L�� �j�� �S�U�R�S�R�V�� �V�X�U�� �O�D�� �F�{�W�H�� �G�¶Afrique pour soustraire à la mort tant de 
malheureux nègres�����>�«�@���-�H���P�H���U�p�M�R�X�L�V���G�¶�D�Y�R�L�U���I�D�L�W���X�Q�H���E�R�Q�Q�H���D�I�I�Dire en 
�P�r�P�H���W�H�P�S�V���T�X�¶�X�Q�H���E�R�Q�Q�H���D�F�W�L�R�Q463. 
 

 La participation de Voltaire à ce commerce montre une autre facette du philosophe, non 

pas comme un « iconoclaste épris de justice », ou un philosophe désintéressé, comme il est 

souvent présenté, mais comme un négociant de la traite négrière. Sous cet angle, Voltaire ne 

dissimile pas sa position. Pour défendre ses intérêts et pour légitimer cette pratique, il affirme :  

�1�R�X�V�� �Q�¶�D�F�K�H�W�R�Q�V des esclaves domestiques que chez les Nègres ; on 
nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est 
�H�Q�F�R�U�H�� �S�O�X�V�� �F�R�Q�G�D�P�Q�D�E�O�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�F�K�H�W�H�X�U���� �&�H�� �1�q�J�U�H�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�� �Q�R�W�U�H��
supériorité ; celui qui se donne un maître était né pour en avoir464. 

Par rapport à sa position �V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V, ce passage reste très édifiant. Mais 

document souvent est remis en cause par bon nombre de chercheurs. Toutefois, le contenu de 

�F�H���W�H�[�W�H���Q�R�X�V���L�Q�Y�L�W�H���j���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���F�L�U�F�R�Q�V�S�H�F�W�L�R�Q���V�X�U���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H���9�R�O�W�D�L�U�H���I�D�F�H���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

des Noirs. Car, l�D���F�R�Q�Q�R�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�Q�R�Q�F�p���Q�H���F�D�G�U�H���S�D�V��avec l�H���V�H�Q�V���G�¶�D�O�W�U�X�L�V�P�H���R�X���G�¶�p�W�K�L�T�X�H��

qui caractérise ce grand philosophe des Lumières. �/�¶�L�Q�W�p�U�r�W���P�D�W�p�U�L�H�O���S�U�H�Q�G���O�¶ascendant sur son 

humanisme. Sa raison se rétracte au point où �L�O���G�L�Y�L�V�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p en deux catégories�����O�¶�X�Q�H��(le 

�1�q�J�U�H�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H����devient subordon�Q�p�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H (le négrier européen). Au-delà de la 

�M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�����F�¶�H�V�W���O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H���P�H�U�F�D�Q�W�L�O�L�V�W�H���T�X�L��est mise en évidence. 

Lorsque Christopher Miller �H�[�D�P�L�Q�H���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H���9�R�O�W�D�L�U�H���D�X���V�X�M�H�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V��

Noirs, il constate : 

�9�R�O�W�D�L�U�H���Q�¶�D���S�D�V���X�Q�H���S�Rsition unique et monolithique sur la question : il 
�H�V�W���F�R�Q�W�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �S�D�U���S�U�L�Q�F�L�S�H���� �H�W���j�� �F�H�W���p�J�D�U�G���S�D�V�V�H���I�U�p�T�X�H�P�P�H�Q�W��
�O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �D�X�� �F�U�L�E�O�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �L�U�R�Q�L�H�� �F�U�L�W�L�T�X�H���� �V�D�Q�V�� �S�R�X�U�� �D�X�W�D�Q�W�� �M�D�P�D�L�V��
appeler distinctement à son abolition pure et simple465. 

  Cette position peut se justifier par les liens de Voltaire avec ce système commercial. En 

privilégiant cette perspective, Christopher Mille r citant Joseph Mosneron rapporte que « le 17 

août 1768, Mosneron se rappelle avoir aperçu un vaisseau portant le nom le Voltaire, qui faisait 

                                       
463 César Cantu, « Traite des Nègres », dans Histoire universelle, op. cit., p. 136. 
464 Voltaire, �(�V�V�D�L���V�X�U���O�H�V���P�°�X�U�V���H�W���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���Q�D�W�L�R�Q�V���H�W���V�X�U���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���I�D�L�W�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�S�X�L�V���&�K�D�U�O�H�P�D�Jne 
�M�X�V�T�X�¶�j���/�R�X�L�V���;�,�,�,, tome II, op. cit., p. 732. 
465 Christopher Miller, dans Triangle atlantique français, op. cit., p. 103. 
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la route lui aussi �Y�H�U�V���O�¶�v�O�H�����L�O���V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W���G�X���Y�D�L�V�V�H�D�X���D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�W���j���-�H�D�Q���*�D�E�U�L�H�O���0�R�Q�W�D�X�G�R�L�Q466 

et baptisé avec la bénédiction de Voltaire467 ». �/�H���I�D�L�W���G�H���S�D�U�U�D�L�Q�H�U���F�H���Q�D�Y�L�U�H�����H�W���G�¶�D�F�F�H�S�W�H�U���T�X�H��

son patronyme soit inscrit sur le navire né�J�U�L�H�U�����O�H���P�R�\�H�Q���S�D�U���H�[�F�H�O�O�H�Q�W���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V����

�D�O�R�U�V���T�X�¶�R�Q���V�¶�L�Q�V�X�U�J�H���F�R�Q�W�U�H���F�H���V�\�V�W�q�P�H���L�Q�K�X�P�D�L�Q �W�U�D�G�X�L�W���O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H��ambiguë de Voltaire. Peut-

on voir dans cette collaboration le témoignage �G�¶�X�Q�H���U�H�O�D�W�L�R�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���D�Y�H�F���O�H���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H��

évoqué ? Ces antécédents expliquent la complexité �G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U���G�H���I�D�o�R�Q���R�E�M�H�F�W�L�Y�H���V�R�Q���S�R�L�Q�W��

�G�H���Y�X�H���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V�� Selon Christopher Miller, « Chez le philosophe, il y avait ce 

�G�D�Q�J�H�U�� �G�H�� �Q�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �O�¶�D�V�V�H�U�Y�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �Q�q�J�U�H�V�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�H�� �O�D��légèreté et de 

�O�¶�L�Q�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H468 ». Mais au-delà des connivences �R�X�� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �G�H�� �F�R�Q�I�O�L�W��

�G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�q�J�U�H�V�� �H�W de sa condescendance dans la 

�G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���D�I�U�L�F�D�L�Q�� Voltaire parvient à évoquer la condition servile des Noirs.  

 Après avoir évoqué son rapprochement avec les milieux esclavagistes, et analysé sa 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� nous nous intéressons à ses écrits sur la question de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V���� �1�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �I�R�F�D�O�L�V�R�Q�V�� �V�X�U��son conte philosophique : Candide ou 

�/�¶�2�S�W�L�P�L�V�P�H, notamment au chapitre XIX intitulé, « Le Nègre de Surinam ». 

�&�R�P�P�H�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�� �V�H�V�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�V���� �9�R�O�W�D�L�U�H�� �V�¶�H�V�W�� �S�H�Q�F�K�p�� �V�X�U�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H��

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V�� Malgré sa vision réductrice et ses réflexions condes�F�H�Q�G�D�Q�W�H�V���j���O�¶�p�J�D�U�G��

�G�X���1�R�L�U�����9�R�O�W�D�L�U�H���F�U�L�W�L�T�X�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�O�R�Q�L�H�V�� �,�O���V�¶�D�W�W�D�T�X�H���D�X�[���P�H�V�X�U�H�V���F�R�H�U�F�L�W�L�Y�H�V���G�X��

Code noir�����F�R�P�P�H���R�Q���O�¶�R�E�V�H�U�Y�H���G�D�Q�V���O�H���G�L�D�O�R�J�X�H���H�Q�W�U�H���&�D�Q�G�L�G�H���H�W���O�H���1�q�J�U�H���G�H���6�X�U�L�Q�D�P : 

On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement �G�H�X�[���I�R�L�V���O�¶année. 
Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le 
doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous 
coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas469. 

Dans ce registre, Voltaire dénonce les v�L�R�O�H�Q�F�H�V���I�D�L�W�H�V���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H���D�I�U�L�F�D�L�Q. Le philosophe 

a recours aux articles du Code noir�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������T�X�L���G�L�V�S�R�V�H���T�X�H : « Seront tenus les 

maîtres de fournir à chaque esclave par an deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré 

des maîtres470 ». Ces allusions sont présentes dans Candide. Dans la suite du texte, le Nègre de 

                                       
466 Jean-�*�D�E�U�L�H�O�� �0�R�Q�W�D�X�G�R�X�L�Q�� �p�W�D�L�W�� �X�Q�� �D�U�P�D�W�H�X�U�� �H�W�� �Q�p�J�R�F�L�D�Q�W�� �Q�D�Q�W�D�L�V���� �Q�p�� �H�Q�� ������������ �P�R�U�W�� �H�Q�� ������������ �&�¶�p�W�D�L�W�� �O�H��
�S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �K�D�E�L�W�D�W�Lon à Saint-Domingue. Nous conseillons au lecteur qui souhaiterait obtenir certaines 
informations liées à ses activités à Saint-Domingue de consulter cet article : « De Montaudouin Jean Gabriel, 
�Q�p�J�R�F�L�D�Q�W�� �j�� �1�D�Q�W�H�V���� �H�W�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q à Saint-Domingue, 1780 », disponible en ligne sur le site  
http://anom.archivesnationles.culture.gouv.fr�����H�W���G�H���F�R�Q�V�X�O�W�H�U���D�X�V�V�L���O�H���W�H�[�W�H���T�X�¶�L�O���D���F�R-rédigé avec Abeille Louis 
Paul intitulé : �&�R�U�S�V���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����G�H���F�R�P�P�H�U�F�H���	���G�H�V���D�U�W�V�����p�W�D�E�O�L�H���S�D�U���O�H�V���e�W�D�W�V���G�H��
Bretagne ( 1757-1758), Rennes, Jacques Vatar, 1760. 
467 Joseph Mosneron, cité par Christopher Miller, dans Triangle atlantique français, op. cit., p. 105. 
468 Christopher Miller, dans Triangle atlantique français, op. cit., p. 89. 
469 Voltaire, �&�D�Q�G�L�G�H���R�X���/�¶�2�S�W�L�P�L�V�P�H, dans Contes en vers et en prose, tome I, Paris, Bordas, 1992, p. 278. 
470  �&�R�G�H�V���Q�R�L�U�V���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X�[���D�E�R�O�L�W�L�R�Q�V, introduction de Christiane Taubira, Paris, Dalloz, 2006, p. 46. 
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Surinam �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�H���O�¶�H�[�L�J�H�Q�F�H���G�H�V���P�D�v�W�U�H�V���G�H���Y�r�W�L�U���O�H�X�U�V���H�V�F�O�D�Y�H�V : « On nous donne un caleçon 

de toile pour to�X�W���Y�r�W�H�P�H�Q�W���G�H�X�[���I�R�L�V���O�¶�D�Q�Q�p�H471 ». �&�H�V���P�D�U�T�X�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�W�H�[�W�X�D�Oité permettent à 

Voltaire de critiquer le Code noir et les traitements inhumains imposés aux Nègres dans les 

Antilles. 

Dès lors, cette critique diffère de ses propos sur son implication dans la traite négrière 

précédemment analysés. Dans le même contexte, �9�R�O�W�D�L�U�H�� �Q�H�� �P�D�Q�T�X�H�� �S�D�V�� �G�¶user de �O�¶�L�U�R�Q�L�H��

pour établir un lien entre les conséquences néfastes de ce système inhumain et le bonheur �T�X�¶�L�O��

procure aux monarchies européennes. En rappelant que « �F�¶�H�V�W���j���F�H���S�U�L�[���T�X�H vous mangez du 

sucre en Europe472 ». Cet appel à la prise de conscience, �0�L�F�K�q�O�H���'�X�F�K�H�W���O�¶interprète comme 

une possibilité �G�¶�K�X�P�D�Q�L�V�H�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H473. Cette perspective semble juste dans la mesure où 

�9�R�O�W�D�L�U�H���G�p�Q�R�Q�F�H���O�¶�L�Q�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�H�V���P�D�v�W�U�H�V���T�X�L���F�D�X�V�H���W�R�X�V���O�H�V���P�D�X�[���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�H�����L�O���Q�H���U�H�P�H�W���S�D�V��

en caus�H���O�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���P�D�L�V���F�R�Q�G�D�P�Q�H���S�O�X�W�{�W���V�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V�� 

Le texte de Voltaire laisse transparaître le lieu commun de la responsabilité des Africains 

dans la vente de leurs progénitures. Il est persuadé que les parents vendent leurs enfants en 

Afriq �X�H���H�W���T�X�H���F�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���R�Q�W���L�Q�W�p�U�L�R�U�L�V�p���O�D���V�X�S�p�U�L�R�U�L�W�p���G�H�V���©���P�D�v�W�U�H�V���E�O�D�Q�F�V���ª���T�X�¶�L�O�V���V�H���G�R�L�Y�H�Qt 

de servir. �(�Q���V�X�E�V�W�D�Q�F�H�����F�¶�H�V�W��ce �T�X�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���O�H���1�q�J�U�H���G�H���6�X�U�L�Q�D�P���j���&�D�Q�G�L�G�H������ 

Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de 
Guinée, elle me disait : « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore les 
�>�«�@���W�X���D�V���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���G�¶�r�W�U�H���H�V�F�O�D�Y�H���G�H���Q�R�V���V�H�L�J�Q�H�X�U�V���O�H�V���E�O�D�Q�F�V�����H�W���W�X���I�D�L�V��
par-là la fortune de ton père et de ta mère474.   

�(�Q���U�p�D�O�L�W�p�����F�H�W�W�H���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���Q�¶�H�V�W���T�X�¶�X�Q���S�U�ptexte dans la mesure où elle ne respecte pas 

la logique de la décision historique475, notamment celle qui a permis de substituer les Indiens 

�G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H �D�X�[���1�q�J�U�H�V���G�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�H���F�D�Q�Q�H��à sucre en Amérique. En insistant 

sur la responsabilité des parents, comme il le sou�O�L�J�Q�H�� �D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�¶�(�V�V�D�L�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�°�X�U�V�� �H�W��

�O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���Q�D�W�L�R�Q�V, �O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���9�R�O�W�D�L�U�H���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�U�H�V���S�R�V�H���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�D��

�O�p�J�L�W�L�P�L�W�p���G�H���V�R�Q���S�U�R�S�R�V���� �H�W���G�H���F�H���T�X�¶�L�O���Y�L�V�H. Il laisse le lecteur perplexe sur sa défense de la 

                                       
471 Voltaire �&�D�Q�G�L�G�H���R�X���/�¶�2�S�W�L�P�L�V�P�H, dans Contes en vers et en prose, op. cit., p. 279. 
472 Ibid., p. 278. 
473  Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, op. cit., p. 320. 
474 Voltaire., �&�D�Q�G�L�G�H���R�X���/�¶�2�S�W�L�P�L�V�P�H dans Contes en vers et en prose, op. cit., p. 279. 
475 La décision de remplacer les Indiens qui étaient surexploités par les Espagnols en Amérique par les Africains 
a été prise par Bartolomé de Las Casas (1484-1566), religieux dominicain, ex-�p�Y�r�T�X�H���G�H���&�K�L�D�S�D�V�����/�R�U�V���G�¶�X�Q��grand 
débat nommé Controverse de Valladolid organisé en 1550 et 1551, sur la manière dont devaient se faire les 
�F�R�Q�T�X�r�W�H�V�� �H�Q�� �$�P�p�U�L�T�X�H���� �S�R�X�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�H�� �I�D�V�V�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �M�X�V�W�L�F�H�� �H�W�� �H�Q�� �V�p�F�X�U�L�W�p�� �G�H�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H���� �+�R�U�P�L�V�� �O�¶�H�P�S�H�U�H�X�U��
Charles Quint, parmi les exposants, on retient le Dr Ginès de Sépulveda, Bartolomé de Las Casas, les quinze juges 
�F�K�D�U�J�p�V���G�H���F�R�Q�F�O�X�U�H���V�X�U���O�H�V���H�[�S�R�V�p�V�����3�R�X�U���D�Y�R�L�U���S�O�X�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���j���F�H���V�X�M�H�W�����R�Q���S�H�X�W���V�H���U�p�I�p�U�H�U���G�X���W�H�[�W�H���G�H���-�H�D�Q��
Dumont, La Vraie controverse de Valladolid, premier débat de �G�U�R�L�W���G�H���O�¶�K�R�P�P�H, Paris, Critérion, 1995. 
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cause des Noirs. Dans ce passage, Voltaire, comme la plupart de ses contemporains, évoque 

�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�D�Q�L�P�L�V�P�H���G�H�V���$�I�U�L�F�D�L�Q�V��  

�/�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �D�X�[�� �P�R�E�L�O�H�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V����les arguments évoqués montrent son 

impuissance à critiquer impartialement la traite négrière. Cette im�S�X�L�V�V�D�Q�F�H�� �S�H�X�W�� �V�¶expliquer 

par �O�H���U�{�O�H���T�X�¶�L�O���M�R�X�H���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���G�L�U�H�F�W�H���R�X���L�Q�G�L�U�H�F�W�H���G�D�Q�V���O�H���F�R�P�P�H�U�F�H��des Noirs. �&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L��

cette voie, que privilégie William Benjamin Cohen, qui explique ce paradoxe par le fait que 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���S�U�R�G�X�L�V�D�L�W���G�¶�L�P�P�H�Q�V�H�V���U�L�F�K�H�V�V�Hs qui participaient au développement de la société 

raffinée des salons, société au sein de laquelle certains philosophes pouvaient jouir des pensions 

�G�R�Q�W���W�D�Q�W���G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[�����0�D�U�P�R�Q�W�H�O�����6�X�D�U�G�����/�D���+�D�U�S�H���H�W���%�H�U�Q�D�U�G�L�Q���G�H���6�D�L�Q�W-Pierre entre autres, 

bénéficiaient476. �/�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���V�X�S�S�R�V�p�H���R�X��réelle de ces philosophes dans le commerce négrier 

suscite des incertitudes sur leur véritable engagement dans le �F�R�P�E�D�W���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� 

Sachant que le discours de Voltaire sur les Noirs est marqué par le préjugé, sa lutte contre 

les « imputations odieuses » de la traite des Noirs paraît superficielle. Dans une vision 

�G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�����0�L�F�K�q�O�H���'�X�F�K�H�W��affirme : « �'�D�Q�V���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�����O�H�X�U [les philosophes] attitude anti-

esclavagiste ne représentait pas une attaque courageuse contre le système des plantations, mais 

plutôt un écho des préoccupations des fonctionnaires délégués aux colonies477 ». Cette 

�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �I�D�L�W�H�� �S�D�U�� �0�L�F�K�q�O�H�� �'�X�F�K�H�W�� �S�H�X�W�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�Hr par une certaine mobilisation de 

�O�¶�R�S�L�Q�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���F�R�Q�W�U�H �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���Ges Noirs du XVIII e siècle.  

�2�Q���U�H�W�L�H�Q�W���T�X�H���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V���F�K�H�]���9�R�O�W�D�L�U�H se caractérise par une 

critique timorée. Son appréhension ethnocentrique et sa perception polygéniste �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�L�Q��

influencent sa réflexion sur la traite négrière. Son implication partielle dans le commerce 

colonial rend sa position paradoxale�����/�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H���V�D���S�H�Q�V�p�H���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��des Noirs est 

en inadéquation avec �O�¶�L�G�p�H���O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q immédiate de ce système, �P�D�L�V�� �j�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

�P�p�W�K�R�G�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�V�V�H�U�Y�L�V�V�H�P�Hnt des Nègres. Chez Voltaire le discours de 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�V�W���D�X�V�V�L���P�D�U�T�X�p���S�D�U���O�H���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�D�O�L�V�P�H���T�X�L���V�X�V�F�L�W�H���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���p�P�R�W�L�Y�L�W�p���F�K�H�]���O�H��

lecteur. Mais ses préjugés anthropologiques constituent les limites de son humanisme et de la 

sincérité de son combat pour la �O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V. 

                                       
476 William Benjamin Cohen, Français et Africains, les Noirs dans le regard des Blancs 1530-1880, op. cit., p. 
192. 
477 Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, op. cit., p. 145. 
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 Si les positions de Voltaire demeurent ambiguë�V�� �H�W�� �F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�R�L�U�H�V���� �F�R�P�P�H�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

philosophes tels que Rousseau ou Diderot appréhendent-t-�L�O�V���O�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���D�X��

siècle des Lumières ?  

�/�¶�p�S�R�T�X�H���G�Hs Lumières est marquée par le sceau de la critique des préjugés, le combat 

contre �O�¶�L�Q�M�X�V�W�L�F�H�� �H�W�� �O�¶�p�U�D�G�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �© �O�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p�� �S�D�U�P�L�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V �ª���� �&�R�P�P�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

philosophes de son époque, Jean-�-�D�F�T�X�H�V�� �5�R�X�V�V�H�D�X�� �V�¶�H�V�W�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�� �D�X�V�V�L�� �j�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H��

�O�¶�H�V�Flavage. Dans son essai politique �'�L�V�F�R�X�U�V�� �V�X�U�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �H�W�� �O�H�V�� �I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p��

parmi les hommes478 paru en 1755, mais aussi dans un autre essai de philosophie politique Du 

contrat social, publié en 1762, au chapitre IV, intitulé « �'�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H », son opinion est 

clairement exprimée. 

�(�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U���O�H���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H�����5�R�X�V�V�H�D�X���D�E�R�U�G�H���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H��

de manière générale, sans tenir compte des spécificités culturelles et historiques. Avant de 

�V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���j���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����5�R�X�V�V�H�D�X���V�L�J�Q�D�O�H���j���V�R�Q���O�H�F�W�H�X�U���T�X�¶�L�O���S�O�D�F�H���O�¶�K�R�P�P�H���D�X���F�H�Q�W�U�H���G�H���V�D��

réflexion, il soutient : « �&�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �j�� �S�D�U�O�H�U���� �H�W�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �M�¶�H�[�D�P�L�Q�H��

�P�¶�D�S�S�U�H�Q�G���T�X�H���M�H���Y�D�L�V���S�D�U�O�H�U���j���G�H�V���K�R�P�P�H�V�����F�D�U���R�Q���Q�¶�H�Q���S�U�R�S�R�V�H���S�R�L�Q�W���G�H���V�H�P�E�O�D�E�O�H�V���T�X�D�Q�G���R�Q��

�F�U�D�L�Q�W���G�¶�K�R�Q�R�Uer la vérité. Je défendrai donc avec confiance la cause d�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�H�Y�D�Q�W���O�H�V��

�M�X�J�H�V�«479 ». �/�H�� �Q�D�W�L�I�� �G�H�� �*�H�Q�q�Y�H�� �V�H�� �I�D�L�W���j�� �F�H�� �S�U�R�S�R�V�� �O�H�� �G�p�I�H�Q�V�H�X�U���G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���� �&�R�P�P�H�� �V�H�V��

�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�V�����5�R�X�V�V�H�D�X���I�X�V�W�L�J�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�W���V�R�Q principe est clair. Il écrit : 

Renon�F�H�U���j���V�D���O�L�E�H�U�W�p���F�¶�H�V�W���U�H�Q�R�Q�F�H�U���j���V�D���T�X�D�O�L�W�p���G�¶�K�R�P�P�H�����D�X�[���G�U�R�L�W�V��
�G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���� �P�r�P�H�� �j�� �V�H�V�� �G�H�Y�R�L�U�V���� �,�O�� �Q�¶�\�� �D�� �Q�X�O�� �G�p�G�R�P�P�D�J�H�P�H�Q�W��
possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est 
�L�Q�F�R�P�S�D�W�L�E�O�H�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �F�¶�H�V�W�� �{�W�H�U�� �W�R�X�W�H�� �O�Lberté à sa 
volonté480.  

�'�D�Q�V�� �F�H�W�� �H�[�W�U�D�L�W���� �5�R�X�V�V�H�D�X�� �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�¶on peut se déposséder des biens mal acquis, 

cependant on ne peut pas aliéner ce qui est constitutif de son être, �F�¶�H�V�W-à-dire la liberté. 

�5�R�X�V�V�H�D�X���G�U�H�V�V�H���V�D���F�U�L�W�L�T�X�H���F�R�Q�W�U�H���O�H�V���W�K�p�R�U�L�H�V���G�H���O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p��politique. Mais dans ce passage, la 

préservation de la liberté chez lui ne garantit pas la liberté des Nègres dans les champs aux 

Antilles.  

                                       
478 Jean-Jacques Rousseau, �'�L�V�F�R�X�U�V�� �V�X�U�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �H�W�� �O�H�V�� �I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p�� �S�D�U�P�L�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V, Paris, 
Librairie Générale Française, [1re édition 1755.], 1996. 
479 Jean-Jacques Rousseau, �'�L�V�F�R�X�U�V���V�X�U���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���H�W���O�H�V���I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p���S�D�U�P�L���O�H�V���K�R�P�P�H�V, op. cit., p. 
103. 
480 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, Paris, Nathan, [1re édition 1762.] 1998, p. 36. 
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Le discours d�H���5�R�X�V�V�H�D�X���H�V�W���D�[�p���V�X�U���O�¶�K�R�P�P�H en général�����L�O���Q�¶�K�p�V�L�W�H���S�D�V���j���D�I�I�L�U�P�H�U���T�X�H « 

�/�¶�K�R�P�P�H���H�V�W���Q�p���O�L�E�U�H481 ». Mais cette liberté tant clamée chez Rousseau se trouve phagocytée 

�F�K�H�]���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q �S�D�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V, mis en évidence par les Européens, à une époque où, 

�O�D���F�U�L�W�L�T�X�H���V�X�U���O�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p���H�W���V�X�U���O�H���S�U�p�M�X�J�p���H�Vt à son paroxysme. Jean-Jacques Rousseau, dans sa 

démarche �V�H���I�R�F�D�O�L�V�H���V�X�U���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���S�D�U���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���H�W���O�¶�L�G�p�H���G�¶�X�Q���G�U�R�L�W���G�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���L�V�V�X���G�H���O�D��

guerre, éclipsa�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�q�J�U�H�V���� �T�X�L�� �D�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�H�V�� �I�D�L�W�V�� �H�W�� �G�X��modus operandi 

méritait une certaine réflexion approfondie et bien étayée.  

Au regard de son discours dans son traité politique Du contrat social, on remarque que la 

question de l�D�� �P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �1�q�J�U�H�� �Q�H�� �I�D�L�W�� �S�D�V�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q très développée 

chez Rousseau. Son sujet de prédilection est plutôt le gouvernement tyrannique. En se focalisant 

sur les rapports interpersonnels, il rappelle �T�X�¶�©��A�X�F�X�Q���K�R�P�P�H���Q�¶�D���X�Q�H���D�X�W�R�U�L�W�p���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���V�X�U��

son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour 

base de toute autorité légitime parmi les hommes.482 » Cependant, on observe que cette 

conception de l�¶�D�X�W�R�U�L�W�p���O�p�J�Ltime ne concorde pas avec la situation �G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�q�J�Ues 

qui se fait hors de tout cadre i�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�����&�¶�H�V�W���H�Q���F�H�O�D���T�X�¶�D�S�S�D�U�D�v�W �O�¶�H�[�W�U�r�P�H���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p���G�H�V��

positions et des stratégies adoptées pour dénoncer la traite des Noirs chez Rousseau. Dans cette 

perspective, Christian Delacampagne souligne : « �,�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �G�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� ���Q�R�L�U�V����

�G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�����T�X�¶�L�O���Q�H���V�R�Q�J�H���S�D�V���X�Q�H���V�H�F�R�Q�G�H���j���I�D�L�U�H���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���j���V�R�Q���F�R�Q�W�U�D�W���V�R�F�L�D�O�����1�L���G�X��Code 

noir, �T�X�¶�L�O�� �L�J�Q�R�U�H�� �V�X�S�H�U�E�H�P�H�Q�W483 ». Néanmoins, Rousseau confronte à la servitude la force 

invincible de la dignité humaine.  

Lorsque Rousseau fait un distinguo entre esclavage et droit, �O�D�� �V�H�U�Y�L�W�X�G�H�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H��

africain se voit occultée. Aucun élément textuel ne fait allusion à la juridiction coloniale sur 

�O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V�����S�R�X�U�W�D�Q�W���H�Q����������, date de publication de Du contrat social, la question 

�G�H�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �1�R�L�U�V�� �I�D�L�V�D�L�W�� �G�p�M�j�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�V����Pour Louis Sala-Molins �T�X�L�� �V�¶�H�V�W��

intéressé au contenu et aux indices pouvant renvoyer à �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H�V���1�R�L�U�V���G�D�Q�V��Du contrat 

social de Rousseau, il remarque que « Le Noir du Code noir �Q�H���V�R�O�O�L�F�L�W�H���D�X�F�X�Q�H�P�H�Q�W���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q��

de Rousseau. Rendons-�Q�R�X�V���j���O�¶�p�Y�L�G�H�Q�F�H : du seul esclave au sens juridique du terme dont parle 

un code français �G�H���F�H���W�H�P�S�V�����5�R�X�V�V�H�D�X���Q�¶�D���F�X�U�H484 ». Devant cette absence de critique véritable, 

Louis Sala-Molins affirme par la suite que : « �/�D���S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�H���Q�¶�D���S�D�V���j���U�D�E�D�L�V�V�H�U���V�D���V�X�E�O�L�P�L�W�p��

                                       
481 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, op. cit., p. 31. 
482 Ibid., p. 35. 
483 Christian Delacampagne, �+�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���G�H���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p���j���Q�R�V���M�R�X�U�V, op. cit., p. 197. 
484 Louis Sala-Molins, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, op. cit., p. 241. 
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