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 Archaeology and the Ethnographic Present

 BRUCE G. TRIGGER
 McGill University

 RESUME

 Cet article soutient que la recherche archeologique est essentielle
 pour la comprehension des donnees ethnographiques. C'est seule
 ment a la lumiere de l'archeologie que Ton peut etablir objectivement
 la nature des cultures qui ont existe avant le contact avec les
 Europeens. Dans un cadre plus etendu, toutes les ethnographies
 doivent etre comprises comme des descriptions d'un moment dans un
 continuum de changement. On peut done dire que l'archeologie,
 l'ethnographie et l'histoire (comprenant l'ethnohistoire) constituent
 des approches mutuellement interdependantes a l'etude des abori
 gines de l'Amerique du Nord.

 This paper will examine certain aspects of the changing relation
 ship between prehistoric archaeology and the other social sciences
 during the last quarter of a century. I will restrict my comments to
 work done in North America and illustrate them with references to
 Iroquoian archaeology.

 Prior to the 1960s, prehistoric archaeology was generally con
 sidered to be the weak sister of ethnology or social anthropology. In
 spite of the work of first-rate archaeologists such as William A.
 Ritchie or Richard S. MacNeish, ethnologists continued to view it as
 a factual discipline that was unable to contribute significantly to the
 development of anthropological theory, either because of the limita
 tions of its data or because of its practitioners' specialized intellectual
 horizons. Prehistoric archaeology was little more esteemed than it
 had been in the previous century, when Egerton Ryerson had
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 despaired of the purposeless of Sir Daniel Wilson's pre-occupation
 with Indian bones and broken clay pipes (Harris 1976: 87). Yet,
 despite attitudes such as these, anthropology had held together as an
 academic discipline in North America. By contrast, in Europe
 archaeology and ethnology had evolved into autonomous disciplines,
 following the rejection of the concept of unilinear evolution late in
 the nineteenth century. Anthropology remained united in North
 America because its various sub-disciplines had found a common
 focus in the study of the American Indian. Indeed, Indian studies,
 either by design or by default, became for a time exclusively the
 prerogative of anthropology.

 As anthropology had developed under the leadership of Franz
 Boas, its traditional four fields were devoted to the study of Indian
 physical types, Indian languages, Indian prehistory, and Indian
 ethnology. Although ethnologists later studied contemporary life on
 Indian reserves, at first they sought to record the traditional cultures
 of as many Indian groups as possible before these were totally
 forgotten. Because Indian life had been altered so radically by
 European contact, ethnographic field work normally took the form
 of interviewing elderly native people, who claimed to remember what
 their ways had been like prior to change. The results of these studies,
 as exemplified in T.F. Mcllwraith's (1948) The Bella Coola Indians,
 were usually generalized impressions rather than detailed descriptions
 of behaviour, that viewed societies retrospectively through the eyes of
 a few members. This produced ethnographies that were normative
 rather than behavioural in orientation. Nevertheless, ethnographers
 believed that working in this manner they could reconstruct a valid
 picture of what Indian life had been like prior to the arrival of the
 White Man and that their ethnographies constituted a corpus of case
 studies that were useful for understanding the cultural similarities
 and differences of mankind. Only traditional ways of life were
 believed to be sufficiently integrated and self-sufficient for this
 purpose; Indian groups living under White domination were too
 "disrupted" to constitute valid units for comparison. This implied
 that cultural diffusion in prehistoric times, unlike in the historic
 period, had not been so disruptive as to prevent individual cultures
 from remaining integrated units. Native cultures, as they were
 described in the late nineteenth century in western America by native
 informants and in the east from historical documents to a much
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 larger degree, were accepted as constituting a basis on which cross
 cultural comparisons could be made. Cultures were thus treated in
 isolation from their historical context and as if they existed in an
 atemporal ? ethnographic present?.

 The most striking element lacking from the original constitution
 of anthropology was history. This was no accident. Instead, it
 reflected the opinion prevailing among nineteenth century White
 Americans that history, which to them implied change and develop
 ment, was a characteristic of White, but not of Indian societies.
 Anthropology, as the study of the Indians, dealt with peoples who
 were seen as intrinsically incapable of change. Thus anthropology
 was viewed as a substitute for history and even as its antithesis.
 Given these presuppositions, it is not surprising that historical studies
 were excluded from the make-up of anthropology.

 The idea that Indian cultures had not changed much in
 prehistoric times seemed to be supported by the observation that
 when they were first contacted by Europeans all of them still had a
 stone tool technology. Yet in Europe, where there was a vested
 interest in demonstrating that the material progress so spectacularly

 manifested in modern times had been characteristic of all periods,
 developmental trends had quickly been delineated within all major
 periods, including the Stone Age. The American conviction that the
 Indian had no history was derived not from anthropological evidence
 but from the religious doctrine, first applied to North America in
 Puritan New England, that the Indians' failure to develop and make
 use of their land justified the Whites seizing it from them (Dickason
 1977). This view remained useful and hence popular as White
 colonization spread westward. Although Boas and his students firmly
 rejected ideas about the natural inferiority of Indians and denied that
 one culture could be judged superior or inferior to another, they did
 not promote the study of Indian history in a recognizable form. They
 continued to believe that, in general, Indian cultures had been
 unchanging prior to the arrival of the Europeans. This was no longer
 rationalized by assuming that Indians were biologically inferior to

 Whites. Instead it was postulated that most native cultures had been
 harmoniously integrated and attuned to their environments in
 prehistoric times. Change had come about as a result of White
 intrusion destroying this balance. The few anthropologists who
 expressed an interest in studying prehistoric change among the
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 Indians (Sapir 1916) did so in a mechanical and "unprocessual"
 fashion.

 The idea that native cultures had been essentially unchanging in
 prehistoric times was reflected in American archaeology until the
 1930s. Interpretations of the archaeological evidence reflected the
 assumption that Indian prehistory had been short and uneventful.
 The most obvious challenge to this view came from the imposing
 remains of the Hopewell-Adena and Mississippian cultures in the
 midwestern United States. Yet it is significant that so long as these
 so-called Moundbuilder cultures were held to be superior to those of
 Indians of the historic period it was widely believed that the

 Moundbuilders were racially not Indians; whereas, once the Mound
 builders were generally admitted to be Indians towards the end of the
 nineteenth century, their cultures were said to be no more advanced
 than those of the historic period. The wish not to see change in the
 archaeological record also encouraged archaeologists to assume that
 the Indians had been living in the New World for only a few
 thousand years. While a handful of archaeologists sought to demon
 strate that there had been a palaeolithic period in North America to
 rival that of Europe in its antiquity, Ales Hrdlicka's refutation of
 their evidence easily won support because it proved what most
 archaeologists wanted it to do (Trigger 1978a: 87).

 At first, American archaeologists interpreted prehistoric remains
 in terms of what they knew about geographical and ethnic variation
 in American Indian cultures at the time of European contact. It was
 generally assumed that these cultures could be traced backward into
 prehistoric times in the archaeological record without much change
 being observed. William Beauchamp (1900) and A. C. Parker (1907;
 1922) discussed prehistoric Iroquoian materials from upper New

 York State in terms of the historic tribes of that region and attributed
 earlier, stylistically-different finds to Algonkians, whom they believed
 the invading Iroquoians had expelled and forced to resettle in
 neighbouring regions. It was routinely asserted that prehistoric
 Iroquoian assemblages closely resembled those of the historic period
 (Beauchamp 1900: 20-21; Parker 1922: 98). The exceptions were
 Parker's (1907: 474; 1922: 509) observation of significant differences
 between Iroquoian sites of the historic and prehistoric periods in
 Chautauqua County, south of Lake Erie, and William Wintemberg's
 (1939: 60; 1948: 40-41) informal but sound cultural chronology for
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 Iroquoian sites in southwestern Ontario, which was based on
 developmental criteria. Wintemberg (1928: 48) noted the improved
 quality of Iroquoian pottery through time and suggested that the
 Iroquoians had developed their distinctive pottery wares after they
 had arrived in their historic homeland. He also noted that the
 Iroquoians had borrowed far more from the "Algonkians" than the
 latter had from them (1935: 231). Nevertheless, he continued to
 maintain that the "Algonkian" appearance of early Iroquoian
 cultures in southwestern Ontario resulted from intermingling and
 borrowing of traits between Iroquoian invaders and indigenous
 Algonkians. Such views did not encourage archaeologists to spend
 much time trying to work out precise developmental chronologies.

 Stratigraphic excavations were made sporadically in the United
 States beginning in the 1860s. Yet such excavations and a concern
 with working-up local cultural chronologies by means of seriation
 did not begin to transform the archaeology of the American
 Southwest until a growing awareness of European archaeology led
 N. C. Nelson, A. L. Kroeber, and Leslie Spier to apply these
 techniques beginning in 1913 (Willey and Sabloff 1974: 88-130).
 This work led to Kidder's An Introduction to the Study of South
 western Archaeology, the first historical synthesis of the prehistoric
 archaeology of any part of the United States (Kidder 1924). By the
 1930s, archaeological material from many regions of the United
 States was being integrated to form foci and phases (which were
 concepts equivalent to the European concept of the archaeological
 culture) and these in turn were being arranged by means of seriation
 and stratigraphy to form regional chronologies. In the central and
 northeastern United States, this type of approach was dominated by
 the Midwestern Taxonomic Method, which stressed the formal
 comparison of total assemblages of artifacts (McKern 1939). These
 developments made archaeologists far more aware than they had
 been before that major cultural changes had taken place in prehis
 toric times. They were also becoming increasingly interested in the
 developmental implications of these changes (Ford and Willey 1941;
 Willey and Phillips 1958; Caldwell 1958).

 These developments influenced Iroquoian archaeology only very
 slowly. In New York State, Beauchamp and Parker had concentrated
 on Iroquoian archaeology. Both men carried out extensive site surveys
 and discussed various facets of material culture in the light of Iroquois
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 ethnology. In Ontario, geographically more restricted, but even more
 intensive and in some cases technically superior surveys of Iroquoian
 sites were carried out by Andrew F. Hunter, George E. Laidlaw, and

 W. J. Wintemberg, all associates of David Boyle at the Provincial
 Museum in Toronto. Later, Wintemberg published a series of
 standardized reports on his excavations of a carefully-selected sample
 of Iroquoian sites in different parts of southern Ontario. These reports
 stressed the functional interpretation of artifacts and adhered closely
 to the organizational principles that Harlan I. Smith (1910) had
 pioneered in his monograph on the Fox Farm site in northern
 Kentucky. This report, on a site of the Fort Ancient culture, had been
 titled The Prehistoric Ethnology of a Kentucky Site. Wintemberg
 continued to report his findings in this style throughout his life. Only
 shortly before he died in 1941, did he begin to reconsider his data in
 terms of the Midwestern Taxonomic Method (Wintemberg 1942).
 During the 1930s and 1940s, William Ritchie attempted to counter
 balance Parker's pre-occupation with the Iroquoian prehistory of New
 York State by concentrating on what he called the "pre-Iroquoian"
 occupations of the area. His principal synthesis of this material was
 organized in terms of the Midwestern Taxonomic Method (Ritchie
 1944). As a result of this hiatus, new programs of field work relating to
 Iroquoian archaeology, largely initiated by Ritchie in New York State
 and Norman Emerson in Ontario, began late enough that they were
 influenced by the in situ hypothesis. This theory, which proposed that
 Iroquoian cultures had evolved from so-called "pre-Iroquoian"
 antecedents, had first been formally proposed by James B. Griffin
 (1944) and Bertram S. Kraus (1944). It was substantiated, between
 1947 and 1949, by Richard S. MacNeish's (1952) study of Iroquoian
 pottery types. The in situ hypothesis raised a host of problems of a
 processual sort that are still being studied and elaborated.

 Thus both for Iroquoian archaeology and for North American
 archaeology as a whole, the development of an interest in chronology
 gradually negated the traditional view that native cultures were
 essentially static. By providing indisputable evidence of cultural
 change, which had frequently been rapid in the east in Late Woodland
 times and intermittently so at other periods, it revealed Indian cultures
 to have had dynamic properties in prehistoric times. This challenged

 White Men's views about Indians that were deeply-rooted both in
 popular mythology and in anthropological theory. The strength of the



 ARCHAEOLOGY AND THE ETHNOGRAPHIC PRESENT 9

 traditional, static view of Indian cultures can be measured by the
 difficulties that it posed for the acceptance of the in situ hypothesis.
 The previous hypothesis, which had postulated that Iroquoian culture
 had developed in the southeastern United States and been carried
 northward by a migration, did not explain cultural change in the
 vicinity of the lower Great Lakes in a developmental fashion. Instead,
 it attributed it to a single event, the incursion of the Iroquoians. In
 spite of denials that taxonomic relationships, as established by the

 Midwestern Taxonomic Method, implied genetic relationships (Griffin
 1943: 327-341), many archaeologists equated the distinction between
 the cultures assigned to the Woodland and Mississippian patterns in
 New York State with the older distinction between Algonkian and
 Iroquoian ones. The presumed difficulty, if not the inconceivability, of
 cultures evolving from one of these patterns to the other seemed to
 sanction the reluctance that some archaeologists felt for perceiving the
 so-called "pre-Iroquoian" cultures of New York State as being
 potentially ancestral to Iroquoian ones. It was hard for many
 Iroquoian archaeologists and ethnologists to accept the possibility
 that native cultures had changed that radically over relatively brief
 intervals of time. Because they lacked a longstanding commitment to
 the Midwestern Taxonomic System, Ontario archaeologists generally
 found it easier to accept many of the implications of the in situ
 hypothesis than did their colleagues in New York State.

 While archaeologists were learning to study chronology and
 cultural change, some ethnologists were at last developing an interest
 in Indian history. This interest evolved out of a concern with
 acculturation that began to form in the 1930s (Redfield, Linton and
 Herskovits 1936; Linton 1940). It was hoped that, by discovering how
 Indian cultures had reacted to different forms of White domination,
 anthropologists could assist governments to formulate more humane
 and effective policies for dealing with modern Indian groups. These
 studies for the first time made anthropologists aware of the complex
 series of changes that Indian cultures had experienced since the
 beginnings of European contact. It was also realized that the gap in
 anthropological knowledge between the prehistoric period, studied by
 the archaeologist, and the past as recalled by the ethnographer's oldest
 native informants could be bridged only by historically-orientated
 research. Works such as William N. Fenton's (1940) "Problems
 Arising from the Historic Northeastern Position of the Iroquois" and
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 E. H. Spicer's Perspectives in American Indian Culture Change and
 (1962) Cycles of Conquest are milestones in the development of studies
 of acculturation into what by the 1950s had come to be called
 "ethnohistory". As a result of these studies, it had become evident that
 change had characterized Indian cultures from long before the arrival
 of Europeans to the present. The arrival of the Europeans may have
 hastened the process of change and radically altered its direction, but
 it did not initiate it for most Indian groups.

 Most of what we can hope to learn about the nature of social and
 cultural change in prehistoric times must be elicited from archaeologi
 cal data. In recent years, archaeologists have developed greater
 expertise in doing this. Research in Ontario and New York State has
 shed considerable light on the evolution of Iroquoian subsistence
 patterns, house types, villages, trading networks, burial customs, and
 other religious practices (Wright 1966; Noble 1969; Tuck 1971;
 MacNeish 1976). It has also provided a basis for attempting to explain
 the development of Iroquoian residence patterns and kinship systems
 (Trigger 1976: 131-137). Archaeologists have also made progress in
 tracing the origin and gradual merging of the entities that eventually
 constituted larger historic groupings, such as the Huron confederacy.
 Peter Ramsden's (1977) work seems to demonstrate conclusively that
 in Ontario more is to be learned by "down-streaming" than from the
 direct historical approach; quite the contrary of what many of us
 formerly thought might be the case.

 Archaeology also provides considerable information about cul
 tural changes in the historic period. In particular, it can supplement
 information concerning many aspects of material culture that are
 described only briefly in written sources. Attempts to match archae
 ological and historical data began early and are exemplified by Father
 A. E. Jones' (1908) efforts to locate historical Indian villages and by
 K. E. Kidd's (1953) systematic study of the Ossossane ossuary.
 Archaeologists long ago became aware that funerary offerings and
 trade in exotic materials, such as marine shell, had become greatly
 elaborated in the historic period by comparison with prehistoric times.
 In recent years, these studies have been broadened to include changes
 in subsistence patterns, house types, and the distribution of trade
 goods within sites (Tyyska 1968; Tyyska and Hurley 1969).

 Such studies are difficult to execute because they require detailed
 knowledge of historical sources and how to use them, as well as
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 familiarity with archaeological data. Understanding the written
 sources has been complicated in recent years by a revisionist tendency
 among some ethnologists, who have tried to re-interpret these sources
 with respect to crucial ethnological issues, such as residence patterns
 (Smith 1970; 1973). Cara Richards (1967), for example, has argued
 that the latter were patrilinear rather than matrilinear among the
 Iroquoians in prehistoric times. For the most part, these revisionist
 efforts impress me as being far more radical than the evidence
 warrants (Trigger 1976: 418-425, 852; 1978b). They draw attention,
 however, to the need for more archaeological data concerning crucial
 issues relating to the historic period. Analysing such data will require
 closer co-operation between archaeologists and experienced ethnohis
 torians than has occurred hitherto.

 In recent years, archaeologists and ethnohistorians have together
 become increasingly aware of the importance of what it has become
 fashionable to call the protohistoric period (Noble 1969). This has
 been defined as the interval between the first evidence of European
 contact influencing a native culture, however indirectly, and the
 beginning of the intimate and well-documented contact that char
 acterizes the beginning of the historic period. For the Huron, the
 latter begins with Champlain's visit in 1615; for the Mohawk perhaps
 with the visit of van Den Bogaert in 1634.

 The protohistoric period poses two problems of anthropological
 interest, neither of which can be answered without the assistance of
 archaeological data. Nancy Lurie (1959: 37) has argued that, in
 general, Indians "made their first adjustments to Europeans in terms
 of existing native conditions". This implies that the manner in which
 Indian groups coped with change in prehistoric times determined how
 they first attempted to deal with the problems and opportunities posed
 by the arrival of the Europeans. If this is so, an understanding of
 cultural change in prehistoric times is essential for explaining cultural
 change in the protohistoric and early historic periods. In The
 Children of Aataentsic, I have argued that differing prehistoric
 developments, no less than different geographical settings, explain
 the strikingly different reactions of the Huron and the Iroquois to
 the early fur trade (Trigger 1976: 175-176).

 The second problem is that ethnohistorical research has shown
 that European contact, either directly or indirectly, had begun to
 transform the native cultures of North America long before any



 12 BRUCE G. TRIGGER

 significant information was recorded about them. These transforma
 tions came about in many ways, altered societies hundreds of miles
 inland from the frontiers of European settlement, and affected all
 sectors of Indian life. My work editing the Northeast Volume of The

 Handbook of North American Indians convinces me that not one
 culture in the northeastern Woodlands region was described even in
 moderate detail before it was substantially altered by European trade
 and settlement. As T. J. Brasser (1971: 261) has put it, "the Indian
 world had been distorted in many respects before the first notes of
 ethnographical value were jotted down".

 There is solid archaeological evidence of major cultural changes
 during the protohistoric period. Trade in general appears to have
 expanded, patterns of warfare shifted, ritualism became more elabo
 rate, and, as a response to the penetration of European commerce,
 the political alliances of groups living in the interior expanded to
 exceed in scale anything known or required in pre-contact times. The
 Huron confederacy appears to have been largely drawn together in
 its historic homeland after the beginning of the fur trade and
 seemingly as a consequence of it (Trigger 1976: 236-245).

 Every institution and custom was susceptible to modification in
 a rapidly changing situation, often in ways that are unexpected and
 unpredictable. Because of this and a lack of solid evidence, the nature
 of many changes remains uncertain. Brasser (1971) has speculated
 that the Iroquoians' emphasis on curing rituals was a response to
 European epidemic diseases, whereas Tooker (1960) and Chafe
 (1964), on the basis of superior linguistic evidence, see these rituals as
 part of an early substratum of Iroquoian culture. It is uncertain
 whether the calendrical rituals, that are now such an important
 feature of Iroquois traditional culture, were established among the
 Huron and Iroquois prior to 1650. Brasser (1971) has alleged,
 without evidence, that family-owned trading routes developed among
 the Huron in the protohistoric period as a response to European
 trade. If any of these problems can ever be solved, the answers are
 likely to come from the archaeological record.

 Anthropologists are thus compelled to acknowledge that most of
 the descriptions of cultures that have served to define the "ethnog
 raphic present", and that have been used either for cross-cultural
 studies or as bench-marks for studies of acculturation, do not relate to
 pristine cultures. They are descriptions of native cultures that were
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 already deeply enmeshed in the process of acculturation. The
 "ethnographic present", in the sense of a description of a culture
 unaffected by European contact, has become something that only
 archaeology can provide. Archaeological data thus become essential
 to the ethnological study of cultural diversity.

 CONCLUSIONS

 During the last twenty-five years, archaeology has come to play
 a more significant role within anthropology. It has long been
 recognized as the primary source of data concerning prehistoric
 times. As a result of its increasing interpretative powers, it now yields
 more information about cultural change during this period than it
 did previously. By shedding light on ecological problems and the
 evolution of trade, rituals, and social systems, prehistoric archaeolo
 gy has become of considerable interest to ethnologists and historians.
 At the same time, it has been recognized as an important auxiliary
 source of information concerning cultural change in the early historic
 period, for which written records usually provide only limited
 information about material culture and related activities.

 Still more recently, ethnologists have realized that significant
 culture change resulting from European contact began prior to the
 written accounts on which most descriptions of the "ethnographic
 present" have been based. Insofar as North American ethnologists
 require a genuinely pre-contact baseline for their studies of accultura
 tion or for cross-cultural comparison and generalization, they are
 going to have to rely on archaeological data. Hence to achieve some
 of its objectives, ethnology will have to depend increasingly upon
 archaeology.

 It is ironic, but perhaps no accident, that just when the findings
 of archaeologists are becoming vital for ethnology, archaeologists are
 beginning to question whether anthropology should remain a single
 discipline in Canadian universities (Wright et al. 1977). It seems
 likely that archaeology and ethnology will continue to find more
 common ground and to grow more interdependent in years to come,
 but they will do so in a way that is far different from any previously
 envisaged. It is therefore perhaps premature to seek the break-up of
 anthropology departments. On the other hand, archaeology has the
 potential for developing well beyond the traditional confines of
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 anthropology. In particular, it has a responsibility, along with
 ethnohistory and studies of acculturation, to contribute to the study
 of native American history. If Indian history is to be liberated from
 the confines of colonial history and current events, it must use what
 data are available to cover its subject matter without interruption,
 from the first arrival of native people in North America to the
 present day. It is an encouraging sign of convergent development that
 ethnology as well as archaeology is becoming increasingly historical.

 Whatever realignments take place within the social sciences, the
 importance of archaeology is bound to increase, as archaeological
 findings become the key to answering many more kinds of problems.
 As Richard S. MacNeish (1978) often has reminded us, archae
 ologists should not limit their discipline's potential for intellectual or
 numerical growth by defining its objectives in terms of (or as part of)
 any other social science. Instead, archaeology should strive to carve
 out an appropriate role for itself within the broader mosaic of the
 social sciences. Whatever happens to anthropology, one can scarcely
 conceive of archaeologists ever again judging their discipline by
 standards set for them by ethnologists.
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 L'archeologie est arrivee

 GEORGIE WAUGH
 University of California, Davis

 RESUME

 II s'agit d'une reflexion a partir de l'epistemologie et de l'histoire
 intellectuelle de deux domaines de l'anthropologie moderne: le struc
 turalisme et l'archeologie, dans le but d'etablir une base commune
 aux deux sous-disciplines. II semble que Ton puisse trouver un terrain
 de rencontre dans les methodes de la cybernetique et de l'analyse des
 systemes, sinon en philosophie. On suggere quelques visions archeo
 logiques selon une modalite structurale.

 In his remarks to the Research Seminar in Archaeology held in
 1971 at the University of Sheffield, Edmund Leach predicted to the
 assembled participants that the structural paradigm, "currently high
 fashion among the social anthropologists," sooner or later would
 catch up with archaeology (1973: 762). Undoubtedly there are those
 in the archaeological field who feel uneasy at the thought of sharing
 paradigms with anthropology's Delphic oracle as well as those who
 deny that such an eventuality will ever be realized. As Klejn notes
 (1977: 25), however, "the sprouts of such a movement are already
 poking through."1 Therefore, it would seem to be a fruitful exercise
 to inspect the parent soil of those sprouts to see if any parallels or
 regularities might be evident in their germination or in their fruition.
 The first step in such an undertaking should be a perusal of the
 intellectual heritage and context of the French Connection, struc
 turalism.

 1 It should be noted that Klejn probably has been preadapted to such an alterna
 tive by his studies with Vladimir Propp, the Russian folklorist. Scholte (1968: 198) and
 Boon (1972: 92) discuss Propp's influence on Levi-Strauss and Jakobson.
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 Structuralism has been a mixed bag. Historically, it has referred
 to a method, a movement, an intellectual fad, and an ideology.
 Basically, structuralists adhere to the conviction that there is a
 structure underlying all human behavior and thought, and that this
 structure in its cohesiveness, meaning, and generality can be revealed
 by detailed analysis (Gardner 1973). Marx, Freud, Weber, and
 Saussure, all have been considered precursors of modern struc
 turalism in their conviction that analysis of the structure, data, and
 subsurface phenomena can explain the underlying cause and motiva
 tions for human behavior and mental functioning. Among contem
 porary structuralists the "undisputed high priest" is Claude Levi
 Strauss. In 1949 the first extensive presentation of his controversial
 and imaginative work in anthropology appeared in Elementary
 Structures of Kinship. It was not, however, until several years later in
 1955, when Tristes Tropiques flashed across the literary horizon that
 the image and perspective of Levi-Strauss became the cause celebre
 of the French intellectual scene.

 Occasionally the observation has been made that probably
 structuralism could not have developed anywhere else but in France.
 Certainly, there is small doubt that the French intellectual tradition
 has been the primum mobile in the development of structural methods
 and objectives and in supplying its essential "esprit."

 As Gardner (1973) has indicated, three main figures and their
 place in the French tradition should be kept in mind as indicative of
 such development. Descartes visualized the mind in its unique
 functions of language and reasoning as separate from the biological
 mechanism of the body. He conducted analyses of such functions
 with an emphasis on logico-mathematical formulations and deductive
 reasoning. Rousseau, on the other hand, stressed the affective, the
 unique, the primitive aspects of human experience; his interest in the
 relationship between man and society and between man and nature
 prefigured a contrastive view of humanity. Bergson echoed Rous
 seau's anti-rational theme by challenging the limits of scientific
 inquiry and by contrasting the intellectual mentality to the intuitive;
 he considered the latter to be the "natural way" of comprehension
 and conceptualization. Nonetheless, he carried on Cartesian precepts
 in a central concern with language and reasoning and with the
 synthesis and unification of knowledge within a logical framework.
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 Gardner has pointed out the value of examining a structural
 analysis of this tradition in perceiving those factors which have
 remained constant and those that have occurred in cyclical phases.
 The following analysis is adapted from his description (1973: 24).

 A Structural Analysis of the French Intellectual Tradition

 Synchronic elements interest in mind; objectivity; synthesizing of knowledge;
 (always present) unique status of human beings; special properties of lan

 guage; respect for mathematical/original thinking; critique
 of earlier philosophy.

 Diachronic elements primary interest:
 (recurring) in individual/in society; in French culture/ in the varieties

 of world cultures; in logical-mathematical thought in affec
 tive life and aesthetic aspects of thought.

 Diachronic elements interest in findings of modern science; rejection of introspec
 (increasing in tion; search for empirical data and confirmation.
 importance)

 This analysis is admittedly simplistic, but it is not without virtue. It
 compresses a large amount of information and organizes that
 information in such a way that change and continuity can readily be
 seen. In this manner such an analysis accomodates that part of the
 French tradition which includes the niche of Descartes, of Rousseau
 and of Bergson. Structuralists maintain that if such an analysis is
 carried out properly, it can assume a predictive function. A major
 criticism is that no allowance is made for change and influence
 emanating from other traditions. Probably for this reason Gardner
 points out the desirability of including a "developmental" analysis as
 higher levels of organization may develop which could not have
 been deduced from knowledge of earlier events.

 The development of such a tradition had its roots in the interest
 and inquiry into the "science" of man which first was formalized
 under the Greeks. It increased in fervor during the ferment of the
 Enlightenment. During the second half of the Nineteenth Century
 under the catalyst of Darwinism, this study became formalized in
 empirical research and investigation. At this point a dichotomy
 which previously had developed between rational and empirical
 studies during the Enlightenment became more pronounced. The
 Anglo-American tradition inherited from Bacon and Locke was
 focused on empiricism. The French "quest for mind" incited by
 Cartesian antecedents concentrated on the search for the general
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 properties of the intellect in "its affective and cognitive components"
 (Gardner 1973: 29), and, subsequently, in derived societal models.
 Thus, in the fledgling study of anthropology, functionalism and the
 empirical approach became the heart of the Anglo-American
 tradition, while on the continent Durkheimian societal philosophy
 flourished and then was inherited and subtly reformulated by Mauss.
 Such was the scene which preceeded structuralism. To escape the
 dangers of an arid empiricism or of a factless philosophy, struc
 turalists seized upon the formal properties of thought as a mediating
 tool of analysis. With energetic eclecticism, their method utilized
 perspectives drawn from differing approaches including structural
 linguistics and communication theory (Levi-Strauss 1958).

 Special note should be made of the work of Ferdinand de
 Saussure in its influence on the techniques of structuralism. This
 Swiss linguist was among the first to treat language as a separate,
 distinct system with its own characteristics and its own rules. He
 considered language to be a system of signs, including within it
 "semiology," the science which deals with signs. He pointed out the
 arbitrary nature of the linguistic sign, distinguishing between the
 signified, or concept, and the signifier, or sound image, which
 together made up the sign. Saussure emphasized that linguistic
 analysis was concerned with the determination of relationships
 among basic elements as units which could only be defined in a
 structural sense through their relationships with one another (De
 George 1972; Gardner 1973).

 Saussure reoriented the field of linguistic studies and, subse
 quently, inspired new concepts and techniques, including those of the
 Russian scholar, Roman Jakobson. Jakobson's work centered on the
 determination of "distinctive features," qualities of emitted sounds
 which constituted what he believed to be the basic building blocks of
 language. The isolation and definition of these distinctive features in
 turn led to a determination of more complex linguistic units which
 themselves were constituted by these features. When Levi-Strauss
 encountered Jakobson and his work in the 1940's, it was as if the
 framework and method of structural anthropology was catalyzed in a
 single serendipitous stroke. For, in Jakobson's concept - the
 isolation of structural factors for languages in a small set of
 distinctions which could generate diversity of a system - Levi-Strauss
 saw a modus operendi for determining the underlying features of
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 culture in what he considered to be a parsimonious and precise
 account of the range of cultural systems (Gardner 1973: 119). He
 does not postulate a one-for-one correspondence between linguistic
 and cultural phenomena; the correlations between the two are of
 forms, homologies, contradictions and transformations (Scholte
 1969: 362).

 Leach (1974) points out that involved with an exposition of this
 account of the search for human universals is a phylogenetic form of
 argument. Verbal categories furnish the mechanism through which
 universal structural characteristics of human brains are transformed
 into universal structural characteristics of human culture. If these

 exist as universals at some rather deep level they must be considered
 innate. They are patterns internalized in the human psyche along
 with the specialized development of those parts of the human brain
 involved with speech formation and reception. A child is born with
 the innate capacity to learn how to make meaningful utterances and
 to decode the meaningful utterances of others. As Jakobson sees the
 initial series of basic sound discriminations in the formation of
 language as physiologically determined, so Levi-Strauss sees category
 formation in humans as following similar universal "natural" paths.
 Levi-Strauss' use of the linguistic model is not problem-free. Many
 have claimed that in revealing new insights, he leaves accuracy
 behind. Critics point to imprecision in definitions and arbitrariness in
 the choice and use of analytic devices. Moore and Olmsted (1952)
 consider that imprecision in Levi-Strauss' foray into kinship systems
 as exfoliated by linguistic structures. The authors do not deny the
 possibility of isomorphisms between aspects of kinship structures and
 aspects of linguistic structures, but such relationships must be
 delineated with care. Leach (1974) also points out that the linguistic
 model which Levi-Strauss uses is now considered out of date by
 theoretical linguists. There is far greater complexity involved in the

 mechanisms of pattern generation and recognition than is furnished
 by the digital computer model of Jakobson and Levi-Strauss.
 Although in many circumstances the human brain does have a
 tendency to work from binary perceptions, it certainly proceeds on
 an analog path as well.

 From time to time attention has been directed to the affinities

 between the works of Levi-Strauss and Noam Chomsky (Gardner
 1973; Leach 1974). The linguistics which Chomsky advocates, under
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 the names of transformational or generative grammar, does share
 some points with Levi-Strauss' rules for myth analysis. Whereas
 Levi-Strauss has been grappling with only the recorded cultural
 forms as transformations of one another, Chomsky has sought those
 general principles which determine the form of grammatical rules in
 particular languages, rules that in one measure or another are
 common to all languages. Chomsky believes such principles are
 biologically determined - just as Levi-Strauss adheres to his genetic
 origins of thought categorizations. Both emphasize the determinant
 role of language and the distinct possibility of innate knowledge of
 codes (Gardner 1973). Both are anti-behavioralist and are highly
 scornful of the "stimuli/response" mode of analysis. Both use
 notations derived from formal mathematical systems. It is interesting
 to note that Chomsky is critical of Levi-Strauss' lack of rigor and
 precision and cites the need for verification through testing of his
 hypotheses. Levi-Strauss, on the other hand, takes exception with the
 Chomsky perspective of man as a creature with infinite capacity for
 original thought. Chomsky's picture of man has developed from a
 Cartesian perspective. "The empiricist view is so deep-seated in our
 way of looking at the human mind that it almost has the character of
 a superstition. After all we do not accuse the biologist of unscientific
 mysticism when he postulates the genetic transmission of complex
 'instinctual' behavior patterns" (Chomsky in Lyons 1970: 119).
 Chomsky does differ from that traditional rationalist perspective
 which adheres to the ultimate irreducibility of distinction between
 "body" and "mind" (Lyons 1970: 119). It has been pointed out that
 Chomsky's explicit concern with exact models in rebuttal of "left-to
 right" generated models of language was derived from communica
 tion theory (Ardener 1971: lxiii).

 In adopting the ground rules of cybernetics and information
 theory Chomsky joined the ranks of those in the social sciences,
 including Levi-Strauss, who recognized a powerful tool for analysis.

 During the late 1940's this method of analyzing complex systems in
 terms of the flow and processing of information originally was voiced
 in Wiener's notion about the brain and concomitant feedback

 mechanisms and in Shannon's theory of information. Subsequently,
 Chomsky has shifted his primary concern with the output generated
 by such a model - the body of utterances - to the more difficult
 problem of the acquisition of competence - the generative grammar
 for the language.
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 Leach (1974) indicates the extent of Levi-Strauss' cybernetic
 orientation in his treatment of the communication of myth. The
 "code" which expresses the mental patterns is discovered through the
 analysis of positions of units within the myth and their significant
 relationships between each other. Furthermore, from Wiener's theory
 Levi-Strauss has drawn his concepts of "scale" and the distinction
 between "mechanical" and "statistical" models. Predictably,
 though, he does not pause long enough to clearly define
 "scale." Information theory as a mathematical theory of com
 munication, hence drawing on mathematical concepts, has
 furnished a fertile source for his images. "Entropy," "topology,"
 "transformation groups" are concepts which have been duly ab
 sorbed and reformulated into Levi-Straussian verbiage. Of course, it
 is not just verbiage. For just as the phoneme afforded Levi-Strauss
 the basic ingredient of binary oppositions and their relationships,
 cybernetics provided the analogy between systems of communication,
 including that of language, and the systems of exchange and
 reciprocity. Thus, cultures are "codes" allowing meaningful com
 munication with social processes assuming the function of "gram
 mars" governing the rules of reciprocity. "Society is, by itself, and as
 a whole, a very large machine for establishing communication
 between human beings" (Levi-Strauss in Tax 1953: 321). In this way
 the cybernetic model can be used to characterize society as a whole
 while information theory can be brought to bear as a tool for
 analyzing particular social circumstances or particular areas of
 culture - such as the domains of myth, totem or kinship (Scholte
 1969). Just as Levi-Strauss has come to apply the Prague-type

 method to ideological oppositions, he has examined and extended the
 implications of communication concepts into an all-pervading sym
 bolistic analysis included within his present concern with semiology
 (Ardener 1971).

 These, then, are some of the "constituent units," the preoccupa
 tions and the traditions from which structuralism has emerged. The
 question now must be directed toward how this paradigm fits
 together with that paradigm developed on Anglo-American anthro
 pological soil, particularly as it relates to the realm of modern
 archaeology.

 The intellectual tradition which underlies the Anglo-American
 perspective is rooted in empirical philosophy descended from Bacon
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 and transformed by his heirs. Primacy is attributed to the behavioral
 act, and, with a quantitative, descriptive method, problems are
 expressed in terms which are generally inductive and diachronic. This
 tradition sees language and mind not as a priori "givens," but as a
 posteriori "activities," unified with the social and cultural mileau in
 observable behavioral roles (Scholte 1970). The "functional" aspect
 of this tradition is typically ahistorical and emphasizes controlled
 methods of experimentation /observation in fine-grained explana
 tions of behavior. The latter, in part, is the effect of the American
 disciples of William Wundt and his research in experimental psychol
 ogy (Gardner 1973). At this point, the particular trajectory of
 American tradition should be examined.2

 At almost all levels of attainment the American mentality has
 been keyed to the conviction that the intellectual caste system and
 rigid class distinctions of the Old World have been avoided in the
 New. In this milieu a projection of Jeffersonian individualism and
 the shrewd, self-confident opportunism of the Frontier mentality
 combined in the belief that the main determinants and constraints on

 social and intellectual mobility were the exgencies imposed by the
 physical environment. At the same time, as Tocqueville so astutely
 perceived, conformity and a pursuit of material equality marked the
 goals and commitment of the traditional American character.

 Consequently, because of the peculiarities of its socio-political
 experience, the American intellectual tradition has developed in a
 different direction than its Anglo "genitor." Most obvious is a
 continually influential belief in the determinant role of the environ
 ment. A concomitant theme has been an emphasis on materialism
 and on overt behavioral patterns and their adaptive value. Moreover,
 this tradition is marked by pragmatism, equalitarianism, and an
 intrinsic conviction that the communality of humanity has prece
 dence over the individual. Knowledge has been considered as a
 reflection within man of the "real" surrounding environment. A
 structural analysis might not yet be able to isolate "recurring
 diachronic elements" in this tradition as its intellectual individuality
 has only been established for a relatively short time. Nonetheless, the
 "diachronic elements - increasing in importance -" are much the

 2 The basis for this analysis is derived from Potter (1962), Higham (1970), Gard
 ner (1973), and prior exposure to Tocqueville and Parrington.
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 same between the American and the European traditions in general:
 the interest in findings of modern science, the search for empirical
 data and confirmation, and, perhaps more emphatic than its
 European counterpart, the rejection of introspection. To the latter in
 the American version should be added a rejection of abstract
 philosophy.

 In the realm of American anthropological theory a develop
 mental consideration was the advent of historical particularism, a
 paradigm shared by American archaeology. The parameters of this
 paradigm were a constraint on theoretical forays into culture change,
 evolutionary projections and the formation of general propositions.
 These constraints were most visably rejected in the 1960's by the
 proponents of "New" archaeology.

 A few cynical scholars have intimated that portions of the early
 rhetoric surrounding the "New" archaeology suggest that its tenets
 emerged Athena-like from the brain of Lewis Binford. And one must
 admit that there persists an aura of self-proclaimed uniqueness in
 vintage Binfordiana. Of course, countless undergraduate papers,
 preliminary examinations, and even Walter Taylor have borne
 testimony to the debt "New" archaeology owes to "old" archaeology
 and to still older anthropology. In a wider context it can also be seen
 as a reflection of what John Higham (1970: 19) terms that "puristic
 spirit" which had crested throughout the social sciences during the
 early post-war years. This movement excluded the normative and
 tended to expel the historical from any central focus. Partially due to
 demands for rigorous methodology, a method of inquiry was
 developed which was marked by concern for data collected under
 controlled conditions, amenable to statistical manipulation, and
 therefore, more orderly and precise than that afforded by the
 accumulative tactics of previous years. Of equal importance was the
 attempt to elevate theory construction and the concomitant mathe
 matization of problems to a nomothetic level. If the predictive power
 of the "hard" sciences could not be equaled, it certainly could be
 approximated. A structuralist would claim that this spirit was
 predetermined given the elements of the American tradition.

 With this general temper prevailing, the so-called Explanatory
 period of American archaeology was ushered in with a three-fold
 theoretical orientation of culture-ecology, evolutionary change, and
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 logico-deductive reasoning. One of the more influential and enduring
 aspects of this new trajectory was the explicit concern with a systemic
 view of culture.

 Man relates to his environment and makes decisions on the basis

 of his rational capabilities and of his experience. A basic tool used on
 many levels of abstraction is analogy. To the social scientists analogy
 is one means of verification, a type of replication, through estab
 lishing relationships and identifying recurring patterns. As such, it
 has been a source of possible hypotheses for future testing. The
 mechanistic analogy resulted from the technological triumphs and
 success of the scientific revolution of the 17th and 18th Centuries
 when even the Almighty was pictured as the Great Watchmaker.
 With perspectives drawn from Darwin and the evolution of biologi
 cal species the long-utilized organismic analogy became a more
 precise analytical tool. Among others, Spencer and Radcliffe-Brown
 made use of this particular device. General systems theory has
 presented a variant on both the mechanistic and organismic analo
 gies, and because it primarily focuses on process, it has avoided some
 of the pitfalls which the prior methods incorporated. Systems
 analysis in considering and specifying units or populations and their
 functional relationships provides more heuristically valuable models
 whose explanatory powers can be more closely focuses on the
 complex phenomena of the social sciences.

 Churchman states that systems are defined in a multitude of
 ways, but that all definers agree that "a system is a set of parts
 coordinated to accomplish a set of goals" (1968: 29). One of the most
 fundamental features is the possibility of describing a system in
 purely structural terms by systems analysis. A description of a system
 refers to relations between parts and among parameters. A system,
 then, can be thought of as a bundle of relationships; relationships
 which are variable. In this way Binford can state:

 In cultural systems, people, things, and places are subsystems, and the locus
 of culture process is in the dynamic articulations of these subsystems. This
 complex set of interrelationships is not explicable by reduction to a single
 component... (1972: 198).

 It is interesting to note that in 1958, following the example of
 linguistics, Levi-Strauss had defined anthropology as "a general
 theory of relationships. It will be possible to analyze societies in
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 terms of the differential features characteristic of the systems of
 relationships which define them" (Levi-Strauss in Scholte 1969: 365).

 Systems have been used as models since Plato and Thomas
 Aquinas, but interrelations between parts of systems (sub-systems)
 were not examined explicitly in the social sciences until the work of
 the classic functionalists. Where they failed was in not accounting
 properly for changes both in subsystems or in their interrelations. In
 systems analysis as developed by cyberneticians two of the more
 useful concepts have been the notion of homeostasis and negative
 feedback, the first cybernetic, and positive feedback and deviation
 amplification, the second cybernetic. The latter, supplies those
 processes which can account for growth and change (Maruyama
 1963). In a systems analysis, under alternative assumptions, bodies of
 data can be manipulated, as in a diagraph, focusing on the links or
 network between parts. The resultant model can furnish information
 about postulated processes and alternatives. Archaeologists have
 found these concepts and models most useful in relating human
 action and adaptive behavior in an ecosystem model. A classic
 example is Flannery's projection of the origins of agriculture in
 Mesoamerica (1968). Here, systems analysis is utilized as a heuristic
 device in the simulation of human behavior in patterned responses to
 ecological determinants. Flannery has further stated that "the
 ultimate goal of systems analysis might well be the establishment of a
 series of rules by which the origins of some complex system could be
 simulated" (1972: 421).

 One meaning of the word "kbernes" - the Greek word from
 which Wiener derived "cybernetic" - is "steersman." Consequently,
 the cybernetic network performs the steersman's function, control
 and communication. Cybernetics participates in systems analysis in a
 constructional role in that sector that deals with information,
 information processing and information processing systems. "In an
 ecosystem approach to the analysis of human societies, everything
 which transmits information is within the province of ecology"
 (Flannery 1972: 400).

 In the recognition and use of the analytic capabilities of
 cybernetics, the archaeologist is traveling in the company of the
 structuralist... probably, on the other side of the road. For, true to
 his tradition, the archaeologist has seen information as instrumental
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 in behavioral adaptations to environmental factors in social and
 economic spheres. The structuralist sees information as being com
 municated in messages of biologically-determined universal mental
 constructs reflected in exchange of words, messages and economic
 goods. It is a matter of speculation as to who will cross the road first.
 Both incorporate a program of action, goals and meaning. Both
 recognize the importance of variability as integral in the structure of
 information links. Both see their enterprise as scientific and deter

 ministic, or at least, probablistic, in efforts to establish general
 processes or laws of human behavior.

 The archaeologist presently is exploring the limits of his niche.
 Fortunately, he participates in that human propensity to expand
 niches, and in a dialectical process, to absorb new methods and
 modes of inquiry in an effort to break through constraints imposed
 by limited data. So, he may well follow the example of the socio
 cultural anthropologists in examining the symbol and image of the
 structuralist. The success of such a meeting will only be possible, in
 the long run, when confined to testable reconstructions within
 specified boundaries. One such instance might be explored in an
 approach which synthesizes the analysis of elements of histor
 icized myth (e.g. Dumeziel 1970) and linguistic reconstructions (e.g.
 Friedrich 1966 and Benveniste 1973) to produce a prototype to be
 tested by archaeological investigation. A different trajectory has been
 hypothesized by the structural Marxists (Friedman and Rowlands
 1979). In the realm of historical archaeology, where a wealth of
 information can be derived from archival sources and written
 documents, efforts are being directed toward the development of a
 model drawn from mental constructs and behavioral evidence (Deetz
 1977). The success or failure of these proposals will be measured by
 comparative studies in the prehistoric, the historic, and the eth
 nographic record.

 It well may be that linguistic models hold the key, whether the
 communication be visual or verbal. As Klejn states, Deetz has
 attempted an operational approach in isolating the relations of
 functional forms of artifacts and artifactual assemblages by a method
 analogous to that of structural linguistics (Deetz 1967: 83-98). Deetz
 himself acknowledges problems in precise definitions of structural
 rules of a culture's artifacts. Artifactual categorization does not have
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 a one-to-one correspondence with linguistic categorization. Further
 more, the mixing of levels of meaning leads to confusion.

 Another course is suggested by Flannery's allusion to "a series
 of rules" as a generative model, or in other words, a "grammar" in
 the Chomskian sense. That linguistic metaphor has been expanded by
 Gould (1980) in a search for universal principles of residue behavior
 and, more specifically in a grammar for lithic technology. Both
 Flannery and Gould have the good sense to specify that these models
 result in simulations. The danger lies at that point, as in some Levi
 Straussian projections, when simulations or hypotheses become
 dogma.

 If ever the twain do meet, the archaeology fulfills Leach's
 prophecy, the exchange will have value for both sides. As Murphy
 has so cogently pointed out, the study of symbols or mental
 structures cannot be understood merely as a translation of their
 relationships to each other (1971: 205). For, although image and
 activity may not afford an exact fit, without activity, image is a
 sterile, formal construct.
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 Continuite et ruptures en histoire

 SIMON LAFLAMME
 Universite d'Ottawa

 SUMMARY

 These are a few remarks on the debated question whether
 history is basically made up of continuity or discontinuities.

 L'histoire dans la philosophie contemporaine, principalement en
 France, est un des themes auxquels on manifeste le plus d'interet:
 une large part des discussions porte directement sur le sujet, plusieurs
 autres sont liees a lui. Surgissent alors des controverses. Quand le
 debat semble atteindre son point le plus epineux - et c'est peut-etre le
 niveau ou il est le moins serieux -, sont partages en deux clans ceux
 pour qui l'histoire est continuite (pour eux-memes, les realistes; pour
 les autres, les humanistes) et ceux pour qui elle est discontinuites
 (pour eux-memes, les scientifiques; pour les autres, les cyniques).

 Mais ce conflit, beaucoup plus sterile que fecond, renferme, dans les
 cercles convenables d'ou il provient, une fois vide de sa politicaillerie,
 un consensus profond sur la grande decouverte de notre siecle.

 Soulignons d'abord qu'il est bien vu, dans le monde univer
 sitaire, de dresser l'histoire contre la structure, plus specifiquement,
 de liguer un savoir humaniste, dont Jean-Paul Sartre et Cornelius
 Castoriadis seraient les plus dignes representants, contre un autre,
 structuraliste, supporte par Michel Foucault1. De fait, pour plusieurs,

 i Nous sommes tres conscient de ce que l'epithete ? structuraliste ? ne soit reven
 diquee par personne, sinon par Claude Levi-Strauss; nous ne faisons que reprendre,
 ici, le vocabulaire de l'universite. II faut dire, aussi, que Foucault n'a jamais su quoi
 faire de cette appellation. Par ailleurs, si nous n'incluons pas Louis Althusser, c'est,
 premierement, parce qu'il est verse beaucoup plus en epistemologie qu'en histoire,
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 l'ecart entre chacun de ces trois personnages est si grand que nous
 nous retrouvons dans la necessite de les isoler. Or, pour le monde
 universitaire, il y a du bon en chacun d'eux. Le bon, par contre,
 descend de theories incommensurables. Aussi, le savoir des sciences
 sociales est-il en crise.

 Mais quels sont, au fond, les termes reels de la problematique?
 Foucault nous dit que l'histoire des idees revele des ruptures; nous
 sommes bien obliges de le constater. Castoriadis, lui, nous affirme
 que Thomme n'est pas aussi determine que la ?pensee heritee? veut
 bien l'entendre; l'histoire est marquee de l'imaginaire d'une facon
 telle qu'elle peut etre n'importe quoi. Sartre, enfin, nous parle de
 l'absolue liberte de l'homme du point de vue ontologique et de l'im
 possibilite d'une nature humaine2.

 Le point commun saute aux yeux. Chacun veut faire sa place a
 la difference, c'est-a-dire que Foucault, Castoriadis et Sartre s'unis
 sent pour soutenir qu'il y a des specificites historiques. En tout cas, et
 Sartre, et Foucault, et Castoriadis sont en mesure de comprendre et
 d'affirmer, sur le plan philosophique, la diversite des moments histo
 riques et l'ecart entre chacun d'eux. Personne, done, n'acceptera de
 parler de l'histoire comme d'un continu uniforme, comme d'un mou
 vement a priori destine et c'est la la grande verite de notre epoque.

 Cela pose, il faut nous demander d'ou vient que ces theoriciens
 sont detaches. La reponse est simple. Cela tient au terrain d'analyse.
 D'un cote on s'occupe de l'histoire des idees, de l'autre on se penche
 sur celui au travers duquel les idees sont produites, sans lequel,
 concretement, il n'y a pas d'idees. Puisque, chez l'analyste fute, l'ob
 jet fait naitre des techniques de recherche et d'exposition particu
 lieres, les objets etant differents, il en decoule des incompatibilites.
 Foucault degage les jeux entre les idees pour construire des reseaux et
 il a une methode appropriee. Castoriadis et Sartre s'interrogent sur

 deuxiemement, parce que son projet de deshegelianisation du marxisme est trop specia
 lise. Nous pensons, cependant, que ses theses, ainsi que celles d'Etienne Balibard, pour
 l'essentiel, ne s'opposent pas, question histoire, a celles de Foucault.

 2 Et cela vaut meme pour le Sartre de la Critique de la raison dialectique pour
 lequel, tout compte fait, l'idee de totalisation universelle de l'histoire - de l'unicite de
 l'histoire humaine - n'est que malheureuse. Elle est d'un ideal occidental bourgeois;
 elle est aussi en contradiction avec toutes les theses de l'existentialisme et de l'existen
 tialisme marxiste - et je ne veux pas dire par la qu'elle remet implicitement en question
 toute la pertinence du concept de totalisation.
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 l'histoire de l'homme ou, plutot, sur le mouvement de l'histoire
 humaine et la methode foucaldienne ne peut pas etre d'un grand
 secours. Qu'on reconnaisse que chacun travaille chez-lui et qu'on
 s'abaisse a s'instruire de la connaissance de l'autre et le fameux
 conflit structure-histoire s'envole en fumee. En quoi historiographie
 des idees s'oppose a histoire humaine?

 Tous s'entendent pour admettre des specificites historiques. Bon.
 Mais Castoriadis sera bien malvenu pour dire a Foucault que les
 idees ne sont pas interreliees et n'agissent pas sur la conscience de
 l'individu quand, malgre lui peut-etre, il ne peut sortir d'une dialecti
 que de l'etre et du connaitre; certes il refuse, et a bon droit, que la
 conscience soit absolument determinee, mais son imaginaire ne prend
 un sens que dans la mesure ou il y a un va-et-vient entre l'etre et le
 connaitre. Foucault, de meme, deblaterera bien en vain contre l'ima
 ginaire de Castoriadis: comment pourra-t-il pretendre que tout
 homme est a ce point conditionne par la structure discursive eprou
 vee qu'il n'en est qu'une replique; il aura peine a rendre compte de la
 variete des personnalites, du changement, peut-etre. Et qui, enfin,
 osera pretendre contre Sartre que l'histoire des idees n'est pas l'his
 toire des idees produites par des hommes en situation (c'est-a-dire
 subissant en retour les idees). Certes, il n'y a pas de nature humaine,
 on n'en parle plus que dans les milieux nostalgiques. Cela ne veut pas
 dire qu'il n'y a pas d'hommes. Cela veut dire que homme peut etre
 n'importe quoi, c'est ce qui lui ouvre une histoire toujours neuve, et
 que, s'il n'est pas n'importe quoi, c'est qu'il subit cette meme histoire.

 Alors! l'histoire est-elle continuite ou ruptures?

 Continuite de quoi? rupture entre quoi et quoi? Voila les ques
 tions qu'il faut poser. Mais si on insiste, nous dirons d'abord qu'il n'y
 a pas d'histoire de l'humanite; il y a des histoires d'hommes. Et puis
 ces histoires sont ruptures et continuites a la fois. Si on parle de
 l'histoire de l'Occident, il est evident, maintenant, qu'elle est hachu
 ree, mais il n'en demeure pas moins que l'homme-moderne entretient
 des liens avec son passe. Ce sont peut-etre ces liens qu'il faut mainte
 nant s'appliquer a degager dans l'explication des mouvements histori
 ques. Mais il n'y a pas a nier ni l'un, ni l'autre des concepts avec
 lesquels nous interpretons maintenant l'histoire: ni rupture, ni conti
 nuite; de meme, il n'y a pas a rever d'une synthese enveloppante, il
 faut tout simplement nous resoudre a vivre avec les realites qu'ils
 decouvrent.
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 Domination et protestation:
 le sens de FAcadianite*

 J.-WON THERIAULT
 Universite d'Ottawa

 SUMMARY

 Starting with the definition of the "ethnic situation" as a
 meaningful relation within a society, the article indicates the social
 relations which contribute to transform that "ethnic situation" into

 a protest movement {phenomene nationalitaire). Analyzing the history
 of the question acadienne (francophones of New Brunswick 1860
 1980), the author establishes a periodisation which allows a reading
 of structural periods in some of which the "ethnic situation" is
 characterized by a relation of order (domination), and in others by
 social protest.

 1. FAIT ETHNIQUE ET PROTESTATIONS NATIONALITAIRES

 C'est bien parce qu'il y a resurgence de protestations sociales qui
 se reclament d'une ethnie, d'une nation ou plus simplement d'une
 culture qu'on assiste aujourd'hui a un foisonnement d'etudes sur les
 questions regionales, nationalitaires ou nationales. A l'image de ces
 mouvements, la reflexion sociologique et particulierement celle qui
 tente de saisir les potentialites transformatrices du social relevees par
 ces protestations, semble nager dans redetermination.

 On assiste, par exemple, en analyse marxiste a une mise en accusa
 tion severe, de ceux qui ne percoivent rien d'autres dans ces protesta
 tions qu'un jeu habile des classes dominantes pour masquer les

 * Texte d'une communication presentee au congres annuel de la Societe
 Canadienne d'Ethnologie, Montreal, 28 fevrier 1980. Universite d'Ottawa.
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 rapports d'exploitation economique. Vision heritee de l'analyse du
 processus de prise en charge par les bourgeoisies europeennes de l'ap
 pareil d'Etat au XIXe siecle et des tentatives de celles-ci par la crea
 tion de l'Etat-nation d'unifier la formation sociale ?en regroupant les
 echangistes dans un tout indifferencie et renforcer ainsi la domination
 de classe ? (Bourque 1977: 42). Cette conception, dont Gilles Bourque
 est au Quebec un des derniers representants, et qui conduit a reduire
 la question nationale aux pratiques ideologiques de la classe domi
 nante a demontre ces insuffisances. L'unification culturelle qui sem
 blait etre une necessite du capitalisme s'est averee beaucoup plus une
 tendance qu'autre chose et le developpement des Etats-nations s'est
 accompagne de la persistance d'identifications ethniques minoritaires
 et de formes regionales de reproduction sociale; manifestations qui
 demontrent qu'une economie de marche peut permettre le maintien et
 meme utiliser des modalites diverses de sociabilite.

 Pour etre fidele au texte, cette conception obligeait a toujours
 demontrer, pour reprendre l'expression de Rosa Luxembourg, que
 ? c'est un effort de la bourgeoisie pour imposer son pouvoir de classe
 qui est a l'origine de tous les mouvements nationaux? (Luxembourg
 dans Haupt et al 1974: 196). Dans le cas du Quebec on pouvait tou
 jours forcer la chose un peu et souligner que, meme si cette bourgeoisie
 s'oppose aux principales manifestations du nationalisme, meme si ces
 principaux porte-parole professent un nationalisme autre, objective
 ment et structurellement, le neo-nationalisme quebecois est l'ideologie
 de cette bourgeoisie. Mais quand le phenomene apparait chez un
 groupe ou manifestement il n'existe pas l'embryon d'une bourgeoisie
 on ne peut conclure qu'a la non-existence d'une question nationale, et
 rejeter les manifestations observees sur la reminiscence d'une forme
 anterieure de production, un simple retard superstructurel; c'est du
 moins l'explication que Bourque donnait de la question acadienne au
 debut des annees soixante-dix (Bourque et al 1970: 22).

 A cette conception tend a se substituer une approche plus empiri
 cists qui sans reprendre la fameuse definition de Staline ou ?la nation
 est une communaute de langue, de territoire, de vie economique et de
 formation psychique qui se traduit dans une communaute de cul
 ture? (Staline dans Haupt et al 1974: 313) tente tout de meme de
 partir des fondements materiels du fait national. Celui-ci n'est plus ici
 une creation superstructure^ de la bourgeoisie mais une realite
 trans-historique. ?Ce que nous appelons aujourd'hui nationalisme est
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 ce systeme de representation qui definit le groupe d'appartenance qui
 rend solidaire et unit ceux qui se retrouvent dans ce groupe?
 (Moniere 1979: 33-34). La materialite de la nation, resultat, dans les
 societes de classe d'un rapport de force entre les differentes classes
 provoque la creation d'une ? conscience nationale? qu'il faut distin
 guer du ? nationalisme ?; ideologic bourgeoise valorisant la formation
 d'un Etat (Halary 1978: 152-153) ou encore une ?ideologic natio
 nale? qu'il faut separer de l'ideologie de ?l'Etat-national? qui elle est
 historiquement bourgeoise (LeBorgne 1978: 96-97).

 En d'autres termes, cette tentative fait reference a une modalite
 precise, le processus hegemonique par lequel une societe rend les
 individus sujets; elle insiste sur un aspect de ce processus ?le role de
 ciment joue par la conscience nationale? (Halary 1978: 153). Elle
 refere a la sphere ideologique non comme creation artificielle mais
 comme rapport materiel qui ?assure la cohesion des individus dans
 leurs roles, leurs fonctions et leurs rapports sociaux? (Harnecker
 1974: 85). C'est faire implicitement reference a la notion de ? culture ?
 telle qu'utilisee par les anthropologues en donnant a celle-ci une rea
 lite qui transcende la lutte des classes - bien qu'elle soit, materialisme
 oblige, le resultat de la lutte des classes -. Percu ainsi et avec raison,
 la ?conscience nationale?, le ? fait national?, ne peut se reduire a la
 variante dominante mais traverse Pensemble d'une formation sociale,
 acquiert une certaine materialite.

 Mais il ne faut pas oublier, le concept meme de formation
 sociale se refere a des articulations specifiques de formes et de modes
 de production et qu'elle n'est pas une simple realisation de l'Etat du
 mode de production dominant (Poulantzas 1978: 27). La reproduc
 tion sociale fait appel a un dispositif hegemonique qui penetre l'en
 semble de la societe civile, s'articule a des rapports-famille-ecole
 associations-division ethnique, etc., qui bien que soumis n'en demon
 trent pas moins l'extreme diversite du social et ses affrontements
 incessants (Fossaert 1978: 22-23). La region dans ce sens, comme lieu
 specifique d'organisation du consentement ou de gestion des contra
 dictions sociales, est demeuree et demeure encore un espace qui bien
 qu'articule a l'Etat n'en possede pas moins une certaine autonomie
 (Dulong 1978, Quere 1978); elle peut, comme d'autres types disso
 ciations, etre investie de pratiques specifiques, de manifestations par
 ticulieres des liens qui cimentent l'homme a sa societe.
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 En donnant ainsi une materialite aux elements culturels et en

 soulignant la multiplicity de leurs manifestations, l'analyse se raffine
 mais conduit bien souvent a des tautologies. En effet, en acceptant
 comme fondement des criteres objectifs, directement reperables, pour
 expliquer un mouvement d'ordre culturel, en prenant pour acquis
 que le fait ?ethnique?, ? nationalitaire ? ou ? national? est la materia
 lite a la base des protestations de ces groupes on est porte a accepter
 le discours du groupe comme l'element explicatif de ses conduites.
 C'est par exemple la demarche de Denis Moniere dans ? Les Enjeux
 du Referendum ? ou il en arrive a faire une lecture quasi-religieuse du
 discours nationaliste quebecois. Si le texte est mobilisateur il ne nous
 en dit pas plus sur le mouvement que le mouvement lui-meme1. Car
 ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qui se joue lorsqu'un groupe
 en vient a vouloir faire basculer sa langue, sa culture, ses traditions,
 son mode de vie, en bref sa sociabilite dans le champ des pratiques
 conflictuelles.

 La demarche qui consiste a trouver la cause dans le ? fait ethni
 que? ou ?national? lui-meme semble juste mais insuffisante et si
 nous maintenons une definition du fait national ou ethnique comme
 une materialite qui traverse l'ensemble social, il nous parait impor
 tant de reintroduce dans l'analyse l'utilisation ideologique de cette
 reference. Deuxiemement, le ?fait ethnique ?, s'il a quelque chose a
 voir avec les protestations nationalitaires n'en n'est pas le seul ele
 ment explicatif; il n'y a d'ailleurs jamais de recoupement parfait entre
 realite ethnique et identification ethnique. Autrement dit, la trans
 formation de criteres ethniques en mouvement nationalitaire repond
 autant a des rapports exterieurs a celui-ci qu'a sa materialite propre
 (Nairn 1977). Nous nous expliquons.

 i Louis Quere enonce deux axes entre lesquels chevauchent les modes de connais
 sance des protestations nationalitaires 1) une analyse immanente a la realite du fait
 national ou ethnique qui est contrainte de s'orienter a la fois vers la demonstration de
 la realite-materialite de ce fait national et vers une lecture quasi-religieuse de la confor

 mity du mouvement, ou de sa presence informante dans les orientations et les strategies
 de Taction collective (1978: 22) 2) une lecture exterieure au fait, une mise a distance du
 mouvement et une tentative de trouver sa signification dans le systeme des rapports
 sociaux qui le produit (ibid: 20), analyse qui tend a minimiser le fait national et a
 trouver sa reference dans un autre mouvement, soit le mouvement ouvrier (ibid: 24-25).
 Le probleme ainsi pose demeure toujours: comment sortir du discours que les acteurs
 livrent sur eux, done de situer ce discours dans une problematique de rapports sociaux
 sans pour autant etre conduit a minimiser la problematique nationalitaire dont la
 resurgence est une evidence qu'elle y est pour quelque chose.
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 Les protestations nationalitaires ne sont pas le propre des
 ensembles sociaux ou des categories sociales qui repondent a la defi
 nition du fait ethnique ou national telle que nous venons de la discu
 ter. Cette definition, en derniere analyse, n'est rien d'autre que les
 rapports de sens a l'interieur d'une societe, les lieux specifiques de la
 socialisation2. Ce qu'on entend par cela n'est d'ailleurs habituelle
 ment pas un element de protestation mais plutot porteur de l'ordre
 social, un dispositif de Phegemonie; c'est l'unite fonctionnelle d'un
 ensemble social, ce qui assure le maintien societal, le consensus et
 non la transformation, en bref, le lieu ou le pouvoir devient systeme.
 II est evident que le sociologue ne s'interesse pas a decrire et a enu
 merer dans une societe les differentes pratiques de sociabilite - a
 moins bien sur qu'il soit a la solde d'un Etat qui a dans sa strategic
 hegemonique le multi-culturalisme -; ce qui l'interesse et ce pourquoi
 il y a foisonnement d'interets pour ces questions est que ce fait natio
 nal ou ethnique se transforme en mouvement protestataire, que ces
 mecanismes de cohesion sociale commencent a travailler de toutes
 parts. Phenomene universel en autant que tout individu est sujet
 d'une societe, il est evident que le fait ethnique, ce rapport seul, ne
 peut expliquer comment un principe de coherence se transforme en
 rapport conflictuel ou pourquoi ce qui est habituellement ordre
 devient desordre et qu'il faut chercher dans les rapports sociaux exte
 rieurs au fait ethnique l'explication de cette transition.

 II est possible de retracer le fait ? national? acadien ou une cer
 taine specificite dans les mecanismes de reproduction sociale a l'epo
 que de l'Acadie francaise, plus specifiquement, vers le milieu du 17e
 siecle, quand, sous la contrainte de l'avatar colonial la colonie d'ex
 ploitation que devait etre l'Acadie se transforme en colonie de peu
 plement (1654-1670)3. Si cette specificite est une constante depuis lors

 2 Voir les travaux du Quere (1978) et de Dulong (1978) qui bien que proposant
 chacun un traitement different tentent de relier la problematique de ?fait national?
 aux differentes formes et lieux ou la societe tente de construire un consensus spontane.
 Nous nous referons a ces etudes ici en autant qu'il nous semble impossible de saisir le
 ?fait ethnique? acadien sans le relier a une problematique regionale.

 3 La presence a partir de 1654-1670, epoque de la premiere periode importante
 de domination anglaise sur l'Acadie frangaise, de formes de sociabilite propres ne doit
 pas conduire a assimiler celles-ci a l'identification ethnique telle qu'elle apparait vers
 1860, comme le font trop facilement les textes nationalistes (cf. Petit Manuel d'Histoire
 d'Acadie et N. Griffith 1973). Ce qui se cree a cette epoque est une forme d'identifica
 tion d'une societe de petits producteurs a la terre qui l'a vu naitre (voir Clark 1973:
 107-108). Le regroupement de ces traits en identification ethnique est contemporain de
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 dans les provinces maritimes elle n'en n'a pas moins eu des significa
 tions diverses et sa reinterpretation comme protestations nationali
 taires est facilement reperable a deux epoques, soit celle de 1860-1880
 et celle de 1950 a aujourd'hui.

 Le traitement que nous ferons ici de ces moments nous demon
 trera que ceux-ci ont correspondu a des transformations fondamen
 tales des relations de dependance entre l'ensemble regional et son
 exterieur et qu'ainsi l'analyse de la transition est centrale dans l'expli
 cation. La reponse regionale a cette transition prend la forme de pro
 testations nationalitaires en autant qu'elle s'accompagne d'une remise
 en question du dispositif hegemonique, d'une rearticulation des rap
 ports de sociabilite, d'ou le role privilegie des intellectuels dans les
 protestations nationalitaires. En d'autres termes, le fait ethnique aca
 dien ne se transforme en protestations nationalitaires qu'au moment
 ou s'opere une agression exterieure qui remet en question, non uni
 quement la place des differentes categories sociales dans l'ensemble
 regional acadien mais aussi les fondements superstructurels, les lieux
 d'organisation du consentement, de la reproduction sociale specifique
 a l'ensemble regional.

 2. SOCIETE MARCHANDE ET LOGIQUE COLONIALE
 (1860-1880)

 L'historiographie traditionnelle avait coutume pour expliquer
 l'eveil qui se produit autour des annees 1860 de parler de renaissance,
 renaissance d'un peuple qui depuis un siecle tentait de se faire oublier
 par le silence (Theriault, L. et al 1975). Ce peuple, grace a la clair
 voyance de quelques leaders, qui reussirent a canaliser et a creer dans
 ce qui en restait un sentiment de fierte nationale, se mit a trouver,
 pour parler comme Clement Cormier, son passe glorieux, ses tradi
 tions riches, ses ancetres heroTques (1962: 169). - C'etait avant qu'on
 sache qu'une premiere renaissance dans la charrette de Pelagie avait
 eu lieu un siecle auparavant -. Malgre tout ce qu'on peut penser de la
 charge mythique qui s'y renferme, il y a dans ce concept de renais

 la periode etudiee ici (1860-1880) et a la distinction du ?fait ethnique? precedent,
 l'identification ethnique n'est plus uniquement un rapport de l'individu a sa societe

 mais aussi un lieu de protestation. Le fait ici de resumer les protestations a deux
 periodes (1860-1880) (1960-1980) doit etre considere comme la dominance de cette
 dimension de l'identification ethnique a des epoques precises, en fait l'identification
 ethnique est toujours porteuse de l'ordre social et de protestations sociales.
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 sance une evaluation, il me semble, assez juste de la realite. C'est
 moins en effet une continuite historique qui se realise dans cette
 deuxieme moitie du 19e siecle qu'une mutation qui voit en l'espace de
 vingt ans se transformer en mouvement nationalitaire les ilots de peu
 plement francophone dissemines sur le long des cotes de l'Atlantique.

 La periode est en effet feconde en transformations: on voit se
 structurer une classe d'intellectuels qui se reclame de l'Acadianite - le
 groupe clerico-professionnel -, la creation d'un clerge acadien, des
 luttes virulentes pour l'election des premiers deputes acadiens, des
 conflits scolaires mettant en opposition minorite et majorite -
 l'emeute scolaire de 1875 -, la fondation d'institutions culturelles aca

 diennes - premier journal francophone et premier college classique -,
 enfin un mouvement de colonisation et une ideologie ?nationale?.
 En 1880, l'essentiel des luttes est acheve et les conventions nationales
 qui debutent donnent le signe de l'essoufflement des protestations.
 Sous la direction du groupe clerico-professionnel s'elabore une ideo
 logic de repli, delaissant les revendications d'ordre politique pour se
 complaire dans le renforcement des institutions culturelles et sociales
 elaborees la periode precedente. L'ethnicite qui s'est constitute est de
 moins en moins conflictuelle et de plus en plus porteuse d'ordre par
 la direction qu'opere les structures religieuses, scolaires et culturelles
 sur l'organisation du consentement. C'est ce qui permettra a M. Roy
 (1978: 100-119) d'affirmer que la societe traditionnelle ne s'est impo
 see qu'a ce moment et a R. Mailhot (1973: 126) de soutenir qu'en dix
 ans, de 1860 a 1870, on est passe des exigences concretes a un messia
 nisme epars.

 Mouvement de renaissance en effet, en autant que le phenomene
 soit une reinterpretation du ? fait national? de l'Acadie francaise qui
 n'etablira d'ailleurs jamais un recoupement avec celle-ci. C'est la
 naissance d'une Acadie de la mer qui s'opere, pour reprendre
 une expression d'Antonine Maillet. Car l'Acadie francaise conduit
 par l'echec colonial a un embryon de colonie de peuplement
 autocentree et agricole a bel et bien, selon les desseins des ins
 tigateurs du projet, a ete aneantie par la deportation de 1755.
 Des dix a quinze mille habitants qu'elle comprenait, au plus deux
 mille se retrouveront dans la region. De ce nombre une proportion
 importante est rapidement integree aux nouveaux habitants britanni
 ques et servira de main-d'ceuvre dans les villes coloniales en construe
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 tion telle Halifax4. La ?renaissance? des annees 1860 sera un
 phenomene specifique a ceux des descendants de l'Acadie francaise
 qui s'integreront au commerce colonial des pecheries du Golfe St
 Laurent et des cotes atlantiques - la region ?acadienne? du Mada
 waska sera peu touchee par le phenomene, seule region non cotiere
 de l'Acadie -. Ainsi, c'est la situation de ce groupe avant la periode
 1860 que nous devons rapidement rappeler.

 2:1 Logique coloniale et classe ethnique

 Le concept de classe ethnique5 semble encore le plus adequat
 pour caracteriser le type de rapports qui s'instaure sur les cotes aca
 diennes de 1760 a 1860, et l'integration d'Acadiens par le biais des
 pecheries a la structure coloniale britannique. La peche commerciale
 a Pinterieur du Golfe St-Laurent et sur le littoral des cotes atlanti
 ques precede de deux siecles cette integration. Elle avait ete toutefois
 fortement handicapee par l'inexistence d'une population sedentaire
 assurant la reproduction de la main-d'oeuvre abondante que necessi
 taient les techniques d'alors - une equipe sur le bateau et une equipe
 sur les cotes pour le sechage. - Les guerres coloniales, la presence
 dans la region d'interets multiples, les terres sablonneuses et arides
 des cotes, le climat froid, l'inexistence chez les pecheurs europeens
 d'une tradition agricole avaient tantot pousse a limiter l'implantation
 (la faiblesse de l'implantation coloniale a Terre-Neuve s'explique
 selon H. Innis (1954: 52-90) par l'opposition a tout etablissement
 d'une population permanente), tantot fait echouer tout projet colo
 nial - les differentes tentatives francaises de developper en Acadie
 une economie liee a la peche.

 4 Sur l'histoire de l'Acadie; bien souvent marques par une volonte de glorifier le
 passe, les travaux de Rumilly, Histoire des Acadiens (1955) et Rameau de Saint-Pere,
 Une colonie feodale en Amerique: l'Acadie (1889) demeurent les plus riches en informa
 tion. Pour le retablissement des Acadiens pres du littoral de la cote Atlantique et
 l'implantation de villages coders au Nouveau-Brunswick, voir Raiche (1962: 29). Enfin
 Rumilly notera l'acceptation par le gouvernement de la Nova-Scotia d'etablissements
 acadiens en autani qu'ils ne soient plus concentres.

 5 Le concept de classe ethnique fut introduit au Quebec au debut des annees
 soixante par J. Dofny et M. Rioux (1962) pour expliquer revolution de la societe
 canadienne-francaise; il fut abondamment critique pour son incapacite a demontrer les
 rapports de classes a l'interieur du groupe ethnique quebecois. J.-W. Lapierre (1977)
 dans un texte recent tente de reintroduce ce concept pour l'analyse de la societe aca
 dienne jusqu'en 1960; il apparait qu'il renferme ici comme au Quebec les memes fai
 blesses quoiqu'il possede une certaine pertinence pour expliquer la realite pre-1860.
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 Si le monopole britannique des pecheries de l'Atlantique, assure
 par le traite de Paris, ne rendait pas les cotes plus hospitalieres, il
 permettait toutefois d'en limiter Faeces aux flotilles etrangeres et
 remettait ainsi a l'ordre du jour la possibility d'un peuplement. La
 perte des colonies americaines quelques annees plus tard et la neces
 sity d'assurer l'approvisionnement en ?nourriture d'esclaves? (la
 morue sechee) pour les Indes occidentales accentueront cette tenta
 tive. L'Angleterre, pas plus que la France ne reussit a attirer foule sur
 les cotes de l'Atlantique; le peuplement des provinces maritimes fut
 l'effet dans un premier temps de la revolution americaine qui attira
 une population de petits paysans plus tentes par les terres fertiles de
 la Baie francaise (ancienne Acadie) que celles du littoral atlantique et
 un peu plus tard des famines irlandaises qui fournirent le gros de la
 main-d'eeuvre necessaire a l'exploitation forestiere6. Les richesses
 maritimes elles, furent pour beaucoup l'affaire de la main-d'eeuvre
 acadienne qui s'essaima sur le long du littoral du Golfe St-Laurent,
 couvrant les cotes gaspesiennes, la cote nord et est du Nouveau
 Brunswick, les Iles-du-la-Madeleine et certains centres de peche de
 lTle-du-Prince-Edouard, du Cap-Breton, de File Madame jusqu'a la
 Baie Ste-Marie en Nouvelle-Ecosse.

 L'acte violent que fut la deportation fit de ce qui restait d'Aca
 diens une population conquise, denudee de tout patrimoine et de
 toutes possibilites de renouer une quelconque autarcie agricole. Elle
 forcera done ceux-ci a rechercher pour survivre une activite remune
 ree qu'ils trouveront en s'incorporant au commerce du poisson et
 qu'ils articuleront a un travail d'appoint agricole. C'est en prenant
 racine dans le Golfe St-Laurent, devenu le fief de marchands des iles
 de la Manche franco-britannique, qu'ils regagneront le droit d'habi
 ter la region - voir la requete du marchand Robin aupres du Gouver
 neur de la Nova-Scotia en 1763 pour le droit de retablir des Acadiens-.
 Mais a l'oppose de ce qui se developpait sur les cotes est de la
 Nouvelle-Ecosse ou la peche se realisera sous une forme industrielle -
 peche hauturiere necessitant une main-d'eeuvre annuelle - la peche

 6 L'histoire economique des regions acadiennes reste a faire; a l'exception des
 travaux de R. Mailhot sur le 19e siecle acadien, existent quelques etudes generates sur
 l'ensemble du developpement economique des provinces martitimes et du Nouveau
 Brunswick, voir Acheson (1972-1979), Miller (1977), Saunders (1939), pour le develop
 pement specifique de l'industrie de la peche H.-A. Innis (1954) et celle de l'industrie
 forestiere MacNutt (1967).
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 du Golfe se fera sous forme artisanale. Les conditions de retablisse
 ment des Acadiens et le systeme de credit en vigueur dans la region,
 permettront, que se realise une economie de traite fondee sur l'articu
 lation a l'interieur de l'unite familiale d'une production domestique
 et d'une production pour le commerce international; systeme econo
 mique excluant toute utilisation de numeraire et operant par la pro
 duction domestique un transfert de la valeur du travail de l'economie
 d'auto-subsistance a celle du secteur capitaliste.

 Le systeme de credit - l'endettement - et les terres arides du
 littoral effectuaient une pression continuelle aupres des producteurs
 pour qu'ils maintiennent une double activite (peche et production
 domestique). La marginalisation des zones de peche et des popula
 tions etait d'autre part necessaire pour endiguer toute penetration
 marchande. L'eloignement des cotes a habitation acadienne des zones
 d'edification de la societe anglaise7 - autour de 1'ancienne Baie
 francaise et d'Halifax, - l'exclusion des Acadiens de toute charge
 publique - etant donne leur caractere catholique - et meme l'exclu
 sion des activites autres que producteurs directs - les marchands
 exportaient des iles franco-britanniques la main-d'ceuvre interme
 diate tels les commis, forgerons, etc., - enfin leur situation de
 conquis allaient permettre le maintien de cette marginalite. L'Acadie
 de la mer pre-1860 etait un lieu ou le fait ethnique correspondait a la
 necessite d'une production marchande sur laquelle reposait un rap
 port d'inclusion/exclusion. L'Acadianite etait le produit d'un proces
 sus colonial qui avait transforme l'organisation communautaire
 traditionnelle en classe ethnique.

 C'est un rapport de domination direct qui permet pendant cette
 periode de reproduire l'economie de traite. Destruction violente des

 7 Jusqu'au milieu du 19e siecle la societe neo-brunswickoise etait atomisee entre
 un ensemble de petites communautes qui n'avaient d'unites que la simple appartenance
 a la meme puissance coloniale - ainsi en 1860 au nord de la province la livre anglaise
 etait d'usage courante alors qu'au sud c'etait le dollar americain. Division qui mar
 quait une orientation fondamentalement differente des rapports commerciaux; prepon
 derants dans le sud en direction de la Nouvelle-Angleterre, diriges dans le nord vers le
 commerce triangulaire anglais. Les communications routieres entre ces zones etaient
 inexistantes et l'Etat fort discret, laissant s'autoregulariser les communautes au niveau
 scolaire, social, etc. En autant que dans la zone nord etait maintenu un rapport de
 colonisation et dans la zone sud une societe de petits producteurs l'inexistence d'un
 pouvoir politique autre que celui du gouvernement militaire colonial ne posera pro
 bleme (cf. Mailhot 1973 et Miller 1977).
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 formes anterieures de production et rearticulation de celles-ci sous la
 domination du capital marchand - denuement des Acadiens -, impre
 cision jusqu'au milieu du 19e siecle sur leur statut de citoyens britan
 niques - exclusion par leur langue et leur religion de toutes charges
 publiques -, inexistence de toute autre alternative, - furent les seuls
 elements coercitifs expliquant le developpement des rapports colo
 niaux. En autant qu'elle ne puisse conduire a une reconstruction de
 l'autarcie agricole perdue, le pouvoir colonial laissera libre cours et
 favorisera meme en certaines occasions la reorganisation communau
 taire des Acadiens8; reorganisation ne pouvant que conduire a une
 regulation de comportements que plusieurs annees d'errance en foret
 et de promiscuite avec les Indiens avaient rendu aleatoires. Car en
 situation coloniale, le colonisateur ne cherche pas a susciter le
 consentement il l'impose, il s'embarrasse pas ou peu d'intermediaires,
 d'organisateurs du consentement. C'est, pour parler comme Fanon
 (1976: 78), un processus violent ou on ?n'allege pas l'oppression, ne
 voile pas la domination ?. On laisse se developper chez le colonise ses
 propres rapports de sociabilite, ses propres mythes: ?la distance cul
 turelle a laquelle il se situe par rapport au reste de la population
 exprime l'intensite de l'oppression qui pese sur lui? (Favre cite par
 Touraine 1976: 67).

 2:2 Edification de la societe marchande et disorganisation sociale

 Ce qui se produit au milieu du 19e siecle c'est la mise en rapport
 de cette structure coloniale avec l'edification d'une societe mar
 chande. Quoique s'elaborant et se structurant comme societe depen
 dante la societe neo-brunswickoise ne fut jamais dans son ensemble
 une colonie d'exploitation mais une colonie de peuplement qui
 debouchera rapidement sur la generalisation des rapports marchands
 et la creation d'une structure politique autonome. Le peuplement du
 territoire et le developpement du commerce du bois propulses par les
 guerres napoleoniennes et qui atteindront leur apogee vers les annees
 1830 seront les grandes constantes de la premiere partie du XIXe

 8 M. Roy (1978: 117) souligne que des les annees 1760 le nouveau gouvernement
 colonial versera des allocations a certains missionnaires charges de pacifier les popula
 tions indiennes et acadiennes. Des pressions d'autre part pour retenir les Acadiens se
 realiseront, ainsi: ?en 1768, le pere Bonaventure est envoye aux Acadiens, on voulait
 retenir les Acadiens, confirme l'eveque de Quebec. Le moyen etait de leur envoyer un
 missionnaire, je l'ai fait?.
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 siecle (Acheson 1972, 1977, Macnutt 1967, Sirois 1976). L'elaboration
 des politiques de colonisation et de peuplement, la necessite d'une
 gestion du territoire - delimitation des zones de peuplement et des
 zones d'exploitation forestiere - la construction d'infrastructures -
 routes, service postal, service de justice, - conduiront a la complexifi
 cation de la societe civile et a l'edification d'une societe politique.

 Dans les zones a peuplement d'origine britannique ou dans les
 communautes de petits producteurs loyalistes du sud le deploiement
 de la societe marchande se fit sans heurt apparent. Les marchands
 prirent la direction du processus politique et par l'utilisation du
 patronage et la nomination de notables traditionnels emanant des
 communautes locales a des postes publics renforcerent leur mainmise
 sur la societe civile, instaurant un nouveau rapport entre la commu
 naute et l'Etat, permettant ainsi au pouvoir d'elargir la base du
 consentement. Si ces mecanismes introduisent particulierement dans
 les communautes du sud de la province une brisure de l'autarcie agri
 cole - en meme temps que sous les pressions du commerce du bois un
 effort massif de peuplement se realise on voit se dessiner vers 1850
 dans les regions anglophones un mouvement d'exode vers la Nou
 velle-Angleterre - ils serviront a fortifier la viabilite communautaire,
 diminuant la fuite vers l'exterieur tout en etant les agents de penetra
 tion du capitalisme marchand. Ainsi, dans les regions anglophones et
 a un moindre degre irlandaises, le developpement d'un capitalisme
 marchand et l'edification d'une structure politique correspondante
 s'inscrivaient dans la logique du developpement general de ses unites
 (generalisation de la valeur marchande, nouvelle articulation entre
 producteurs independants et marche, creation d'un embryon de pro
 letariat, etc.)9.

 II en ira tout autrement dans les regions acadiennes. Ici la margi
 nalite culturelle etait garante du maintien des rapports coloniaux.
 Seule population conquise du territoire, l'economie de traite etait
 fondee sur la destruction/reconstruction de la communaute tradi
 tionnelle. La mise en rapport de ces communautes avec l'Etat

 9 La naissance d'un systeme de patronage politique a marque tout le developpe
 ment de la structure etatique du Nouveau-Brunswick jusqu'a tard au milieu XXe siecle
 (Thorburns 1961). Si on peut noter que l'implantation de ce systeme de patronage se
 fait sans trop de problemes dans les communautes anglophones il causa certaines diffi
 cultes chez les Acadiens (Mailhot 1973) qui en furent meme exclus totalement jus
 qu'aux annees trente (Finn 1972).
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 marchand remettait en question l'exclusion de cette classe ethnique,
 autrement dit, le rapport sur lequel se fondait la domination des mar
 chands sur les cotes. L'instauration du suffrage universel - le droit de
 vote aux Acadiens (1830), - la necessite d'elargir les bases du pouvoir
 local, la creation de communautes liees a l'Etat permettaient ainsi a
 des individus d'origine acadienne de penetrer les interstices du pou
 voir, inscrivant une breche dans l'ideologie.fataliste du groupe. Des
 Acadiens commencent a acceder a des postes de notables locaux
 (maitre de poste - maitre des routes) certains s'integreront au com
 merce, etc., enfin d'autres brigueront des postes electifs (premier
 depute acadien 1846). Tres tot, toutefois les interets marchands regio
 naux reagiront et tenteront systematiquement de limiter Faeces des
 francophones a ces ouvertures.

 C'est ainsi qu'a partir des annees 1860 R. Mailhot notera une
 prise de conscience par Felement anglophone de la presence fran
 caise. Alors qu'auparavant le discours dominant excluait toutes refe
 rences a ceux-ci les journaux anglais commencent a produire a ce
 moment un discours meprisant sur les Acadiens. A Felection de 1866
 les comtes a forte concentration francophone ou irlandaise elisent des
 deputes - non Acadiens pour la plupart - anti-confederatifs, ce qui
 declenche dans la presse des attaques virulentes contre ces popula
 tions (Mailhot 1973: 60-63). L'election de deputes acadiens provoque
 la meme reaction et est a Forigine de bagarres celebres, de protesta
 tions juridiques et de discours discriminatoires sur Fincapacite politi
 que de cette minorite d'integrer les traditions parlementaires. Ce qui
 fera dire a Mailhot que la prise de conscience de Fidentite sera conse
 quence de Fintransigeance de la majorite anglophone.

 Pourtant le processus qui se realise en est un d'integration d'une
 minorite ethnique, les premieres tentatives d'insertion ne se font pas
 au nom de Fethnie, les Acadiens penetrent le cenacle de notables
 individuellement et jouent le jeu; ils sont des intermediaires qui
 representent plus Finteret dominant que les interets des communautes
 desquelles ils emanent. Si le premier depute se fera ridiculiser pour
 son accent francais lors de ses interventions a Fassemblee legislative
 (Mailhot 1973: 77) son fils qui lui succedera et qui deviendra le
 premier politicien acadien d'envergure devra, en remerciant ses elec
 teurs sur le parvis de l'eglise, s'excuser de ne pouvoir s'exprimer cor
 rectement en francais et continuera son allocution en anglais
 (Mailhot 1972: 219). Le College St-Joseph fonde en 1864 pour Fedu
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 cation catholique des francophones est un college bilingue. D'autre
 part la presence de francophones dans les reseaux de notables est plus
 perceptible a la frontiere de l'Acadie de la mer (region du sud du
 Nouveau-Brunswick - Moncton - Shediac - et de File du Prince
 Edouard et de la Nouvelle-Ecosse) qu'au centre (la cote est et nord
 du Nouveau-Brunswick) ou la societe coloniale et l'exclusion ethni
 que demeurent solide. C'est toutefois dans ces regions que la reaction
 sera la plus forte, les interets marchands locaux reagiront vivement a
 l'insertion d'Acadiens dans la structure du pouvoir, proces qui remet
 en question les rapports coloniaux. L'emeute scolaire de Caraquet en
 1875 est certes consequence d'une legislation scolaire qui interdit l'en
 seignement religieux dans les ecoles mais est indirectement provoquee
 par le refus de la minorite anglophone regionale de laisser la majorite
 controler la commission scolaire10. Ce seront ces memes interets qui
 dans les regions a forte concentration francophone refuseront la par
 ticipation politique et les effets du patronage a des notables Aca
 diens.

 Cette presence de tentatives de participation individuelle autour
 des annees 1860 est signe d'une rupture au sein des rapports de domi
 nation: les liens de sociabilite propres a l'exclusion ethnique sont tou
 ches. L'Acadianite comme pratique ideologique d'un groupe domine
 - classe ethnique - ne repond plus a l'acceptation passive de sa domi
 nation et se trouve etre bientot l'objet d'un travail ou s'enchevetrent,
 resistance a la domination coloniale, tentative par le groupe clerico
 professionnel de s'imposer comme classe relais et contre projet de
 societe.

 Des formes de resistance sont pour la premiere fois perceptibles,
 des reactions face aux pratiques d'endettement des marchands nais
 sent - creation de la Banque des Fermiers de Rustico a l'lle-du
 Prince-Edouard, (1865), magasins cooperatifs et banque du peuple a
 Rogersville et St-Louis a l'epoque de la colonisation -. Mais pour
 reprendre l'expression de P. P. Rey (1976: 66) devant la domination
 coloniale il ne reste aux domines qu'a fuir, fuite en avant vers le
 capitalisme, fuite en arriere vers la colonisation. Ainsi si une tension

 i? C'est effectivement autour des pratiques frauduleuses de la ? clique des Young ?
 - marchands locaux principalement lies a la peche - que se deroulera la defense des
 Acadiens accuses d'avoir provoque une emeute et la mort d'un soldat britannique.
 (Rumilly 1955).
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 monte entre Acadiens et anglophones, la resistance se manifeste par
 le depart d'Acadiens qui commencent a quitter les zones de peche
 pour rejoindre les villes marchandes - principalement celles reliees au
 commerce du bois, mais aussi les centres commerciaux crees par la
 construction du chemin de fer, Moncton, Bathurst, Campbellton - et
 l'exode vers la Nouvelle-Angleterre rejoint l'Acadie de la mer. Enfin,
 l'ideologie agriculturalists de retour a la terre est introduite en Aca
 die par le clerge d'origine quebecoise et le francais Rameau de St
 Pere et y trouve un terrain sympathique11.

 2:3 Re articulation des rapports d'exclusion

 Les pratiques d'exclusion auront effectivement comme effet de
 bloquer la formation au sein de la classe ethnique d'une categorie
 reliee a l'Etat-Marchand mais elles ne reussiront pas a bloquer
 l'amorce du developpement d'une differenciation sociale au sein de
 cette classe: le groupe clerico-professionnel; categorie sociale qui
 emane des espaces d'autonomie qu'une domination basee sur l'exclu
 sion sociale et le maintien d'une production independante entretient -
 secteur domestique - differenciation culturelle - folklore - etc12.
 Celui-ci va done etre conduit a s'articuler aux differentes formes de
 pratiques nees de la disintegration de la logique d'exclusion pour
 forcer son passage comme classe relais. II apparaitra de plus en plus
 que cette possibility sera consequence de sa capacite a transformer sa
 lutte en protestations nationalitaires; done, d'identifier sa mobilite
 sociale, politique et culturelle a celle du renforcement de son pouvoir
 de direction sur la classe ethnique.

 Tentative contradictoire; soit celle de ranimer le discours d'ex
 clusion, de consolider les secteurs autonomes fondements de la domi

 11 Le projet de colonisation est certes le projet du clerge, mais on ne peut unique
 ment y voir une manipulation des populations de sa part; il correspondait certaine
 ment a une volonte manifeste des populations cotieres de fuir 1'exploitation et ne fut
 pas au depart unanimement accepte par le clerge. Ainsi lorsque des citoyens de Shippa
 gan et Lameque iront coloniser St. Isidore en 1874 le cure de Shippagan contre l'avis
 de son eveque ira les rejoindre, ce qui lui attirera une suspension (Robichaud 1976:
 78-79).

 12 Le processus se realisant ici est la creation d'un ensemble regional dependant,
 la dependance n'etant pas definie uniquement comme une domination economique
 exterieure, ce qui etait le propre aussi de l'economie coloniale, mais caracterisee par la
 ?disarticulation ? des relations economiques et des rapports sociaux, c'est-a-dire une
 independance politique et culturelle reelle associee a une subordination economique
 (Touraine 1976: 51 et ss.).



 54 J.-YVON THERIAULT

 nation coloniale, pour d'autre part les reintroduce comme pratiques
 conflictuelles visant Fintegration a un Etat marchand. Tentative ayant
 des chances de reussite en autant que FAcadianite sur laquelle repose
 le projet soit effectivement un rappel historique, un mythe d'une col
 lectivite qui puise dans son passe idealise un projet utopique de
 societe. Mais, tel n'etait pas le cas, le ? fait ethnique ? acadien corres
 pondait encore a une materialite qui bien qu'ebranlee etait celle de la
 domination coloniale par l'exclusion. C'est ainsi que les protestations
 ne conduisent pas a la dissolution de Feconomie de traite ni a Felabo
 ration d'un contre modele de societe mais a une nouvelle articulation
 entre ?fait ethnique? et rapport de domination; nouvelle articulation
 ou aura place le groupe clerico-professionnel. La periode de lutte a
 eu comme effet de solidifier le secteur de la production domestique,
 mis en place un reseau d'institutions proprement acadiennes - col
 leges - couvents - journaux - clerge autochtone - qui seront les
 fondements du pouvoir du groupe et de son emprise sur la realite
 pour pres d'un siecle.

 L'Acadianite dans cette restructuration cesse de plus en plus
 d'etre le resultat d'un rapport de domination direct - classe ethnique
 - pour devenir celui d'un rapport entre deux formes et deux logiques
 de production; le capitalisms marchand et son appareil etatique -
 essentiellement anglo-saxon - et la petite production independante et
 son appareil religieux. C'est un nouvel ordre social qui s'erige ou le
 groupe clerico-professionel acadien exclu du dispositif hegemonique
 de l'Etat n'en n'a pas moins reussi a s'inserer dans les interstices
 laisses vacants durant la periode de transition et a s'imposer comme
 categorie sociale pertinente au sein du groupe acadien. Les grandes
 conventions nationales qui debutent en 1880 sonnent le glas des pro
 testations nationalitaires, FAcadianite est de moins en moins por
 teuse de protestations et de plus en plus porteuse d'ordre.

 S'appuyant sur le secteur de la petite production independante et
 sur l'ideologie religieuse, le groupe clerico-professionnel tente a partir
 de ce moment d'asseoir et d'elargir son pouvoir par une pratique de
 repli et de moins en moins conflictuelle - les luttes politiques s'eva
 nouissent, ce qui fera dire a J.-P. Hautecceur (1975: 92) que les Aca
 diens ont traditionnellement delaisse la structure politique - les luttes
 scolaires ne sont plus dirigees vers Fredericton mais vers la creation
 d'une structure scolaire religieuse privee, etc. -. C'est effectivement
 Fentree de l'Acadie dans le traditionalisme; Felaboration d'une ideo
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 logie mythique, la formation en groupe ethnique de l'Acadie de la
 mer.

 Cette double structure sociale est certes une reponse aux necessi
 tes objectives de l'economie de traite - maintien d'une petite produc
 tion independante mais articulee au capitalisme marchand - mais elle
 est aussi le resultat d'un rapport de force. D'ou le caractere ambigu
 de la periode qui suivra ou le groupe clerico-professionnel par le role
 central qu'il joue dans l'organisation du consentement peut etre
 considere comme classe appui - intellectuels organiques des classes
 dominantes - et en relation antagoniste a celles-ci - en autant que
 son projet de colonisation a des chances de reussir il entre en contra
 diction avec l'economie de traite. L'historiographie traditionnelle
 avait d'ailleurs erige en vertu ce rapport d'interdependance et d'op
 position caracteristique du groupe clerico-professionnel dans ses rela
 tions avec la societe anglophone par l'idealisation du bon-enten
 tisme comme ideologic officielle et de pratiques de resistance passive
 sous la forme de societes secretes, de lobbying et de creation de struc
 tures paralleles, etc.; ce que certains appelleront le realisme des Aca
 diens (Beaudry 1966: 35).

 3. LA RESURGENCE
 DES PROTESTATIONS NATIONALITAIRES (1955-1980)

 Jusqu'aux annees 1960 et depuis les grands moments que fut
 la renaissance de la fin du XIXe siecle, l'Acadianite comme prati
 que sociale aura ete celle de l'edification parallele d'une logique pay
 sanne et pre-capitaliste. Alors que se deployait partout en Amerique
 du Nord un vaste processus d'industrialisation et de modernisation
 l'Acadie etendait et consolidait des pratiques traditionalistes par des
 mouvements de colonisation interieure et d'elaboration d'appareils
 religieux et scolaires. Autour des annees soixante l'Acadie commence
 a bouger, elle est le lieu, pour demeurer dans le langage mythique,
 d'une seconde renaissance, phenomene interprets avec raison, (Trem
 blay 1973, Richard 1969, Roy 1978, Even 1970, Vernex 1978) quoi
 qu'insuffisant, comme processus d'entree de l'Acadie dans la moder
 nite.

 On peut, et c'est la lecture generate qu'on fait du mouvement, le
 presenter comme une prise de conscience de la necessite d'ajuster la
 societe acadienne et ses institutions aux necessites d'une conjoncture

 moderne ainsi que la lente maturation du fait ethnique qui commence
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 a demontrer sa richesse et sa vitalite par une production culturelle et
 artistique originale (Theriault, L. 1977, voir aussi Petit Manuel d'His
 toire d'Acadie). Mais une lecture plus attentive de la periode nous
 demontre qu'elle ne s'inscrit pas dans ce developpement lineaire et
 que le mouvement n'a pas une telle homogeneite.

 3:1 L'euphorie de la liberation du ?fait ethnique?

 Un rapide survol de la periode qui debute en 1955 autour des
 fetes du bicentenaire de la deportation et de la decision de redonner
 vie sous une forme modernised aux institutions nationales (fondation
 en 1957 de la Societe Nationale des Acadiens) nous permet au moins
 de preciser les grandes etapes de ce deploiement.

 Dans un premier temps et jusqu'a la fin des annees soixante - les
 evenements a FUniversite de Moncton (1968) dont est sorti le film de
 Perrault ?L'Acadie-L'Acadie? et la chute du gouvernement Robi
 chaud en 1970 marquent la fin de cette periode - on assiste a une
 forme de syncretisme ou le discours traditionnel de repli tente de se
 combiner a un discours integrationniste et a un projet sous la direc
 tion des notables traditionnels de modernisation des institutions aca
 diennes (Hautecceur 1975: 91-147). Mais la tentative ne peut
 longtemps masquer les rapports contradictoires dans ce projet de res
 tauration et la tendance integrationniste prend rapidement le dessus.
 L'Acadianite est representee apres le debut des annees soixante
 comme un anachronisme, l'ideologie traditionnelle tenue responsable
 de Fisolement et du sous-developpement regional, la reference ethni
 que percue comme blocage a Fentree dans la modernite. J.-P. Haute
 cceur note dans le discours des notables de Fepoque une gene a la
 reference historique et un ?alignement derriere les grandes lignes de
 la societe anglaise. Apres avoir quasiment nie dans le discours verna
 culaire l'existence de Fautre ou tout au moins uniquement insiste
 sur les differences fondamentales qui separent les deux societes, les
 ideologues sont amenes a reconnaitre avec realisme leur voisinage et
 leur cohabitation aux maritimes et a privilegier ce qui les unit?
 1975: 167).

 Pour la premiere fois les notables acadiens participent massive
 ment, a Finterieur du gouvernement Robichaud, a la politique pro
 vinciate, ils sont les agents determinants a Finterieur de celui-ci du
 programme ? chance egale pour tous? - 1963 - qui est un effort de
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 rationaliser la gestion de l'Etat et ses rapports avec les communautes
 locales. II a comme effet direct de transferer a l'Etat provincial les
 responsabilites traditionnellement aux mains du groupe clerico
 professionnel - centralisation de la gestion municipale, des ecoles, des
 hopitaux - transformation des colleges classiques en une universite
 francophone et provinciale - organisation des services sociaux, etc. -
 Les appareils aux mains du groupe clerico-professionnel non pris en
 charge par l'Etat tentent d'evacuer la reference ethnique; le quotidien
 catholique et acadien l'Evangeline change de nom en 1969 pour celui
 de ?Le Progres-Evangeline?, la Societe fraternelle L'Assomption,
 fondee en 1903 pour promouvoir la cause nationale se transforme en
 compagnie Mutuelle d'Assurance Vie et ne fait plus mention dans sa
 charte d'incorporation de son caractere catholique et francais (Daigle
 1978). Les institutions cooperatives troquent le discours nationaliste
 pour celui de la rationalite et du progres (Theriault 1979).

 Ce sera chez les nouveaux intellectuels ou les intellectuels poten
 tiels - la jeunesse etudiante - que cette liberation du fait ethnique est
 plus sensible. Fruit des reformes du systeme d'education ceux-ci sont
 particulierement touches par la problematique de la stagnation eco
 nomique regionale et sensibles aux tentatives des gouvernements
 d'initier des politiques de developpement regional. Les grands themes
 de la reflexion et les travaux a portee politique qui emanent de ce
 groupe ont tous comme fil conducteur une definition de l'Acadie
 comme societe traditionnelle. Malgre les differentes nuances, l'Acadie
 n'est plus ce don providentiel mais une tare qui transcende les gene
 rations. Que ce soit chez C.-A. Richard, chez A. Even, J.-C. Vernex
 et plus recemment M. Roy, l'Acadianite c'est un retard culturel d'une
 minorite ethnique maintenue trop longtemps sous le joug dominateur
 du clerge. De ?l'Acadie Perdue? de Michel Roy a l'Acadie comme
 effet des pratiques discursives du groupe clerico-professionnel de J.-P.
 Hautecceur se dessinent les grands themes des jeunes intellectuels
 acadiens de la fin des annees soixante13. Ils bruleront symbolique

 13 La plupart des ouvrages signales ici ont ete rediges apres les annees soixante
 dix, toutefois leurs auteurs etaient tous actifs - generalement de la premiere generation
 de professeurs suite a la laicisation de I'enseignement superieur - comme definisseurs
 d'un nouveau sens avant les annees soixante-dix et ont profondement marque les pro
 testations des jeunes acadiens d'alors. On peut noter d'autre part que ces travaux ont
 eu un retentissement plus important en dehors de l'Acadie qu'a l'interieur, comme
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 ment en 1966 lors du ralliement de la jeunesse acadienne les symboles
 nationaux et les manifestations etudiantes des annees 68 se terminent
 par l'exode volontaire des leaders etudiants vers le Quebec. Le film
 de Perrault ?L'Acadie-l'Acadie? sur ces evenements se termine par
 une reflexion significative d'une etudiante ? L'Acadie c'est un detail?.

 3:2 La tentative d'acadianiser les luttes

 La negation de l'Acadianite, sa reference en terme de carcan est
 toutefois de courte duree et reintroduce autour des annees soixante

 dix comme tentative d'articulation de la problematique sociale et
 politique. Autant la critique des nouveaux intellectuels avait ete viru
 lente autant le discours de ceux-ci reinterprete apres coup sous le
 vocable ethnique sera radical. Si on persiste a critiquer le nationa
 lisme traditionnel ce sera uniquement pour son insistance maladive a
 axer ses luttes vers le culturel alors que le neo-nationalisme veut rein
 troduire la reference ethnique sous le signe de la globalite. L'Acadie
 n'est plus ce detail, ces loques heritees d'une epoque revolue mais
 bien la realite sociale d'un peuple. Un travail important se realise au
 niveau de la reinterpretation du fait ethnique, l'oppression nationale
 devient la grille de lecture des problemes du sous-developpement
 regional; le chomage, la dissolution de la petite production, l'exode
 rural, la direction politique regionale sont les nouveaux domaines de
 cette lecture.

 Car le neo-nationalisme qui apparait autour des annees 1970 se
 veut engage socialement et politiquement et il ne sera pas sans causer
 une crise au sein des anciens criteres de reference ethnique. Les ques
 tions de pouvoir politique et economique ainsi que de territorialite
 surgissent. La Societe Nationale des Acadiens, regroupant l'ensemble
 des Acadiens des provinces maritimes, se scinde en 1972 en diffe
 rentes unites provinciales suite a des pressions des groupes neo
 brunswickois plus preoccupes de questions regionales que de pro
 motion culturelle. La fondation du Parti Acadien, la meme annee,
 remet en question la participation des notables au pouvoir de Frede
 ricton caracteristique de l'epoquedugouvernement Robichaud. Elle est

 quoi les themes souleves ne correspondent plus a la nouvelle definition de FAcadianite
 qui apparaitra apres soixante-dix. Ceci est particulierement vrai pour l'ouvrage de
 Michel Roy, ? L'Acadie Perdue ? (1978) qui est l'objet presque d'une conspiration du
 silence en Acadie.
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 aussi la consequence directe d'une evaluation negative des tentatives
 gouvernementales de corriger les retards economiques par les pro
 grammes de developpement regional et une critique du leadership
 traditionnel acadien dans sa capacite de resoudre ces problemes. Le
 debut des annees soixante-dix voit naitre une volonte d'acadianiser
 les conflits provoques par la crise du milieu rural et actualises par les
 politiques d'animation et de participation regionales. Les conseils
 regionaux d'amenagement (CRAN - CRANO - CRASE) crees au
 debut des annees soixante pour integrer les populations au pro
 gramme de developpement et diriges par les notables traditionnels
 subissent une transformation et veulent de plus en plus se donner une
 vocation critique et de defense des milieux populaires (Allain et al.
 1977). Ce sera chez les animateurs de ces conseils que naitra Fidee du
 Parti Acadien, de FAcayen, revue nationaliste liee a la defense des
 milieux populaires et de la petite production. Les comites de citoyens
 et la manifestation des chomeurs a Bathurst en 1972 sont marques
 par cette volonte de relier luttes populaires et question nationale14.

 3:3 L'indetermination des protestations nationalitaires

 La periode a laisse place a un discours nouveau, souvent radical:
 participation populaire, lutte contre la dependance, autonomic regio
 nal, lutte contre le gigantisme, etc. Mais, ce qui ne peut manquer de
 frapper Fobservateur c'est la reference de plus en plus symbolique a
 ces phenomenes. Apres avoir acadianise des conflits qui sont nes en
 dehors de la reference ethnique le mouvement semble maintenir un
 discours face a des pratiques qui elles se sont evanouies. Autrement
 dit, les forces nationalistes acadiennes continuent a revendiquer au
 nom d'un mouvement populaire qui lui n'a pas de pratiques conflic
 tuelles structurees. Ainsi derriere un discours qui demeure revendica
 teur, est de plus en plus visible Fincapacite a definir clairement au
 nom de quoi et contre qui on se bat. C'est vraiment l'indetermination

 i4 En plus de la revue ?L'Acayen? (1972-1976) dont les differents numeros sont
 revelateurs de l'esprit de l'epoque, le livre reportage de Pierre Godin, ?Les revoltes
 d'Acadie? (1972), le manifeste de fondation du Parti Acadien (Le Parti Acadien 1972),
 le film de Leonard Forest ?Un soleil pas comme ailleurs? (1972) abondent d'exemples
 de la redefinition de l'Acadianite - et son manage avec les luttes populaires. Les tra
 vaux d'Alain Even (1970) sur l'experience de developpement regional et l'analyse de
 Alain et al (1977 et 1978) sur les conseils regionaux d'amenagement donnent des infor
 mations interessantes sur les evenements de l'epoque.
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 qui est la caracteristique centrale de Involution recente du mouve
 ment. La Convention nationale d'octobre 1979 est revelatrice a ce
 sujet: la critique contre le statu quo est violente et unanime, la
 volonte de participer a un projet collectif aussi, mais au nom dont on
 ne sait quelle strategie on refuse d'en preciser le contenu et les moda
 lites de realisation.

 Le mouvement semble bien malgre lui force de se cantonner
 dans des pratiques culturelles. Apres pres de dix ans de protestations
 nationalitaires non seulement on n'a pas reussi a concretiser certaines
 revendications mais encore plus a en preciser le contenu. Par exem
 ple, les forces nationalistes tentent une mobilisation contre Impro
 priation des residents de Kouchibougouac, c'est un echec et on
 reussit peu a faire deboucher la lutte en dehors de celle d'un conflit
 entre un exproprie et l'Etat. Pourtant l'experience est le lieu d'une
 intense production litteraire, artistique; chansons, poemes, essais et

 meme un film sont realises sur la question (Chiasson, 1979). Ceux-ci
 ont un succes, on applaudit le genie createur acadien comme pour
 masquer Fincapacite d'inscrire ses luttes dans une problematique de
 pouvoir. De tout cela une chose est claire, le discours nationalitaire
 est mobilisateur mais a de la difficulte a mobiliser pour autre chose
 que le culturel. Au grand desarroi des militants on est capable de
 reunir des milliers d'individus dans des fetes populaires, des festivals
 folkloriques, des frolics et des tintamarres; on est capable de mobili
 ser pour venir se faire raconter son passe, pour ecouter les monolo
 gues de la Sagouine, les chansons engagees de Calixte Duguay, etc.,
 mais incapable de traduire ces pratiques culturelles dans le champ
 du politique et du social.

 3:4 La dissolution du fait ethnique

 La mise en situation de cette resurgence des protestations natio
 nalitaires et des rapports sociaux peut etre presentee de facon assez
 breve compte tenu du fait que les tendances contemporaines du capi
 talisme monopoliste sont Fobjet d'etudes multiples et qu'a la diffe
 rence du XIXe siecles elles s'inscrivent dans un vaste travail
 d'uniformisation du social - ce qui n'implique nullement la fin du
 developpement inegal ou l'homogeneite culturelle mais pose leur pro
 blematique autrement.

 Forme regionale de reproduction sociale dont la caracteristique
 centrale etait la disarticulation entre une societe marchande anglo
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 saxonne orientee vers l'exterieur et une societe de petits producteurs
 dirigee par une classe plus preoccupee de reproduction sociale que de
 direction economique, l'Acadie subit tardivement les effets de prole
 tarisation engendres par le developpement du capitalisme industriel
 canadien. Une premiere breche de ce dispositif hegemonique regional
 s'ouvre toutefois autour des annees trente sous les pressions du capi
 tal monopoliste americain qui enclenche un processus de reorganisa
 tion des circuits commerciaux et des techniques de transformation
 dans l'industrie de la peche et du bois.

 Loin de remettre en question l'exclusion ethnique, le processus
 amorce par cette reorganisation - generalisation de la monnaie, affai
 blissement du secteur de production domestique - permet dans un
 premier temps au groupe clerico-professionnel d'elargir son pouvoir
 en remplacant dans certains secteurs les marchands lies a l'ancien
 commerce colonial dont le reamenagement provoque la disparition.
 Ainsi la participation de notables acadiens au patronage politique
 (Finn 1972) tissera des liens nouveaux avec l'Etat tandis que l'elabo
 ration d'un reseau d'appareils cooperatifs a la fin des annees trente
 dans les interstices laisses vacants par la reorganisation economique
 - distribution des biens de consommation, credit et plus marginale
 ment commercialisation du poisson - assurera un nouveau lieu de
 pouvoir tout en contenant les pressions a la dissolution des formes de
 sociabilite communautaire que cette transition produit (Theriault
 1979). Mais tout ceci se realise sous le signe du conservatisme; l'Aca
 die demeure marginalisee et l'integration timide, le groupe clerico
 professionnel etant plus soucieux de maintenir sa position au sein des
 rapports d'organisation du consentement d'une societe de petits pro
 ducteurs que d'agir en groupe relais.

 Mais la breche est realisee et le groupe dominant ne reussira qu'a
 ralentir l'effritement de la societe qui s'etait structured autour de l'an
 cien commerce colonial. Lorsque apres la seconde guerre mondiale
 l'Etat tant canadien que neo-brunswickois intensifie, pour repondre
 aux necessites de regulation du social exigees par le capitalisme
 monopoliste, son action sur la societe civile, l'incapacite du groupe
 dominant a maintenir cette autonomie relative au niveau de la repro
 duction sociale deviendra de plus en plus evidente. Les mesures
 sociales par exemple - principalement l'assurance-chomage - auront
 comme effet de detruire rapidement le secteur de la production
 domestique, le revenu d'appoint que ce secteur procurait etant rem
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 place par ces sources de revenus. Assise du pouvoir du groupe
 clerico-professionnel, l'effondrement de cette production ne pourra
 etre compense par la faible reussite du projet cooperatif. Plus globa
 lement, Fintervention etatique donne naissance a une nouvelle cate
 gorie sociale - travailleurs sociaux, fonctionnaires regionaux, -
 nouveaux notables qui sont definis par un rapport different avec la
 communaute, leur pouvoir n'emanant plus de celle-ci mais d'un lieu
 exterieur soit l'Etat.

 Le groupe clerico-professionnel tentera faiblement a la fin des
 annees cinquante de s'ajuster a cette nouvelle realite par la restaura
 tion des institutions nationales et Felaboration d'un syncretisme ideo
 logique, mais, il apparait rapidement que les rapports sociaux sur
 lesquels il se fonde ont ete jetes en dehors de l'histoire. La logique
 etatique provoque l'effondrement de l'Acadie comme lieu specifique
 de gestion des contradictions societales. Le groupe clerico-profes
 sionnel devra assister sans broncher a la liquidation de ses appareils
 de socialisation transferes a l'Etat; processus en grande partie revendi
 que par les nouveaux notables acadiens.

 Si on note une ebullition dans les regions acadiennes au debut
 des annees soixante il faut bien voir que ce n'est plus FAcadianite qui
 fait bouger ces populations; les unes sont dans un processus de prole
 tarisation, les autres dans un processus de mobilite sociale. Bref, une
 transition societale rapide qui brise Fancien cadre de reference fait
 disparaitre les anciennes categories sociales pour en faire naitre d'au
 tres mais dont le principe referentiel n'est plus l'Acadie. L'Acadianite
 comme principe de sens a Finterieur d'une societe n'a plus d'utilite,
 son pouvoir ccercitif semble disparaitre et est remplace par la logique
 unificatrice du capitalisme d'etat.

 La dissolution du fait ethnique comme principal garant de For
 dre est vecue comme la fin d'une domination, une liberation par les
 individus et principalement ceux integres a Finterieur des nouvelles
 categories sociales - particulierement les nouveaux notables, les nou
 veaux intellectuels et les intellectuels potentiels, les etudiants. C'est
 effectivement une tentative d'integration au nouvel ordre qui est la
 caracteristique de la periode du gouvernement Robichaud, une
 volonte de se demarquer par rapport au referent ethnique, celui-ci
 d'ailleurs ne devenant le propre que de luttes nostalgiques des
 anciennes categories sociales en voie de dissolution.
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 Mais, comme on l'a vu, le rejet de la reference ethnique est de
 courte duree et reapparait rapidement avec une force nouvelle autour
 des annees soixante-dix. On peut certes relier cette resurgence a
 l'echec du processus d'integration et a la reaction d'une petite bour
 geoisie locale qui tente de ranimer et reinterpreter la reference ethni
 que dans sa quete d'une place au sein d'une structure de pouvoir ou
 elle est arrivee en retard. II y a certes de cela et les exemples ne
 manquent pas - echec des politiques de developpement regional sur
 lesquelles on fondait des esperances de creation d'un pouvoir econo

 mique acadien - defaite en 1970 du gouvernement Robichaud et
 demonstration de la faiblesse de la penetration acadienne dans l'ap
 pareil politique provincial - sous-developpement institutionnel des
 regions acadiennes, etc. -. Pourtant cette petite bourgeoisie acadienne
 de laquelle devrait emaner le nouveau discours nationalitaire est en
 majorite refractaire a un tel discours, elle maintient a l'exception de
 quelques references symboliques, une politique d'alignement sur la
 societe anglophone et de promotion individuelle, elle tente systemati
 quement de moderer les elans nationalistes du mouvement qui l'en
 toure. Au lieu qu'elle secrete une ideologic nationalitaire tout se passe
 au contraire comme si a l'interieur du mouvement nationalitaire on
 tentait de trouver un discours qui la rallierait; autrement dit, c'est le
 mouvement nationalitaire qui tente de convaincre cette categorie
 sociale que sa faiblesse relative, ses echecs sont dus a son apparte
 nance ethnique.

 On peut toujours expliquer le phenomene comme celui d'une
 fausse conscience et qu'objectivement le mouvement defend les inte
 rets du groupe. Explication plausible en autant qu'on puisse a l'inte
 rieur du mouvement extirper une certaine forme de projet, mais tel
 n'est pas le cas, ce qui est caracteristique du mouvement c'est son
 indetermination. La lecture des ecrits des differentes manifestations
 du mouvement - que ce soit les documents de la Societe des Aca
 diens, du Parti Acadien, les differentes interventions nationalistes,
 etc, - renferment la gamme la plus variee de propositions: d'un
 retour nostalgique a une forme idealisee de passe a une entree de
 plain-pied dans la societe industrielle, d'une revendication d'autarcie
 regionale a de simples changements administratifs de l'appareil politi
 que, d'une identification de la lutte nationale et de la lutte de la classe
 ouvriere a la volonte de ralliement derriere le parti liberal, etc. Ce
 qu'il y a de plus etonnant c'est que ces incoherences peuvent etre
 tenues par le meme mouvement, se retrouver dans le meme texte ou
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 etre tenues par la meme personne, mais plus encore, qu'elles soient
 mobilisatrices15.

 La resurgence des protestations nationalitaires semble en effet
 decouler d'une inflation du discours plus que de pratiques de classes.
 Ce sont d'ailleurs les jeunes scolarises et les intellectuels qui forment
 le noyau central du mouvement, et qui tentent de reintroduce la refe
 rence ethnique dans les pratiques conflictuelles des classes. Situation
 provoquee pour parler comme L. Quere par ?l'absence d'autonomie
 des intellectuels dans les conflits de classe (...) qui se cantonnent au
 role de soutien et d'amplificateur des mouvements nes en dehors
 d'eux? (Quere 1978: 196). Autrement dit, ils chercheraient a acadia
 niser des conflits reels ou potentiels dont ils sont exclus; acadianisa
 tion de conflits dont ils sont eux-memes incapables de conflictualiser
 hormis dans le domaine culturel. Essayons de preciser le sens de cette
 volonte d'acadianiser ces luttes.

 3:5 La recherche d'un nouveau sens

 Nous avons souligne comment la dissolution des supports mate
 riels de FAcadianite liberait les individus des contraintes ethniques
 pour les reintroduce dans une logique etatique. Mais l'Etat moderne
 tel qu'il se structure et confisque les anciennes formes de sociabilite
 semble etre incapable de les remplacer par un dispositif coherent
 d'organisation du consentement et a de la difficulte a produire un
 nouveau sens. La necessite d'une regulation etatique et Fatomisation
 croissante des individus introduisent une crise superstructure^ per
 manente - telle que demontree en Occident par la proliferation des
 agences du controle social; - une crise permanente de Fidentite pour
 parler comme Henri Lefebvre (1978: 58) ou encore plus generalement
 une quete du sens (Dulong 1978: 32).

 En meme temps que se realise ce decodage des appartenances
 sociales l'Etat multiplie, par la proliferation des appareils d'organisa
 tion du consentement, les postes d'intellectuels. Producteurs du sens

 15 II n'existe pas d'analyse sur l'ideologie des courants nationalistes contempo
 rains; J.-P. Hautecoeur (1976) ne fait que souligner la presence de ce nouveau discours,
 son etude s'interesse a la periode 1960-70. L'etude de R. Ouellette (1978) sur le Parti
 Acadien demontre bien la multiplicite des ideologies qu'on y retrouve. En plus des
 differents documents preparatoires a la ? Convention d'orientation? de 1979, l'Action
 Nationale a reserve un numero (Juin 1978) ou elle laisse la parole aux jeunes nationa
 listes acadiens; le texte est revelateur de l'ambiguite du projet qu'on propose.
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 a Pinterieur d'une societe, l'etatisation de leurs fonctions leur enleve
 leur autonomie relative; ils doivent produire un discours qui n'emane
 plus des collectivites auxquelles ils appartiennent mais d'un pouvoir
 etatique exterieur qui opere un continuel travail sur le social. Par
 rapport a l'ancien dispositif ils ne partent pas du ?folklore? pour
 l'adapter a la logique dominante mais au contraire de cette derniere
 pour continuellement nier et retravailler le folklore16. II n'est done
 pas etonnant qu'inseres dans un processus de proletarisation, ces
 definisseurs de situation soient plus touches par cette continuelle crise
 d'identite et tentent de ranimer un peu partout les anciennes formes
 de sociabilite; ce qui repond au besoin general de recreer du sens et a
 une tentative du groupe de retrouver son autonomie relative.

 Phenomene generalise et non specifique a l'Acadie, il est vecu
 toutefois avec plus d'acuite chez les groupes qui viennent de subir un
 processus rapide de transition des formes de sociabilite et de perte
 d'un cadre referentiel. Apres l'euphorie que la liberation des con
 traintes de l'ancien cadre permet, on assiste a une situation plus for
 tement ressentie de frontiere, on se sent un peu orphelin d'un
 processus de socialisation qui ne fait plus sens mais debarrasse de ses
 contraintes traditionnelles est idealise et peut servir de projections et
 de modeles de societe. Travail des intellectuels et des jeunes scolari
 ses, le projet est mobilisateur en autant qu'il tente de rearticuler un
 ensemble de pratiques en continuel processus de disarticulation par
 la destruction du social qu'opere l'Etat moderne.

 Mais le referentiel utilise cause probleme, il se refere a une
 societe qui n'en n'est plus une, ou qui du moins est traversee de
 toutes parts par des logiques exterieures que ne reussit pas a camou
 fler l'exces avec lequel on exhume du passe les preuves de son exis
 tence en tant que groupe. En soi la reference ethnique est nostalgique
 elle conduit tout au plus a des revendications d'ordre culturel et a des
 manifestations de reminiscences folkloriques - ce sont les grandes
 reussites du mouvement - mais cela ne suffit pas a reproduire une
 coherence societale. Les militants nationalitaires savent bien qu'ils
 doivent penetrer les autres dimensions de la realite sociale, d'ou leur

 16 Pour ce qui est du rapport du folklore (defini ici dans le sens Gramscien: la
 conception du monde des classes subalternes) et son articulation a l'ideologie domi
 nante dans le dispositif hegemonique de la societe marchande voir Portelli (1974). Pour
 les nouveaux rapports qu'impose la logique de l'Etat voir Dulong (1978).
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 tentative d'acadianiser les luttes autour d'eux, de chercher des appuis
 tantot dans la lutte des notables locaux qui tentent d'asseoir leur
 pouvoir regional, tantot dans la lutte des petits producteurs en voie
 d'extinction, tantot dans les luttes populaires contre la manipulation
 etatique.

 L'indetermination du mouvement actuel en Acadie repose d'ail
 leurs sur Fincapacite a s'inscrire dans des conflits. Lorsqu'au debut
 des annees soixante-dix les efforts de developpement regional ont
 provoque une reaction des petits producteurs et des communautes
 que cette tentative de rationalisation voulait detruire, le mouvement a
 pu se greffer a ces protestations et semblait se dinger vers une forme
 de populisme regionaliste. Quand ces luttes se sont estompees le
 mouvement est retourne a des preoccupations culturelles tout en
 cherchant un peu partout de nouvelles ouvertures pour conflictualiser
 son projet. Les protestations nationalitaires demeurent essentielle
 ment au niveau du verbe parce qu'aucune categorie sociale n'a la
 volonte ou la possibility de Fintegrer dans ces luttes.

 4. QUAND L'ACADIE NE FAIT PLUS SENS
 La demarche que nous avons poursuivi met en rapport deux

 ordres de phenomenes 1) d'une part les protestations sociales ou plus
 specifiquement celles se reclamant d'un ? mouvement nationalitaire ?
 et 2) d'autre part les mecanismes d'organisation du consentement et
 plus specifiquement la dimension ethnique comme principal garant
 du sens, c'est-a-dire le ? fait ethnique ?. Nous avons au depart identi
 fie deux periodes ou le fait ethnique se transforme en protestations
 nationalitaires ou autrement dit, ce qui habituellement est principe
 d'ordre semble porter les germes du desordre.

 Dans chacun des cas etudies il s'agit d'une reappropriation d'une
 ancienne coherence, d'un retravail sur cette coherence et d'une tenta
 tive de Feriger en nouvel ordre. Ainsi la logique colonialiste et de
 classe ethnique propre a l'Acadie pre-1860 est remise en question par
 Fedification d'une societe marchande et d'un Etat marchand au
 Nouveau-Brunswick. Des Acadiens se voient liberes des contraintes
 coercitives du fait ethnique et commencent un proces d'integration a
 une nouvelle logique. Processus bloque toutefois par la non transfor
 mation des rapports coloniaux regionaux dans les zones acadiennes.
 La tentative de recreer une coherence prend des directions diverses,
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 lutte pour l'integration, fuite des producteurs vers les centres mar
 chands, luttes scolaires, mouvement de colonisation et d'autarcie
 agricole. Le mouvement est rapidement rearticule dans une nouvelle
 coherence par la direction qu'en assure le groupe clerico-profession
 nel - nouvelle categorie nee de la periode de transition - qui en s'ap
 puyant sur la production domestique reussit a imposer une nouvelle
 structuration du pouvoir ou elle s'erige en groupe dominant d'un
 mode de production de petits producteurs articule au capitalisme
 colonial; le fait ethnique ainsi redefini redevient principe d'ordre.

 Dans les annees cinquante la penetration du capitalisme mono
 poliste et la transformation de l'Etat et sa fonction de regulation du
 social remettent en question l'ensemble de la societe marchande et
 l'Acadie comme lieu regional de reproduction sociale. S'en suit une
 periode d'effritement de l'ancien dispositif hegemonique et une tenta
 tive de le rearticuler a la logique etatique. Processus remis en ques
 tion par l'incapacite structurelle que semble demontrer l'Etat moder
 ne a assurer un principe de coherence. Encore ici la tentative de
 recreer un nouveau sens prend des directions diverses et est dirigee
 par la categorie sociale qui a comme fonction de produire cette cohe
 rence: les intellectuels.

 Toutefois, ceux-ci ont perdu leur autonomie relative et ont peu
 de revendications precises autres que culturelles, ils doivent dependre
 pour conflictualiser la recherche d'un nouveau sens de protestations
 qui naissent en dehors d'eux. Cette demarche permet effectivement de
 mettre a nu des rapports de domination, qui bien que reels n'en sont
 pas pour autant directement a la source des protestations nationali
 taires. On pense ici plus specifiquement aux critiques de la depen
 dance exterieure, a l'oppression nationale, a la non representativite
 des structures politiques, a la centralisation du pouvoir, a l'alienation
 generalised et a l'uniformisation engendrees par le capitalisme
 moderne, ensemble de problemes que la quete du sens permet de
 devoiler et qui sont autant d'obstacles a la realisation d'un projet.

 Mais la dissolution des supports materiels a l'Acadie tradition
 nelle rend problematique l'ancrage des protestations nationalitaires et
 des revendications socio-economiques. Aucune categorie sociale ne
 s'approprie le mouvement pour en faire l'objet d'un travail specifi
 que. L'Acadie n'etant plus un lieu de gestion des contradictions il est
 difficile d'acadianiser les contradictions propres a l'Etat moderne. La
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 mobilisation, mais aussi Finflation du discours et l'indetermination
 qu'elles renferment sont signes d'une necessite a recreer une cohe
 rence mais d'une difficulte a dire au nom de qui ou de quoi elle se
 ferait. Entre le non-sens de l'Etat et la non existence d'une categorie
 sociale prete a instaurer une nouvelle domination ethnique se cree un
 vide que pourrait combler une protestation qui soit reellement popu
 laire.
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 Classes, strates soeiales
 et emergence de la ?Petite paysannerie?

 a Saint-Domingue-Haiti
 (1640-1835)*

 JEAN-BAPTISTE MARIO SAMEDY
 Universite d'Ottawa

 SUMMARY

 On the Saint-Domingue-Haiti social formation, there is a
 current theory explaining the Saint-Domingue Revolution as stem
 ming from the Bourgeois French Revolution while insisting that the
 lower pesantry was not born until the end of 1805. This article wants
 to show that the Saint-Domingue Revolution is the result of the
 praxis of the struggles and alliances between certain indigenous
 classes and social Stratas. These struggles and alliances were sup
 ported by the intercolonial war between France, England, and Spain.
 In this picture, the lower peasantry appeared before 1805 in the
 complex network of colonialist esclavagist social relations of produc
 tion of Saint-Domingue and continues to exist afterwards bringing
 about, with intensity, the problem of the Haitian Agrarian Revolu
 tion.

 Commencons tout simplement par delimiter notre unite d'ana
 lyse dans Pespace et dans le temps. L'espace, c'est actuellement le
 territoire de la Republique d'Haiti (sans entrer dans les details histo
 riques de frontieres entre cette nation et celle qui partage Tile avec
 elle: la Dominicanie). Le temps, il va de 1640 (date de la conquete de
 la Tortue, petite ile situee au nord de Saint-Domingue) a 1835 (annee
 de Tapparition, en Haiti, des premiers contrats officiels signes entre

 * Communication presentee au septieme congres annuel de la Societe Cana
 dienne d'Ethnologie, Montreal, ler mars 1980.
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 les proprietaries fonciers et les cultivateurs sous forme de metayage
 ou de fermage). II est a noter, en passant, que Saint-Domingue est le
 nom de la colonie la plus florissante de la France qui acquiert son
 Independance en 1804 sous le nom indien Haiti {?terre monta
 gneuse?).

 Notre objet d'investigation est revolution historique des classes et
 strates sociales et l'emergence de la ? petite paysannerie ? dans la for
 mation sociale de Saint-Domingue-Haiti entre 1640-1835.

 Nous nous proposons de montrer que c'est la dialectique de la
 lutte des classes et strates sociales, qui, a la lumiere de la radicalisa
 tion des ?Marrons de la liberte?y aboutit au passage du mode de pro
 duction ?colonial esclavagiste? au mode de production ?colonial
 tributaire a Saint-Domingue (1793), et a celui du mode de produc
 tion? colonial tributaire ?au mode de production? national tribu
 taire et feodal en Haiti (1804).

 C'est en 1640 qu'un certain Levasseur, appuye par des aventu
 riers (flibustiers et boucaniers) et par le gouverneur francais des iles
 de 1'Amerique, le commandeur de Poincy, conquiert des mains des
 Espagnols la petite ile de la Tortue situee au nord de Saint-Domingue
 (De Vaissieres 1909: 9). De cette epoque jusqu'en 1804, apres toute
 une serie de combats defensifs ou offensifs engages contre les Espa
 gnols ou les Anglais et de Traites de paix signes avec eux, le gouver
 nement francais se rend maitre de la partie occidentale de Saint
 Domingue (Charlier 1954: 10).

 Cette conquete de la partie occidentale de Saint-Domingue, par
 l'etat monarchique absolu de la France du XVIIe siecle, s'inscrit dans
 l'etape de l'accumulation primitive du capital (le mercantilisme vio
 lent et inhumain) et dans le contexte des conflits intercolonialistes
 entre la France, l'Angleterre et l'Espagne dans le Nouveau Monde,
 lesquels conflits jalonnent et le XVIIe siecle et le XVIIIe siecle.

 Les causes geopolitiques (disputer a l'Espagne son hegemonie
 coloniale dans le Nouveau Monde et a l'Angleterre sa presence aux
 Etats-Unis et a la Jamaique, l'existence de la flibuste francaise dans le
 bassin des Caraibes et a la Tortue), commerciale (l'expansion violente
 du capital marchand), socio-politique (appauvrissement de la noblesse
 d'epee par l'etat monarchique absolu, chomage d'aventuriers et d'an
 ciens prisonniers) sont a l'origine de la colonisation de la partie occi
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 dentale de Tile de Saint-Domingue. Toutes ces causes poussent le
 premier courant migratoire (le francais) a peupler Saint-Domingue.

 Toutefois il existe un deuxieme courant migratoire: l'africain,
 amene de force a Saint-Domingue par les colonisateurs, a la faveur
 de la Traite pratiquee d'abord par les Espagnols depuis le XVIe sie
 cle. C'est seulement en 1664 que la Compagnie des Indes Occiden
 tals est autorisee officiellement a pratiquer la Traite d'une facon
 massive et directe pour les Antilles Francaises (De Vaissiere 1901: 156).
 La Traite puise dans des aires sociales et culturelles qui englobent
 trois principaux groupes ethniques: Soudanais (Senegalais, Peules,
 Bambaras, Mandingues, etc.), Guineens (Cangas, Caplaous, Nagos,
 Yorubas, Fonds, Dahomets, Aradas, Ibos, etc.), Bantous (Congos,
 Mousombis, Mondongues, Angoles, Mozambiques, etc.).

 C'est le capital marchand, c'est-a-dire, la bourgeoisie financiere,
 commerciale et maritime, et l'etat monarchique absolu1 de Louis
 XIV (1643-1715) qui creent de toute piece la formation sociale ? colo
 niale esclavagiste ? de Saint-Domingue (1640-1793). Le mode de pro
 duction colonial esclavagiste principal de Saint-Domingue s'articule
 au mode de production capitaliste secondaire de la France (1640
 1789) par le biais du capital marchand. Cette accumulation primitive
 du capital (a travers le mercantilisme francais), a partir de la Traite et
 de l'esclavage, donne naissance a une bourgeoisie nettement indus
 trielle dans les premieres villes industrielles de la France, Nantes, Bor
 deaux, Marseille et La Rochelle qui sont justement des ports coloniaux.
 C'est justement la presence du capital marchand, facilitant le credit
 aux ex-boucaniers, ex-flibustiers, ex-engages et aux immigrants fran
 cais, ex-aventuriers ou nobles d'epee, pour l'achat des terres, manu
 factures coloniales et esclaves et utilisant la dynamique sociale des
 relations esclavagistes de travail pour extraire un plus grand excedent
 economique, c'est, disons-nous, la presence du capital marchand qui
 fait aboutir a une sur exploitation de la main-d'oeuvre servile. C'est
 l'auri sacra fames du capital marchand qui, hie et nunc, se sert de
 l'etat monarchique absolu (a travers le colbertisme et l'Administra

 1 L'etat monarchique absolu francais aux XVIIe siecle et XVIIIe siecle, c'est l'al
 lie naturel du capital manufacturier en ascension et du capital marchand dans les rela
 tions commerciales internationales, a travers la politique economico-financiere de
 Colbert (protectionisme manufacturier et commercial: Le Colbertisme, entre 1664 et
 1671) et de ses successeurs a la Surintendance des Batiments: Louvois, Terray et

 Necker (1671-1791).
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 tion coloniale) pour installer le mode de production ?colonial escla
 vagiste principal? et le mode de production mercantile simple (secon
 dare) dans la formation sociale ?coloniale esclavagiste? de Saint
 Domingue (1640-1793). Que signifie ?formation sociale coloniale
 esclavagiste?? Nous entendons par la une totalite dynamique con
 crete dont les composantes (le mode de production ? colonial esclava
 giste? principal et les modes de production secondaires, mercantile
 simple et la Communaute du Bahocuro2), sont en interaction com
 plexe constante, quoique de naissance non concomitante, de develop
 pement inegal et avec dominance du principal sur les autres. Cette
 totalite a dominante est une structure ouverte, c'est-a-dire influencee
 et organisee, dans ses infrastructure et superstructure, a partir des
 oeuvres culturelles concretes de la France (classe dominante, colons
 esclavagistes, technique et instruments de production et d'echange,
 pratiques politiques, juridiques et ideologiques), de YAfrique (classe
 dominee, force de travail servile, pratiques politiques, juridiques et
 ideologiques) et de la conjoncture internationale (luttes intercolonia
 listes). Le mode de production principal (colonial esclavagiste)
 confere sa tonalite a la formation sociale de Saint-Domingue. Nous
 appelons ?mode de production colonial esclavagiste ? la relation per
 manente qui existe: 1 - entre les rapports sociaux de production
 esclavagiste (maitres et esclaves) et les ? forces productives vivantes?
 (plantations, manufactures coloniales et force de travail servile).
 2 - et entre la production de ces ? forces productives vivantes ? et la
 vente de ces matieres premieres au marche obligatoire et exclusif de
 la metropole (relation que fixent des lois et des principes du Pacte
 Colonial). Sur le fondement de cette formation sociale complexe sus
 mentionnee s'edifie et vit (avec une autonomie relative) une super
 structure politico-militaire, juridique et ideologique que defend l'Ad
 ministration coloniale. L'autonomie relative de la superstructure, qui
 lui permet d'engendrer ses propres lois, jette une forte lumiere sur les
 ?contradictions non antagoniques? ?entre le discours colonialiste
 esclavagiste (de l'Administration Coloniale monarchique) et les discours
 autonomiste ou separatiste esclavagistes des grands planteurs francais
 et sur les ? contradictions antagoniques ? entre ces trois types de dis
 cours et le discours marron independantiste3 (des esclaves revokes).

 2 Au moment opportun ces deux modes de productions secondaires sont definis.
 3 Le marron est Tesclave qui se revolte et s'enfuit de P? habitation ? (plantation,

 manufacture, hopital et maison) du maitre pour vivre en hors-la-loi dans les mon
 tagnes ou dans les villes.
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 En outre, ces conflits intra-classe et interclasses s'enracinent dans les
 conditions historiques concretes (diachronique et synchronique) de
 developpement du capital marchand, lequel capital fait appel en
 general a des classes differentes (feodale, capitaliste, esclavagiste et
 servile) pour satisfaire son auri sacra fames.

 De quoi est composee l'administration Coloniale qui permet la
 creation et la reproduction de la formation sociale coloniale esclava
 giste de Saint-Domingue?

 Le gouverneur (un militaire noble) et l'intendant (un civil noble
 en general) assument les charges administratives, aides qu'ils sont,
 pour maintenir le statu quo, l'ordre colonial esclavagiste, par une
 armee d'occupation, des administrateurs provinciaux, des tribunaux
 militaires et civils et des hopitaux.;

 De son cote, le clerge, comme ideologue du mode de production
 feodal et du mode de production colonial esclavagiste, participe a
 l'organisation religieuse de la colonie. La superstructure ideologico
 religieuse joue un role special de conscientisation des esclaves contre
 le marronnage (?Reglements de discipline du Roi pour les negres
 adresses aux cures des iles de l'Amerique?) (Fouchard 1953: 44 et 152).
 C'est ici qu'on retrouve l'alliance feodale du trone et de l'autel et
 celle (coloniale esclavagiste) de l'autel et de l'habitation (les pretres
 sont aussi de grands planteurs). Le clerge est charge aussi par l'inten
 dant des soins de l'education et de l'instruction de la jeunesse coloni
 satrice dans les ecoles presbyterales (Fouchard 1953: 79).

 En somme, l'Administration coloniale et le clerge (la superstruc
 ture politico-militaire, juridique, ideologique et religieuse de l'hege
 monie marchande et monarchique), a la fois dans leur formulation
 normative et dans leur relative autonomic superstructure^, sont un
 mecanisme primaire de regulation des relations de frontiere (conflic
 tuelles) entre les grands planteurs, les petits planteurs blancs et les
 Affranchis noirs et mulatres (petits planteurs) et entre ces proprie
 taires et les Esclaves. Telle est la signification de la legislation colo
 niale monarchique mediatisee par l'Administration coloniale et le
 clerge entre 1666 et 1789. Tel est le fondement de la legitimite et du
 caractere conservateur de l'Administration coloniale et du clerge. La
 presence et les fonctions de l'Administration coloniale et du clerge
 manifestent la dependance economique, politique, juridique et ideo
 logique de Saint-Domingue vis-a-vis de la France, son statut global
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 de colonie. En derniere analyse, l'Administration coloniale et le
 clerge comprennent, comme categories sociales importantes une
 classe et ses strates issues du mode de production feodal: noblesse
 d'epee, les gouverneurs, noblesse de cour, l'intendant, noblesse de robe,
 certains magistrats, et ?ideologues organiques? feodaux, des pretres et
 une classe coloniale esclavagiste: grands planteurs blancs, presque
 tous les magistrats4.

 Maintenant il nous echet d'analyser les classes et strates sociales
 qui coexistent et luttent a Saint-Domingue pour essayer de materiali
 ser trois grands projets sociaux: Autonomie, Separatisme et Indepen
 dance5. A ce niveau, se meuvent dialectiquement les proprietaries
 terriens et d'esclaves (planteurs), les esclaves, les artisans et les mar
 rons. La classe des proprietaries terriens et d'esclaves se subdivise en
 trois strates (au niveau virtuel, infrastructurel):

 a) les grands planteurs blancs (laics et religieux)

 b) les petits planteurs blancs

 c) et les petits planteurs mulatres et noirs (les Affranchis)

 Les grands planteurs blancs sont des ex-flibustiers ou boucaniers
 (devenus6 habitants), des anciens aventuriers ou des militaires nobles7
 et des pretres. De par son origine sociale, un secteur des grands plan
 teurs (laics et ex-militaires) tient un discours autonomiste ou separa
 tiste esclavagiste qui le fait s'affronter a l'Administration coloniale,
 au clerge (grand proprietaire), aux petits planteurs (blancs et Affran
 chis), tous farouches ?tenants ? du discours sur l'ordre colonial escla

 4 ? Les tribunaux n'ont de la sorte a intervenir entre un blanc et ses noirs qu'en
 cas de faits particulierement graves, meurtres ou trop horribles mutilations. Encore
 presque tous les magistrats, etant eux-memes colons, ne prennent-ils que bien rarement
 l'initiative de poursuites ou la responsabilite d'une condamnation en ces matieres?.
 (De Vaissiere 1909: 182-183).

 5 UAutonomie est la capacite de se gouverner par ses propres lois. C'est une
 reforme juridique qui nie aussi le Pacte colonial en liberalisant le commerce. Le Sepa
 ratisme stipule la capacite de se gouverner soi-meme et par ses propres lois. C'est une
 revolution politique, juridique et commerciale qui veut transformer une colonie en une
 ?Maniere de dominion ?. L'Independance comprend ce changement politique, juridique
 et commercial et, le transcendant, veut operer une mutation de mode de production.
 C'est une revolution economico-sociale, politique, juridique.

 6 L'habitant possede une habitation (plantation et manufactures coloniales: indi
 goterie, sucrerie, cafeterie ou cotonnerie.

 i De la l'ordonnance du Roi du 7 novembre 1719 qui interdit la propriete d'une
 habitation par les nobles d'epee.
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 vagiste. C'est la Fronde des grands planteurs (laics et militaires)
 (Cesaire 1961: 62), qui accuse deux tendances reformistes nettement
 marquees. La premiere est l'Autonomie defendue par l'Assemblee
 Provinciale du Nord (1789). La seconde est le Separatisme (L'autono
 mie poussee a l'extreme) preconise et maintenu par ?l'arme de la
 dialectique? (Charlier) constitutionnelle de l'Assemblee generate de
 St-Marc (1790) et par la dialectique des armes des ?Pompons
 Rouges ?, force armee de cette ? Assemblee generate de la partie fran
 caise de Saint-Domingue?. Les ? Pompons Blancs?, formes par les
 hommes de l'Autorite Coloniale, de l'Assemblee Provinciale Autono
 miste du Nord et des petits planteurs (blancs et affranchis), gagnent
 la victoire sur les ?Pompons Rouges?.

 Le Pacte Colonial reste inchange. Les discours autonomiste et
 separatiste esclavagistes n'arrivent pas a leur concretion parce qu'ils
 ne correspondent ni a l'ideologie dominante (coloniale esclavagiste)
 ni a l'ideologie marrone (revolutionnaire). Ils sont d'un niveau d'abs
 traction trop eleve: ils deviennent irreels et marginaux, parce qu'ils
 essaient de se mettre a contre-courant du mouvement historique
 essentiel mene par le capital marchand et les Esclaves. Cependant la
 constitution de ces deux projets s'enracinent dans une vision anticolo
 nialiste de la classe des grands planteurs. A travers leurs pratiques de
 luttes politiques separatistes, leurs revendications legislatives autono

 mistes, les grands planteurs manifestent clairement leur organisation
 reelle en classe sociale a vocation d'hegemonie.

 Quant aux petits planteurs blancs (petits habitants), ils s'allient
 toujours politiquement a l'Autorite coloniale esclavagiste de par leur
 position intermediaire dans la societe civile et de par leur fonction
 subalterne dans la societe politique en comparaison du role dominant
 qu'y jouent les magistrats-grands planteurs. Enfin, les Affranchis*
 noirs et mulatres (en majorite mulatres), petits planteurs, de par leur
 origine sociale (servile) et les humiliations et inegalites civiles et poli
 tiques qu'ils subissent de la part des blancs a cause de leur prove
 nance ethnique a moitie ou totalement negroide9, de par leur
 florissante situation economico-financiere a la veille de la Revolution

 8 Ici nous nous referons specifiquement a la strate des Affranchis-petits planteurs
 etant donne qu'il existe une classe d'Affranchis-artisans dont nous parlons plus loin.

 9 Nous analysons plus loin l'ideologie de couleur dans nos considerations sur les
 Esclaves et les Engages.
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 Bourgeoise de 178910, les Affranchis, disons-nous, ont tendance natu
 rellement a epouser l'ideologie coloniale esclavagiste dominante.

 Cette strate, avant 1789, malgre sa richesse et son haut degre
 d'education et sa qualite d'homme libre reconnue par le Code Noir
 de 1685, cette strate, affirmons-nous, ne jouit d'aucun droit civil et
 politique (Dorsainvil 1934: 69). Aussi, imbue de l'ideologie coloniale
 esclavagiste et fervente partisane des ideaux bourgeois (1789) de jus
 tice et d'egalite (pour elle-meme)11, s'ingenie-t-elle a reclamer (a
 Saint-Domingue et en France: 1789-1792), son egalite civile et politi
 que avec les colons blancs12. Dans cette vision politique narcissique
 se situent les differents conflits des Affranchis-petits planteurs avec
 les colons blancs (grands et petits planteurs unis cette fois-ci par les
 interets de classe de type colonialiste). Ces conflits et revendications
 (Affaire Oge et Chavannes, Combat de Pernier, Concordat de
 Damiens, Affaire de la Sainte-Cecile, Siege de Port-au-Prince) s'ap
 puient sur les decrets d'esprits liberal et egalitaire de l'Assemblee
 Constituante (1789 et 1791) et de l'Assemblee Legislative (1792) et
 font eclore deux organisations politiques autonomes denommees:
 ?Le Conseil des Representants de la Commune ? (1791) et ? Confede
 ration de la Croix-des-Bouquets? (1791).

 Par la creation des organismes politiques (? Conseil des Repre
 sentants de la Commune? et ?Confederation de la Croix-des
 Bouquets?), par la signature d'un traite de paix arrachee manu
 militari aux colons blancs (Concordat de Damiens) et le siege de
 Port-au-Prince (1791), les Affranchis-petits planteurs se revelent une
 force politique autonome et des interlocuteurs valables dans l'effer
 vescence des luttes antagoniques de classes et des tensions de strates.
 C'est le commencement d'une polarisation entre les deux groupes eth
 niques et politiques a la fois de la classe des planteurs: les colonisateurs
 blancs et les colonises affranchis noirs et muldtres. Cette polarisation
 jouera un role efficient progressif et definitif dans l'alliance des
 Affranchis (Anciens Libres) avec les Nouveaux Libres (Esclaves liberes
 en 1793 et Marrons du Bahoruco) en 1802 pour la decolonisation et

 10 Le quart des Esclaves et le tiers des proprietes de Saint-Domingue leur appar
 tiennent en 1789 (Charlier 1954: 20).

 11 Ce qui est du narcissisme politique issu de son etre social colonial esclavagiste.
 (Fouchard 1972: 370).

 12 En effet, toute une serie d'Ordonnances restrictives et discriminatoires a Tegard
 des Affranchis, en fait foi. (Fouchard 1972: 77-82).
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 la constitution d'un etat national independant connu sous le nom de
 PEmpire d'Haiti (1804-1806). Nous passons maintenant a considerer
 les deux types de travailleurs directs: les Engages et les Esclaves, dans
 les plantations de cacao, de cafe, d'indigo, de canne-a-sucre, de coton,
 dans les manufactures coloniales: cafeteries, cotonneries, indigoteries,
 sucreries et dans les maisons et hopitaux. Les Engages (ou trente-six
 mois)13 de 1660 a 1690 s'affirment, dans les petites indigoteries et
 sucreries, les cafeteries et les places-a-tabac, comme la main-d'eeuvre
 ideale secondee par les esclaves noirs ou mulatres. Engages et
 esclaves vivent dans les memes conditions de travail et cohabitent
 dans les memes cases, sans discrimination raciale. A ce moment-la
 (1640-1700), I'ideologic de couleur est absente des relations sociales
 coloniales esclavagistes. Cependant apres 1690 s'opere un changement
 radical dans la technique de production: les grandes sucreries prolife
 rent et deplacent en importance les cafeteries, les indigoteries, les
 cotonneries, les places-a-tabac.

 Ainsi la traite des Esclaves africains s'intensifie apres 1690 jus
 qu'a atteindre, selon le recensement revise de 1788, le chiffre de
 450.000 esclaves a Saint-Domingue, face a 30.000 colons blancs et
 22.000 Affranchis. Cette haute majorite de la population des Esclaves
 et des Libres (eu egard a une tres faible minorite de colons) et la
 surexploitation de la main-d'oeuvre servile de la part du capital mar
 chand14 conditionnent depuis la fin du XVIIIe siecle l'emergence des
 ideologies de couleur et de la securite coloniale esclavagistes qui se
 basent sur une panoplie de mesures discriminatoires (contre les
 Libres) et tortionnaires (contre les Esclaves et plantations considered
 comme animaux de labour ou instruments de production). Pour per
 cevoir la nature reelle des ideologies de couleur et de la securite colo
 niale esclavagiste, il nous est done necessaire de les relier synchro

 13 D'origine paysanne, ouvriere ou lumpenproletarienne (c'est-a-dire aventurier
 ou ex-prisonnier) l'engage pour n'avoir pas paye le prix de son passage aux lies, reste
 trois ans ou trente-six mois au service du maitre moyennant un ?pecule de 200 livres
 de tabac d'abord et plus tard de sucre, en principe payable a la fin du contrat?. (Char
 lier 1954: II). Le contrat termine, l'engage devient petit habitant ou artisan.

 14 En plus d'etre esclave des plantations et des manufactures, le noir ou le mulatre
 doit travailler sa place-a-vivres pour subvenir aux besoins de sa famille et aux siens
 propres (?esclave-ancien-petit-paysan?). Cette coutume presque generate qui consiste
 a conceder a l'esclave la possession et l'usufruit des instruments de production, (houe,
 serpe, pioche) et d'un lopin de terre familial, rend presque nul le cout de la reproduc
 tion de la force de travail servile et augmente ainsi pour le capital marchand, le mon
 tant du surplus cree par les ?forces productives vivantes?.
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 niquement l'une a l'autre, c'est-a-dire apres 1690. Car c'est dans la
 materialite des interets economiques croissants, apres l'installation
 massive des grandes sucreries qui necessitent une main-d'oeuvre ser
 vile nombreuse, c'est dans la logique de la reproduction des condi
 tions materielles d'existence du mode de production colonial escla
 vagiste principal, que se situe la systematisation doctrinaire de ces
 deux idees-representations du reel social saint-dominguois, de ces deux
 attitudes-comportements (pratiques) face aux colonises. Ici clairement
 le phenomene ethnique (base sur des signes exterieurs simplistes tels
 que: couleur de la peau, et des cheveux, odeur, force physique,
 difference de credo religieux15 des esclaves et des affranchis) est
 interprets comme une condition sine qua non d'inferiorite et de
 reificite dans l'intention de cacher sa connexion interne avec Vessence

 de la super-exploitation servile et de Vinegalite civile et politique des
 affranchis. En derniere analyse, l'ideologie de la securite coloniale
 esclavagiste, pour maintenir le statu quo ante, c'est-a-dire les condi
 tions historiques concretes du mode de production colonial esclava
 giste, qui l'engendre, choisit la ?legalite ? (Lukacs) de l'ideologie de
 couleur.

 II nous faut rappeler que la classe des Esclaves se subdivisent en
 deux strates: 1 - Esclaves a talents: (aristocratie des esclaves): infri
 ngers, ?medecins et veterinaires marrons? (par la pratique), cuisi
 niers, boulangers, forgerons, raffineurs, tonneliers, machoquets,
 charpentiers, tailleurs, violonistes, cochers, orfevres, macons, perru
 quiers, etc. (Fouchard 1953: 48-51). 2 - Esclaves des plantations:
 fouilleurs, planteurs-sarcleurs, coupeurs, cabrouetiers, commandeurs.
 Pour maximiser Yexcedent economique, les planteurs, grands ou petits,
 font apprendre, par la pratique, aux esclaves les differents arts et
 metiers pour ne pas faire venir de France une main-d'oeuvre artisa
 nale ou technique couteuse. Pour reduire le cout de la reproduction de
 la force servile, et ainsi maximiser l'excedent economique, les plan
 teurs grands ou petits accordent a l'esclave la possession et l'usufruit
 d'instruments de production rudimentaires (houe, pioche) et d'un
 lopin de terre familiale, la place-a-vivre (igname, magnioc, patates,
 etc.) dont il peut vendre les surplus au marche local. C'est avec leurs
 economies personnelles, tirees de cette vente, que certains esclaves

 15 Le Vodou est la religion animiste clandestine que professent reellement
 Esclaves et Affranchis et dont les ceremonies et danses (calendas) sont interdites par
 l'Administration coloniale laique et religieuse.
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 arrivent, apres quelques annees, a acheter leur liberte de leurs
 maitres. Ce ?mode de production secondaire? dans l'habitation
 esclavagiste, nous le denommons ?mode de production mercan
 tile? et Fesclave qui en beneficie, nous l'appelons: ?esclave
 ancien-petit-paysan?. Par ?esclave-ancien-petit-paysan?, (par oppo
 sition au ? nouveau-petit-paysan libre? qui voit le jour en 1793) nous
 entendons un modeste cultivateur, bien meuble, possesseur et usu
 fruitier d'instruments de production rudimentaires et d'une place-a
 vivres que lui concede son maitre. Cet ? esclave-ancien-petit-paysan ?
 peut vendre le surplus de sa recolte au marche local. La situation
 economique et juridique de cette classe sociale est ambigue. L'ambi
 gu'i'te vient du fait que les groupes ethniques noirs et mulatres sont
 assimiles a la nature comme forces productives au profit de leurs
 maitres du lundi au samedi apres-midi, perdant ainsi leur entire
 humaine et que simultanement ils sont des ?anciens-petits-paysans?
 qui retrouvent et conquierent leur humanite en travaillant et en trans
 formant la nature pour eux-memes et leurs families. Alors leur reifi
 cation cesse dans cette pratique de travail libre. Ils redeviennent
 hommes pour eux-memes, bien que le mode de production colonial
 esclavagiste ne les reconnaisse pas comme tels. C'est alors que s'eta
 blit, d'abord dans les deux pratiques differentes de vie productive des
 noirs et mulatres asservis et, ensuite dans leur conscience, une dialec
 tique permanente entre leur reification et leur humanisation, entre le
 travail servile et le travail libre.

 De cette production ambivalente nait, dans le reseau complexe
 des categories sociales, cette classe specifique que nous denommons
 ?ancien-petit-paysan? qui, par ses pratiques de vie productives
 contradictoires, commence dans le concret a se rappeler sa vie libre
 en Afrique avant sa capture, a s'humaniser et a developper toute une
 logique marronne (empoisonnements des maitres, avortements crimi
 nels, revokes sporadiques, marronnage)... Cependant il se produit
 toute une psychose de terreur et un processus de reification. Le dis
 cours colonial esclavagiste, depuis l'achat des esclaves aux courtiers
 en Afrique jusqu'a leur etablissement et leur fonctionnement comme
 force de travail servile a Saint-Domingue, utilise des elements mate
 riels et spirituels de coercition et de persuasion, a l'egard de ces Afri
 cains transplanted. Cette logique coercitive et persuasive se rencontre
 dans le carcan en Afrique, les chaines de fer, les tortures et chati
 ments inhumains contre les revokes aussi bien dans les bateaux
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 negriers qu'a Saint-Domingue16, le bapteme chretien, le Catechisme
 colonial et l'absence du syllabaire (Fouchard 1953: 1-3 et 27-67).

 Le discours colonial esclavagiste, en postulant la reification sys
 tematique de l'esclave noir ou mulatre, enonce ex cathedra un juge
 ment de valeur sans appel dont les deux termes (deux equations)
 resument la realite coloniale:

 1 - Civilisation occidentale et chretienne = Civilisation tout
 court.

 2 - Civilisations africaines et pai'ennes = Sauvagerie17.

 A partir de cette reification et de cette mystification organisees
 materiellement et spirituellement se construit l'etre social reel et des
 colonisateurs (administrateurs, grands et petits planteurs, clerge,
 armee d'occupation) et des colonises (esclaves et affranchis noirs et
 mulatres, marrons), lequel etre social se cristallise dans les pratiques
 sociales, politiques, juridiques et ideologiques de ces classes et strates
 sociales en conflit.

 D'une part, les colonisateurs se re-connaissent comme les civilises
 par excellence et ?veulent? se definir ainsi par rapport aux colonises
 qu'ils regardent comme des sauvages et orchestrent toute une serie de
 mesures tortionnaires (d'ou leur ? sauvagerie ?) contre les Esclaves et
 discriminatoires contre les Affranchis noirs et mulatres au nom des

 ideologies de couleur et de la securite coloniale esclavagiste18.

 D'autre part, les colonises, par le processus dialectique d'interio
 risation et de rejet de leur situation d'inferiorises, tentent de se mon
 trer selon leur position de classe, non comme des sauvages, mais
 comme des egaux et des civilises en adoptant les schemes culturels
 francais par leur integration sociale consciente (Les Affranchis noirs et
 mulatres)19, ou en creant une societe communautaire tribale de type

 16 A titre d'illustration nous citons les cas suivants: ?on verse sur les plaies du
 piment, du sel, du citron, de la chaux vive; on jette des esclaves vivants dans des fours
 ou sur des buchers, on ?remplit? quelques-uns de poudre comme des ?bombardes?
 pour les faire crever a l'aide d'une meche: cela s'appelle ?bruler un peu de poudre au
 cul d'un negre?; on brule avec des tisons ardents les ? parties honteuses? des femmes,
 on mutile des oreilles, une jambe ou les parties viriles? (De Vaissiere 1909: 91-93).
 Toutes ces scenes se deroulent toujours en presence des autres esclaves de l'habitation.

 17 Dans la dialectique des relations entre colonisateurs et colonises, entre maitres
 et esclaves, l'etre social des deux groupes est reification et mystification.

 18 Des Affranchis savent cacher des marrons dans leurs habitations.
 19 De la toutes leurs revendications narcissiques pour leur egalite civile et politi

 que avec les colonisateurs blancs.;
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 africain20: la Communaute des Marrons noirs et mulatres du Bahoruco

 (1785). En somme, le discours colonial esclavagiste, quoiqu'hegemo
 nique jusqu'en 1791 est toujours conteste et par les Planteurs et par
 les Esclaves, selon leurs interets particuliers de classe. Mais la plus
 grande contestation (pour etre la plus complete) est toujours orches
 tre par les Esclaves, les instruments de production doues de volonte
 et de conscience et imbus d'experiences de communaute tribale, de
 religion animiste et de guerres inter-tribales, d'organisations en
 bandes aguerries, etc... Le Marronnage21 est la forme superieure de
 contestation des Esclaves de Saint-Domingue. Le Discours Marron,
 de par ses caracteristiques religieuse, tribale libertaire et independan
 tiste, expression achevee de la culture des instruments de production
 doues de conscience et de volonte, est tenu et par les esclaves a talents
 et par les esclaves des plantations (Fouchard 1972: 179-291) et, ce,
 depuis 1679 (ou Padrejean se propose d'egorger tous les blancs du
 Nord-Ouest en passant par 1740-1758 ou le grand marron Francois
 Macandal a l'intention d'empoisonner tous les blancs de la Colonie
 (Fouchard 1972: 490-492)) jusqu'a la reconnaissance officielle de la
 ?Communaute des Marrons du Bahoruco? (1785)22. Alors que la
 formation coloniale esclavagiste de Saint-Domingue offre a l'esclave
 trois possibilites: rester esclave toute sa vie, devenir libre, c'est-a-dire
 artisan ou proprietaire d'esclaves et de terre, les Marrons du Baho
 ruco23 choisissent une quatrieme voie qui est la reconstruction dans
 les montagnes, d'une Communaute de subsistance de type tribal, offi
 ciellement reconnue en 1785.

 20 Les marrons vivent ?en cultivant d'immenses champs de bananiers, d'ignames
 et de patates? (Fouchard 1972: 517) et en pratiquant la chasse et la cueillette. II ne faut
 pas oublier que la chasse et la cueillette sont les activites de certains boucaniers jus
 qu'au debut du XVIIIe siecle.

 21 Par extension, le terme de marronnage peut s'appliquer a la pratique illegale de
 la medecine, de la medecine veterinaire et a l'apprentissage ciandestin de l'art de lire et
 d'ecrire, par les Esclaves, selon l'historien Fouchard dans son interessant ouvrage inti
 tule: ?Les Marrons du Syllabaire?.

 22 Le Traite de Paix est signe le 28 mai 1785, par le chef des Marrons, Santyague
 et les autorites espagnole et francaise. (Charlier 1954: 29).

 23 Inutile de rappeler que le Marronnage, de par sa nature independantiste et guer
 riere (les marrons refugies dans les montagnes en descendent pour operer des razzias
 dans les ? habitations"), constitue un serieux danger pour l'ordre colonial esclavagiste
 et est combattu par des moyens militaires (battues constantes de la Marechaussee et de
 la Milice dans les montagnes), tortionaires legaux (contre les captifs) et ideologiques (le
 Catechisme colonial qui promet l'enfer, la damnation eternelle aux Marrons, s'ils ne
 font pas penitence pour ce peche mortel). (Fouchard 1953: 44).
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 En somme, les ? Marrons de la Communaute du Bahoruco? se
 reconnaissent (et c'est pour eux une donnee prealable a leur fuite)
 comme membres d'une tribu et non comme ex-esclaves. Et l'organi
 sation sociale de leur Communaute reflete, globalement24, les caracte
 ristiques essentielles de la tribu (basees typiquement sur la relation
 organique entre la cosmogonie et la societe humaine). C'est cette
 identification tribale permanente qui conduit certains marrons a
 continuer a vivre jusqu'en 1860 (56 ans apres l'independance natio
 nale) dans les montagnes du Bahoruco!

 Enfin, un autre mode de production secondaire libre c'est Vartisa
 nat des Ex-Esclaves. C'est cette classe secondaire des Affranchis
 artisans qui se trouve plus pres economiquement et ideologiquement
 des Esclaves et qui, dans la Grande Revoke des Esclaves de 1791, est
 d'un inestimable secours par leurs informations et soutiens militaires.
 (Quelques-uns appartiennent a la milice, a l'armee ou la marechaus
 see). A partir de 1791 jusqu'en 1804 cette classe constitue les ?intel
 lectuels organiques ? (Gramsci) des Esclaves en armes ou en rebellion
 sourde.?

 Toutes les conditions objectives (surexploitation, reification) et
 subjectives (empoisonnement, avortements criminels pour sauver la
 progeniture de l'enfer de l'esclavage, egorgements, Marronnage sous
 toutes ses formes) sont donnees pour la gestation, la naissance, l'ex
 plosion et la continuite de la situation revolutionnaire de 1791 dont le
 ferment ideologico-religieux est le Serment du Bois-Caiman prononce
 au cours d'une Ceremonie Vodouesque presidee par le grand-pretre
 et chef marron Boukman, selon la tradition des ? nations? (ethnies)
 africaines. Boukman est seconde par Jean-Francois et Biassou. C'est
 par l'interpellation religieuse et ethnique25 que les leaders de la
 Grande Revoke galvanisent dans la conscience ?assujettie? les senti
 ments de la liberte et de l'independance materialises depuis 1785 dans
 la ?Communaute du Bahoruco?. Cette interpellation religieuse et
 ethnique est efficace et adequate parce que les esclaves transplants
 (groupe majoritaire), quoique baptises chretiennement du nom de

 24 II manque des donnees empiriques detaillees sur cette Communaute.
 25 Le chant de guerre est dirige contre le dieu des blancs: ...?Le Dieu des blancs

 commande le crime, le notre sollicite des bienfaits. Mais ce Dieu qui est si bon (le
 notre) nous ordonne la vengeance. II va conduire nos bras et nous donner Passistance.
 Brisez l'image du dieu des blancs qui a soif de nos larmes. Ecoutez en nous-memes
 l'appel de la liberte.? (Price-Mars 1928: 42).
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 leurs maitres et forces a recevoir les sacrements catholiques, conser
 vent, pratiquement leurs croyances animistes africaines dans les cere
 monies interdites et clandestines du Vodou et se font appeler, entre
 eux, par leur nom d'inities africains (Savine 1911: 93). Cette habitude
 generate de garder le nom africain renvoie a la signification humani
 sante et religieuse du nom de l'initie africain: le Nommo, qui est eau
 et feu, semence et paroles unis, transforme un nouveau-ne en un etre
 vivant complet, une personnalite, un Muntu, par la prononciation et
 l'imposition du nom effectuees rituellement par le sorcier ou le
 grand-pretre africain... (Jahn 1963: 170-172). C'est ce Nommo qui
 se manifeste et incite les Esclaves a la Revoke, a la poursuite de leur
 Liberte, a travers les paroles rituelles de Boukman qui sont forces natu
 relles et vitale et action.

 Les Esclaves Revokes et Armes jusqu'en 1793 ont comme modele
 un Etat Communautaire Independant et comme desir: le retour a
 l'Afrique ancestrale, qu'ils cristallisent dans la mort meme (croyance
 creee et alimentee par les chefs marrons dans la conscience de la
 masse servile passionnee de liberte).

 Au nom du Serment du Bois-Caiman scelle par le rite du ? Pacte
 du Sang?26, au nom de leurs civilisations seculaires dont les arche
 types puissants sont l'Egypte27, l'Ethiopie, le Soudan, le Dahomey,
 au nom de leurs dieux ancestraux tutelaires, et contre les ideologies
 de couleur et de la securite coloniale esclavagiste, contre le Cate
 chisme colonial mystificateur et leur reification, les instruments de
 production serviles se revoltent et crient leur droit le plus naturel,
 celui de leur ?homonicite?. Le Verbalisme egyptien, soudanais, gui
 neen et bantou devient Action Revolutionnaire Humanisante. Le

 26 Le rite du ? Pacte du Sang ? (il est question du sang d'un gros pore egorge par le
 grand-pretre du Vodou, Boukman, et bu par toute l'assistance en signe de fidelite a la
 cause de la liberte, lors de la Ceremonie de la nuit du 14 aout 1791), ce rite est encore
 en vigueur dans les religions animistes du Dahomey et du Togo (Deschamps 1971: 58).

 27 Vhistorien grec Herodote d'Halicarnasse, (484-406 av. C), temoin oculaire,
 dans son ? Histoire (595-475 av. C.)?, affirme que ?les egyptiens ont la peau noire et
 les cheveux crepus?. II est a noter, en passant, que dans le Bas Empire Egyptien (715
 332 av. C.) apparait la XXVe dynastie ethiopienne qui reunit les royaumes de Kush et
 d'Egypte. Ici nous n'avons pas le temps de citer en details l'interessante etude histori
 que de Sir Leonard Wooley qui ecrit que ?le langage du peuple egyptien possede,
 specialement dans le vocabulaire, des elements semitiques combines aux elements cha
 mitiques natifs ?et que? pour comprendre l'histoire de la civilisation egyptienne, il est
 essentiel de tenir compte de l'histoire du Soudan, la terre de Kush? (Sir Leonard
 Wooley 1968: 435 et 483).
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 Nommo28 qui est eau et feu, semence et parole unis, devient Incanta
 tion a la Liberte. La Grande Revoke des Esclaves de 1791 a 1793, c'est
 la crise de possession la plus humaine et la plus humanisante que
 connaisse l'histoire de Phumanite, c'est le ?chevauchement? des
 Esclaves par leurs dieux (loas), la crise de possession de ces groupes
 ethniques transplanted dans l'enfer de Saint-Domingue, damnes pour
 avoir la peau noire ou metisse et qui reclament la reconnaissance de
 leur hominisation antediluvienne et de leurs civilisations seculaires,
 leur droit a la liberte. C'est la guerre la plus humaine et la plus huma
 nisante et la plus emouvante que connaisse l'histoire de l'humanite,
 celle de ces groupes ethniques qui luttent contre leur reification et au
 nom de leurs civilisations seculaires meconnues et/ou inconnues.

 La Grande Revoke des Esclaves de 1791 a 1793 dans le Nord,
 l'Ouest et le Sud, n'est pas fille de la Revolution Bourgeoise Fran
 caise de 1789. En effet, d'une part elle est l'apogee normale des
 formes de contestation diverses que nous constatons depuis la fin du
 XVIIe siecle (empoisonnements, avortements, marronnage). D'autre
 part, l'Assemblee constituante de 1789 et 1791 et l'Assemblee Legisla
 tive (Decret de Mars 1792), nous le rappelons, ne veulent pas abolir
 l'esclavage dans les Colonies francaises. En outre la Premiere Com

 mission Civile a Saint-Domingue (novembre 1791 - avril 1792) a la
 simple et vaine mission de retablir la paixf Enfin face a l'echec de la
 Premiere Commission, la Deuxieme Commission civile29 a comme
 unique devoir celui d'appliquer le decret de mars 1792 sanctionne par
 le roi en avril 1792 et qui stipule la reelection des Assemblies Colo
 niales et des municipalites et l'admission au vote des affranchis, noirs
 et mulatres. Done la Deuxieme Commission vient ratifier l'egalite
 civile et politique des Affranchis avec les colons francais. Ce qui pro
 voque une resistance de ces derniers allies aux gouverneurs d'Espar
 bes et Galbaud, contre les Commissaires civils.

 Deux autres faits viennent entraver l'accomplissement de la mis
 sion de la Deuxieme Commission Civile qui possede le pouvoir
 supreme a Saint-Domingue: l'occupation militaire (aout 1793) par
 l'Espagne des villes du Nord (Valliere, le Trou, le Fort-Dauphin, la

 28 Nous observons curieusement une analogie semantique entre le Nomo-egyptien,
 division territoriale sacree de la VIe dynastie (2190-2050 av. C), et le Nommo des
 Dogon de l'Afrique Occidentale et entre le Muntu des bantous et le Montou, dieu des
 thebains (2050-1780 av. C).

 29 Composee de Sonthonax, Polverel et Ailhaud.
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 Grande-Riviere du Nord, Ouanaminthe, la Marmelade, Emery, Plai
 sance, Gonaives, Limbe, le Borgne) et l'intervention militaire de
 l'Angleterre a Jeremie (Sud) et au Mole Saint-Nicolas (Nord), respec
 tivement les 20 et 22 septembre 1793. En presence de l'animosite des
 colons francais, de la defection d'une partie de l'armee d'occupation
 (sous les ordres de d'Esparbes et de Galbaud), et de l'intervention
 hispano-anglaise de certaines villes du Nord et du Sud les Commis
 saires civiles Sonthonax et Polverel sont forces, pour triompher,
 d'une part, de recourir a l'aide des Affranchis contre d'Esparbes, a
 celle des Marrons armes du Nord contre Galbaud en promettant la
 liberte a ces derniers30 et, d'autre part, de proclamer la liberte gene
 rale de tous les Esclaves de Saint-Domingue, afin de disposer, dans la
 conjoncture de cette guerre intercolonialiste, d'une armee nombreuse
 de Nouveaux Libres deja Marrons en grande partie, pour resister a
 l'Angleterre et a l'Espagne. C'est ainsi que Sonthonax le 29 aout 1793
 (dans le Nord) et Polverel le 21 septembre 1793 (dans l'Ouest), le 9
 octobre 1793 (dans le Sud), promulgent les Decrets de la Liberation
 Generate des Esclaves de Saint-Domingue.

 Apres la promulgation des arretes d'Affranchissement General
 des Commissaires Civils, Sonthonax et Polverel, les Anciens Libres
 des Paroisses de Saint-Marc, des Verrettes et de la Petite Riviere de
 l'Artibonite realisent une coalition naturelle, de par la communaute
 d'interets economiques, avec les Colons francais esclavagistes, et
 publient un manifeste contraire a la cause de la liberation de la main
 d'eeuvre servile, lequel manifeste s'intitule: ?Resistance a l'oppres
 sion ? (13 novembre 1793).

 Une analyse succincte des Reglements de culture de Sonthonax et
 de Polverel nous montre la restructuration31 des rapports sociaux de
 production qui preside au nouveau developpement des forces produc

 30 Nous rappelons que d'Esparbes et Galbaud sont des generaux gouverneurs de
 tendance aristocratique noble et partisans farouches des planteurs esclavagistes.
 D'ailleurs Galbaud est heritier d'une grande habitation de Saint-Domingue...

 31 En resume, l'appareil repressif (juridico-politique) colonialiste (metropolitain),
 pour reproduire le Systeme Colonial et subsister et ?s'adapter? aux attaques repetees
 et des Affranchis et des Marrons de la Liberte et de l'independance, cet appareil est
 oblige de renouveler a la fois les rapports sociaux de production qui deviennent tribu
 taires de 1793 a 1804 et le statut civico-politique des Anciens et Nouveaux Libres qui
 deviennent tous citoyens: les uns, citoyens proprietaires, artisans ou officiers (Anciens
 Libres), les autres, citoyens metayers, metayers-nouveaux-petits-paysans ou fermiers,
 ou soldats (Nouveaux Libres).
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 tives base sur le travail libre (quoique surveille de pres et par le
 conducteur de l'habitation et par l'inspecteur militaire general de la
 province; la peine la plus severe est la ?perte d'une partie ou de la
 totalite des ?salaries? (sic)).

 De 1793 a 1804 les relations sociales de production se deroulent
 telles qu'elles sont mentionnees dans les Reglements de culture.
 Cependant les cultivateurs sont reduits a la portion congrue, etant
 donne qu'ils s'interessent aux vivres de leurs lopins de terres fami
 liaux et tres peu aux denrees des plantations (Debien 1962: 144). La
 sucrerie periclite: la roulaison n'atteint pas le quart de ce qu'elle est
 dans les annees moyennes. Toutefois les cafeieres, qui demandent un
 travail moins dur et moins regulier, ne connaissent pas les memes
 crises de sous production.

 C'est en 1801 que le gouverneur a vie de Saint-Domingue, le
 general noir Toussaint-Louverture, representant des Nouveaux Li
 bres, par la promulgation de la Constitution de 1801, et par la prati
 que de nouveaux reglements de culture severes, arrive a rehausser
 l'eclat de l'economie de Saint-Domingue. Le regne de la culture
 renait et prospere. (Laurent 1949: 259).

 L'article 16 de la Constitution de 1801 dit que ?chaque cultiva
 tes ou ouvrier libre est membre de la famille et protionnaire dans les
 revenus?. Ce systeme de ?colonat partiaire? (metayage), initie par
 les Reglements de culture de 1793 et maintenu en 1801, est a Forigine
 de ce que nous denommons ? mode de production colonial tributai
 re ?32.

 Par mode de production colonial tributaire nous entendons une
 structure integree par la relation:

 1 - entre les rapports sociaux de production (metayage) et le
 niveau de developpement des forces productives saint-dominguoises
 (relation que creent et fixent, entre 1793 et 1804, les Reglements de
 culture de 1793 et la Constitution de 1801 (instance juridico
 politique).

 32 Le concept ?tributaire? s'inspire de la belle etude de Samir Amin intitulee:
 ?Societes precapitalistes et capitalisme ? (Editions Anthropos, Paris, 1978, pp. 285-287).
 Nous entendons par ?tribut? une contrainte extra-economique qu'exercent et fixent les
 Reglements de culture de 1793 et de la Constitution de 1801 (instance juridico-politique) et
 qui oblige les Nouveaux Libres-Cultivateurs a travailler un certain nombre de jours et
 d'heures sur les habitations de leurs anciens maitres moyennant la reception du tiers ou
 du quart des revenus (metayage).
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 2 - et entre la production des matieres premieres (coton, indigo,
 sucre brut ou semi-raffine, cafe, etc..) et leur vente exclusive a la
 metropole, selon le Pacte Colonial.

 Cette classe des Nouveaux Libres cultivateurs (metayers) com
 prend deux strates telles que:

 a) Metayers a talents des manufactures coloniales (tonneliers,
 conducteurs des travaux sucriers, etc.).

 b) Metayers des plantations ou cultivateurs proprement dits.

 Alors que les Reglements de culture de 1793 de Sonthonax et de
 Polverel concretisent le discours colonialiste tributaire de I'Administra

 tion republicaine, civile, la Constitution de 1801 tient et soutient le
 Discours Separatiste tributaire des Nouveaux Libres (Metayers) et de
 leur strate privilegiee (fermiers: cultivateurs et officiers noirs et mula
 tres de l'armee francaise).

 En ce qui concerne les planteurs, cette classe sociale est compo
 sed des strates suivantes:

 i) les grands planteurs francais (l'oligarchie fonciere): laics ou
 religieux.

 ii) les petits planteurs: francais et anciens libres (noirs et mula
 tres).

 Nous venons de voir plus haut que ces deux strates prononcent
 le meme Discours Colonial esclavagiste en 1793 (dans leur manifeste:

 Resistance a l'oppression). Mais, au cours de la Guerre du Sud, (1799)
 qui oppose les generaux indigenes, Toussaint et Rigaud, les grands et
 petits planteurs francais se rangent du cote des Nouveaux Libres
 (represented par Toussaint) contre la strate privilegiee des Anciens
 Libres (Symbolisee par Rigaud). ?La guerre civile du Sud fut une
 entreprise de la reaction interieure (les anciens colons et les pretres) et
 de la reaction exterieure (les gouvernements anglais et nord-ame
 ricain, les anciens colons a l'exterieur), qui manoeuvrerent savam

 ment et reussirent a opposer dans une lutte a mort les anciens libres
 et la couche privilegiee des nouveaux libres: les colons et les pretres
 entendent recouvrer, au moins en partie, leur ancienne preponde
 rance tandis que l'Angleterre et les Etats-Unis du Nord visent a l'in
 dependance de Saint-Domingue ?. (Charlier 1954: 132). En somme, le
 ? mode de production colonial tributaire ? est forme par deux grandes
 classes sociales (avec leurs strates respectives): les Planteurs et les
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 metayers. Quant aux modes de production secondaires, ils restent
 inchanges (pour les memes raisons que nous signalons plus haut):

 i) Petite production mercantile (a cause de l'auri sacra fames du
 capital marchand).

 ii) Communaute des Marrons du Bahoruco (a cause de l'identi
 fication ethnico-tribale des Marrons de la Liberte).

 La petite production mercantile, de par la transformation du sta
 tut juridique de l'esclave en homme libre, en metayer, donne nais
 sance a une classe sociale hybride: les ?metayers-nouveaux petits
 paysans? qui se changent deja, dans certains cas, en ?metayers
 fermiers?. Pour sa part, la Communaute du Bahoruco demeure irre
 ductible jusqu'en 1802, date a laquelle certains de ses membres
 s'allient a l'armee indigene de Liberation nationale. En derniere ana
 lyse, il est a remarquer que la superstructure juridico-politique (l'Ad

 ministration coloniale), entre 1793 et 1804, ne change pas essentielle
 ment, eu egard a l'autorite supreme des Commissaires civils et a la
 reforme introduite par la Constitution de 1801.

 Un bilan rapide des evenements33 qui dechirent la societe saint
 dominguoise, nous amene a considerer le projet social separatiste de
 Toussaint-Louverture. Le projet s'articule autour d'une serie de tacti
 ques (traite secret signe entre Toussaint et l'Angleterre pour des rap
 ports amicaux et commerciaux entre la Jama'ique et Saint-Domingue,
 accord Adams-Toussaint pour la reprise des relations commerciales
 entre Saint-Domingue et les Etats-Unis d'Amerique34), de mesures
 politiques (l'occupation de l'Est, le rappel des colons emigres, l'Af
 faire Moyse, la Guerre civile du Sud) et de mesures juridico
 politiques (la Constitution de 180135).

 L'echec du Projet social Separatiste des Nouveaux Libres repre
 sented par Toussaint, vient du fait que, d'une part, il n'est pas appuye
 ni par les planteurs (colons et anciens libres), ni par les troupes regu
 lieres d'occupation (bien entrainees) ni par les bandes de marrons
 armes et bien aguerris et que d'autre part, la coalition des bourgeoi
 sies financiere, maritime et marchande avec l'empire de Napoleon

 33 II nous faut ajouter, en passant, que les Espagnols et les Anglais evacuent Saint
 Domingue respectivement en 1795 et en 1798.

 34 Ces relations commerciales inaugurent la tentative d'integration economique
 latino-americaine, en pleine periode ?colonialiste?...

 35 C'est le premier essai historique du ?dominion?.
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 Bonaparte facilite, en 1802, pour retablir l'esclavage et restaurer le
 Pacte colonial viole, ?la plus formidable expedition coloniale que la
 France ait jamais tentee: quatre-vingt six vaisseaux de guerre portant
 vingt-deux mille soldats? (Dorsainvil 1934: 130). Enjuin 1802, Tous
 saint est deporte en France36.

 Apres la deportation de Toussaint-Louverture en France (1802),
 les appareils repressifs de l'etat colonial tributaire, (armees d'occupa
 tion et de l'expedition de 1802, milice, marechaussee tribunaux), dans
 le but de retablir l'esclavage et sous les ordres des generaux de l'em
 pire napoleonien, Leclerc et Rochambeau, les appareils repressifs de
 l'etat saint-dominguois, disons-nous, commencent a proceder au desar

 mement general des Nouveaux Libres soldats ou officiers37 et institu
 tionnalisent un regime de terreur38 non seulement contre les Marrons
 de la Communaute du Bahoruco ou organises en bandes, mais encore
 contre les strates privilegiees39 des Anciens et Nouveaux libres (offi
 ciers metayers-fermiers ou proprietaires et civils proprietaires fon
 ciers). La tentative de desarmement general et le regime de terreur,
 commandes par les interets colonialistes esclavagistes des bourgeoi
 sies financiere, maritime et marchande en alliance avec l'empire
 napoleonien, entrainent deux consequences sociales immediates: Vin
 surrection armee de metayers qui, au lieu de remettre leurs fusils, vont
 grossir les bandes de marrons du Nord, de l'Ouest et du sud40 et
 ralliance indissoluble des strates privilegiees des Anciens et Nouveaux
 Libres avec les metayers et marrons irreductibles, laquelle alliance de

 36 En posant les pieds sur le bateau qui doit l'amener en France, il prononce ces
 paroles prophetiques que l'histoire retient: ? En me renversant, on n'a abattu a Saint
 Domingue que le tronc de l'arbre de la liberte des noirs, il poussera par les racines parce
 qu'elles sont profondes et nombreuses?. (Dorsainvil 1934: 142-143).

 37 En 1796 Sonthonax qui fait partie de la troisieme Commission Civile, en distri
 buant 30,000 fusils aux metayers (c'est Forigine de Farmee indigene), leur dit: ?Voici
 votre liberte. Celui qui vous enlevera ce fusil voudra vous rendre esclaves ? (Dorsainvil
 1934: 143).

 38 Fusillades, pendaisons, noyades, asphyxie par le soufre dans la cale des navires,
 mise en pieces de marrons par des chiens dresses, tel est le commencement du ?Dies
 irae? chante par les defenseurs de la civilisation occidentale chretienne, les tenants du
 Discours Colonial esclavagiste!

 39 Comme ces strates privilegiees, de jour en jour, accaparent plus de pouvoir reel,
 economique et politico-militaire, depuis Fexperience separatiste de Toussaint-Louver
 ture, il faut les annihiler.

 40 Quelques noms de chefs de bandes d'insurges sont retenus par l'histoire: Scylla,
 Sans-Souci, Petit Noel Prieur, Yayou, Romain, dans le Nord; Courjolles, Larose,
 Conflans, Lafortune, Lamour Derance, dans YOuest, Goman, Janvier Thomas, Jean
 Parnier, Gilles Benech, dans le Sud (Dorsainvil 1934: 144).
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 classes et strates sociales conduit a la constitution de l'armee indigene
 de decolonisation et, apres des luttes et victoires repetees, a la crea
 tion par les armes de l'unique etat d'ex-esclaves independant connu
 dans l'histoire universelle, le ler Janvier 1804.

 Au lendemain de l'independance nationale, etant donne que le
 mode de production principal demeure le tributaire et que les biens
 meubles et immeubles des colons francais appartiennent a la nation
 hai'tienne41, selon les Constitutions de 1805 et de 1806, la conserva
 tion de l'independance nationale et le probleme agraire sont les
 grandes questions a resoudre par les gouvernements imperial de Des
 salines, republicain liberal de Petion, royal du Nord de Christophe et
 republicain de Boyer, entre 1804 et 183542.

 Nous jetons un coup d'ceil rapide sur les appareils repressifs
 (juridico-politiques) d'etat installes entre 1804 et 1835 et qui sont les
 instruments reels de decolonisation, de restructuration et d'organisa
 tion de la societe civile et politique hai'tienne. La premiere question a
 resoudre, a savoir la conservation de l'independance nationale est
 abordee d'une facon analogue par tous les gouvernements precites
 sauf par celui de Boyer. En effet, les appareils repressifs d'etat (pou
 voirs executif militaire, legislatif, judiciaire militaire, armee)43, sous
 l'empire de Dessalines, (1804-1806) la republique de Petion (1804
 1820) et le royaume de Christophe, (1807-1820), la republique de
 Boyer (1820-1843)44, les appareils repressifs d'etat appliquent deux
 mesures de protection de la jeune nation independante: Yune,
 strategico-militaire, la construction de forteresses ou forts45 et l'etat
 d'alerte perpetuel et Yautre, commerciale et diplomatique, en faveur
 des Etats-Unis d'Amerique et de l'Angleterre46, ce dernier devrait

 41 Les colons francais, sauf les pretres et les techniciens, sont extermines par l'ar
 mee indigene de liberation entre mars et avril 1804 et beaucoup de leurs habitations sont
 bailees.

 42 Apres l'assassinat de Dessalines (1806), entre 1807-1820 se produit une scission
 entre le Nord gouverne par Christophe et l'Ouest et le Sud commandes par Petion. En
 1820 Boyer devient president du pays a la mort de Petion et de Christophe.

 43 La marechaussee et la milice coloniales disparaissent.
 44 Sous l'empire de Dessalines il n'existe pas de noblesse comme telle: Jacque Ier

 est le ?seul noble ? et les appareils repressifs d'etat sont de type republicain. Alors que
 le Royaume de Christophe (Henri Ier) est feodal dans son infrastructure economique et
 sa superstructure politique, juridique et ideologique.

 45 C'est l'origine historique de la celebre Citadelle Laferriere du roi Henri Ier.
 46 L'Angleterre vend a Haiti des armes, des munitions, des toiles, des vivres et

 recoit en echange les denrees du pays avec une reduction de 50 pour cent sous Dessa
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 obtenir de la France la reconnaissance officielle de l'lndependance
 d'Ha'iti. Cependant Boyer en 1825 accepte l'ordonnance de Charles X
 qui exige le paiement de 150 millions de francs pour dedommager les
 colons emigres ou absenteistes (echappes au massacre de 1804) et qui
 accorde une ? franchise douaniere? de 50 pour cent a la France dans
 ses relations commerciales avec Haiti. Telles sont les conditions dans

 lesquelles la France reconnait officiellement l'lndependance d'Ha'iti47.
 L'acquittement de cette lourde dette de l'lndependance et le probleme
 agraire sont les deux impedimenta majeurs a la construction econo
 mique de la jeune nation au XIXe siecle. La deuxieme grande question
 a resoudre par les appareils repressifs d'etat precites, a savoir Impro
 priation de la terre, requiert une analyse prealable des classes et
 strates sociales en presence, au lendemain de l'lndependance natio
 nale, pour pouvoir typifier les mesures agraires socialement et ideo
 logiquement et determiner a quels groupes sociaux elles profitent.
 L'extermination physique des derniers colons francais, Impropria
 tion et la nationalisation de leurs biens meubles et immeubles lais
 sent, entre 1804-1835, la formation nationale tributaire (et feodale,
 entre 1807-1820) haitienne integree par trois modes de production
 avec leurs classes et strates correspondantes:

 i) le ?mode de production national tributaire principal ?48 dont
 les classes sociales indigenes fondamentales (et virtuelles) avec
 leurs strates sont:

 a) Grands et petits Proprietaires fonciers, les privileges
 des des Anciens et Nouveaux Libres.

 b) Metayers: 1) Metayers a talents. 2) Metayers des plan
 tations (les deux strates peuvent etre aussi metayers
 fermiers).

 ii) les modes de production secondaires (au niveau national):

 a) mode de production feodal du Nord (entre 1807 et
 1820) dont les classes et strates virtuelles sont:

 lines, de 10 a 5 pour cent sous Petion et de 12 a 7 pour cent meme sous Boyer jusqu'en
 1825.

 4? Cette acceptation de Boyer est toujours critiquee par tous les historiens hai
 tiens, parce que l'lndependance d'Haiti depuis 1804 et surtout en 1825 est un fait...

 48 La caracteristique ?national? signale tout simplement l'existence du libre
 echange entre Haiti et d'autres nations, done Felimination du Pacte Colonial, de l'Ad
 ministration Coloniale. II s'agit ici d'une economie dont la production est autocentree,
 intravertie et dont les classes sociales virtuelles sont nationales.
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 1) Seigneur feodaux: Noblesse: noblesse d'epee,
 de cour, de robe, et Clerge.

 2) Serfs (paysans attaches a la glebe). Ce mode
 de production feodal (principal dans le Nord
 et secondaire ou peripherique au niveau na
 tional) ccexiste avec le mode de production
 mercantile simple dans le Nord.

 b) Petite production mercantile simple dont les artisans
 et les ?petits paysans independants? (nouvelle classe
 sociale nee a la fin de 1805)49 (Moral 1961: 28).

 c) Communaute du Bahoruco, commandee par Lafortune
 en 1810, selon Fouchard (1972: 517), et dont la
 classe marronne existe jusqu'en 1860 (Fouchard
 1972: 517)et la Communaute du Grand-Doco (1805-1819)
 dirigee par Goman50.

 Au terme de notre investigation sur les classes et strates sociales
 entre 1804 et 1835, nous sommes en droit de nous demander quelle
 politique agraire suivent les gouvernements de Dessalines, de Petion,
 de Christophe et de Boyer, pour solutionner concretement le pro
 bleme de l'appropriation des terres abandonnees par les colons fran
 cais et nationnalisees par l'etat hai'tien. A ce niveau, nous arrivons a
 decoder des lois agraires deux grands Discours qui nous renvoient
 aux interets et pratiques des classes et strates en conflit: 1 - le Dis
 cours Revolutionnaire Agraire tenu par le gouvernement de Dessalines,
 et qui represente les interets et pratiques des petits paysans indepen
 dants et les paysans sans terre (?lumpenpaysannerie?). 2 - et le Dis
 cours Reformiste Agraire prononce par les gouvernements de Petion,
 Christophe et Boyer, en faveur des grands proprietaries fonciers.

 En premier lieu, le Discours Revolutionnaire Paysan du gouverne
 ment de Dessalines51 qui manifeste a nouveau le conflit inter-classes

 49 Ces petits paysans independants s'installent sur un lopin de terre public et
 deviennent les possesseurs et les usufruitiers de fait de ce lopin et de leurs instruments
 de production rudimentaires (serpe, houe, pioche). Cette ? attitude illegale ? provient de
 la pratique coloniale de production autonome de l'esclave-ancien-petit-paysan et du

 metayer-nouveau-petit-paysan que nous considerons plus haut.
 50 Goman divise les Marrons en deux groupes: les militaires et les cultivateurs

 (Pere Adrien: 35-36).
 51 Dessalines, un jour, face aux reclamations d'heritage de vastes habitations de

 leurs peres francais, de la part des Affranchis mulatres, s'eerie: ? Et les noirs dont les
 peres sont en Afrique, ils n'auront done rien? (Dorsainvil 1934: 178).
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 entre les Anciens Libres (proprietaires fonciers) et les Nouveaux
 Libres (metayers, petits paysans independants ou paysans sans terre),
 le Discours Revolutionnaire Agraire, disons-nous, se materialise dans
 Varrete du 7 fevrier 1804 annulant les ?ventes ou donations, soit de
 meubles, soit d'immeubles, faites par des personnes immigrees en
 faveur de celles restees dans le pays depuis la prise d'armes de l'armee
 indigene?, le decret du 24 juillet 1805 sur la verification generate des
 titres de propriete et surtout le decret du ler septembre 1806 sur le
 controle de la validite des actes de cession de propriete. (Moral 1961:
 29). Ce Discours vaut a Dessalines son assassinat perpetre par les
 strates privilegiees (proprietaires latifundiaires) des Anciens et Nou
 veaux Libres. En deuxieme lieu, le gouvernement monarchique de
 Christophe tient, pour la premiere fois dans l'histoire d'Haiti, le Dis
 cours Reformiste Feodal (Edit Royal du 8 avril 1811) qui asservit les
 metayers (done les transforme en serfs ou fermiers feodaux). Ce dis
 cours se concretise dans la loi specifique sur la culture (133 articles
 du Code Henri) qui reglemente minutieusement les rapports entre les
 grands feudataires, dignitaires du royaume, les fermiers et les serfs, et
 qui reprend le principe portionnaire de 1793. En troisieme lieu, le
 Discours Reformiste Agraire du gouvernement de Petion se pratique
 dans quatre lois de Reforme Agraire: avril 1807, decembre 1809, octo
 bre 1811 et avril 1814.

 Le Code Rural de Boyer procede a des distributions de terre pour
 renforcer la grande exploitation et ainsi empeche l'acces de nouveaux
 paysans a la propriete terrienne.

 En somme, l'ideologie dominante, exprimee dans ce Code Rural
 et dans la ? societe politique ? installee par Boyer entre 1818 et 1843,
 est tributaire, conservatrice et retrograde. En temoignent l'impossibi
 lite pour les nombreux paysans sans terre d'acceder a la propriete
 terrienne (loi de 1826), et les dispositions legales 2 et 3 du Code
 Rural. Cependant une bouffee de liberalisme economique (venue des
 nations capitalistes triomphantes et hegemoniques dans les relations
 commerciales internationales) touche le Code dans sa disposition 1
 qui stipule une ?association contractuelle?. Cette apparente contra
 diction entre la superstructure juridique moderne (metayage et fer
 mage, appliques pour la premiere fois en 1835, sous forme de contrat)
 et les relations sociales de production tributaire marque la velleite de
 l'insertion de l'economie tributaire hai'tienne (insertion non consom

 mee, s'il en fut) dans le mode de production capitaliste deja dominant
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 en Europe. Car ? Pinstitutionnalisation generate de la propriete privee
 et du contrat est le pilier de la revolution industrielle? capitaliste
 (Parsons 1973: 83).

 En derniere instance, les Discours Reformiste Feodal (christo
 phien), Reformiste Agraire (petioniste), Reformiste Agraire (capora
 lisme agraire boyeriste), provoquent, en leurs temps et lieu, le
 ?marronnage? de certains metayers mecontents, respectivement,
 dans le Nord, l'Ouest (Lafortune), et le Sud (Goman). En somme, le
 Marronnage est une forme permanente, superieure de contestation et
 de lutte contre tout type de discours oppresseur, depersonnalisant ou
 reifiant, depuis 1679 avec le noir Padrejean jusqu'en 1860 avec les
 derniers rebelles de la Citadelle du Bahoruco.

 RESULTAT

 Au terme de notre investigation sur la formation sociale de Saint
 Domingue-Haiti (1640-1835), nous arrivons a enoncer les theses sui
 vantes:

 i) These principale: La praxis de la lutte et de l'alliance des classes et
 strates sociales a Saint-Domingue - Haiti (1640-1835) est le fac
 teur dynamique majeur endogene qui, joint a d'autres facteurs
 exogenes comme la lutte intercolonialiste, entraine la transforma
 tion du mode de production colonial esclavagiste en mode de pro
 duction colonial tributaire et celle du mode de production
 colonial tributaire en mode de production national tributaire (et
 feodal).

 ii) Theses secondaires: 1 - Ce sont les ideologies de couleur et de la
 securite coloniale esclavagiste, nees de la predominance des
 grandes sucreries et de la proliferation correspondante de la main
 d'oeuvre servile, ce sont, disons-nous, ces ideologies qui jettent les
 assises de la reification servile et contribuent a une certaine cohe
 sion du corps social saint-dominguois entre 1690 et 1793 (voire
 au-dela, jusqu'en 1804, en ce qui concerne specifiquement les ideo
 logies de couleur et de la securite coloniale). 2 - Les differentes
 institutionnalisations et/ou legitimations des Discours: colonial
 esclavagiste, marron independantiste, autonomiste esclavagiste,
 separatiste esclavagiste, colonial tributaire, separatiste tributaire,
 national tributaire (ou regional feodal), revolutionnaire paysan,
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 reformiste feodal, reformiste agraire et leurs contradictions antago
 niques ou non antagoniques symbolisent le type et le degre d'orga
 nisation et de constitution reelle des classes et strates sociales. 3 -
 Ce sont les formes diverses de contestation et de lutte des marrons
 de tout genre, des esclaves-anciens-petits-paysans devenus mar
 rons, des metayers-nouveaux-petits-paysans devenus marrons, ce
 sont, disons-nous, ces formes revendicatrices qui tracent en lettres
 de sang et de feu la ? voie ethnico-religieuse?52 de la Liberte et de
 l'independance!
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 Recensions - Book Reviews

 A Minority in a Changing Society: The Portuguese Communities of Quebec, by J.
 Antonio Alpalhao and Victor M. P. Da Rosa. Research Monographs in Social
 Sciences, No. 6. University of Ottawa Press, Ottawa. 335 pages, tables, bibliography,
 subject index, author index.

 The translation of Les Portugais du Quebec (1979) is a welcome addition to the
 English literature on immigrants to Quebec. Anglophones need to understand the
 position of "third language" immigrants who face not only the dilemma of having left
 home for an uncertain future, but also the serious problems arising from social
 changes in Quebec. The book fills a gap for those interested in the well-being of
 immigrants as well as providing a foundation for more research. For Portuguese
 readers of English this book will provide an opportunity to learn much about the
 immigration of their compatriots to Quebec.

 Alpalhao and Da Rosa have produced a comprehensive account of Portuguese
 migration and adaptation to Quebec society, using a vast array of sources on the
 Portuguese as well as on Quebec. The bibliography of published and unpublished
 material in several languages is invaluable for researchers in migration studies. In
 addition to extensive use of these materials, participant observation and interviews
 provided the authors with further insights into the Portuguese communities of Quebec.

 As stated in Part One, Portuguese emigration has been a response to massive
 suffering and oppression since the 17th century, scattering the Portuguese throughtout
 the globe. Although emigration during the 1960's must be seen in the context of an
 oligarchic and absolutist Portuguese state, people have continued to leave Portugal
 since the 1974 revolution. Thus, Portuguese immigration to Canada is also due to the
 attractions of high wages, advantages of social security and good prospects for the
 children of immigrants. Quebec is chosen due to the ? presence of and testimony by
 immigrants already established there, to its politico-social image and to advertising
 abroad ? (p. 37). The book may portray Portuguese migration as a bed of roses but the
 accompanying thorns are not ignored: ?In a system which consciously exposes
 workers to the exploitation of man by man, we must recognize the complicity between
 governments which export their manpower and those which accept this manpower?
 (p. 30). The authors thus plead for recognition by governments of the potential and
 actual problems so that the immigrants may adapt to Quebec society and the
 Quebecois to the Portuguese immigrants.

 Having set out the problem, the authors show in Part Two how extensive the
 Portuguese presence in Canada has been, even providing a list of place names of
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 Portuguese derivation (e.g., Anticosti, Labrador, Bay of Fundy). Brief examination of
 some founding migrants from as early as the 17th century show the importance of
 Portuguese pioneers and the degree to which they have become Quebecois, with names
 like Rodrigue and Portugais. In order to assess the similarities and differences between
 the milieu of origin and that of Quebec, climate, history, ethnic composition,
 population, language, family and religion are compared. The image of the Portuguese
 as nostalgic and resigned as expressed in the ?saudade? is accepted, but the other side
 of their character is also presented. As one immigrant to Canada put it: ?The
 Portuguese is joyful. He dresses gloomily but his soul is brightly coloured. He weeps
 easily but he loves to laugh, talk and fraternise...? (p. 97). The Quebecois are
 somewhat ethnocentric at the same time as their desires to please and sociability
 attract the Portuguese who appreciate the good breeding, hospitality and democratic
 spirit of the Quebecois (pp. 99-100). Alpalhao and Da Rosa warn against generaliza
 tion at the same time as they use general characteristics in a sensitive manner to
 identify factors which affect the "mutual adaptation of the two peoples". Favourable
 factors are the varied ethnic population of Quebec which is open to new lifestyles, the
 common Latin origin of French and Portuguese languages, and the similarities in
 family and religion. Unfavourable factors are the cold climate, the traditionally closed
 Quebec society and the present political instability. The authors conclude that "the
 peoples of Portugal and of Quebec are sufficiently different to be distinguishable one
 from the other and similar enough to be able to live together" p. 115). Further,
 Alpalhao and Da Rosa suggest that the Portuguese presence in Quebec calls for
 adaptation, not assimilation. The Portuguese have much to offer besides their labour,
 but for the process to be advantageous for everyone, the problems of adaptation of the
 immigrants need to be understood.

 Part Three, therefore, is a comprehensive examination of the Portuguese presence
 in Quebec. Details on family life, education and culture, work and leisure, health and
 welfare, economic development and migration, immigration policy, religion and
 community organizations constitute the bulk of the book. Here Alpalhao and Da Rosa
 examine the problems of Portuguese immigrants as well as the ways in which
 immigrants have changed as a result of migration.

 Part Four includes a typology summarizing Portuguese immigration to Quebec
 and a series of goals and hopes for the future. Although some aspects of the migration
 are clarified by the typology, it does little justice to the richness of other parts of the
 book. For example, the authors state that social structures may be different or
 identical. Quebec's social structure is clearly different from Portugal's, but few modern
 migrations involve exchange between similar social structures. As Alpalhao and Da
 Rosa suggest (p. 199) modern migrations occur due to structural differences in the
 political economy of development. A typology which placed the Portuguese-Quebec
 movement in the context of capitalist development might have been more appropriate.
 Furthermore, there is an apparent contradiction between the structural differences and
 the many cultural similarities between Portuguese and Quebecois identified in Part
 Two, but culture is not a part of their typology. In general, the conclusions are well
 presented and the goals provide a meaningful and realistic guide for action.

 Alpalhao and Da Rosa have produced a fascinating, multi-dimensional study of
 migration. This book should serve as a model for researchers who hope their studies
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 will affect government policies, organizations serving immigrants as well as public
 responses to immigrants. For this Alpalhao and Da Rosa are to be congratulated. By
 sympathetically representing the Portuguese culture of Quebec, they too are "guard
 ian[s] of the past and becon[s] for the future? (p. 288).

 Gail R. Pool
 Department of Anthropology
 University of New Brunswick
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