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I. La dette de l’indépendance ou le néocolonialisme par la
dette

RÉSUMÉ : 

En pre nant comme point de dé part le dis cours du 7 avril 2003 du pré sident haï tien, Jean-Ber trand Aris tide, sur la res ti tu tion de la somme

payée par son pays, et en s’ap puyant sur les en quêtes ré centes des jour na listes, no tam ment du New York Times, la sé quence est conçue

comme une en quête me née avec les élèves, pré sen tée sous forme de chro no lo gie et de syn thèse his to rique, ainsi que sous forme d’un

dos sier de presse :

né go cia tions et re con nais sance in ter na tio nale d’Haïti

l’or don nance de 1825 et les trai tés de 1838, leur ré cep tion en Haïti et en France du XIXe siècle jus qu’à nos jours

re la tions fi nan cières entre Haïti et la France et his toire, la dette, les em prunts suc ces sifs aux ni veaux na tio nal et in ter na tio nal, le dé ve lop‐ 

pe ment d’Haïti

Le tra vail de ques tion ne ment, de re cherche, d’ana lyse et de syn thèse consti tue la base d’un dé bat s’ou vrant sur l’ana lyse in ter dis ci pli naire

des ef fets de la dette et des em prunts suc ces sifs ainsi que du néo co lo nia lisme sur le dé ve lop pe ment d’Haïti.

1. Présentation de la séquence et documents à télécharger

DURÉE : 6 h et suivi de la question dans les séquences d’histoire sur l’ensemble de la 9e année

RÉSUMÉ : 

Do cu ments à té lé char ger :

Té lé char ger la sé quence au for mat PDF

Té lé char ger les an nexes

a. Compétence(s) ciblée(s)

Ras sem bler, cri ti quer, ana ly ser et syn thé ti ser une do cu men ta tion his to rique. En com mu ni quer la syn thèse

Pé rio di ser et maî tri ser les tem po ra li tés plu rielles des so cié tés pré sentes et pas sées

Construire en his toire une conscience ci toyenne apte à dé ve lop per un agir so cial

b. Savoirs, savoir-faire, savoir-être/attitudes à acquérir

Me ner une en quête à par tir de la re cherche de dif fé rents do cu ments his to riques et pré sents, les da ter et les

au then ti fier, en faire l’ana lyse cri tique (ex terne et in terne).

Faire une ana lyse his to rique du vo ca bu laire uti lisé dans les dif fé rents do cu ments.

Réa li ser un dos sier de presse do cu menté.

Construire un ar gu men taire et se for ger une culture du dé bat dans l’at ten tion cri tique aux contro verses

contem po raines (ini tia tion à la dé marche his to rio gra phique).
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c. Prérequis

La sé quence sup pose la connais sance cri tique de l’éco no mie de plan ta tion es cla va giste, de la Ré vo lu tion et de l’in dé‐ 

pen dance haï tienne, ainsi que des pre mières dé cen nies du XIXe siècle tant en Haïti (si tua tion so cioé co no mique et

po li tique sous les gou ver ne ments de Chris tophe, Pé tion et Boyer) qu’en France et dans les re la tions in ter na tio nales

(voir entre autres les sé quences de 8e « L’es cla vage et l’éco no mie de plan ta tion » et « La Ré vo lu tion haï tienne (1791-

1806) ») et de 9e an nées (« La for ma tion de l’État haï tien 1804 – 1843 »).

Plus glo ba le ment, la sé quence in vite au préa lable, en termes de pré re quis, à vé ri fier le ni veau des com pé tences dé ve‐ 

lop pées dès la sé quence de 7e an née « Faire de l’his toire » dont l’ap pro fon dis se ment sera pour suivi dans la suite de la

9e an née du fon da men tal :

Construire une chro no lo gie

Si tuer un do cu ment dans son contexte de pro duc tion et de cir cu la tion

Être ca pable de me ner une re cherche simple dans un dic tion naire ou une en cy clo pé die his to rique tout en ap‐ 
pré hen dant les évo lu tions lin guis tiques et sé man tiques.

Sa voir conduire des re cherches sur In ter net dans une dé marche cri tique : re cherche simple et re cherche mul ti‐ 
cri tère uti li sant des opé ra teurs boo léens.

Être ca pable de lire, de for mu ler des hy po thèses et une pro blé ma tique, d’exer cer la cri tique et l’ana lyse de do‐ 
cu ments pour les trai ter : ex traits de presse, do cu ments of fi ciels et di plo ma tiques, do cu ments éco no miques…

Sa voir réa li ser une courte fiche de syn thèse.

Être ca pable de pré pa rer une ar gu men ta tion his to rique et de l’uti li ser dans un dé bat

d. Stratégie d’enseignement-apprentissage

La sé quence est à pen ser sur le temps long (de l’in dé pen dance à nos jours) et oc cupe ainsi presque l’en semble de la

9e an née du fon da men tal, avec des mo ments de cours et des mo ments de re cherche des élèves hors des cours gui‐ 
dés par le pro fes seur, des ti nés à construire une chro no lo gie et un dos sier de presse de la ques tion jus qu’aux dé bats

ac tuels.

La ques tion est su jette aux po lé miques, comme aux ju ge ments mo raux (très pré sents dans les do cu ments uti li sés), le

pro fes seur guide donc les élèves dans la for mu la tion d’hy po thèses du ment étayées, le ques tion ne ment, l’ana lyse cri‐ 
tique, la confron ta tion et la syn thèse des do cu ments en at ti rant l’at ten tion des élèves sur le vo ca bu laire (une or don‐ 
nance n’est pas un traité, qui, seul, au re gard du droit in ter na tio nal, en gage les deux par ties, voir le dé bat au tour de la

loi de ré par ti tion de l'in dem nité aux an ciens co lons vo tée le 30 avril 1826, in Jean-Fran çois Brière, op. cit). Il met en

place avec les élèves la re cherche à me ner tout au long de la 9e an née pré pare les élèves, les guide et les suit dans la

construc tion pro gres sive de la chro no lo gie, du dos sier de presse et des no tices bio gra phiques sur les prin ci paux ac‐ 
teurs, ainsi que dans la construc tion d’un ar gu men taire his to rique pour com prendre et in ter ve nir dans les dé bats,

entre autres au tour du néo co lo nia lisme aux XIXe et XXe siècles et des ques tions de « res ti tu tion et ré pa ra tion ».

e. Découpage en séances

Du rée to tale : 6 h et suivi de la ques tion dans les sé quences d’his toire sur l’en semble de la 9e an née

Séance

(Titre et du rée)
Thème, place dans la sé quence et très brève des crip tion

séance 1

La dette et le dé ve lop pe ment

d’Haïti, un dé bat contem po rain ?

(2 h)

La pre mière séance est construite se lon une ap proche

ré gres sive de l’his toire, en par tant du ques tion ne ment

des dé bats contem po rains pour ques tion ner et pro blé‐ 
ma ti ser les dif fé rents contextes his to riques de l’éta blis‐ 
se ment de la dette, de son rè gle ment et des consé‐ 
quences dans le dé ve lop pe ment d’Haïti jus qu’au temps

pré sent. Elle sup pose, si c’est pos sible, une double re‐
cherche des élèves en amont per met tant, entre autres

de vé ri fier les ac quis et les pré re quis sur la chro no lo gie

et l’ana lyse cri tique de do cu ments.
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Elle s’ins crit dans le temps long de la 9e an née (de l’in dé‐ 
pen dance et de la créa tion de la na tion et de l’État haï‐ 

tiens à nos jours avec des re tours aux sé quences de 8e

an née sur l’éco no mie de plan ta tion es cla va giste et la Ré‐ 
vo lu tion), en ini tiant, à par tir de la lec ture d’ex traits de

presse contem po rains, un ques tion ne ment his to rique

qui va croi ser toute l’his toire po li tique, éco no mique, so‐ 

ciale et cultu relle des XIXe, XXe et XXIe siècles en Haïti

et dans les rap ports d’Haïti avec les autres États.

Cette pre mière séance né ces site au mi ni mum deux

heures consé cu tives ou sé pa rées dans le temps.

séance 2

La dette de l’in dé pen dance, né go‐ 
cia tion et im po si tion (1)

(1h et plus si né ces saire)

La séance, en se ré fé rant aux sé quences sur la fin du

XVIIIe et le dé but du XIXe siècle a pour ob jec tif de faire

le point sur la si tua tion in té rieure et ex té rieure d’Haïti, la

ques tion de la dette d’in dé pen dance et sur quelques as‐ 
pects des re la tions in ter na tio nales au mo ment du

congrès de Vienne (1814-1815).

séance 3

La dette de l’in dé pen dance, de la

dette à « la double dette » (1)

(1 h)

La séance est cen trée sur l'or don nance 17 avril 1825, l’im‐ 
po si tion sous contrainte de la dette et son ac cep ta tion.

séance 4

La dette de l’in dé pen dance, de la

dette à « la double dette » (2)

(1 h)

La séance a pour ob jec tif, à par tir de la re né go cia tion de

la dette et des trai tés de 1838, de ques tion ner et d’ana ly‐ 
ser la sé rie des em prunts qui grève le dé ve lop pe ment

d’Haïti jus qu’au XXe siècle et d’en construire une chro‐ 
no lo gie ser vant de base à la com pré hen sion et au suivi

des dé bats sur la ques tion de le la dette, du néo co lo nia‐ 
lisme et du dé ve lop pe ment

f. Support et matériel

La ques tion de la dette, de ses consé quences pour le dé ve lop pe ment de Haïti a donné lieu à une abon dante lit té ra‐ 
ture que les uti li sa tions au ser vice de dif fé rents in té rêts et les par tis pris, de 1814 jus qu’aux pu bli ca tions ré centes du

New York Times, rendent dif fi cile d’ac cès. Pour un ré sumé ra pide et une pre mière ap proche des faits, le pro fes seur

pourra s’ap puyer sur :

Beau vois Fré dé rique, « Mon nayer l'in cal cu lable ? L'in dem nité de Saint‑Do mingue, entre ap proxi ma tions et bri co‐ 
lage », Re vue his to rique, vol. 655, no. 3, 2010, pp. 609-636 [https:// www.cairn.info/ re vue-his to rique-2010-3-page-

609.htm].

Blanc pain Fran çois, Un siècle de re la tions fi nan cières entre Haïti et la France (1825-1922) , Pa ris, L’Har mat tan,

2001.

Blanc pain Fran çois, Gai not Ber nard, « Les né go cia tions des trai tés de 1838 », La Ré vo lu tion fran çaise, 16 | 2019,

[http:// jour nals.ope ne di tion.org/ lrf/ 2757], ainsi que sur Fran çois Blanc pain, « L’or don nance de 1825 et la ques‐ 
tion de l’in dem nité » et Gusti Klara Gaillard-Pour chet, « As pects po li tiques et com mer ciaux de l’in dem ni sa tion

haï tienne », in Bé not Yves, Do ri gny Mar cel (dir.), Ré ta blis se ment de l’es cla vage dans les co lo nies fran çaises. Aux

ori gines de Haïti, Pa ris, Mai son neuve et La rose, 2003, pp. 221-229 et 231-237.

Brière Jean-Fran çois, « La France et la re con nais sance de l'in dé pen dance haï tienne : le dé bat sur l'or don nance

de 1825 », French co lo nial his tory, 2004, vol. 5, pp. 125-138 [consul table sur JS TOR].

Bruf faerts Jean-Claude, Do ri gny Mar cel, Gaillard Gusti-Klara, Théo dat Jean-Ma rie, Haiti-France. Les chaines de la

dette: Le rap port  Mac kau (1825), Mai son neuve & La rose  / Hé mi sphères Edi tions, 2022.

Eu gène Ita zienne, « La nor ma li sa tion des re la tions franco-haï tiennes (1825-1838) », pp. 139-154 ; Blanc pain Fran‐ 
çois, « Note sur les ‘det tes’ de l'es cla vage : le cas de l'in dem nité payée par Haïti (1825-1883) », pp. 241-245, In

Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2e se mestre 2003, nu méro spé cial Haïti Pre mière Ré pu blique Noire, Mar cel
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Do ri gny (dir.). Voir aussi les an nexes : L'or don nance de Charles X du 17 avril 1825, p. 249 ; Mode d'é va lua tion du

mon tant de l'in dem nité fixée par l'or don nance de 1825, pp. 249-250 ; Pro cla ma tion du pré sident Boyer ac cep‐ 
tant l'or don nance fran çaise, p. 250 ; Les deux trai tés de 1838, pp. 251-252 ; Schoel cher et la dette de l'in dé pen‐ 
dance, pp. 252-254 [https:// www.per see.fr/ is sue/ outre_1631-0438_2003_ num_90_340].

Fou chard Jean, His toire d’Haïti 1804-1890 , tome 2, Port-au-Prince, Édi tions Henri Des champs, 2017.

Gaillard-Pour chet Gusti-Klara, L'ex pé rience haï tienne de la dette ex té rieure, ou, Une pro duc tion ca féière pillée :

1875-1915, Port-au-Prince, Im pri me rie H. Des champs, 1990. Gusti-Klara Gaillard a donné une in ter view au Nou‐ 
vel liste sur la dette à pro pos du dos sier du New York Times : "Pour l’his to rienne Gusti-Klara Gaillard les ar ticles

du New York Times sur la « double dette » fe ront date", in ter view par Frantz Du val, Le nou vel liste,27/ 05/ 2022.

[https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 236053/ pour-lhis to rienne-gusti-klara-gaillard-les-ar ticles-du-new-york-times-

sur-la-double-dette-fe ront-date].

Gai not Ber nard, Ré gent Fré dé ric (dir.), 1801-1840 – Haïti, entre In dé pen dance et Res tau ra tion, La Ré vo lu tion

fran çaise. Ca hiers de l'Ins ti tut d' his toire de la Ré vo lu tion fran çaise, 16 | 2019 [https:// jour nals.ope ne di tion.org/ lrf/ 

2643], voir no tam ment :  Blanc pain Fran çois, Gai not Ber nard, « Les né go cia tions des trai tés de 1838 » [https:// 

jour nals.ope ne di tion.org/ lrf/ 2757]  ; Gusti-Klara Gaillard-Pour chet, « Haïti-France. Per ma nences, évo lu tions et

in ci dences d’une pra tique de re la tions in égales au XIXe siècle » [http:// jour nals.ope ne di tion.org/ lrf/ 2844].

Hec tor Mi chel, « Ja lons pour une pé rio di sa tion », in Mi chel Hec tor, Laen nec Hur bon (dir.), Ge nèse de l’État haï‐ 
tien (1804-1859), Pa ris, Édi tions de la Mai son des sciences de l’homme, 2009.

Saint-Louis Ver tus, « Com merce ex té rieur et concept d’in dé pen dance (1807-1820) », Pa ris, Édi tions de la Mai son

des sciences de l’homme, 2009.

Pour les textes of fi ciels, or don nances, trai tés, lois, consti tu tions…, leur pré sen ta tion et leur étude, voir :

Di gi thèque de ma té riaux ju ri diques et po li tiques  : Do maine des Consti tu tions de Haïti [https:// mjp.univ-

perp.fr/ constit/ ht.htm] ; do maine des consti tu tions fran çaises [https:// mjp.univ-perp.fr/ france/ france.htm].

Jan vier Louis-Jo seph, Les consti tu tions d' Haïti (1801-1885) , Pa ris, C. Mar pon et E. Flam ma rion, 1886 [consul table

sur Gal lica].

Lins tant de Pra dine, Re cueil gé né ral des lois & actes du Gou ver ne ment d' Haïti de puis la pro cla ma tion de son in‐ 
dé pen dance jus qu'à nos jours, Pa ris, Au guste Du rand, Tome I 1860 (1804-1808), II (1809-1817), III (1818-1823), IV

1865 (1824-1826), V 1866 (1827-1833), VI 1881 (1834-1839), VII Pa ris, Pé done-Lau riel, 1888 (1840-1843) [plu sieurs

édi tions ac ces sibles sur Gal lica et Google Books].

Jus tin Jo seph, Les re la tions ex té rieures d’Haïti. Études his to riques et di plo ma tiques, Pa ris, Al bert Sa vine, 1895.

Lé ger Abel-Ni co las, His toire di plo ma tique d' Haïti, Tome pre mier, 1804-1859 , Port-au -Prince, Im pri me rie Aug. A.

Hé raux, 1930 [consul table sur Gal lica].

Lé ger Jacques Ni co las, Re cueil des trai tés et conven tions de la Ré pu blique d' Haïti, Im pri me rie de la Jeu nesse,

Mai son Atha nase La fo rest, 1891 [ac ces sible en Google Book].

Ma diou Tho mas, His toire d’Haïti 1492-1843 , Port-au-Prince, Port-au-Prince, JH. Cour tois, 1847, vol. 5 et 6 [consul‐ 
table en Google Book].

La lec ture de la presse, his to rique et contem po raine dans ses dif fé rentes ten dances, pro po sée aux élèves sous forme

d’ex traits ou de re cherche, est in dis pen sable pour confron ter les ana lyses et les points de vue, tout en pro po sant, à

chaque fois, aux élèves de ré di ger une fiche d’iden ti fi ca tion des au teurs et des sup ports de presse. Parmi de nom‐ 
breux autres exemples :

Da lem bert Louis-Phi lippe, « Haïti, la dette ori gi nelle », Li bé ra tion, 25 mars 2010 [https:// www.li be ra tion.fr/ pla‐ 
nete/ 2010/ 03/ 25/ hai tila-dette-ori gi nelle_617159/].

De nis Wat son, « Sé rie de dettes pu bliques contrac tées par Haïti sur le mar ché in té rieur et ex té rieur au XIXe

siècle (1825-1911). (De la double dette de l’in dé pen dance aux em prunts de la Conso li da tion et pour la créa tion

de la Banque Na tio nale de la Ré pu blique d’Haïti) », Le Nou vel liste, 6 juin 2022, [https:// le nou vel liste.com/ ar‐ 
ticle/ 236244/ se rie-de-dettes-pu bliques-contrac tees-par-haiti-sur-le-marche-in ter ieur-et-ex te rieur-au-xixe-siecle-

1825-1911].

Louis Etienne Is lam, « L’or don nance royale de Charles X re pré sente beau coup plus qu’une dette mo rale », Le

Nou vel liste, 19 mai 2015 [https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 144883/ lor don nance-royale-de-charles-x-re pre sente-

beau coup-plus-quune-dette-mo rale].

Louis Etienne Is lam, « Les consé quences né fastes de l’or don nance de Charles X », Le Nou vel liste, 17 juin 2017

[https:// le nou vel liste.com/ m/ pu blic/ in dex.php/ ar ticle/ 145979/ les-conse quences-ne fastes-de-lor don nance-de-

charles-x].
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Ton tongi Eddy Tous saint, « La France doit res ti tuer à Haïti la ran çon de l’in dem nité », Al ter Presse, 24 aout 2010

[https:// www.al ter presse.org/ spip.php?ar ti cle9913].

Le dos sier « Ran som  », en an glais, créole et fran çais du New York Times pu blié en mai-juin 2022 [https:// www.ny‐ 
times.com/ fr/ 2022/ 05/ 20/ world/ haiti-france-dette-re pa ra tions.html] a donné lieu à de nom breuses ré ac tions dans dif‐ 
fé rents jour naux, voir no tam ment, entre de nom breux autres :

Ano nyme, « Les ar ticles du New York Times et leurs au teurs », Le Nou vel liste, 26 mai 2022 [https:// le nou vel‐ 
liste.com/ ar ticle/ 236020/ les-ar ticles-du-new-york-times-et-leurs-au teurs].

« Au mi ni mum, la France de vrait rem bour ser plus de 28 mil liards de dol lars amé ri cains à Haïti au jour d’hui »,

sou tient le cé lèbre éco no miste fran çais Tho mas Pi ketty, Le Nou vel liste, 20 jan vier 2020 [https:// le nou vel‐ 
liste.com/ ar ticle/ 211316/ au-mi ni mum-la-france-de vrait-rem bour ser-plus-de-28-mil liards-de-dol lars-ame ri cains-a-

haiti-au jourd hui-sou tient-le-ce lebre-eco no miste-fran cais-tho mas-pi ketty].

« Dette de l’in dé pen dance : 28 mil liards de dol lars à rem bour ser par la France à Haïti ? ! », , Le Nou vel liste, 30

jan vier 2020 [https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 211786/ dette-de-lin de pen dance-28-mil liards-de-dol lars-a-rem‐ 
bour ser-par-la-france-a-haiti].

Fré dé ric Tho mas, « Haïti : les dettes de la France », Li bé ra tion, 25 mai 2022 [https:// www.li be ra tion.fr/ idees-et-

de bats/ tri bunes/ haiti-les-dettes-de-la-france-20220525_L CE7KBSPK FAS ZE3 DU5W2R QEE3I/].

La lime Tho mas, « La dette de l’in dé pen dance a plombé le dé col lage éco no mique d’Haïti », Le Nou vel liste, 2

août 2022 [https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 234086/ la-dette-de-lin de pen dance-a-plombe-le-de col lage-eco no‐ 
mique-dhaiti].

Le dan fils Jean, « La des cente aux en fers, L’Or don nance de 1825 », Le Nou vel liste, 11 août 2022 [https:// le nou‐ 
vel liste.com/ ar ticle/ 237515/ lor don nance-de-1825].

Sla vi cek Ma rie, « Haïti : com ment la France a obligé son an cienne co lo nie à lui ver ser des in dem ni tés com pen‐ 
sa toires », Le Monde, 23 mai 2022 [https:// www.le monde.fr/ in ter na tio nal/ ar ticle/ 2022/ 05/ 23/ haiti-com ment-la-

france-a-oblige-son-an cienne-co lo nie-a-lui-ver ser-des-in dem nites-com pen sa toires_6127378_3210.html].

Presse his to rique :

Ga zette na tio nale ou le Mo ni teur uni ver sel, 12 août 1825 : « Mi nis tère de la Ma rine et des Co lo nies. M. le ba ron

de Mac kau, ca pi taine de vais seau, est par tie de Ro che fort le 4 mai der nier, sur la fré gate La Circé, avec l'ordre

de se rendre à Saint-Do mingue, et d'y por ter l'or don nance ci-après : Or don nance du roi [Charles X]. Pa ris, le 17

avril 1825 » [consul table sur Gal lica : https:// www.re tro news.fr/ jour nal/ ga zette-na tio nale-ou-le-mo ni teur-uni ver‐ 
sel/ 12-aout-1825/ 149/ 1276817/ 1].

 

Di vers co mi tés et as so cia tions abordent la ques tion, sou vent dans un en ga ge ment ci toyen et mi li tant qui né ces sitent

pour les élèves une re cherche et une ana lyse cri tique de leurs in for ma tions et de leurs ac tions, par exemple :

Du val Jé rôme, « Haïti. La ran çon odieuse de l’in dé pen dance », Co mité pour l’abo li tion des dettes illé gi times /

Co mité pour l’An nu la tion de la Dette du Tiers Monde (CADTM), 8 août 2022 [https:// www.cadtm.org/ La-ran‐ 
con-odieuse-de-l-in de pen dance].

La ques tion a sus cité de nom breuses pu bli ca tions au XIXe siècle, voir par exemple :

Chancy Em ma nuel, L’In dé pen dance na tio nale d’Haïti. Etude his to rique conte nant des ap pré cia tions nou velles,

sui vie d’états in édits des sommes ver sées dès 1838 en exé cu tion du traité fi nan cier du 12 fé vrier et pré cédé d’une

pré face de M. Jé ré mie, C. Mar pon et E. Flam ma rion Edi teurs, Pa ris, 1884.

Dard Henri Jean Bap tiste, Ob ser va tions sur le droit de sou ve rai neté de la France sur Saint-Do mingue et sur les

droits des co lons pro prié taires de cette ile, A Egron Im pri meur-Li braire, Pa ris, 1823, ré im pres sion, Pa ris, Ha chette

BnF, 2018.

Droits de sou ve rai neté de la France sur ST.-Do mingue, contrat qui l’éta blit, vio la tion de ce contrat, prin cipes de

com pen sa tion in vo qués par les co lons, Pa ris, Im pri me rie de Don dey-Du pré, 1821 [consul table sur Gal lica].

Es man gart de Feynes Claude Flo ri mont, Nou vel avis aux co lons de Saint-Do mingue sur le paie ment de l’in dem‐ 
nité, Pa ris, Dentu Li braire, 1836 [consul table sur Gal lica].

Le Pel le tier de Saint-Rémy Ro muald, Saint-Do mingue : étude et so lu tion nou velle de la ques tion haï tienne, Pa ris,

Ar thus Ber trand, 1846, [consul table sur http:// www.ma nioc.org/].

Cha ro lais [Louis], L'In dé pen dance d' Haïti et la France, Pa ris, E. Dentu, 1861 [té lé char geable sur Gal lica].
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T.-A. M., Le traité d' Haïti vu à Londres par le com merce et les jour naux an glais de l'op po si tion, ou Lettre d'un fran‐ 
çais ré si dant à Londres, sur l'im pres sion qu'a faite dans cette ville l'or don nance royale du 17 avril 1825 ... conte‐ 
nant en outre quelques ob ser va tions sur la loi des douanes d' Haïti, Pa ris, La Li brai rie du Com merce, 1825

[consul table sur Gal lica].

Voir aussi :

Brière Jean-Fran çois, « L'Abbé Gré goire et la Ré vo lu tion Haï tienne », Jour nal of Hai tian Stu dies, Uni ver sity of Ca‐ 
li for nia, Santa Bar bara, Vol. 8, No. 2, pp. 44-51.

Cha te lain Jo seph, La Banque Na tio nale. Son his toire, ses pro blèmes, Col lec tion du Tri cin quan te naire, Im pri me‐ 
rie Held  SA, Lau sanne / Port-au-Prince, 1954, no tam ment les pages 159-164.

Des qui ron Jean, Haïti a la une, une an tho lo gie de la presse haï tienne de 1724 à 1934, Port-au-Prince, Im pri meur

II, 1993.

Gou raige Ghis lain, L’In dé pen dance d’Haïti de vant la France, Im pri me rie de l’Etat, Port-au-Prince, 1955.

Hec tor Mi chel, « Mou ve ments po pu laires et sor tie de crise (XIXe - XXe siècles)  », Pou voirs dans la Ca raïbe,

10 | 1998, [http:// jour nals.ope ne di tion.org/ plc/ 557]. 

Joa chim Be noît, Les ra cines du sous-dé ve lop pe ment en Haïti, Port-au-Prince, Édi tions Henri Des champs, 1979.

Joa chim Be noît, « L'in dem nité co lo niale de Saint-Do mingue et la ques tion des ra pa triés », Re vue His to rique, T.

246, Fasc. 2 (500), oc tobre-dé cembre 1971), pp. 359-376 [https:// www.js tor.org/ stable/ 40952911].

Péan Les lie J. R., Haïti, éco no mie po li tique de la cor rup tion. De Saint-Do mingue à Haïti 1791-1870 , Pa ris, Mai son‐ 
neuve & La rose, 2003.

Pierre-Charles Gé rard, L’Eco no mie haï tienne et sa voie de dé ve lop pe ment, Port-au-Prince, Edi tions Henri Des‐ 
champs, 1993.

g. Modalités d’évaluation :

Eva lua tion ini tiale (diag nos tique) : La sé quence né ces site un mi ni mum de connais sances sur la co lo ni sa tion

fran çaise de Saint-Do mingue (no tam ment sur l’éco no mie co lo niale), les ré vo‐ 
lu tions fran çaise et haï tienne, la créa tion de l’État et de la na tion haï tiens,

pro po ser aux élèves une fiche avec quelques dates à com plé ter (voir An nexe

1).

Eva lua tion fi nale (bi lan) et cri tères/ in‐ 
di ca teurs de réus site : Au toé va lua tion (voir les fiches d’au toé va lua tion dans le Guide du pro‐ 

fes seur, té lé char geables sur Ca nopé) et éva lua tion fi nale sur :

La construc tion pro gres sive de la chro no lo gie de la ques tion de 1814 à

nos jours : évé ne ments les plus im por tants, textes, ar ticles de presse…

ainsi que la pré sen ta tion de la chro no lo gie sur pa pier ou sur écran

(hy per texte avec liens cli quables sur les évé ne ments, les do cu ments,

les no tices bio gra phiques).

Le dos sier de presse : pré sen ta tion et choix des ex traits, mise en page.

h. Prolongements éventuels

Le sta tut co lo nial de Saint-Do mingue et l’in dé pen dance d’Haïti ont sus cité de nom breux dé bats et ont été l’ob jet de

trac ta tions in ter na tio nales. Dans une dé marche in di vi duelle ou col lec tive d’ana lyse de do cu ments, avec un rendu

sous forme d’ex po sés ou d’écrits (type ar ticle d’un dic tion naire ou page d’un ma ga zine, pa pier ou écran, pré sen tant le

do cu ment) brefs, on pourra pro po ser des études sur les abo li tions de la traite dans le cadre du traité de Vienne : Act

Pro hi bi ting Im por ta tion of Slaves 2 mars 1807 (États-Unis d’Amé rique) ; Slave Trade Act 25 mars 1807 (Royaume Uni)  ;

Traité de Stock holm 3 mars 1813 (Royaume Uni / Suède)  ; Conven tion de Londres 13 août 1814 (Royaume Uni / Pays-

Bas) ; Dé cla ra tion du 8 fé vrier 1815 (Congrès de Vienne) ; Dé cret im pé rial 29 mars 1815 (France). Tous ces textes sont

dis po nibles sur In ter net.

La ques tion de l’in dem ni sa tion des co lons n’est pas trai tée dans cette sé quence, elle pourra don ner lieu à la ré dac‐ 
tion par les élèves de courtes fiches de syn thèse ou de courts ex po sés, en les gui dant dans une re cherche d’in for ma‐ 
tions dans les ou vrages de l’époque (voir les « Sup ports).
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En lien avec les sé quences d’his toire sur le XIXe siècle, réa li ser des fiches bio gra phiques des prin ci paux pro ta go‐ 
nistes haï tiens et fran çais : di ri geants po li tiques, char gés de mis sion.

La pé riode a vu la créa tion de la gourde pa pier (25 sep tembre 1826), de la Banque Na tio nale (1874, 30 juillet 1880), de

la Banque Na tio nale de la Ré pu blique d’Haïti (29 août 1910). Pro po ser aux élèves d’étu dier les moyens mo né taires cir‐ 
cu lant en Haïti (pièces : flan, poids, mé tal, di men sion, va leur, ins crip tions, sym boles… ; et billets : banque, im pri meur,

va leur, gra phisme…) et à l’in ter na tio nal. De nom breux site de col lec tion neurs et de nu mis mates pro posent des re pro‐ 
duc tions, voir aussi Lis sade Jo seph Guerdy, Guide de nu mis ma tique haï tienne : les mon naies mé tal liques, Port-au-

Prince, Banque de la Ré pu blique d' Haïti, 2013.

Pro po ser une étude du Code ru ral de 1826, voir :

Code ru ral de Boyer 1826, avec les com men taires de Ro ger pe tit-Frère, Jean Van dal et Georges E. Wer leigh,

Port-au-Prince, Co édi tion Ar chives na tio nales d' Haïti / Mai son H. Des champs, 1992 [consul table sur Google

Books].

Hec tor Mi chel, « Pro blèmes du pas sage à la so ciété pos tes cla va giste et post co lo niale (1791-1793/ 1820-1826) »,

in Hec tor Mi chel, Hur bon Laën nec (dir.), Ge nèse de l'É tat haï tien (1804-1859) , Pa ris, Édi tions de la Mai son des

sciences de l’homme, 2009, pp. 93-117 [https:// books.ope ne di tion.org/ edi tionsmsh/ 9744].

Pro po ser une re cherche et une étude des prin ci paux évé ne ments des an nées 1840  : trem ble ment de terre au Cap

Haï tien (mai 1842), in cen die de Port-au-Prince ( jan vier 1843), ré vo lu tion de 1843 et « ab di ca tion » de Jean-Pierre Boyer,

ré volte des « pi quets » (fa mille Sa lo mon, Jean-Jacques Acaau, Dugé Za mor, Jean Claude) et « po li tique de dou blure ».

En lien avec le cours de fran çais, pro po ser la lec ture sui vie ou la lec ture et l’ana lyse de quelques ex traits de Com bats

de Né hémy Pierre-Da ho mey (Pa ris, Seuil, 2021), dont l’ac tion se dé roule en 1842.

i. Différenciation et adaptation aux élèves à besoins éducatifs particuliers

Compte tenu de la dif fi culté de la ques tion et de ses im pli ca tions dans le pré sent, le pro fes seur pourra mettre en

place une dif fé ren cia tion pour les élèves à be soins édu ca tifs par ti cu liers d’une part en adap tant les séances dans une

ap proche nar ra tive (par exemple en s’ap puyant sur des ex traits de Tho mas Ma diou), d’autre part sur des ex traits d’ar‐ 
ticles de presse, voire des ex traits d’in ter views, qui ré sument la ques tion (voir les « Sup ports »).

j. Mise au point pour l’enseignant

La sé quence re pose sur une dé marche his to rique ré gres sive, par tant d’un ques tion ne ment pré sent sur les rap ports

entre la dette de l’in dé pen dance, la re con nais sance in ter na tio nale et le dé ve lop pe ment d’Haïti, ré ac tua lisé par le dis‐ 
cours de Jean-Ber trand Aris tide le 7 avril 2003 à l’oc ca sion du bi cen te naire de la mort de Tous saint Lou ver ture ré cla‐ 
mant « Res ti tu tion et Ré pa ra tion » et par la pu bli ca tion du dos sier du New York Times en mai-juin 2022, qui a été ré‐ 
per cu tée et ana ly sée dans les mé dias de nom breux pays et oc ca sionné de mul tiples et di verses prises de po si tion au

ni veau na tio nal et in ter na tio nal. La dé marche a pour ob jec tif, tout en ap pro fon dis sant les com pé tences de lec ture

cri tique et de ques tion ne ment des mé dias, de les uti li ser comme source d’his toire en les confron tant aux do cu ments

d’époque et aux dif fé rents écrits pu bliés de puis. La sé quence, fon dée sur la for mu la tion d’hy po thèses et l’éla bo ra tion

d’une pro blé ma tique sur les cau sa li tés com plexes entre l’im po si tion de la dette, les em prunts et le dé ve lop pe ment

d’Haïti dans les deux der niers siècles, est donc conçue comme un al ler-re tour per ma nent entre le pré sent et le passé :

le pré sent pour ques tion ner le passé et le passé pour ques tion ner le pré sent. Pour sim pli fier la dé marche, l’ac cent est

mis sur l’his toire d’Haïti. L’in dem ni sa tion des an ciens co lons, la chaine éco no mique de l’ex ploi ta tion co lo niale dans la

mé tro pole, avec tous les dé bats éthiques et éco no miques qui les ac com pagnent, ne sont abor dées que dans les

« Pro lon ge ments éven tuels ».

La sé quence pose la ques tion his to rique de la li berté et du droit à l’au to dé ter mi na tion de la per sonne et des groupes

hu mains, de l’ex ploi ta tion des in di vi dus et des na tions, des in éga li tés de dé ve lop pe ment, de la place et du rôle de la

co lo ni sa tion et des formes du (néo)co lo nia lisme jus qu’aux temps pré sents. Elle pose aussi la ques tion de la res pon sa‐ 
bi lité his to rique et l’en ga ge ment pré sent des États ou vrant sur tous les dé bats contem po rains sur les in dem ni sa tions,

les com pen sa tions, les ré pa ra tions. Les ques tions abor dées dans cette sé quence ont un fort im pact sur les af fects, les

mé moires in di vi duelles et col lec tives, il s’agit donc de gui der les élèves dans une ap proche scien ti fique qui a sus cité

et sus cite en core de nom breux dé bats entre his to riens, et qui se confronte en per ma nence aux dé bats et aux faits de

so ciété où le ra cisme, la do mi na tion et l’ex ploi ta tion par la vio lence sont om ni pré sents. La sé quence, des ti née à faire

com prendre aux élèves que l’écri ture de l’his toire est fon dée sur la for mu la tion d’hy po thèses ques tion nant des
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traces, des in dices et des sources de di verses ori gines (ici no tam ment la presse) est donc aussi à ex ploi ter en lien avec

les sé quences d’édu ca tion à la ci toyen neté qui ques tionnent ces pro blèmes.

L’ex ploi ta tion néo co lo niale pro duit aussi la cor rup tion, tant chez le do mi nant que chez le do miné et tend à éloi gner

les élites de la ma jo rité de la po pu la tion te nue par l’igno rance et la ré pres sion. Il s’agit donc de gui der les élèves dans

un ques tion ne ment et une in ter pré ta tion des faits à dif fé rentes échelles, du lo cal à l’in ter na tio nal et au glo bal, par la

re cherche et l’étude cri tique des mé dias ( jour naux, té lé vi sion, ré seaux so ciaux…), des ou vrages his to riques et lit té‐ 
raires, des col lec tions des mu sées et de leur scé no gra phie, des œuvres d’art et de tous les lieux et ob jets de mé moire

et de com mé mo ra tion, no tam ment ceux qui se trouvent dans l’en vi ron ne ment proche.

La lec ture de la presse au quo ti dien, et aussi de la presse his to rique, est une des bases de cette sé quence pour

conduire avec les élèves un ques tion ne ment au quo ti dien des si lences de l’his toire tout au tant qu’une in ter ro ga tion

sur la si tua tion contem po raine d’Haïti : fai blesse des in fra struc tures et du dé ve lop pe ment éco no mique, dé pen dance

fi nan cière, in sta bi lité po li tique, oc cu pa tion (1915-1934, voir la sé quence té lé char geable sur Ca nopé) et in ter ven tions

étran gères (MI NUS TAH éta blie le 1er juin 2004 par la ré so lu tion 1542 du Conseil de sé cu rité de l'ONU).

2. Séance 1. La dette et le développement d’Haïti, un débat contemporain ?

DURÉE : 2 h (consécutives ou séparées dans le temps) et variable (suivi dans les cours d’histoire sur le XIXe, le XXe et XXIe siècle)

a. Supports et matériel

Pour un ré sumé des faits, voir :

Blanc pain Fran çois, Un siècle de re la tions fi nan cières entre Haïti et la France (1825-1922) , Pa ris, L’Har mat tan,

2001.

Blanc pain Fran çois, Gai not Ber nard, « Les né go cia tions des trai tés de 1838 », La Ré vo lu tion fran çaise, 16 | 2019,

[http:// jour nals.ope ne di tion.org/ lrf/ 2757], ainsi que Blanc pain Fran çois, « L’or don nance de 1825 et la ques tion

de l’in dem nité » et Gaillard-Pour chet Gusti Klara, « As pects po li tiques et com mer ciaux de l’in dem ni sa tion haï‐ 
tienne », in Bé not Yves, Do ri gny Mar cel (dir.), Ré ta blis se ment de l’es cla vage dans les co lo nies fran çaises. Aux ori‐ 
gines de Haïti, Pa ris, Mai son neuve et La rose, 2003, pp. 221-229 et 231-237.

Eu gène Ita zienne, « La nor ma li sa tion des re la tions franco-haï tiennes (1825-1838) », pp. 139-154 ; Blanc pain Fran‐ 
çois, « Note sur les ‘det tes’ de l'es cla vage : le cas de l'in dem nité payée par Haïti (1825-1883) », pp. 241-245, In

Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2e se mestre 2003, nu méro spé cial Haïti Pre mière Ré pu blique Noire, Mar cel

Do ri gny (dir.). Voir aussi les an nexes : L'or don nance de Charles X du 17 avril 1825, p. 249 ; Mode d'é va lua tion du

mon tant de l'in dem nité fixée par l'or don nance de 1825, pp. 249-250 ; Pro cla ma tion du pré sident Boyer ac cep‐ 
tant l'or don nance fran çaise, p. 250 ; Les deux trai tés de 1838, pp. 251-252 ; Schoel cher et la dette de l'in dé pen‐ 
dance, pp. 252-254 [https:// www.per see.fr/ is sue/ outre_1631-0438_2003_ num_90_340].

Brière Jean-Fran çois, « La France et la re con nais sance de l'in dé pen dance haï tienne : le dé bat sur l'or don nance

de 1825 », French co lo nial his tory, 2004, vol. 5, pp. 125-138 [consul table sur JS TOR].

Pour les ex traits de jour naux, voir les An nexes.

Pour la dé marche sur les es quisses bio gra phiques, le pro fes seur pourra se re por ter à la sé quence du se con daire « Faire

la bio gra phie d’un per son nage his to rique : Tous saint Lou ver ture » (dis po nible sur Ca nopé).

b. Déroulement de la séance

Etape
Du‐ 
rée

Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

La ques tion de la

dette, un dé bat

contem po rain (1) ?

10

min

lors

d’un

cours

pré‐ 
cé‐ 
dent

En amont, une quin zaine de jours avant le

cours si c’est pos sible, pro po ser aux

élèves, in di vi duel le ment ou en pe tits

groupes, de :

�. re cher cher dans la presse quo ti‐ 
dienne et heb do ma daire des titres

de jour naux ré cents (un deux ans

maxi mum) sur la dette du XIXe

siècle ;

Avant le cours :

Re cher cher des titres de jour naux

haï tiens et étran gers, quo ti diens et

heb do ma daires, ré cents (un deux

ans maxi mum) sur la dette du XIXe

siècle. (Dé)cou per les titres et éven‐ 
tuel le ment le cha peau et les
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et va‐ 
riable

�. construire une chro no lo gie de la si‐ 
tua tion in té rieure et ex té rieure haï‐ 
tienne des trois pre mières dé cen‐ 

nies du XIXe siècle, en s’ap puyant

sur les cours pré cé dents ou sur un

ma nuel. Al ter na tive : la chro no lo gie

peut aussi être le sup port d’’une

éva lua tion diag nos tic en dé but de

séance (voir An nexe 1).

col ler en semble sur une feuille ou

une page écran en tant le titre du

jour nal, le pays de pa ru tion, la date,

l’au teur de l’ar ticle.

À par tir des cours pré cé dents, du

ma nuel, d’une en cy clo pé die ou

d’une re cherche In ter net,

construire une chro no lo gie de la si‐ 
tua tion in té rieure et ex té rieure haï‐ 
tienne des trois pre mières dé cen‐ 

nies du XIXe siècle.

Temps 2

La ques tion de la

dette, un dé bat

contem po rain (2) ?

10 à

15

min

Gui der la pré sen ta tion des chro no lo gies

pour ob te nir au ta bleau une chro no lo gie

de ré fé rence qui sera peu à peu com plé‐ 
tée.

Af fi cher les re cherches de titres de jour‐ 
naux pour réa li ser sous forme de graphe le

champ lexi cal de l’his toire de la dette et

des dé bats contem po rains. Éven tuel le‐ 
ment, faire re le ver les noms des pro ta go‐ 
nistes et gui der la réa li sa tion d’une courte

no tice bio gra phique qui sera com plé tée

par la suite.

Par ti ci per à la construc tion col lec tive de la

chro no lo gie. La re co pier sur le ca hier en

lais sant la place né ces saire pour la com plé‐ 
ter au fur et à me sure des séances de cette

sé quence et des sé quences ul té rieures.

Re le ver et no ter tous les mots qui se rap‐ 
portent à la dette dans les titres des jour‐ 
naux, en pro po ser un clas se ment dont

chaque par ti tion est ré su mée en une

phrase sous forme d’hy po thèse.

Éven tuel le ment, re le ver tous les noms des

per son nages ci tés et, par une re cherche

sur In ter net, réa li ser une courte bio gra phie

de cha cun d’eux (deux phrase maxi mum).

Temps 3

La ques tion de la

dette, une his toire

contem po raine

15 à

20

min

In ter ro ger et faire ré flé chir les élèves sur la

date sym bo lique du 7 avril 2003.

Un tiers de la classe dis po sant du dis cours

de Jean-Ber trand Aris tide du lundi 7 avril

2003, un autre tiers de l’ex trait du Nou vel‐ 
liste ou un autre jour nal haï tien, et le troi‐ 
sième tiers de l’ex trait du Monde ou de Li‐ 
bé ra tion (voir les An nexes), gui der, en pe‐ 
tits groupes, la lec ture et l’ana lyse cri tique

des do cu ments.

En pe tits groupes, lire une pre mière

fois le do cu ment pro posé par le

pro fes seur. Pour les groupes dis po‐ 
sant du dis cours de Jean-Ber trand

Aris tide, ex pli quer en quoi la date

est sym bo lique puis faire l’ana lyse

du dis cours (date, contexte, su jets

évo qués, ar gu ments, dé ci sions,

connec teurs lo giques) pour ex pli‐ 
quer le slo gan « Res ti tu tion - Ré pa‐ 
ra tion ». Pour les autres groupes

faire l’ana lyse cri tique des ar ticles :

Le contexte de pu bli ca tion (titre de

l’or gane de presse, pé rio di cité,

date, nom du jour na liste s’il fi gure,)

L’ar ticle : titre, cha peau, in ter titres

éven tuels, ty po gra phie, ico no gra‐ 
phie, source, idée prin ci pale (qui ?

quoi ? où ? quand ? com ment ?),

texte ex pli ca tif, in for ma tif ou ar gu‐ 
men ta tif (in ter lo cu teurs, liens lo‐ 
giques, ques tion ne ment, contro‐ 
verse concer nés, ar gu ments, tran si‐ 
tions,
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Res ti tu tion cri tique sous forme de

pré sen ta tion orale pour mettre en

place un ques tion ne ment et une

sé rie d’hy po thèses des ti nés à gui‐ 
der les re cherches fu tures sur la

ques tion de la dette aux XIXe et

XXe siècles et au jour d’hui.

Temps 4

Es quisse des no tices

bio gra phiques

5 à 10

min

Gui der les élèves dans une brève re cherche

des ti née à es quis ser la no tice bio gra phique

de Jean-Ber trand Aris tide et des autres per‐ 
son nages ci tés qui se ront com plé tées lors

des séances sur l’his toire contem po raine en

fin de 9e an née.

Es quis ser – si pos sible sur écran (voir la

dé marche dans la sé quence de 8e an née

sur « La Ré vo lu tion et les luttes pour l’in‐ 
dé pen dance » té lé char geable sur Ca‐ 
nopé) la no tice bio gra phique de Jean-Ber‐ 
trand Aris tide (dates des man dats pré si‐ 
den tiels et des coups d’État, de l’exil),

ainsi que des autres per son nages ci tés.

Temps 5

15 à

20

min

Dis tri buer à chaque groupe, des ex traits dif‐ 
fé rents du dos sier du New York Times (dans

un cadre in ter dis ci pli naire, ces ex traits pour‐ 
ront être pro po sés en créole et en an glo-

amé ri cain).

En gui der la lec ture et l’ana lyse, comme pré‐ 
cé dem ment.

Faire com plé ter et ré di ger le ques tion ne‐ 
ment (qui ? quoi ? où ? quand ? com ment ?

pour quoi  ?), la pro blé ma tique et le corps

d’hy po thèses (la dette, la « double dette » et

le dé ve lop pe ment d’Haïti).

En pe tits groupes, lire une pre‐ 
mière fois le do cu ment pro posé

par le pro fes seur et, se lon la

même dé marche qu’en temps 3,

faire l’ana lyse cri tique des ex traits.

Com plé ter le glos saire his to rique.

Temps 6

10 mn

pour

la

pré‐ 
sen‐ 
ta‐ 
tion

et va‐ 
riable

À par tir des lec tures et des ana lyses pré cé‐ 
dentes, pro po ser et mettre en place une re‐ 
cherche et son suivi pour la réa li sa tion, qui

sera com plé tée tout au long de l’an née :

d’une chro no lo gie sur la dette de

1814 à nos jours

d’un dos sier de presse

de no tices bio gra phiques des per son‐ 
nages ci tés dans les do cu ments :

dates et lieux

sta tut

prises de po si tion

ac tions

écrits éven tuels

sources pour réa li ser la bio gra‐ 
phie.

Com prendre et s’ap pro prier la pro po si‐ 
tion de re cherche et de réa li sa tion, tout

au long de l’an née, d’un dos sier de

presse, de no tices bio gra phiques et d’une

chro no lo gie.

c. Production attendue

Construire et ré di ger un ques tion ne ment qui ser vira de base aux re cherches et à la réa li sa tion d’un dos sier de presse,

d’une chro no lo gie et de no tices bio gra phiques.
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d. Trace écrite pour l’élève

Chro no lo gie.

Ana lyse cri tique d’ar ticles et syn thèse.

Glos saire his to rique.

e. Évaluation et régulation

L’éva lua tion se fait sur le suivi en continu des re cherches des élèves et de la réa li sa tion, les choix do cu men taires re te‐ 
nus et l’or ga ni sa tion (pré sen ta tion cri tique des do cu ments, re pro duc tion et droits, mise en page pa pier ou écran).

f. Éléments de remédiation

Re prise et ana lyse en com mun d’ex traits du dos sier du New York Times.

Re mé dia tion in di vi duelle (et éven tuel le ment col lec tive) sur le suivi an nuel des dos siers : chro no lo gie, dos sier

de presse, no tices bio gra phiques.

3. Séance 2. La dette de l’indépendance, négociation et imposition

DURÉE : 1 h et plus si nécessaire

a. Supports et matériel

Le dos sier « Ran som  », en an glais, créole et fran çais du New York Times pu blié en mai-juin 2022 [https:// www.ny‐ 
times.com/ fr/ 2022/ 05/ 20/ world/ haiti-france-dette-re pa ra tions.html] et quelques ré ac tions dans dif fé rents jour naux,

par exemple :

Ano nyme, « Les ar ticles du New York Times et leurs au teurs », Le Nou vel liste, 26 mai 2022 [https:// le nou vel‐ 
liste.com/ ar ticle/ 236020/ les-ar ticles-du-new-york-times-et-leurs-au teurs].

« Au mi ni mum, la France de vrait rem bour ser plus de 28 mil liards de dol lars amé ri cains à Haïti au jour d’hui »,

sou tient le cé lèbre éco no miste fran çais Tho mas Pi ketty, Le Nou vel liste, 20 jan vier 2020 [https:// le nou vel‐ 
liste.com/ ar ticle/ 211316/ au-mi ni mum-la-france-de vrait-rem bour ser-plus-de-28-mil liards-de-dol lars-ame ri cains-a-

haiti-au jourd hui-sou tient-le-ce lebre-eco no miste-fran cais-tho mas-pi ketty].

« Dette de l’in dé pen dance : 28 mil liards de dol lars à rem bour ser par la France à Haïti ? ! », , Le Nou vel liste, 30

jan vier 2020 [https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 211786/ dette-de-lin de pen dance-28-mil liards-de-dol lars-a-rem‐ 
bour ser-par-la-france-a-haiti].

Fré dé ric Tho mas, « Haïti : les dettes de la France », Li bé ra tion, 25 mai 2022 [https:// www.li be ra tion.fr/ idees-et-

de bats/ tri bunes/ haiti-les-dettes-de-la-france-20220525_L CE7KBSPK FAS ZE3 DU5W2R QEE3I/].

Le dan fils Jean, « La des cente aux en fers, L’Or don nance de 1825 », Le Nou vel liste, 11 août 2022 [https:// le nou‐ 
vel liste.com/ ar ticle/ 237515/ lor don nance-de-1825].

Sla vi cek Ma rie, « Haïti : com ment la France a obligé son an cienne co lo nie à lui ver ser des in dem ni tés com pen‐ 
sa toires », Le Monde, 23 mai 2022 [https:// www.le monde.fr/ in ter na tio nal/ ar ticle/ 2022/ 05/ 23/ haiti-com ment-la-

france-a-oblige-son-an cienne-co lo nie-a-lui-ver ser-des-in dem nites-com pen sa toires_6127378_3210.html].

 

Di gi thèque de ma té riaux ju ri diques et po li tiques  : Do maine des Consti tu tions de Haïti [https:// mjp.univ-

perp.fr/ constit/ ht.htm] ; do maine des consti tu tions fran çaises [https:// mjp.univ-perp.fr/ france/ france.htm].

Jan vier Louis-Jo seph, Les consti tu tions d' Haïti (1801-1885) , Pa ris, C. Mar pon et E. Flam ma rion, 1886 [consul table

sur Gal lica].

Lins tant de Pra dine, Re cueil gé né ral des lois & actes du Gou ver ne ment d' Haïti de puis la pro cla ma tion de son in‐ 
dé pen dance jus qu'à nos jours, Pa ris, Au guste Du rand, Tome I 1860 (1804-1808), II (1809-1817), III (1818-1823), IV

1865 (1824-1826), V 1866 (1827-1833), VI 1881 (1834-1839), VII Pa ris, Pé done-Lau riel, 1888 (1840-1843) [plu sieurs

édi tions ac ces sibles sur Gal lica et Google Books].

Jus tin Jo seph, Les re la tions ex té rieures d’Haïti. Études his to riques et di plo ma tiques, Pa ris, Al bert Sa vine, 1895.
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Lé ger Abel-Ni co las, His toire di plo ma tique d' Haïti, Tome pre mier, 1804-1859 , Port-au -Prince, Im pri me rie Aug. A.

Hé raux, 1930 [consul table sur Gal lica].

Lé ger Jacques Ni co las, Re cueil des trai tés et conven tions de la Ré pu blique d' Haïti, Im pri me rie de la Jeu nesse,

Mai son Atha nase La fo rest, 1891 [ac ces sible en Google Book].

Le Pel le tier de Saint-Rémy Ro muald, Saint-Do mingue : étude et so lu tion nou velle de la ques tion haï tienne, Pa ris,

Ar thus Ber trand, 1846, [consul table sur http:// www.ma nioc.org/].

Ma diou Tho mas, His toire d’Haïti 1492-1843 , Port-au-Prince, Port-au-Prince, JH. Cour tois, 1847, vol.5 [consul table

en Google Book].

b. Déroulement de la séance

Etape
Du‐ 
rée

Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

Le contexte in té rieur

15 à

25

min

Se lon les pos si bi li tés, en uti li sant :

- Les consti tu tions d' Haïti de Louis-Jo seph Jan‐ 
vier ou la Di gi thèque de ma té riaux ju ri diques

et po li tiques,

- des ex traits en an nexe (An nexe 3).

Faire re le ver col lec ti ve ment, par pe tits

groupes ou in di vi duel le ment, tous les ar ticles

qui traitent de la pro priété du sol, de la pro‐ 
duc tion et du com merce dans les consti tu‐ 
tions de 1805, 1806, 1807, 1811 et 1816.

Après avoir fait ins crire les dates des consti tu‐ 
tions dans la chro no lo gie, gui der la for mu la‐ 
tion d’hy po thèses sur les re la tions entre Haïti

et la France, entre Haïti et les autres États.

En s’ap puyant sur les sé quences de 8e («  La

Ré vo lu tion haï tienne (1791-1806)  ») et de 9e

an née (« La for ma tion de l’État haï tien 1804 –

1843  »), faire dres ser col lec ti ve ment par les

élèves un état de la si tua tion et de son évo lu‐ 
tion en Haïti 1806 à 1825, au be soin en re ve‐ 
nant sur le sta tut co lo nial de Saint-Do mingue

(voir les « Pro lon ge ments éven tuels »).

Re cher cher dans les consti tu tions

de 1805, 1806, 1807, 1811 et 1816

tous les ar ticles qui traitent de la

pro priété du sol, de la pro duc tion

et du com merce.

Com plé ter la chro no lo gie.

For mu ler quelques d’hy po‐ 
thèses sur les re la tions entre Haïti

et la France, entre Haïti et les

autres États.

Par ti ci per à l’ana lyse col lec tive.

À par tir de l’échange col lec tif, ré‐ 
su mer par écrit en quelques lignes

la si tua tion in té rieure d’Haïti et de

Santo Do mingo au dé but du XIXe

siècle.

Temps 2

Le contexte ex té‐ 
rieur (1)

10 à

15

min

Gui der la lec ture et l’ana lyse de l’ex‐ 
trait du traité de Pa ris (voir An nexes)

À par tir des in for ma tions re le vées

dans l’ex trait du traité de Pa ris, faire

com plé ter col lec ti ve ment le fond de

carte en 1815, en dis tin guant à tra vers

l’éla bo ra tion col lec tive d’une lé gende :

Les ter ri toires in dé pen dants

(pré ci ser la date de leur in dé‐ 
pen dance)

Les ter ri toires co lo ni sés par des

puis sances étran gères en dis tin‐ 
guant par des cou leurs dif fé‐ 
rentes les puis sances oc cu‐ 
pantes : France, Es pagne,

Royaume-Uni, Pays-Bas, Da ne‐ 
mark.

Lire l’ex trait du traité de Pa ris et

re le ver les noms de lieux ci tés

Com plé ter la carte en 1815
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Temps 2 bis fa cul ta tif

Le contexte ex té rieur

(2)

Va‐ 
riable,

temps

fa cul‐ 
ta tif

en

fonc‐ 
tion

du ni‐ 
veau

de la

classe

et de

la pos‐ 
si bi lité

d’un

temps

de

tra vail

in ter‐ 
dis ci‐
pli‐ 
naire

hors

de la

classe

Dans une ap proche in ter dis ci pli naire avec

le cours d’an glais, soit par pe tits groupes

soit en col lec tif, pro po ser la lec ture de

quelques courts ex traits de la lettre du 8

sep tembre 1818 de James Ste phen à Lord

Cast le reagh (An nexe 6.1). Faire re le ver les

rai sons évo quées pour évi ter le re tour des

fran çais à Saint-Do mingue / Haïti.

Lire les ex traits et re le ver les rai sons évo‐ 
quées pour évi ter le re tour des fran çais à

Saint-Do mingue / Haïti.

Temps 3

1814-1825. Un temps

de né go cia tions

10 à

15 min

Pro po ser à la lec ture, de pré fé rence en

pe tits groupes et si pos sible sur écran, si‐ 
non en re pro duc tion pa pier, de courts ex‐ 
traits de la do cu men ta tion en an nexe 7.

Com plé ter col lec ti ve ment la chro no lo gie

pré cé dente en y ajou tant les né go cia tions

entre la France et Haïti entre 1814 et 1825.

En com plé ment, pro po ser de re cher cher

les noms des prin ci paux pro ta go nistes

pour en éta blir une courte no tice bio gra‐ 
phique (maxi mum 5 lignes).

À l’aide des do cu ments com plé ter la

chro no lo gie pré cé dente.

Fa cul ta tif : re cher cher les noms des prin‐ 
ci paux pro ta go nistes et en éta blir une

courte no tice bio gra phique (maxi mum 5

lignes).

Temps 4

La ques tion de l’in‐ 
dem nité du point de

vue des co lons (fa cul‐ 
ta tif voir les « pro lon‐ 
ge ments éven tuels)

Fa cul‐ 
ta tif

et va‐ 
riable

(Fa cul ta tif voir les « pro lon ge ments éven‐ 
tuels) Gui der la ré dac tion par les élèves

de courtes fiches de syn thèse ou de

courts ex po sés sur les in dem ni tés du

point de vue des co lons, en les gui dant

dans une re cherche d’in for ma tions dans

les ou vrages de l’époque.

(Fa cul ta tif voir les « pro lon ge ments éven‐ 
tuels) Ré di ger de courtes syn thèses ou

pré sen ter de courts ex po sés.

Temps 5

Des re gards d’his to‐ 
riens au XIXe siècle

Va‐ 
riable

Si c’est pos sible, pro po ser pour la séance

sui vante une re cherche les deux his to‐ 
riens, Tho mas Ma diou et Beau brun Ar‐ 
douin (An nexe 11) et la ré dac tion d’une

fiche bi blio gra phique et bi blio gra phique,

si non les pré sen ter ra pi de ment lors de la

séance sui vante au dé but du temps 3.

Me ner une re cherche sur les deux his to‐ 
riens, Tho mas Ma diou et Beau brun Ar‐ 
douin et ré di ger une courte no tice bio‐ 
gra phique et bi blio gra phique.
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c. Production attendue

Re cherche et col lecte d’ar ticles des consti tu tions de 1805, 1806, 1807, 1811 et 1816.

Chro no lo gie.

Syn thèses ou ex po sés.

d. Trace écrite pour l’élève

Ar ticles des consti tu tions.

Chro no lo gie.

Syn thèses ré di gées par les élèves.

Glos saire his to rique.

e. Évaluation et régulation

(Auto)éva lua tion de la chro no lo gie et des syn thèses.

f. Éléments de remédiation

Re prise orale col lec tive à par tir de la lec ture d’ex traits du dos sier du New York Times.

4. Séance 3. La dette de l’indépendance, de la dette à « la double dette » (1)

DURÉE : 1 à 2 h

a. Supports et matériel

Di gi thèque de ma té riaux ju ri diques et po li tiques  : Do maine des Consti tu tions de Haïti [https:// mjp.univ-

perp.fr/ constit/ ht.htm] ; do maine des consti tu tions fran çaises [https:// mjp.univ-perp.fr/ france/ france.htm].

Jan vier Louis-Jo seph, Les consti tu tions d' Haïti (1801-1885) , Pa ris, C. Mar pon et E. Flam ma rion, 1886 [consul table

sur Gal lica].

Jus tin Jo seph, Les re la tions ex té rieures d’Haïti. Études his to riques et di plo ma tiques, Pa ris, Al bert Sa vine, 1895.

Lé ger Abel-Ni co las, His toire di plo ma tique d' Haïti, Tome pre mier, 1804-1859 , Port-au -Prince, Im pri me rie Aug. A.

Hé raux, 1930 [consul table sur Gal lica].

Lé ger Jacques Ni co las, Re cueil des trai tés et conven tions de la Ré pu blique d' Haïti, Im pri me rie de la Jeu nesse,

Mai son Atha nase La fo rest, 1891 [ac ces sible en Google Book].

Le Pel le tier de Saint-Rémy Ro muald, Saint-Do mingue : étude et so lu tion nou velle de la ques tion haï tienne, Pa ris,

Ar thus Ber trand, 1846, [consul table sur http:// www.ma nioc.org/].

Lins tant de Pra dine, Re cueil gé né ral des lois & actes du Gou ver ne ment d' Haïti de puis la pro cla ma tion de son in‐ 
dé pen dance jus qu'à nos jours, Pa ris, Au guste Du rand, Tome I 1860 (1804-1808), II (1809-1817), III (1818-1823), IV

1865 (1824-1826), V 1866 (1827-1833), VI 1881 (1834-1839), VII Pa ris, Pé done-Lau riel, 1888 (1840-1843) [plu sieurs

édi tions ac ces sibles sur Gal lica et Google Books].

Ma diou Tho mas, His toire d’Haïti 1492-1843 , Port-au-Prince, Port-au-Prince, JH. Cour tois, 1847, vol.5 [consul table

en Google Book].

De nis Wat son, « Sé rie de dettes pu bliques contrac tées par Haïti sur le mar ché in té rieur et ex té rieur au XIXe

siècle (1825-1911). (De la double dette de l’in dé pen dance aux em prunts de la Conso li da tion et pour la créa tion

de la Banque Na tio nale de la Ré pu blique d’Haïti) », Le Nou vel liste, 6 juin 2022, [https:// le nou vel liste.com/ ar‐ 
ticle/ 236244/ se rie-de-dettes-pu bliques-contrac tees-par-haiti-sur-le-marche-in ter ieur-et-ex te rieur-au-xixe-siecle-

1825-1911].

Louis Etienne Is lam, « L’or don nance royale de Charles X re pré sente beau coup plus qu’une dette mo rale» , Le

Nou vel liste, 19 mai 2015 [https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 144883/ lor don nance-royale-de-charles-x-re pre sente-

beau coup-plus-quune-dette-mo rale].

Louis Etienne Is lam, « Les consé quences né fastes de l’or don nance de Charles X », Le Nou vel liste, 17 juin 2017

[https:// le nou vel liste.com/ m/ pu blic/ in dex.php/ ar ticle/ 145979/ les-conse quences-ne fastes-de-lor don nance-de-

charles-x].
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b. Déroulement de la séance

Etape
Du‐ 
rée

Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

L'or don nance de

Charles X : une im po‐ 
si tion hors du droit

in ter na tio nal

15 à

20

min

Gui der la lec ture et l’ana lyse col lec tive

de l'or don nance de Charles X du 17

avril 1825 (An nexe 8.1). Faire re le ver et,

se lon le be soin, re cher cher dans un

dic tion naire ou sur In ter net :

qui prend l’or don nance, qui la

signe et la vise

les mots (in dé pen dance pleine

et en tière), les dé no mi na tions

(Saint-Do mingue et non Haïti)

et les verbes em ployés (ré‐ 
clament, avons or donné, ver se‐ 
ront, concé dons...), leur si gni fi‐ 
ca tion (com plé ter le glos saire

his to rique com mencé en 7e an‐ 
née) et ce qu’ils im pliquent

dans la re con nais sance de la

sou ve rai neté (contra dic tion

entre les ar ticles 1 et 3) du

royaume de France à son an‐ 
cienne co lo nie : voir no tam‐ 
ment le mot « or don nance »

dans le Dic tion naire de l'A ca‐ 
dé mie Fran çaise, édi tion de

1835 [dis po nible sur Google

Books] (An nexe 8.2). Gui der la

com pa rai son avec les em plois

des mêmes termes et ex pres‐ 
sions dans les do cu ments de la

séance pré cé dente.

Faire ré su mer chaque ar ticle par un

mot ou un verbe (voir Eu gène, op. cit.,

« or donne […], exige […] pro met », p.

142), ré flé chir sur l’ab sence du mot «

sou ve rai neté » et sur le fait que l’or‐ 
don nance ne s’ap plique qu’à « la par‐ 
tie fran çaise de Saint-Do mingue ».

Lire l’or don nance et re le ver col‐ 
lec ti ve ment les mots, les dé no mi‐ 
na tions et les verbes em ployés.

Re cher cher leur si gni fi ca tion et

com plé ter le glos saire his to rique

(sou ve rai neté…). Com pa rer avec

les em plois des mêmes termes et

ex pres sions dans les do cu ments

de la séance pré cé dente.

Ré su mer cha cun des trois ar ticles

par un mot ou un verbe. Jus ti fier

et ar gu men ter le choix.

Temps 2

L'or don nance de

Charles X : une ac‐ 
cep ta tion sous

contrainte

15 à

20

min

Après avoir ques tionné les élèves sur les dif‐ 
fé rences de date, se lon la même dé marche

col lec tive, gui der l’ana lyse de l’ac cep ta tion

sous contrainte, la lec ture et l’ana lyse de la

Pro cla ma tion du pré sident Jean-Pierre Boyer

du 11 juillet 1825 (An nexe 8)

Me ner une re cherche sur les

moyens uti li sés par la France pour

faire ac cep ter l’or don nance.

Lire la pro cla ma tion et re le ver

col lec ti ve ment les mots, les dé no‐ 
mi na tions et les verbes em ployés.

Re cher cher leur si gni fi ca tion et

com plé ter le glos saire his to rique.
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Temps 3

L'or don nance de

Charles X : des ré ac‐ 
tions di verses

15 à

20

Pro po sez la lec ture en pe tits groupes des

ex traits des deux his to riens Tho mas Ma‐ 
diou et Beau brun Ar douin (An nexe 11) et

de man der la ré dac tion d’un court ré sumé

sur les ré ac tions dans la po pu la tion à l’an‐ 
nonce de l’ac cep ta tion de l’or don nance.

Lire les deux ex traits des his to riens.

Ré di ger un court ré sumé sur les ré‐ 
ac tions dans la po pu la tion à l’an‐ 
nonce de l’ac cep ta tion de l’or don‐ 
nance.

Pré sen ter ora le ment le ré sumé en

for mu lant quelques hy po thèses sur

les dif fé rences ré gio nales et so ciales

dans les ré ac tions.

Temps 4

Payer la dette : les

em prunts

10 mn

et va‐ 
riable

Pro po ser pour la séance sui vante la lec‐ 
ture des ar ticles ou d’ex traits des ar ticles

du Nou vel liste en de man dant de re le ver :

les faits ;

les ar gu men ta tions cau sales ;

les ju ge ments de va leur.

Re le ver dans les ar ticles du Nou vel liste :

les faits : dates concer nant (or don‐ 
nance, dette, em prunts, sommes,

échéan cier…) ;

les ar gu ments qui ex priment une ou

plu sieurs cau sa li tés ;

les ju ge ments de va leur (termes et

ex pres sions ap pré cia tifs et dé pré cia‐ 
tifs).

c. Production attendue

Ana lyse lin guis tique et ré sumé d’ar ticles de lois.

Ana lyse d’ar ticles de presse.

d. Trace écrite pour l’élève

Dé fi ni tions dans le glos saire his to rique.

Chro no lo gie.

Ana lyse d’ar ticles de presse.

e. Évaluation et régulation

(Auto)éva lua tion de la chro no lo gie, des ré su més et des ana lyses d’ar ticles de presse.

f. Éléments de remédiation

Re prise orale col lec tive l’or don nance de Charles X et de de la Pro cla ma tion du pré sident Jean-Pierre Boyer.

5. Séance 4. La dette de l’indépendance, de la dette à « la double dette » (2)

DURÉE : 1 h et plus

a. Supports et matériel

Di gi thèque de ma té riaux ju ri diques et po li tiques  : Do maine des Consti tu tions de Haïti [https:// mjp.univ-

perp.fr/ constit/ ht.htm] ; do maine des consti tu tions fran çaises [https:// mjp.univ-perp.fr/ france/ france.htm].

Jan vier Louis-Jo seph, Les consti tu tions d' Haïti (1801-1885) , Pa ris, C. Mar pon et E. Flam ma rion, 1886 [consul table

sur Gal lica].

Jus tin Jo seph, Les re la tions ex té rieures d’Haïti. Études his to riques et di plo ma tiques, Pa ris, Al bert Sa vine, 1895.

Lé ger Abel-Ni co las, His toire di plo ma tique d' Haïti, Tome pre mier, 1804-1859 , Port-au -Prince, Im pri me rie Aug. A.

Hé raux, 1930 [consul table sur Gal lica].

Lé ger Jacques Ni co las, Re cueil des trai tés et conven tions de la Ré pu blique d' Haïti, Im pri me rie de la Jeu nesse,

Mai son Atha nase La fo rest, 1891 [ac ces sible en Google Book].
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Le Pel le tier de Saint-Rémy Ro muald, Saint-Do mingue : étude et so lu tion nou velle de la ques tion haï tienne, Pa ris,

Ar thus Ber trand, 1846, [consul table sur http:// www.ma nioc.org/].

Lins tant de Pra dine, Re cueil gé né ral des lois & actes du Gou ver ne ment d' Haïti de puis la pro cla ma tion de son in‐ 
dé pen dance jus qu'à nos jours, Pa ris, Au guste Du rand, Tome I 1860 (1804-1808), II (1809-1817), III (1818-1823), IV

1865 (1824-1826), V 1866 (1827-1833), VI 1881 (1834-1839), VII Pa ris, Pé done-Lau riel, 1888 (1840-1843) [plu sieurs

édi tions ac ces sibles sur Gal lica et Google Books].

Ma diou Tho mas, His toire d’Haïti 1492-1843 , Port-au-Prince, Port-au-Prince, JH. Cour tois, 1847, vol.5 [consul table

en Google Book].

De nis Wat son, « Sé rie de dettes pu bliques contrac tées par Haïti sur le mar ché in té rieur et ex té rieur au XIXe

siècle (1825-1911). (De la double dette de l’in dé pen dance aux em prunts de la Conso li da tion et pour la créa tion

de la Banque Na tio nale de la Ré pu blique d’Haïti) », Le Nou vel liste, 6 juin 2022, [https:// le nou vel liste.com/ ar‐ 
ticle/ 236244/ se rie-de-dettes-pu bliques-contrac tees-par-haiti-sur-le-marche-in ter ieur-et-ex te rieur-au-xixe-siecle-

1825-1911].

Louis Etienne Is lam, « L’or don nance royale de Charles X re pré sente beau coup plus qu’une dette mo rale» , Le

Nou vel liste, 19 mai 2015 [https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 144883/ lor don nance-royale-de-charles-x-re pre sente-

beau coup-plus-quune-dette-mo rale].

Louis Etienne Is lam, « Les consé quences né fastes de l’or don nance de Charles X », Le Nou vel liste, 17 juin 2017

[https:// le nou vel liste.com/ m/ pu blic/ in dex.php/ ar ticle/ 145979/ les-conse quences-ne fastes-de-lor don nance-de-

charles-x].

b. Déroulement de la séance

Etape Du rée Ce que fait l’en sei gnant Ce que fait l’élève

Temps 1

De la dette à la

double dette (1)

10

min

Gui der la pré sen ta tion des ar ticles du

Nou vel liste et la syn thèse de ceux-ci.

Pré sen ter ora le ment la lec ture des ar‐ 
ticles du Nou vel liste.

Éla bo rer col lec ti ve ment une syn thèse

des ar ticles.

Temps 2

De la dette à la

double dette (2)

10 à

15 min

Gui der la lec ture col lec tive du Conven‐ 
tion conclue le 2 avril 1831, entre la

France et Haïti pour mettre en évi dence

la spi rale des em prunts qui va gre ver le

dé ve lop pe ment d’Haïti jus qu’au XXe

siècle.

Lire col lec ti ve ment le texte et no ter

les dif fé rents em prunts et leur du rée.

In di vi duel le ment, ou en pe tits

groupes, ex pli quer en quelques lignes

le sens de l’ex pres sion «  la double

dette ».

Temps 3

Né go cier la dette, la

sou ve rai neté d’Haïti

et sa re con nais sance

in ter na tio nale

20 à

25

min

Se lon la même dé marche que la séance

pré cé dente, gui der l’ana lyse des trai tés

de 1838, puis com pa rer le vo ca bu laire

avec l’or don nance de 1825 : or don nance

/ traité, ha bi tants ac tuels de la par tie

fran çaise de l'île de St. Do mingue / plé‐ 
ni po ten tiaires [aux] pleins pou voirs res‐ 
pec tifs, par tie fran çaise de Saint-Do‐ 
mingue / Ré pu blique d' Haïti, in dé pen‐ 
dance pleine et en tière de leur gou ver‐ 
ne ment / État libre, sou ve rain et in dé‐ 
pen dant, ci toyens des deux États…

Lire le texte du traité de 1838 et re le‐ 
ver col lec ti ve ment les mots, les dé no‐ 
mi na tions et les verbes em ployés. Re‐ 
cher cher leur si gni fi ca tion et com plé‐ 
ter le glos saire his to rique. Com pa rer

avec le vo ca bu laire de l’or don nance

de 1825.

Ré su mer cha cun des trois ar ticles par

un mot ou un verbe. Jus ti fier et ar gu‐ 
men ter le choix.

Temps 4

« La double dette »

Va‐ 
riable

Au cours des sé quences sui vantes, pour‐ 
suivre l’étude de la dette  : cours du

café ; évo lu tion du taux de la gourde par

rap port au dol lar ; em prunt « Do mingue

du 9 sep tembre ; créa tion de la banque

na tio nale   (1874), de la Banque Na tio‐ 
nale

Re le ver dans les sé quences d’his toire

sur le XIXe, le XXe et le XXIe siècles

tout ce qui concerne la dette et com‐ 
plé ter la chro no lo gie et le glos saire.
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d’Haïti (1880), de la Banque Na tio nale

de la Ré pu blique d’Haïti ((29 août 1910) ;

em prunt du 8 mars 1875  ; paie ment du

solde de la dette de l’in dé pen dance (dé‐ 
cembre 1883)  ; Conven tion franco-haï‐ 
tienne de ré vi sion du contrat d’em prunt

de 1875 (2 sep tembre 1885)  ; em prunt

de 1895-1896  ; lois de conso li da tion (26

avril et 1er août 1900)  ; loi de rem bour‐ 
se ment des dettes de la conso li da tion

(28 oc tobre 1910)  ; em prunts de 1911 et

1913  ; lois de re trait du pa pier mon naie

(23 juillet 1912 et 26 août 1913)  ; loi

trans fé rant la BNRH à la Na tio nal City

Bank (31 juillet 1922)  ; rem bour se ment

par an ti ci pa tion du solde des em prunts

de 1875, 1896 et 1910.

Temps 5

«  La double dette  »

et le dé ve lop pe ment

d’Haïti (1)

Va‐ 
riable

Pro po ser un suivi d’ac tua lité sur la ques‐ 
tion de la dette et du dé ve lop pe ment

d’Haïti dans quelques jour naux haï tiens

et étran gers pour consti tuer au long de

l’an née, en liens avec les sé quences

d’his toire sur le XIXe, le XXe et le XXIe

siècles. Gui der la col lecte des ar ticles et

les re cherches pour les do cu men ter.

Par pe tits groupes, réa li ser un dos sier

de presse sur la ques tion de la dette

et du dé ve lop pe ment d’Haïti en sui‐ 
vant l’ac tua lité dans quelques jour‐ 
naux haï tiens et étran gers.

Col lec ter les ar ticles et me ner les re‐ 
cherches né ces saires pour do cu men‐ 
ter chaque ar ticle et des sin de

presse  : sup port et date de pa ru tion,

au teur, évé ne ments pré sents et his to‐ 
riques, pro ta go nistes, sta tis tiques,

etc.

Pro po ser un court ré sumé de chaque

ar ticle.

Temps 6

« La double dette »

et le dé ve lop pe ment

d’Haïti (2)

Va‐ 
riable

Or ga ni ser la pré sen ta tion orale des dos‐ 
siers de presse, sui vie d’un dé bat sur la

dette et le dé ve lop pe ment d’Haïti en ai‐ 
dant au préa lable les élèves à construire

leur ar gu men taire.

Pro po ser la re lec ture col lec tive du dos‐ 
sier du New York Times.

Pré sen ter ora le ment les dos siers de

presse.

Construire un ar gu men taire do cu‐ 
menté sur la ques tion et par ti ci per au

dé bat, puis à la re lec ture col lec tive

des ar ticles du New York Times.

c. Production attendue

Dé fi ni tions dans le glos saire his to rique.

Chro no lo gie.

Réa li sa tion d’un dos sier de presse.

d. Trace écrite pour l’élève

Dé fi ni tions dans le glos saire his to rique.

Chro no lo gie.

Pré sen ta tion des ar ticles du dos sier de presse.

e. Évaluation et régulation

(Auto)éva lua tion de la chro no lo gie et du dos sier de presse.
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f. Éléments de remédiation

Etude col lec tive orale d’un ar ticle de presse.

6. Annexes

a. Annexe 1. Évaluation diagnostique

Nom :

Pré nom :

Com plé ter le ta bleau en pré ci sant, en une phrase ou deux, ré di gées, les évé ne ments aux quels ren voient ces dates.

1492  

1664  

1685  

1697  

1793  

1794 : 16 plu viôse an

II / 4 fé vrier
 

1795  

1798 : 31 août  

1802 : 7 juin  

1803 : 7 avril  

1803 : 18 no vembre  

1804 : 1er jan vier  

1805  

1806 : 17 oc tobre  

1807  

1811  

1816  : 2 juin, An XIII

de l’in dé pen dance
 

1818 : 28 mars  

1820 : 8 oc tobre  

b. Annexes 2. Extraits du Nouvelliste et du Monde sur le discours du président Jean-Bertrand
Aristide du 7 avril 2003

An nexe 2.1. Jean-Ber trand Aris tide « Dis cours du Pré sident de la Ré pu blique, à l'oc ca sion de la Cé ré mo nie com mé mo‐ 
ra tive du Bi cen te naire de la mort de Tous saint Lou ver ture »

Mu sée du Pan théon Na tio nal, le 7 avril 2003 [http:// www.pa lais na tio nal.info/], Le Nou vel liste, N° 36660, Mer credi 9

avril 2003, Ac tua lité na tio nale, pp. 23-24. Le dis cours, ainsi qu’un cer tain nombre de do cu ments sur la dette, est pu‐ 
blié dans le Fas ci cule d’in for ma tion sur l’ou ver ture du dos sier de la res ti tu tion et des ré pa ra tions à la Ré pu blique

d’Haïti, Mou ve ment in ter na tio nal pour les ré pa ra tions – Glo bal Afri kan Congress / France, dé cembre 2003 et dis po‐ 
nible sur la pla te forme Yumpu [https:// www.yumpu.com/ fr/ do cu ment/ view/ 8855902/ non-a-la-re co lo ni sa tion-oc ci den‐ 
tale-wa sa dugu].

DIS COURS DE SON EX CEL LENCE

JEAN-BER TRAND ARIS TIDE, PRE SIDENT DE LA RE PU BLIQUE,

à l’oc ca sion de la cé ré mo nie com mé mo ra tive du bi cen te naire de la mort de Tous saint Lou ver ture

Mu sée du Pan théon Na tio nal, le 7 avril 2003

Dis tin gués Membres du Ca bi net Mi nis té riel,

Ex cel lence, Mon sieur l'an cien Pre mier mi nistre Jacques-Édouard Alexis,

Ho no rable pré sident du Sé nat et Ho no rables sé na teurs de la Ré pu blique,
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Ho no rable pré sident de la Chambre des dé pu tés et Ho no rables dé pu tés de la

Ré pu blique,

Mon sieur le pré sident de la Cour de Cas sa tion,

Mon sieur le pré sident de la Cour Su pé rieure des Comptes,

Dis tin gués maires de Port-au-Prince,

Ex cel lence, Mon sieur le Nonce Apos to lique,

Dis tin gués membres du Corps di plo ma tique,

Dis tin gués membres du Corps consu laire et des Or ga ni sa tions in ter na tio nales,

Mon sieur le di rec teur par In té rim de la Po lice,

Chers po li ciers,

Chères po li cières,

Chers com pa triotes du Dixième Dé par te ment,

Chers com pa triotes du Cap-Haï tien et de Bréda,

Chers pro fes seurs, étu diants, éco liers et éco lières,

Chers pro fes seurs et élèves du Ly cée Tous saint Lou ver ture,

Chers conci toyens, conci toyennes,

Mes de moi selles, Mes dames et Mes sieurs,

 

La Pre mière Dame et moi, que nous sommes fiers de vous sa luer au Nom des

Pères de la Pa trie ! Un sa lut spé cial aux Peuples Noirs de la Ca raïbe, de

l'A frique, de notre Hé mi sphère et bien sûr, à notre Frère, Dany Glo ver, pré sent

non à l'é cran mais en chair et os, parmi nous ce ma tin.

 

Ako lad pa triyo tik pou nou tout

Ayi syen va nyan bò isit

Kòm nan 10è De pat man an !

Chapo pou nou ! Bravo pou nou

Ki vin bay Tou sen Lou vèti ochan,

ONÈ ak RE SPÈ !

 

1803 - 2003  : 200 ans de lutte pour que règnent LI BERTE et EGA LITE

Tous saint Lou ver ture, au-delà de sa mort, le front nimbé d'une au réole de

gloire, nous guide et nous re dit :

 

"Je suis Tous saint Lou ver ture...

Je veux que la Li berté et l'E ga lité règnent à St-Do mingue.

Je tra vaille à les faire exis ter. Unis sez-vous à nous."

 

Cette dé cla ra tion his to rique faite au camp Tu rel, le 29 août 1793, nous va droit au cœur. Tous unis à Tous saint Lou ver‐ 
ture, ré pon dons par la dé cla ra tion du Bi cen te naire, à sa voir : Nous, fils et filles de Tous saint Lou ver ture, vou lons que

la Li berté et l'E ga lité règnent en Haïti. Par le tra vail et l'u nité, nous y par vien drons.

 

Tou sen pale.

Nou re ponn.

Tou sen kò mande.

Nou di l : avozòd !

 

Que le Dieu de Li berté qui a ou vert le che min de gloire et d' hon neur à Tous saint, guide la race noire vers les som mets

de Li berté et d'E ga lité.

Qu'un hom mage so len nel soit rendu au Gé nie de la Race, lui qui nous re vient en ce 7 avril 2003 !

 

Ac cla mons-le !

Bras et portes ou verts, pro cla mons en chœur :

Bon Re tour à Bréda ! Bon Re tour à la Terre Na tale !

Bon Re tour La kay ! Paske La kay se La kay !
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Cher Tous saint,

Bò isit, jan w kons tate,

Ba tay ou t ap men nen

Pou Li bète ak Ega lite a

Tou jou myèl.

 

Plis nou sonje tri bi la syon ou pase pou nou,

Plis nou jwenn fòs nan ou pou n kenbe pi rèd.

 

Pan dan les pri w ap ko mi nike avè n,

Oto rize n wouze memwa tout moun

K ap chèche kon nen w pi byen.

 

Fran çois Do mi nique Tous saint fèt Okap,

Sou bi ta syon Breda ki chita nan Odi kap.

Jis jou nen jodi a, save yo tou jou ap dis kite

Sou dat ne sans li. Pou kèk nan yo,

Tou sen fèt 20 me 1743.

Pou kèk lòt se te nan mwa me 1745 ou 1746.

 

Jan nou wè a, pwo blèm ba tistè a la,

Depi djab te ka po ral.

Dayè pou ko lon yo, bèt te gen plis valè

Pase moun. Nou sonje ki jan

Yon jèn esk lav te touye tèt li

Paske mèt li te troke l

Pou yon bèl chyen ki te konn fè la chas an pil.

 

Si gen dout sou kilè Tou sen fèt

Pa gen dis ki syon sou ki jan l fèt.

Li fèt tou piti zwit, che tif.

Se pou sa yo te rele l : Fa tra ba ton.

 

Nan fè eg zè sis,

Kouri che val, monte de sann,

Tou sen vin tou nen yon ga son djanm.

Pi piti pi rèd.

Lè Tou sen sele che val li,

Gade ! Se sa nèt !

Wa anfòm tan kou l, pase l, non !

 

Eske se bò papa l li pran ?

Pe tèt ! Da prè pli zyè save,

Tou sen se pi tit pi tit

Ou pi tit yon wa Afri ken k te rele

Gaou Gui nou, alyas Ipo lit.

Nan tribi ou byen gwoup papa a

Soti a, yo te konn gou men an pil.

Ma le rez man, yon jou papa l pèdi

Yon ba tay e yo vann li kòm pri zo nye

Ba yon ka pi tèn bato

Ki vinn chwe bò isit Okap,

Sou bi ta syon Breda.

Donk yon mal pou yon byen.
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Alòske man man Tou sen mouri bonè,

Papa l mouri alaj 100 an an vi won.

Se te an 1804. Li mouri avèg.

Men l wè sa pi tit ga son l pat gen tan wè.

Ki donk len de pan dans lan.

Li kite 8 pi tit ak ma danm li, 5 ga son, 3 fiy.

Se Tou sen k te pre mye pi tit nan fanmi an.

 

Kon trè man a lòt esk lav yo,

Tou sen te gen chans jwenn yon mèt

Ki te ren men l an pil.

Blan sa a te rele Bayon Li ber tat.

Msye pa t ka eks plike l ki jan ki fè

Tou sen te en tè li jan konsa.

 

An gis kòve nan ja den,

Tou sen te tra vay ann dan kay Bayon.

Kòm nèg kon fyans, li okipe

Tout zafè mèt li.

Tou sen ma rye a 34 an ak Su zanne Si mon.

Li pa janm bliye Man Pe laji

Ki te konn okipe l aprè lanmò man man l.

Kòm nèg ki pa en gra, li peye 100 pyas

Pou fè Pe laji vi n afran chi.

Li te kon si dere l kòm yon lòt man man.

 

Li tou jou gen re ko ne sans pou pa renn li,

Pierre Bap tiste ki te montre l li ak ekri.

Pa sezi : lè sa a Tou sen te gen 48 an an vi won.

 

Depi lè a, Tou sen pa t janm ne glije

Fò ma syon l. Li chèche li bon liv.

Kòm gwo liv tan kou sa Abbé Ray nal

Pi bliye, ou byen yon ko kenn liv Hil liard

Te ekri nan lane 1775 ki te rele :

"Consi dé ra tions sur l'E tat pré sent

de la Co lo nie fran çaise de Saint Do mingue."

 

Konsa, Pla cide, Isaac ak St-Jean,

De pi tit ga son Tou sen, te gen chans

Aprann an pil gwo le son nan men l.

Po to rik ga son sa a te ge nyen

Yon en te li jans ek sep syo nèl.

Se vre, anal fa bèt pa bèt,

Men eg zanp Tou sen an san pa rèy !

Al pha bé tisé à 48 ans, ins truit et in tel li gent, Tous saint se pré pa rait à émer ger sur la scène de St-Do mingue. Comme

une douce lu mière ta mi sée d'un ri deau de feuillage, son gé nie tra ver sait les pré pa ra tifs du sou lè ve ment des es claves

en août 1791.

Sou lè ve ment contre une pre mière phase de la glo ba li sa tion gé no ci daire. Le dy na misme es cla va giste vi sait en ef fet le

contrôle di rect de nos res sources na tu relles. Au jourd' hui en core, la crois sance pa tho lo gique de cette glo ba li sa tion,

illustre la dé marche s'op po sant dia mé tra le ment aux pôles : LI BERTE et EGA LITE.

 

Chers com pa triotes,

Chers amis de Tous saint Lou ver ture,
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Au seuil de ce nou veau mil lé naire, ja mais, les in éga li tés mon diales n'ont été si pro fondes :

Les 4/ 5 des ha bi tants du monde ne consomment qu'1/ 5 de l'en semble des res sources.

Les re ve nus de 1% de la po pu la tion mon diale équi valent à ceux des 2.7 mil liards les plus pauvres.

Le pa lu disme tue un en fant toutes les 30 se condes.

Oui, les dis pa ri tés sont exa cer bées et l'exa cer ba tion des in éga li tés se trans forme en en jeux pla né taires. Pour s'en ri chir,

au jourd' hui comme du temps de l'es cla vage, les puis sants choi sissent de main te nir les Peuples noirs dans la plus

cruelle ser vi tude. D'où l'op po si tion ex pri mée par Tous saint, le 18 mai 1794, et la pro mul ga tion, le 8 juillet 1801, de sa

Consti tu tion.

L'ar ticle 3 de la Consti tu tion de 1801 sti pule qu' :

"Il ne peut exis ter d'es claves sur ce ter ri toire. La ser vi tude y est à ja mais abo lie. Tous les hommes y naissent, vivent et

meurent libres." 

L'es clave de Bréda, bien qu'Af fran chi en 1776 par Bayon Li ber tat pré fé rait évo quer en gé né ral son sta tut d'es clave en

lutte pour la li berté. La li berté de tous  : "Je sai sis les armes pour la li berté de ma cou leur" "La France n'a plus le droit

de nous rendre es clave" dé clara-t-il à l'ar ri vée de l'ex pé di tion de 1802.

Kòm nou kons tate l,

Tou sen pa t gen zo nan lang li.

Sèvo l pa t gen ni pou syè, ni pay.

 

Stra tège, il lut tait vic to rieu se ment contre l'Es pagne, l'An gle terre, la France et en tra dans l' his toire comme le Spar ta‐ 
cus noir an noncé par l'abbé Ray nald. Grand homme d'E tat et Hu ma niste, Tous saint a com pris le be soin de lier les

concepts li berté et pros pé rité.

"Le tra vail est né ces saire, pro clama-t-il, il est une vertu et sert au bien gé né ral de l'E tat."

"La Ré pu blique n'a pas de place pour les pa res seux."

La vaud lui-même nous confirme avoir ren con tré Tous saint à la Pe tite Ri vière où il of frait un spec tacle ras su rant de

11.000 culti va teurs au tra vail, tous pleins de gra ti tude en vers la Ré pu blique : noirs, blancs, mu lâtres, pay sans, pro prié‐ 
taires bé nis saient le Chef ver tueux grâce à qui ré gnaient l'ordre et la paix.

Nombre de ses actes té moignent d'un pro fond sen ti ment d' hu ma nisme : par don ac cordé aux an ciens co lons

condam nés par la France, trai te ment spé cial ré servé aux vain cus de la guerre du Sud, et même à ceux qui ont tenté

de l'as sas si ner.

A ce pro pos, Wen del Phi lipps nous rap porte, qu'une fois, la voi ture du Gé né ral en Chef fut cri blée de balles. Mais

Tous saint n'y était pas. Sept (7) Fran çais soup çon nés de l'at ten tat furent ar rê tés et s'at ten daient à être fu sillés. Le len‐ 
de main était la fête pa tro nale. Le Gé né ral fit ali gner les pri son niers de vant l'au tel et au mo ment de l'ab soute, il des‐ 
cen dit de son trône, ré péta avec le prêtre la for mule du par don puis les ren voya. A tra vers cette dé marche, re cher‐ 
chons non les traces de l'im pu nité mais celle d'une am nis tie pui sée à la source de sa foi.

Yon lòt jou,

Tou sen de sann nan Mi balè,

Li kale An glè yo pwòp.

Vil la vin rele l pal.

Chè mèt chè mè très.

Li de kou vri plis pase

300 blan kri mi nèl

Kite pare pou fi zye l.

Yo manke Tou sen

E olye Tou sen fi zye yo,

Li fè yo aliyen de van l.

Blan yo swe.

Swe kon pi tit bouki !

 

Pou tan olye Tou sen fi zye yo,

Li fè yo sè mante

Y ap rete fi dèl a Re pi blik la.

Ouf ! Blan yo kon tan !

Gen nan yo k mande l paspò,
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Li ba yo san pwo blèm.

Ki donk, me sye yo jwenn pen,

Yo mande fwo maj !

À ce su jet, l'au teur des Ja co bins Noirs, James, ajoute ces pro pos que je vous in vite à écou ter avec une at ten tion sou‐ 
te nue : "Comme leurs plan ta tions avaient évi dem ment été sé ques trées, Tous saint fit faire des en quêtes pour en vi sa‐ 
ger leur RES TI TU TION."

Tiens ! Res ti tu tion ! Tous saint y pen sait... Pour eux ! Tous saint y pen sait !

Et donc, Res ti tu tion et Ré pa ra tion pour nous, vic times de l'es cla vage  ! Oui il le faut !

Parce que l'es cla vage est un crime contre l' hu ma nité, il nous faut :

�. Res ti tu tion

�. Ré pa ra tion

�. Cé lé bra tion du Bi cen te naire de notre In dé pen dance.

Parce qu'en 1825, sous le Gou ver ne ment de Boyer, nous avons dû payer 90 mil lions de francs or à La France, au jourd'‐ 
hui, nous ré cla mons au moins la va leur ca pi ta li sée pour l'an née 2003 soit 21,685,135,571.48 $US.

Que par tout re ten tissent nos voix ré cla mant pa ci fi que ment et di gne ment :

�. Res ti tu tion

�. Ré pa ra tion

 

Chers amis de Tous saint Lou ver ture, que par tout re ten tissent nos voix ré cla mant pa ci fi que ment et di gne ment :

�. Res ti tu tion

�. Ré pa ra tion

A la ti moun nou pral voye lekòl !

A la bèl lekòl, bèl in ivè site,

Bèl lo pi tal nou pral bati pou ti moun yo !

Peyi zan yo pral rale souf !

Wout, traktè, an grè, dlo pou peyi zan !

Ala manje k pral ge nyen a gogo !

Ala kon tan gran moun kou ti moun pral kon tan !

Tou sen te ren men ti moun an pil.

Kè l te tou jou gen yon plas

Re zève pou ti moun pòv,

Ti moun nan lari,

Ti moun ki pa ka al lekòl... tout ti moun !

Yon jou, pan dan Tou sen sot Eneri

Pral Go nayiv a che val,

Li tande vwa yon ti moun k ap rele :

Papa  ! Papa ! pran m men nen m avè w.

Se te yon ti òfe len.

Li te rele Rose e l te gen 10 zan.

 

Brip ! Tou sen kanpe che val la.

Li de sann, li pran l e li men nen l

Bay man dan m li.

Tan kou yon bon papa,

Tou sen di l, men yon ti pi tit

Ki sot rele m papa. E ou,

Eske w dakò pou w vin man man l ?

Yo tou 2 tonbe dakò. E depi lè sa a

Ti Rose jwenn yon bèl fan miy.

Au jourd' hui, nombre d'ad ver saires de Tous saint s'op posent au Peuple Haï tien. En pro lon geant cette crise gé no ci daire,

ils sa cri fient le Peuple sur l'au tel de Bo na parte, le Pre mier des Blancs, re jettent Tous saint, le Pre mier des Noirs, re‐
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jettent Haïti, la Pre mière Ré pu blique Nègre du Monde. Au-delà de nos in té rêts de parti, de classe ou de race, trans‐ 
cen dons et mar chons unis contre cette crise gé no ci daire.

Pèp la pa sòt.

Li wè kiyès ki nan kon plo an bago a.

Li wè tout ipo krizi ki vlope an bago a

Pou lavi a vin pi chè. Li pran nòt.

Kreyon k nan men Pèp la

Se kreyon Bon dye. Donk il pa gen gòm.

E se pou sa menm Pèp la di :

An bago a se yon siga ki li men nan 2 bout.

 

Paske nou tout de side viv anpè,

Nou tout gen en terè kriye byen fò :

De bloke Peyi a.

 

Pou ma lere rale souf anba gran gou a,

De bloke Peyi a !

 

Pou gen mwens cho maj, plis tra vay,

De bloke Peyi a !

 

Pou gen elek syon e non kou deta,

De bloke Peyi a !

 

Kòm bon de san dan Tou sen Lou vèti,

Nou pap ni met aje nou,

Ni vann peyi a

Ni chire ba tistè diyite n.

An bon kreyòl :

Bon Ayi syen konn gran gou,

Men bon Ayi syen pa ti gran gou !

 

Youn nan pi gwo vik tim an bago sa a,

Se nou menm Peyi zan, Elèv lekòl,

Eti dyan ak Je nès peyi a,

34

K ap mande jis kilè n ap rive,

Viv alèz, viv egal ego tout bon vre ?

 

Bon lekòl, bon pwo fesè, bon in ivè site,

Bon jan al fa be ti za syon,

Bon jan pwo dik syon na syo nal

Pou ta bli lapè nan vant, lapè nan tèt.

Se sa nou vle. E se bèl rèv sa a menm

Tou sen te ge nyen lè l te eg zije

Yon lekòl nan chak bi ta syon.

 

Ki di rèv Tou sen, di rèv pa nou,

Comme en té moigne In ves tir dans l' Hu main.

Oui, In ves tir dans l' Hu main n'est autre qu'un pro jet Lou ver tu rien de vant frayer en fin une ou ver ture à la di men sion du

Gé nie de la race.

Chers conci toyens,

Chères conci toyennes,
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Face à l'op pres sion des Peuples de la Ca raïbe, Tous saint en tonna l' hymne de la so li da rité. Au mo ment où les yeux du

Spar ta cus Noir pé tillaient de li berté, ses re gards ou vraient des voies de li bé ra tion pour les Peuples de la Ca raïbe.

 

Sòti nan mwa oktòb 1798

Rive nan mwa no vanm 1799,

Pli zyè mi lye nèg d'Ayiti te deja

Rive nan Ja mayik

Pou trase vèvè Li bète ak Ega lite !

Yon es pyon, Dou glas,

Trayi plan li be ra syon an.

Yo pann Sa spor tas men van so li da rite

Ak tout nèg esk lav, kel keswa peyi

Kote l ye a, pa t sis pann soufle.

 

Qu'il s'a gisse de la Ja maïque, Tri ni dad, Mar ti nique, Gua de loupe, Cu ra çao par tout, en 1795, la conta gion ré vo lu tion‐ 
naire anti-es cla va giste s'est pro pa gée dans toutes les îles de la Ca raïbe.

Tous saint, pour avoir voulu dé fendre les droits de l' homme, hommes et femmes, noirs, mu lâtres, blancs, op pri més ou

en chaî nés, il fut ac cusé, trahi, ar rêté le 10 juin 1802 puis ex pulsé de St-Do mingue ! D'où les mots com bien cé lèbres du

Pré cur seur de l'In dé pen dance :

"En me re ver sant, on n'a abattu à Saint-Do mingue que le tronc de l'arbre de la li berté des Noirs; mais il re pous sera

car ses ra cines sont pro fondes et nom breuses."

Là, en France, en ce châ teau de Joux, promu au rang de pri son d'E tat après la mort du roi so leil en 1715, ar riva le pri‐ 
son nier le plus illustre, notre Cher Tous saint.

Sym bole du des po tisme de Bo na parte, le Fort de Joux est construit à plus de 900 mètres d'al ti tude. Ses cel lules

conservent les em preintes de dé te nus em blé ma tiques dont Kleist qui avoue avoir été en fermé dans un ca chot sans

air, sans lu mière, en par tie taillée dans le roc et fait de grosses pierres brutes.

Que dire du froid qui dé vo rait les os et la chair du vieux Tous saint qui y ar riva

le 23 août 1802.

Si le gé nie, se lon Tho mas Edi son, c'est 1% d'ins pi ra tion et 99% de trans pi ra tion, pour nous de la race noire, le gé nie

c'est Tous saint Lou ver ture.

Aussi, loin de voir son rêve de li berté à ja mais en foui dans les neiges ju ras siennes, nous y trou vons une source d'ins pi‐ 
ra tion.

Le 7 avril 1803, Tous saint s'est éteint mais au cœur de nos cœurs la flamme de la li berté brillera tou jours.

Très chers com pa triotes, très chers élèves et étu diants, vous tous, jeu nesse de mon pays,

En nous rap pe lant l'en trée triom phale de Tous saint à Port-au-Prince le 15 mai 1798, dres sons au jourd' hui un arc de

triomphe à l'ombre de nos cœurs et ac cueillons l'Es prit du Gé nie de la Race.

Qu'il nous ac com pagne jour après jour vers la cé lé bra tion du Bi cen te naire de notre In dé pen dance.

Avec rai son le Pré sident Fran çois Mit ter rand, dé bout au Fort de Joux le 31 Mars 1987 s'é cria :

"Tous saint est un des grands hommes de ce siècle. Il est le sym bole de la li bé ra tion des es claves Noirs. Et il est aussi le

sym bole de la li bé ra tion de tout Homme."

Et nous au jourd' hui, en ce 7 avril 2003, dignes fils et filles de la Pa trie, unis pour la Li berté et l'E ga lité, pro cla mons que

Tous saint Lou ver ture Est et de meure : L' Homme du Mil lé naire !

Merci.

An nexe 2.2. Le Monde, 7 avril 2003, « Haïti ré clame 21,7 mil liards de dol lars à la France » [https:// www.le monde.fr/ ar‐ 
chives/ ar ticle/ 2003/ 04/ 07/ haiti-re clame-21-7-mil liards-de-dol lars-a-la-france_315970_1819218.html].

Le pré sident haï tien Jean-Ber trand Aris tide a ré clamé lundi 7 avril à la France la res ti tu tion de la dette de l'in dé pen‐ 
dance, es ti mée à 21,7 mil liards de dol lars, à l'oc ca sion du bi cen te naire de la mort du gé né ral Tous saint Lou ver ture,

pré cur seur de l'in dé pen dance haï tienne.

«  Lors d'une cé ré mo nie de vant le mu sée du Pan théon na tio nal haï tien, en pré sence de plu sieurs mil liers de per‐ 
sonnes, M. Aris tide a ré clamé cette somme à titre de "res ti tu tion et de ré pa ra tion", af fir mant qu'elle était équi va lente

aux "90 mil lions de francs lourds" de l'é poque payés au XIXe siècle par Haïti à la France en échange de la re con nais‐ 
sance de son in dé pen dance.
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Au cours de son dis cours, le pré sident haï tien a lon gue ment rendu hom mage à Tous saint Lou ver ture, mort le 7 avril

1803 au fort de Joux, dans le Jura, le qua li fiant de "gé nie de la race noire" et es ti mant qu'il "est et de meure l' homme

du mil lé naire".

Il a aussi an noncé que l'aé ro port in ter na tio nal de Port-au-Prince por te rait dé sor mais le nom d'aé ro port Tous saint

Lou ver ture, tout comme l'a ve nue de la ca pi tale qui y conduit. Pré cédé d'une cé ré mo nie à la ca thé drale de Port-au-

Prince, la cé lé bra tion de l'an ni ver saire de la mort de Tous saint Lou ver ture, dé crété jour fé rié en Haïti, a été l'oc ca sion

de nom breux col loques, confé rences et émis sions de ra dio et de té lé vi sion.

Cet an ni ver saire marque le coup d'en voi de cé ré mo nies of fi cielles du bi cen te naire de l'in dé pen dance d' Haïti. Elles se

pour sui vront avec les bi cen te naires de la créa tion du dra peau haï tien bleu et rouge le 18 mai 1803, de la ba taille de

Ver tières le 18 no vembre 1803, qui a consa cré la dé faite mi li taire du corps ex pé di tion naire de Na po léon Bo na parte,

puis la pro cla ma tion de l'in dé pen dance le 1er jan vier 1804. »

An nexe 2.3. Ar men gaud Jean-Hé bert, « La France som mée de « res ti tuer » Haïti ré clame 21 mil liards de dol lars, le

«prix» de l'in dé pen dance en 1804. », Li bé ra tion 31 dé cembre 2003 [https:// www.li be ra tion.fr/ eve ne ment/ 2003/ 12/ 31/ 

la-france-som mee-de-res ti tuer_456849/].

« En créole, la ban de role coupe une des ar tères prin ci pales de Port-au-Prince : « Res ti ti syon pou Ayiti. Ochan pou zan‐ 
set nou yo. » : « Res ti tu tion pour Haïti. Hon neur à nos an cêtres. » La « res ti tu tion », c'est la der nière lu bie de Jean-Ber‐
trand Aris tide. Il ré clame que la France rende à Haïti le « prix de l'in dé pen dance », payé à l'é poque par l'ex-co lo nie à

la mé tro pole. Les 90 mil lions de francs-or du temps de Charles X sont de ve nus, pa raît-il, plus de 21 mil liards de dol‐ 
lars. Très exac te ment 21 685 135 571 dol lars et... 48 cents, a cal culé tex tuel le ment Aris tide, le 7 avril, dans un dis cours

pour la cé lé bra tion du bi cen te naire de la mort du hé ros na tio nal de la lutte pour l'in dé pen dance, l'es clave af fran chi

Tous saint Lou ver ture, mort en pri son en France. Le mys tère du cal cul de la conver sion des francs-or en dol lars est soi‐ 
gneu se ment en tre tenu. « Nous avons fait tra vailler un groupe d'é co no mistes, ex plique juste Jo seph An to nio, le mi‐ 
nistre des Af faires étran gères. Quant aux cen times, cela doit ve nir de notre ma nie de la pré ci sion, très haï tienne... »

Of fi ciel le ment, la France n'a reçu au cune de mande de « res ti tu tion » par la voie di plo ma tique. Port-au-Prince en est

en core à faire tra vailler « des ju ristes » pour étof fer le dos sier. Mais, sur les murs de la ca pi tale, sur les ra dios et té lés à

lon gueur d'an tenne, « res ti tu tion » aura été le mot de l'an née.

Na po léon vaincu. Le 1er jan vier 1804, le suc ces seur de Tous saint Lou ver ture, Jean-Jacques Des sa lines, pro clame à Go‐ 
naïves, à 170 km au nord-ouest de Port-au-Prince, l'in dé pen dance du pays. Il a vaincu   aidé de la fièvre jaune   un corps

ex pé di tion naire na po léo nien de 23 000 hommes. Des sa lines re bap tise du nom in dien de Haïti (de Ayti: « Terre mon‐ 
ta gneuse ») ce qui n'é tait que Saint-Do mingue, par tie fran çaise de l'île d' His pa niola, dé cou verte par Chris tophe Co‐ 
lomb lors du pre mier de ses quatre voyages à tra vers l'At lan tique. Le Gé nois écri vait en 1492 : « Tous les arbres étaient

verts, char gés de fruits [...] C'é tait la plus grande dou ceur du monde. » Cinq siècles plus tard, Haïti est un des pays les

plus pauvres du monde. Il n'y a plus ou presque plus d'arbres : ils ont été cou pés pour en faire du char bon de cui sine.

La « Terre mon ta gneuse » a été pe lée par la mi sère. Pour tant, en 1804, quand nègres et mu lâtres, es claves et af fran‐ 
chis, black boulent Na po léon, Saint-Do mingue est en core une ri chis sime co lo nie, un des pays les plus pros pères du

monde : ca cao, co ton, café, sucre, peaux, briques... Cinq nou veaux vais seaux de com merce mouillent chaque jour

dans ses rades. A Bor deaux, Nantes ou Mar seille, des for tunes se sont faites grâce à Haïti. La France grince des dents à

la dé cla ra tion d'in dé pen dance, d'au tant que, dans la fou lée, Des sa lines confisque les biens des co lons.

Traité. Du coup, les re la tions entre les deux pays sont ten dues. Na po léon est oc cupé ailleurs, mais ses suc ces seurs

gardent en tête cette « île qui vaut un em pire ». Ils in sistent pour ré cla mer des in dem ni tés en fa veur des co lons ex‐ 
pro priés, sur le mo dèle des co lons an glais in dem ni sés par les Amé ri cains après l'in dé pen dance des Etats-Unis. S'en‐ 
suivent des an nées de trac ta tions di plo ma tiques, plus ou moins dures, de coups de bluff, de ra bi bo chages et de me‐ 
naces. Fi na le ment, en 1825, Haïti s'en gage à payer à la France de Charles X 150 mil lions de francs « des ti nés à dé dom‐ 
ma ger les an ciens co lons ». Une fois payé 30 mil lions, le solde est revu à la baisse en 1838 et fixé à 60 mil lions par un

traité sa lué alors en Haïti comme « un vrai suc cès po li tique » pour le pré sident haï tien, Jean-Pierre Boyer.

Jean-Ber trand Aris tide se dit prêt à dé chi rer ce traité pour avoir « ses » 21 mil liards. « Il n'y avait pas eu de né go cia‐ 
tions mais une po li tique de la ca non nière, car à l'é poque Haïti était constam ment sous la me nace d'une in va sion

fran çaise, ex plique Ma rio Du puy, se cré taire d'E tat à la Com mu ni ca tion. Im pli ci te ment, on nous di sait : payez ou vous

re tour ne rez en es cla vage. » L'es cla vage : une oc ca sion pour Aris tide de ré cla mer plus en core, au-delà de la seule « res‐ 
ti tu tion ». Il veut des « ré pa ra tions » pour les « sé vices » su bis par les es claves « qui ont contri bué à l'en ri chis se ment

de la France ». Of fi cieu se ment, la di plo ma tie fran çaise ré pond pour l'ins tant que « ces ré cla ma tions n'ont au cune va‐ 
leur ju ri dique ». Mais Port-au-Prince af firme être prêt à al ler jus qu'au bout, c'est-à-dire la jus tice in ter na tio nale.

Leurre. Il est peu pro bable qu'on en ar rive ja mais là. La de mande d'A ris tide est sur tout un leurre pour dé tour ner les

es prits de la crise que tra verse le pays. « C'est comme d' ha bi tude une tac tique du pou voir : dé tour ner l'at ten tion dès

Sciences humaines et sociales - Histoire - La dette de l’indépendance ou le néocolonialisme par la dette

Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 27

https://www.liberation.fr/evenement/2003/12/31/la-france-sommee-de-restituer_456849/


qu'un pro blème se pose, ex plique l'é cri vain haï tien Lyo nel Trouillot. La vé rité, c'est que ce pro blème de la dette est

loin d'être prio ri taire pour l'im mense ma jo rité des Haï tiens. » « Et si la France nous prend au mot ? iro nise un jour na‐ 
liste haï tien. Ne peut-elle pas à son tour se sen tir en droit de ré cla mer la res ti tu tion des terres, au nom des des cen‐ 
dants des fer miers dé pos sé dés, nous re mettre à l'é tat de co lo nie et de man der à ceux qui ne le dé si rent pas de re tour‐ 
ner chez leurs an cêtres en Afrique, avec le po gnon ? »

Le « coup des 21 mil liards »   plus d'un demi-siècle de bud get an nuel de l'E tat haï tien   per met sur tout de dé si gner un

cou pable pour l'é tat chro nique de sous-dé ve lop pe ment dans le quel le pays stagne de puis son in dé pen dance. « Le

paie ment de ces 90 mil lions de l'é poque a em pê ché le dé ve lop pe ment éco no mique de notre pays, as sène Ma rio Du‐ 
puy. La France est di rec te ment res pon sable de la mi sère de notre po pu la tion ! » Une mi sère qui ne cesse de s'é tendre,

comme à Cité So leil, im mense bi don ville de cen taines de mil liers d' ha bi tants aux portes de Port-au-Prince, où, entre

des cases de tôle, les en fants jouent dans la boue, les or dures et les porcs   le porc, ici, est un élé ment de l'é pargne fa‐ 
mi liale. Dans la ca pi tale même, l'eau cou rante est rare et l' élec tri cité ne tourne que quelques heures par jour.

Per fu sion. Quelques cen taines de mil lions de dol lars de prêts d'ins ti tu tions fi nan cières in ter na tio nales (FMI, Banque

in ter amé ri caine de dé ve lop pe ment...) sont ge lés de puis les sanc tions prises après les élec tions lé gis la tives de 2000,

tra fi quées par Aris tide. Haïti sub siste grâce au peu d'aide in ter na tio nale qui ar rive en core, à tra vers des ONG no tam‐ 
ment. Outre l'ab sence d'une vé ri table classe d'en tre pre neurs ca pable et dé si reuse de ré in ves tir dans le pays, Haïti

souffre de cor rup tion chro nique, de puis les « zom bies de l'ad mi nis tra tion », ces morts ou dé mis sion naires qui

touchent tou jours leur chèque men suel, jus qu'aux plus hauts ni veaux de l'E tat. « Un jour, nous sommes al lés voir Aris‐ 
tide pour un énorme pro jet d'in ves tis se ment de plu sieurs di zaines de mil lions de dol lars, ra conte un in ter mé diaire. Il

nous a dit qu'il en vou lait une par tie pour lui. Nous lui avons de mandé s'il s'a gis sait de trois ou quatre mil lions à ver ser

à la Fon da tion Aris tide. Il a ri en ré pon dant qu'il vou lait 20 % et di rec te ment sur son compte. » Le pro jet ne s'est pas

réa lisé.

« La vraie ques tion, c'est la fa çon dont nous-mêmes avons conduit notre dé ve lop pe ment, re con naît l'é co no miste

Car melle Jean-Ma rie. Et, fi na le ment, que la France paie ou non 21 mil liards de dol lars, ça ne nous avance en rien si cet

ar gent n'est pas ca na lisé via un vrai plan de dé ve lop pe ment. »

An nexe 2.4. Tri bune de Louis-Phi lippe Da lem bert (« écri vain haï tien, ex-pen sion naire de la villa Mé di cis ») « N'ef fa çons

pas la dette fran çaise en vers Haïti », Li bé ra tion, 6 jan vier 2004

« Dif fi cile de lire dans les jour naux fran çais les ar ticles re la tifs à la res ti tu tion, par la France, de la dette de l'in dé pen‐ 
dance haï tienne sans en être si non cho qué, du moins res sen tir un cer tain ma laise. Confu sion plus ou moins pi lo tée en

sous-main par le Quai d'Or say, igno rance, voire in dif fé rence ?

Rap pe lons les faits : le 1er jan vier 1804, après treize ans d'une guerre sans merci, Saint-Do mingue, le fleu ron des co lo‐ 
nies fran çaises de l'é poque, de vient in dé pen dant sous le nom d' Haïti. La ré ac tion de la mé tro pole ne se fait pas at‐ 
tendre : elle im pose un em bargo à la jeune na tion. C'est que l'an cienne co lo nie fai sait vivre un Fran çais sur huit. Après

des an nées de trac ta tions, en 1825, Haïti se voit obligé de ver ser à la France de Charles X la somme de 150 mil lions de

francs lourds «des ti nés à dé dom ma ger les an ciens co lons». En échange, en fait, de la re con nais sance de son in dé pen‐ 
dance du re ment ac quise. Le ver se ment de cette somme est en outre as sorti d'un ac cord d'ex clu si vité en fa veur des

pro duits fran çais qui entrent dé sor mais en Haïti sans droits de douane. La somme est em prun tée à une fi liale de

banque fran çaise, la pre mière et la seule du pays jus qu'au dé but du XXe siècle.

Pour rem bour ser l'em prunt ainsi contracté, l'é tat haï tien a eu re cours pen dant plus d'un siècle à la le vée de lourds im‐ 
pôts sur la pay san ne rie. En 1942, le gou ver ne ment d'E lie Les cot a même lancé un ap pel à sous crip tion na tio nal pour

réunir ce qui de vait être la der nière tranche du rem bour se ment jus qu'au près des élèves du pri maire. La dette ne sera

dé fi ni ti ve ment sol dée, rem bour sée au der nier sou, qu'en 1972. Voilà les faits.

Le 7 avril der nier, jour du bi cen te naire de la mort de Tous saint Lou ver ture au fort de Joux, dans le Jura, M. Aris tide,

dont le pays exige le dé part, tente de faire di ver sion et ré clame à la France la res ti tu tion de cette dette. Dans son dis‐ 
cours à l'em porte-pièce et sans vé ri table ar gu men ta tion, il confond d'ailleurs res ti tu tion et ré pa ra tion. Confu sion re‐ 
prise de puis ad li bi tum. On ju bile au Quai d'Or say. Le paie ment d'é ven tuelles ré pa ra tions pour l'es cla vage en tant que

crime contre l' hu ma nité est un dos sier mul ti la té ral, qui dé passe de loin les re la tions entre la France et Haïti. Ir re ce‐ 
vable donc. En outre, on a eu un aperçu, il y a deux ans à la confé rence de Dur ban, de la dif fi culté à trai ter de cet ar‐ 
gu ment. La res ti tu tion de la dette de l'in dé pen dance est un dos sier bi la té ral. Pour l' heure, on est en face d'un mar ché

de dupes où cha cun, M. Aris tide d'un côté, le gou ver ne ment fran çais de l'autre, es saie de ma ni pu ler l'o pi nion des

deux peuples et de ti rer la cou ver ture à soi. Que le ty ran Aris tide tente d'u ti li ser la de mande de res ti tu tion de la

dette pour dé tour ner l'at ten tion des Haï tiens de l'es sen tiel et s'ac cro cher au pou voir, cela ne fait au cun doute. Faut-il

ajou ter que ce ré gime cor rompu et ré pres sif, dont tous, Haï tiens du de dans comme de la dia spora, sou haitent le dé‐ 
part, n'est pas le mieux placé pour dé fendre un tel dos sier ?
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Une fois ces don nées ad mises, le ma laise tient de l'im pres sion que la si tua tion chao tique d' Haïti fait l'af faire de cer‐ 
tains. Pour quoi, si non, for cer aussi sou vent les Haï tiens à se pro non cer dans un tel contexte sur la ques tion de la res ti‐ 
tu tion de la dette de l'in dé pen dance ? Il s'a git d'a bord et avant tout, il me semble, de chas ser du pou voir un ap prenti

dic ta teur. Où est le rap port avec la dette de l'in dé pen dance ? N'est-il pas per mis d'être anti-Aris tide et pour la res ti‐ 
tu tion en même temps ? L'ob jec tif se rait-il de pro fi ter de la confu sion ac tuelle pour em pê cher le dos sier de re ve nir

sur le ta pis après le dé part d'A ris tide et le clas ser une fois pour toutes dans le rayon pertes et pro fits de l' His toire ?

Loin de nous l'i dée de rendre la France seule res pon sable du dé sastre éco no mique d' Haïti. L'in cu rie, la cor rup tion et

l'in com pé tence des Haï tiens eux-mêmes y sont cer tai ne ment pour beau coup. La main mise des Amé ri cains au dé but

du XXe siècle a achevé la dé rive de ce pe tit pays. Mais le ver se ment de la dette de l'in dé pen dance à la France et l'em‐ 
prunt ainsi contracté y ont aussi contri bué.

Le ma laise par ti cipe aussi de la dif fi culté à trou ver au jourd' hui dans l' Hexa gone, où pour tant la li berté d'o pi nion re‐ 
lève presque du sa cré, des per son na li tés in tel lec tuelles pour plai der en fa veur de la res ti tu tion de cette dette. Dès

que la ques tion est abor dée, soit elle est tour née en dé ri sion, sous pré texte qu'il s'est passé trop de temps, soit l'ac‐ 
cent est mis sur les mal ver sa tions et les at teintes aux droits de l' homme de l'ac tuel gou ver ne ment haï tien. Ce der nier

ar gu ment est bien sûr im pa rable. Mais il ne sau rait suf fire à éva cuer la ques tion. Tout se passe comme si in tel lec tuels

et jour na listes étaient au tant de mi nistres des Af faires étran gères fran çais, dont le souci pre mier est de dé fendre les

in té rêts de la France.

Si en vi sa ger des com pen sa tions de l'es cla vage se ré vèle très com plexe, il n'est pas in ter dit de par ler de res ti tu tion

d'une dette im mo rale et inique, dont la France ne sort pas gran die. Reste, bien sûr, à sa voir sous quelle forme et à

quel gou ver ne ment haï tien. La dé pu tée de la Guyane, Chris tiane Tau bira, a sug géré au dé but de l'an née 2003 la créa‐ 
tion d'un fonds d'in ter ven tion qui irait en prio rité à l'é du ca tion, la santé ainsi que le lo ge ment, et qui se rait géré par

des per son na li tés haï tiennes et fran çaises. L'i dée au rait pu être re te nue, mais elle n'a guère ren con tré d'é cho. C'est

vrai ment dom mage qu'au pays de Vic tor Hugo et d'E mile Zola il n'y ait qu'une dé pu tée, ori gi naire d'une an cienne co‐ 
lo nie, pour ré cla mer of fi ciel le ment la res ti tu tion de la dette de l'in dé pen dance haï tienne. La France pour tant au rait

tout à ga gner, et pas seule ment en termes d'i mage et de gran deur. »

c. Annexes 3. Extraits des Constitutions du 20 mai 1805 et du 2 juin 1816

An nexes 3. Ex traits des Consti tu tions du 20 mai 1805 et du 2 juin 1816, Louis-Jo seph Jan vier, Les consti tu tions d' Haïti

(1801-1885), Pa ris, C. Mar pon et E. Flam ma rion, 1886, pp. 32, 39 et 116 [dis po nible sur Gal lica] et [https:// mjp.univ-

perp.fr/ constit/ ht1805.htm].

Consti tu tion du 20 mai 1805

Dé cla ra tion pré li mi naire.

Ar ticle 12. Au cun blanc, quelle que soit sa na tion, ne met tra le pied sur ce ter ri toire, à titre de maître ou de pro prié‐ 
taire et ne pourra à l'a ve nir y ac qué rir au cune pro priété.

Du Gou ver ne ment

Ar ticle 36. L'Em pe reur ne for mera ja mais au cune en tre prise dans la vue de faire des conquêtes ni de trou bler la paix

et le ré gime in té rieur des co lo nies étran gères.

Dis po si tions gé né rales.

Ar ticle 12. Toute pro priété qui aura ci-de vant ap par tenu à un blanc fran çais est in con tes ta ble ment et de droit confis‐ 
quée au pro fit de l'É tat.

Ar ticle 13. Tout Haï tien qui, ayant ac quis une pro priété d'un blanc fran çais, n'aura payé qu'une par tie du prix sti pulé

par l'acte de vente, sera res pon sable, en vers les do maines de l'É tat, du re li quat de la somme due.

Ar ticle 21. L'a gri cul ture, comme le pre mier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera ho no rée et pro té gée.

Ar ticle 22. Le com merce, se conde source de la pros pé rité des États, ne veut et ne connaît point d'en traves. Il doit

être fa vo risé et spé cia le ment pro tégé.

Consti tu tion du 27 dé cembre 1806

Titre X. De la culture et du com merce.

Ar ticle 171. La culture, pre mière source de la pros pé rité de l'É tat, sera pro té gée et en cou ra gée.

Ar ticle 172.  La po lice des cam pagnes sera sou mise à des lois par ti cu lières.

Ar ticle 173. Le com merce, autre source de pros pé rité, ne souf frira point d'en traves et re ce vra la plus grande pro tec‐ 
tion.

Consti tu tion du 17 fé vrier 1807

Titre IX. De la ga ran tie des co lo nies voi sines.
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Ar ticle 36. Le gou ver ne ment d' Haïti ma ni feste aux puis sances qui ont des co lo nies dans son voi si nages sa ré so lu tion

in ébran lable de ne point trou bler le ré gime par le quel elles sont gou ver ne men tées.

Ar ticle 37. Le peuple d' Haïti ne fait point de conquêtes hors de son île, et se borne à conser ver son ter ri toire.

Consti tu tion du 2 juin 1816

Titre pre mier. Dis po si tions gé né rales.

Ar ticle 38. Au cun blanc, quelle que soit sa na tion, ne pourra mettre le pied sur ce ter ri toire à titre de maître ou de

pro prié taire.

Ar ticle 39. Sont re con nus Haï tiens, les blancs qui font par tie de l'ar mée, ceux qui exercent des fonc tions ci viles, et

ceux qui sont ad mis dans la Ré pu blique à la pu bli ca tion de la Consti tu tion du 27 dé cembre 1806 ; et nul autre à l'a ve‐ 
nir, après la pu bli ca tion de la pré sente ré vi sion, ne pourra pré tendre au même droit, ni d'être em ployé, ni de jouir du

droit de ci toyen, ni ac qué rir de pro priété dans la Ré pu blique.

Titre III. État po li tique des ci toyens.

Ar ticle 44. Tout Afri cain, In dien et ceux is sus de leur sang, nés dans les co lo nies ou en pays étran gers, qui vien draient

ré si der dans la Ré pu blique se ront re con nus Haï tiens, mais ne joui ront des droits de ci toyen qu'a près une an née de ré‐ 
si dence.

Titre X. De l'a gri cul ture et du com merce.

Ar ticle 215. L'a gri cul ture, pre mière source de la pros pé rité des États, sera pro té gée et en cou ra gée. Son ac crois se ment

et sa du rée dé pendent uni que ment de la confiance et de la jus tice qui doivent ré ci pro que ment exis ter entre le pro‐ 
prié taire et le culti va teur.

Ar ticle 216.  La po lice des cam pagnes sera sou mise à des lois par ti cu lières.

Ar ticle 217. Le com merce, autre source de fé li cité, ne souf frira point d'en traves et re ce vra la plus grande pro tec tion.

Ar ticle 218. La per sonne des étran gers, ainsi que leurs éta blis se ments de com merce, sont pla cés sous la loyauté et la

sau ve garde de la na tion.

d. Annexe 4. La France, l’Angleterre et Saint-Domingue Haïti. Le traité de Paris du 30 mai 1814.

An nexe 4.1. Ex traits du Traité de Pa ris du 30 mai 1814 confirmé par le traité de 1815 Mar tens (G. de), Nou veau re cueil

de trai tés d’al liance, de paix, de trêve, de neu tra lité, de com merce, (etc.), Tome II., Got tingue, 1818 [https:// mjp.univ-

perp.fr/ traites/ 1814 pa ris.htm] :

Art. VIII. S. M. Bri tan nique sti pu lant pour elle et ses al liés, s'en gage à res ti tuer, à S. M. très-chré tienne, dans les dé lais

qui se ront ci-après fixés, les co lo nies, pê che ries, comp toirs et éta blis se ments de tout genre que la France pos sé dait au

1 jan vier 1792 dans les mers et sur les conti nents de l'A mé rique, de l'A frique, et de l'A sie, à l'ex cep tion tou te fois des

îles de To bago et de Sainte-Lu cie, et de l'île de France et de ses dé pen dances, nom mé ment Ro drigue et les Sé chelles,

les quelles S. M. très-chré tienne cède en toute pro priété et sou ve rai neté à S. M. Bri tan nique, comme aussi de la par tie

de Saint-Do mingue cé dée à la France par la paix de Bâle et que S. M. très-chré tienne ré tro cède à S. M. ca tho lique en

toute pro priété et sou ve rai neté.

Art. IX. S. M. le Roi de Suède et de Nor vège, en consé quence d'ar ran ge ments pris avec ses al liés, et pour l'exé cu tion

de l'ar ticle pré cé dent, consent à ce que l'île de la Gua de loupe soit res ti tuée à S. M. Très-chré tienne, et cède tous les

droits qu'il peut avoir sur cette île.

Art. X. S. M. très-fi dèle, en consé quence d'ar ran ge ments pris avec ses al liés, et pour l'exé cu tion de l'ar ticle VIII, s'en‐ 
gage à res ti tuer à S. M. très-chré tienne, dans le dé lai ci-après fixé, la Guyane Fran çoise, telle qu'elle exis tait au 1 jan vier

1792.

L'ef fet de la sti pu la tion ci-des sus, étant de faire re vivre la contes ta tion exis tante à cette époque au su jet des li mites, il

est convenu que cette contes ta tion sera ter mi née par un ar ran ge ment amiable entre les deux cours, sous la mé dia‐ 
tion de S. M. Bri tan nique.

Art. XI. Les places et forts exis tants dans les co lo nies et éta blis se ments qui doivent être ren dus à S. M. très-chré‐ 
tienne, en vertu des ar ticles VIII, IX et X, se ront re mis dans l'é tat où ils se trou ve ront au mo ment de la si gna ture du

pré sent traité.

An nexe 4.2.  Le Pel le tier de Saint-Rémy Ro muald, Saint-Do mingue : étude et so lu tion nou velle de la ques tion haï tienne,

Pa ris, Ar thus Ber trand, 1846, [consul table sur http:// www.ma nioc.org/], tome 2, Livre troi sième, pp. 5-7.

Quelle po si tion firent à Saint-Do mingue, dans le droit pu blic eu ro péen, les grandes conven tions ré gu la trices de 1814 ?

— Cette ques tion n'a été ap pro fon die par au cun des écri vains qui ont traité la ma tière. A cette ques tion se rat‐ 
tachent pour tant et les mé comptes qu'a éprou vés la France dans les né go cia tions en ta mées avec son an cienne co lo‐ 
nie, et le ca rac tère peu dé fi ni tif de la so lu tion qui a mis fin à ces né go cia tions. Cha cun a cité le traité de Pa ris qui ré‐ 
serve les droits de la France sur la par tie fran çaise de Saint-Do mingue, et tout a été dit. — Il est d'a bord à re mar quer
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que le traité de Pa ris ne pou vait rien sti pu ler et ne sti pule rien de pré cis à cet égard. Cette conven tion porte seule‐ 

ment que S. M. T. C. ren trera en pos ses sion de tout ce qu'elle pos sé dait en Amé rique, au 1er jan vier 1792. Une époque

est fixée pour la re mise des lieux oc cu pés par S. M. B. ; mais Saint-Do mingue ne pou vait être com pris dans cette

clause, at tendu que cette co lo nie n'é tait oc cu pée ni par l'An gle terre ni par au cune des autres puis sances contrac‐ 
tantes.

Voilà pour le traité pa tent du 30 mai 1814. Son ca rac tère peu ex pli cite au rait dû faire com prendre aux écri vains, qui

l'ont cité, qu'il ne di sait pas tout ce qui avait dû être dit, et que quelque ar ticle ad di tion nel sup pléait à son si lence. En

ef fet, huit jours après sa si gna ture dé fi ni tive, le sou ve rain né go cia teur de la France mi nu tait de son écri ture im per cep‐ 
tible le billet sui vant, adressé à son col lègue dans les conseils du roi, le ba ron Ma louet, mi nistre de la ma rine et des

co lo nies. « Mon sieur le « Ba ron, il a été si gné, à la suite du traité dé fi ni tif de paix avec l'An gle terre, un ar ticle se cret «

re la tif à la co lo nie de Saint-Do mingue : — Je dois « na tu rel le ment vous en don ner connais sance, et, « à cet ef fet, j'ai l'‐ 
hon neur de vous en adres ser, « pour vous seul, une co pie cer ti fiée. — Si gné : le « prince de Bé névent. » Cet ar ticle se‐ 
cret, qui est un chef-d'œuvre de di plo ma tie bri tan nique, était ainsi conçu : « Dans le cas où S. M. T. C. ju ge rait «

conve nable d'em ployer quelque voie que ce soit, même celle des armes, pour ré cu pé rer Saint-Do mingue, et ra me ner

sous son obéis sance la po pu la tion de cette co lo nie, S. M. B. s'en gage à ne point y mettre, ou per mettre qu'il y soit mis

par au cun de ses su jets, ni di rec te ment, ni in di rec te ment, obs tacle. — S. M. B. ré serve ce pen dant à « ses su jets le droit

de faire le com merce dans les ports de l'île de Saint-Do mingue qui ne se raient ni at ta qués ni oc cu pés par les au to ri tés

fran çaises. »

e. Annexe 5. Carte des Antilles en 1815

Carte des An tilles en 1815, Ate lier de Car to gra phie, Sciences Po, 2015 [https:// www.scien cespo.fr/ car to gra phie/ res‐ 

sources/]. Voir aussi « Les An tilles à la fin du XVIIIe siècle », in Chris tian Gra ta loup, At las his to rique mon dial, Pa ris, Les

Arènes – L’His toire, 2019, pp. 268-269.

Carte des Antilles en 1815
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f. Annexes 6. La France, l’Angleterre et la question de Saint-Domingue / Haïti

An nexe 6.1. Cor res pon dence, Des patches, and other Pa pers, of Vis count Cast le reagh; se cond Mar quess of Lon don derry,

edi ted by his Bro ther, Charles William, Mar quess of Lon don derry, G.C.B., G.C.H., G.B.E., ETC., Lon don, John Mur ray,

1853, vol. XII, pp. 2-7 [dis po nible en Google Book].

Mr. James Ste phen* to Lord Cast le reagh.

Ken sing ton Gore, Sep tem ber 8, 1818.

[…] Sug ges tions re la tive to Africa and Co lo nial Dis cus sions that may have place

in the Congress at Aix--la-Cha pelle.

HAYTI, OR ST. DO MINGO.

lt would be of uns pea kable im por tance to Great Bri tain, if means could be found to in duce France to re lease her

claim of so ve rei gnty in Hayti, or, if this can not be ac com pli shed, at least to prevent her from as ser ting that claim by

war.  The rea sons are chie fly these:

lst. If France is left in her present re la tions to Hayti when the Al lied ar mies are wi th drawn, it can not be ex pec ted that

she will per sist in her present pas sive line of conduct, per mit ting Bri tish and Ame ri can mer chants to en joy wi thout in‐ 
ter rup tion all the com merce of the coun try, while she her self de rives no thing from it but a bar ren title. Her past for‐ 
bea rance has pro ba bly pro cee ded from the dif fi cul ties of her si tua tion, which

would have made even a blo ckade of the Hay tian ports, and much more a mi li tary in va sion of the is land, a more ex‐ 
pen sive un der ta king than she could well sus tain. There might be a fear, too, of dis putes with Great Bri tain or the Uni‐ 
ted States from the mea sures ne ces sary to put a stop to their com merce with Hayti; and these, while the Al lied ar‐ 
mies were in France, might have been pro duc tive of much em bar rass ment and mor ti fi ca tion. No in fe rence, at least,

can be drawn from the past, that she will ac quiesce in the prac ti cal in de pen dence of a coun try which she claims as a

French co lony, when the im pe di ment and the ex cuse ari sing from the oc cu pa tion of her own ter ri tory by fo reign ar‐ 
mies shall have cea sed.

2ndly. It is quite clear that, if Hayti is to be brought again un der the do mi nion of France, it must be by force of arms.

The vo lun tary sub mis sion of the Ne groes can not pos si bly be ex pec ted. They know by dread ful ex pe rience the gross

per fidy and ruth less cruelty of those who were their for mer mas ters. They will not, and they ought not, to dis tin guish

in this res pect bet ween sub mis sion to Buo na parte and sub mis sion to Louis XVIII. In both cases, their inexo rable ene‐ 
mies are the French plan ters, to whom they once be lon ged. These were the ins ti ga tors of the First Consul; they are

equally so of the King; and these are ene mies whom no thing can sa tisfy but their sub mis sion, not only to the French

sceptre, but to the whip. The Mu lat toes and the an ciens libres among the Ne groes were weak en ough to think that

an ti pa thy and dis dain for their com plexion at least might be worn out in the bo soms of white co lo nists by the hum‐ 
bling les sons of ad ver sity, or, if not, would be re strai ned by the dic tates of self-pre ser va tion. They, the re fore, trus ted

to the so lemn en ga ge ments of Le clerc, and hel ped him by force and fraud to place Tous saint un der a ne ces sity of ac‐ 
cep ting the trea che rous pa ci fi ca tion which cost him his life. But he was spee dily re ven ged upon them by the per fidy

of their French al lies. The plan ters could not wait till they were safe for the in dul gence of their in ve te rate and in vin‐ 
cible an ti pa thies, any more than for the re co very of their des po tic au tho rity on the plan ta tions. They pre fer red des‐ 
truc tion to equa lity of rights and so ciety in arms with free Ne groes and Mu lat toes. They ur ged Le clerc and Ro cham‐ 
beau, if the lat ter mons ter, in deed, re qui red so li ci ta tion, to adopt their own fran tic views. The co lou red lea ders and

of fi cers were sei zed and cruelly but che red and des troyed, even in the very towns and forts which their arms had re‐ 
cently re scued from an in fu ria ted enemy, and by the very men whom their bra very had pre ser ved: tor ture, as well as

death, was their re ward, and all this wi thout trial, wi thout in quiry, wi thout ac cu sa tion even, or the ra tio nal sus pi cion

of a crime. The only cause was that they had Afri can blood in their veins, and that the men to whom they had gi ven

back their pro perty and their po wer were West In dians. The his tory of hu man wi cked ness has no thing to com pare

with the hor rible in gra ti tude, per fidy, and cruelty, of which they were the vic tims, or with the hor rors that en sued. For

the ho nour of hu man na ture, one would wish to dis be lieve, but the dread ful tale rests not on the cre dit of the Hay‐ 
tians. It is confir med through every pos sible source of evi dence. It has ne ver been contra dic ted, ei ther by the French

Go vern ment or its agents. It has been pu bli cly at tes ted by some of the French of fi cers who were eye-wit nesses, and

ap pa rently also un willing ins tru ments, of those atro cious crimes. The pam phlet of Co lo nel Mal en fant es pe cially will

carry convic tion home to the mind of any man who en ter tains a doubt on the sub ject.

Dri ven as the sur vi ving Mu latto lea ders and their fol lo wers were to cast them selves on the confi dence and mercy of

the Blacks, and to sti mu late the lat ter to new ef forts for their com mon pre ser va tion, the dis tinc tion bet ween les an‐ 
ciens and les nou veaux libres was for got ten in the mu tual dan ger and the mu tual thirst for re venge.  With their

triumph and se cu rity it again in some de gree re vi ved.  lt bas been the chief source of the schism bet ween the Hay‐ 
tians of the South, un der Pe tion, and tbose of the North, un der Henri Chris tophe, and of the in tes tine war which, for
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se ve ral years, was car ried on bet ween them.  Not that any large pro por tion of the Ne groes in the South can now be

an ciens libres, or per sons free be fore the re vo lu tion; but many of them were slaves of the Mu latto plan ters, and the

rest, to whi che ver des crip tion they for merly be lon ged, have ran ged them selves suc ces si vely un der Ri gaud and Pe tion,

from lo cal or other at tach ments.  Many also, it is said, have la tely emi gra ted from the North to the South, from the al‐ 
lu re ments of that com pa ra tive laxity of mi li tary dis ci pline and ci vil po lice which pre vai led un der Pe tion's go vern ment.

This dis tinc tion of par ties and di vi sion of po wer has been sup po sed fa vou rable to the coun ter-re vo lu tio nary pur poses

of France.   But neu tral per sona, who have re si ded in the is land, or ob tai ned good in for ma tion of its state, are of a

contrary opi nion.  Though Pe tion was more mo de rate in his lan guage than King Henry, both, it is be lie ved, were

equally de ter mi ned ra ther to per ish than ever again sub mit to the do mi nion of France.  The only dif fe rence was that

Pe tion was not in dis po sed to pro vide some mo di fied in dem nity to the ex-pro prie tors for the loss of their lands, which

Henry in di gnantly re fu sed […]  

*Mr. Ste phen, a na tive of the West In dies, was sent at an early age to En gland, to pur sue the pro fes sion of the law. By

means of a ma tri mo nial al liance with the fa mily of Mr. Wil ber force, he ob tai ned a seat in Par lia ment, which he re si gned

on being ap poin ted Mas ter in Chan cery, in or der to at tend to the du ties of that of fice.

An nexe 6.2. Ac cord passé entre Tal ley rand et le re pré sen tant de l’An gle terre au Congrès de Vienne, 1814, cité in

Blanc pain Fran çois, Gai not Ber nard, « Les né go cia tions des trai tés de 1838 », La Ré vo lu tion fran çaise. Ca hiers de l'Ins ti‐ 
tut d' his toire de la Ré vo lu tion fran çaise, 16 | 2019  [https:// jour nals.ope ne di tion.org/ lrf/ 2757] 

« […] Dans le cas où Sa Ma jesté Très Chré tienne ju ge rait conve nable d’em ployer quelque voie que ce soit, même celle

des armes, pour ré cu pé rer Saint-Do mingue et ra me ner sous son obéis sance la po pu la tion de cette co lo nie, Sa Ma‐ 
jesté Bri tan nique s’en gage à ne point y mettre ou per mettre qu’il y soit mis par au cun de ses su jets, ni di rec te ment, ni

in di rec te ment, obs tacle. Sa Ma jesté Bri tan nique ré serve ce pen dant à ses su jets le droit de faire le com merce dans les

ports de l’île de Saint-Do mingue qui ne se raient ni at ta qués ni oc cu pés par les au to ri tés fran çaises […] »

g. Annexes 7. Négociations 1814-1825.

An nexe 7.1. Ma louet, Ins truc tions pour MM. Dauxion La vaysse, de Mé dina et Dra ver nau, 1814, cité par Ma diou Tho mas,

His toire d’Haïti 1492-1843 , Port-au-Prince, Port-au-Prince, JH. Cour tois, 1847, vol.5, pp. 260- 267 [consul table en Google

Book].

Les in ten tions pa ter nelles de Sa Ma jesté étant de ré ta blir l’ordre et la paix dans les par ties de ses États par les moyens

les plus doux, Elle a ré solu de ne dé ployer sa puis sance, pour faire ren trer les in sur gés de Saint-Do mingue dans le de‐ 
voir, qu’après avoir épuisé toutes les me sures que lui ins pire sa clé mence. C’est plein de cette pen sée que le Roi a

porté ses re gards sur la co lo nie de Saint-Do mingue. En consé quence, quoi qu’il ait donné l’ordre de pré pa rer des

forces ma jeures et de les te nir prêtes à agir si leur em ploi de ve nait né ces saire, il a au to risé son mi nistre de la Ma rine

et des Co lo nies à en voyer à Saint-Do mingue des agents pour prendre une connais sance exacte des dis po si tions de

ceux qui y exercent ac tuel le ment un pou voir quel conque ; de même que la si tua tion où se trouvent les choses et les

in di vi dus de toutes classes.

[…] qui doute que si le roi de France vou lait faire pe ser toutes ses forces sur une por tion de su jets re belles qui sont à

peine un cen tième de la po pu la tion de ses États, qui n’ont en eux, ni chez eux, au cun des grands moyens mi li taires,

mo raux ou ma té riels de l’Eu rope, qui se ront pri vés de tout se cours ex té rieur, qui doute, di sons nous, qu’il ne les ré dui‐ 
sît, dût-il les ex ter mi ner…

[…] En ré sumé, ils ne pro met tront rien au-delà de ce qui va être énoncé, après avoir tout fait pour de meu rer en deça.

1°) A Pé tion, Bor gella et quelques autres (tou te fois que la cou leur les rap proche de la caste blanche) as si mi la tion en‐ 
tière aux blancs et avan tages ho no ri fiques ainsi que de for tune.

2°) Au reste de leur caste ac tuel le ment exis tant, la jouis sance des droits po li tiques des blancs, à quelques ex cep tions

près qui les placent un peu au-des sous.

3°) A tout ce qui est moins rap pro ché du blanc que le franc mu lâtre, ces droits po li tiques dans une moindre me sure.

4°) Aux libres qui sont tout à fait noirs, en core un peu moins d'a van tages.

5°) At ta cher à la glèbe, et rendre à leurs an ciens pro prié taires, non seule ment tous les noirs qui tra vaillent ac tuel le‐ 
ment sur les ha bi ta tions, mais en core ra me ner le plus pos sible de ceux qui se sont af fran chis de cette condi tion.

6°) Pur ger l'île de tous les noirs qu'il ne convien drait pas d'ad mettre parmi les libres et qu'il se rait dan ge reux de re je‐ 
ter parmi ceux at ta chés aux ha bi ta tions.

7°) Res treindre la créa tion de nou veaux libres de la ma nière in di quée plus haut.

"Lorsque les agents se ront conve nus de ces bases avec les chefs, ils y ajou te ront les condi tions sui vantes :

1°) Il est bien en tendu que pour que l'ordre se ré ta blisse à Saint-Do mingue, les lois de la pro priété et tous les prin cipes

qui as surent la ga ran tie doivent être éta blis et res pec tés de telle ma nière que chaque pro prié taire muni de ses titres
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d'ac qui si tion ou d' hé ré dité, ou de l'acte de no to riété qui la constate lé ga le ment, soit re mis en pos ses sion de ses biens

et bâ ti ments dans l'é tat où ils se trou ve ront, sans égard aux dis po si tions ar bi traires qui pour raient avoir été faites par

ceux qui jus qu'à cette époque au raient exercé quelque pou voir pu blic.

2°) L'ad mis sion aux droits po li tiques de tous les gens de cou leur, l'as si mi la tion même des prin ci paux pro prié taires de

la pre mière classe qui pour rait en être faite aux blancs, laisse tou jours à la dis po si tion du Roi et de ses re pré sen tants,

le choix de ceux qui pa rai traient le plus sus cep tibles d'em plois su pé rieurs, ou même in fé rieurs, dans les places ci viles

ou mi li taires, de telle sorte qu'au cun d'eux ne soit re connu avoir un droit ac quis, mais seule ment éven tuel, de même

que les blancs, aux em plois su pé rieurs ou in fé rieurs. Quant à ceux qui sont ac tuel le ment in ves tis des pou voirs du gou‐ 
ver ne ment co lo nial il est en tendu que leur sou mis sion en tière à Sa Ma jesté et le suc cès de leur in fluence sur la caste

qui leur obéit leur as su re ront les grâces du Roi, mais sans au cune sti pu la tion qui puisse en ga ger dans telle ou telle

forme l'au to rité sou ve raine ; les dits chefs de vant s'en rap por ter en tiè re ment à la vo lonté et à la bonté du Roi.

Lorsque tous ces points au ront été dis cu tés et conve nus, il en sera dressé pro cès ver bal et cet acte sera, après leur

sou mis sion écrite, leur ga ran tie ef fec tive, en ce qu'il ne sera dé sor mais rien exigé d'eux qui ne soit conforme aux pré‐ 
sentes ins truc tions si gnées par moi Se cré taire d'E tat, mi nistre de Sa Ma jesté.

An nexe 7.2. Pé tion à Dauxion-La vaysse, 12 no vembre 1814, cité par Ma diou Tho mas, His toire d’Haïti 1492-1843 , Port-

au-Prince, Port-au-Prince, JH. Cour tois, 1847, vol.5, p. 251 [consul table en Google Book].

Je de mande à Votre Ex cel lence si nous pou vons ré tro gra der, si nous pou vons nous dé par tir des avan tages pré cieux

que nous nous sommes pro cu rés de la li berté dans toute l'é ten due de sa si gni fi ca tion, de l'é ga lité par faite de nos

droits et de la ga ran tie que nous te nons par les armes qui sont dans nos mains. Tou te fois les Haï tiens ont été si sou‐ 
vent et si cruel le ment trom pés qu'un es prit de dé fiance presque in des truc tible s'est éta bli parmi eux... Au cune

confiance peut-elle re naître ?

An nexe 7.3. King Henry to Tho mas Clark son, in Henry Chris tophe and Tho mas Clarck son. A Cor res pon dance, Edi ted by

Earl Les lie Griggs and Clif ford H. Pra tor, Ber ke ley & Los An geles, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1952, pp. 97 et 101

[https:// ba bel.ha thi trust.org/ cgi/ pt?id=mdp.39015008705660&view=1up&seq=12].

At the Pa lace of San Souci , this 18th of No vem ber , 1816 ,

in the 13th year of our In de pen dence

THE KING , to Mr. Tho mas Clark son , etc .

Dear Sir and Friend […]

We shall ne ver again be de cei ved by the French Go vern ment , for we know that so long as it is in fluen ced by the ex -

co lo nists , it can ne ver en ter tain just no tions concer ning us ; and even if it should in ap pea rance agree to a few

conces sions , it would only be for the pur pose of de cei ving us more tho roughly . If France should de mand the ex clu‐ 
sive com merce of the is land, what would this be but a breach of our in de pen dence? And what right or title has that

na tion to make such a de mand?

Nor would France be more suc cess ful if she brought be fore the al lied po wers the prin ciple of her right of pos ses sion.

The example which she for merly gave by her conduct to ward the Uni ted States of Ame rica would turn this ar gu ment

against her self.

Af ter ha ving tried to mas sacre our en tire po pu la tion and fai led in the at tempt, how could France convince anyone by

a de cla ra tion that she would rule in Haiti as over a free people?

No thing short of ab so lute in de pen dence in both go vern ment and com merce will sa tisfy us. This we shall have, or

cease to live.

The French Ca bi net has just made a new at tempt and again in sul ted the Hai tian people by sen ding out as com mis sio‐ 
ners three ex -co lo nists, all of them dis cre di ted and dis gra ced in Hai tian eyes. You will see by the pu blic pa pers which

I am sen ding you the un be co ming and ri di cu lous man ner in which these men at temp ted to open ne go tia tions with

us.

An nexes 7.4. Jus tin Jo seph, Les re la tions ex té rieures d’Haïti. Études his to riques et di plo ma tiques, Pa ris, Al bert Sa vine,

1895, pp. 49-52 [https:// ba bel.ha thi trust.org/ cgi/ pt?id=uiug.30112109168432&view=1up&seq=68]. Ces ex traits sont

aussi ci tés dans Blanc pain Fran çois, Un siècle de re la tions fi nan cières entre Haïti et la France (1825-1922) , Pa ris, L’Har‐ 
mat tan, 2001, pp. 50-51.

7.4.1. Lettre d’Abel Au bert Du pe tit-Thouars à Jean-Pierre Boyer, 8 mai 1821.

Les pré ten tions de la France sont si mo dé rées, si justes ; sa conduite avec Haïti, de puis la res tau ra tion, a été telle,

que V. Ex. est beau coup trop éclai rée pour ne pas y voir
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le dé sir le plus sin cère de ter mi ner y à l'a miable cette

lutte déjà trop longue.

[…] Je dois faire connaître à Votre Ex cel lence que Sa Ma‐ 
jesté dé si rant le bon heur des ha bi tants de la par tie de

l'île sou mise à votre do mi na tion, et non de por ter parmi

eux le trouble et la guerre ci vile, avait pensé qu'une telle

re con nais sance se rait peut-être fu neste à la réunion et à

la paix que vous ve nez d'é ta blir avec tant de suc cès. Sa

Ma jesté a voulu don ner une preuve de son dé sir sin cère

de la ré con ci lia tion, de sa bien veillance pour Votre Ex cel‐ 
lence, et en même temps de sa sol li ci tude pour un pays

qu'elle re garde tou jours comme fran çais ; elle s'est dé ci‐ 
dée à consa crer l'in dé pen dance de la Ré pu blique d' Haïti.

« En pre nant une telle ré so lu tion, Sa Ma jesté s'est at ten‐ 
due à trou ver dans Votre Ex cel lence et son gou ver ne‐ 
ment des dis po si tions ana logues ; elle s'at tend à voir re‐ 
con naître sa simple su ze rai netė, ou à la France un droit de

pro tec tion sem blable à ce lui que l'An gle terre exerce à l'é‐ 
gard du gou ver ne ment des Iles Io niennes. Ce droit ne

peut qu'être avan ta geux à la Ré pu blique, et utile à son in‐ 
dé pen dance, en écar tant toutes les pré ten tions que l'on

pour rait éle ver sur elle ; d'un autre côté, il as sure à la

France la libre jouis sance du com merce avec Haïti.

Sa Ma jesté ne dé sire le com merce qu'aux condi tions éta‐ 
blies pour la Puis sance la plus fa vo ri sée ; car, dans l'in té‐ 
rêt d' Haïti, qui sera aussi ce lui de la France, après le

traité, il im porte qu'il ne soit pas fait de condi tions qui

puissent, par suite, trou bler l'ordre de la Ré pu blique. Ces

der niers mo tifs font te nir aux in dem ni tés pour le ter ri‐ 
toire et les pro prié tés.

7.4.2. Lettre de Jean-Pierre Boyer à Es man gart, 10 mai

1821, Jus tin Jo seph, Les re la tions ex té rieures d’Haïti.

Études his to riques et di plo ma tiques, Pa ris, Al bert Sa vine,

1895, pp. 49-52 [https:// ba bel.ha thi trust.org/ cgi/ pt?

id=uiug.30112109168432&view=1up&seq=68]. Cet ex trait

est aussi cité dans Blanc pain Fran çois, Un siècle de re la‐ 
tions fi nan cières entre Haïti et la France (1825-1922), Pa ris,

L’Har mat tan, 2001, pp. 50-51.

Vous avez dû, M. le Pré fet, pen dant votre sé jour au Port-

au-Prince, en 1816, vous bien convaincre que le gou ver ne‐ 
ment de la Ré pu blique ne fai sait qu'in ter pré ter l'i né bran‐ 
lable vo lonté du peuple, en de man dant que la re con nais‐ 
sance de l'in dé pen dance d' Haïti, de la part S. M. T. C. fût

pure et simple ; car la pros pé rité du pays et l’hon neur na‐ 
tio nal ne per mettent pas qu'il soit porté la moindre at‐ 
teinte à cette in dé pen dance, soit en ad met tant la su ze‐ 
rai neté di recte ou in di recte, soit en se pla çant sous la pro‐ 
tec tion d'au cune puis sance quel conque. A cet égard,

mon pré dé ces seur s'est trop bien ou vert aux com mis saires

du roi de France, du nombre des quels vous fai siez par tie,

pour qu'il soit né ces saire d'en trer au jourd' hui dans

d'autres ex pli ca tions. « C'est au mo ment où la Ré pu‐ 
blique jouit de la paix in té rieure, où elle est fré quen tée

par le com merce de toutes les na tions, que la ques tion

de la re con nais sance de son in dé pen dance est, de nou‐ 
veau, vi ve ment agi tée ; et c'est pour don ner au monde

en tier une preuve de la loyauté haï tienne que je se rai dis‐ 
posé à faire re vivre l'offre d'une in dem nité rai son na ble‐ 
ment cal cu lée, qu'a vait faite mon pré dé ces seur à l'é‐ 
poque de la pre mière mis sion que la France en voya ici, et

qui fut écar tée en 1816, dans le cas ou S. M. T. C. re con‐ 
naî trait la na tion haï tienne, comme elle l'est de fait, libre

et in dé pen dante ; alors, le com merce fran çais pourra

être, en Haïti, traité sur le pied de l'é ga lité avec ce lui des

na tions qui y sont le plus fa vo ri sées ; mais il sera bien en‐ 
tendu que la Ré pu blique d' Haïti conser vera une neu tra‐ 
lité par faite dans toutes les guerres que les puis sances

ma ri times se fe raient entre elles.

7.4.3. Dé cla ra tion de Jean-Pierre Boyer 1824. Jus tin Jo seph, Les re la tions ex té rieures d’Haïti. Études his to riques et di plo‐ 
ma tiques, Pa ris, Al bert Sa vine, 1895, p. 54 [https:// ba bel.ha thi trust.org/ cgi/ pt?

id=uiug.30112109168432&view=1up&seq=68]. Cet ex trait est aussi cité dans Blanc pain Fran çois, Un siècle de re la tions

fi nan cières entre Haïti et la France (1825-1922), Pa ris, L’Har mat tan, 2001, p. 53.

En 1814, on vou lait nous im po ser la sou ve rai neté ab so lue de la France ; en 1821, on ne de man dait plus qu'une simple

su ze rai neté ; en 1823, lors de la né go cia tion du gé né ral Boyé, on se bor nait à ré cla mer comme condi tion sine qua

non, l'in dem nité que nous avions of ferte pré cé dem ment ; par quel re tour à un es prit de do mi na tion, veut-on en

1824 nous as su jet tir à une sou ve rai neté ex té rieure  ? Cette sou ve rai neté nous pa raît in ju rieuse, et
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contraire à notre sé cu rité ; c'est pour quoi nous la re je‐ 
tons.

h. Annexes 8. L’ordonnance de 1825

An nexe 8.1. Or don nance de Charles X Roi de France concer nant l'in dé pen dance de l'île de St. Do mingue, du 17 avril

1825.

Charles par la grâce de Dieu, Roi de France et de Na varre,

A tous ceux qui ces pré sentes ver ront, sa lut :

Vu les ar ticles 14 et 73 de la charte.

Vou lant pour voir à ce que ré clament l'in té rêt du com merce fran çais, les mal heurs des an ciens co lons de St. Do‐ 
mingue, et l'é tat pré caire des ha bi tants ac tuels de cette île ;

Nous avons or donné et or don nons ce qui suit :

Ar ticle pre mier.

Les ports de la par tie fran çaise de St. Do mingue se ront ou verts au com merce de toutes les na tions. Les droits per çus

dans ces ports, soit sur les na vires, soit sur les mar chan dises, tant à l'en trée qu'à la sor tie, se ront égaux et uni formes

pour tous les pa villons, ex cepté le pa villon fran çais, en fa veur du quel ces droits se ront ré duits de moi tié.

Ar ticle 2.

Les ha bi tants ac tuels de la par tie fran çaise de St. Do mingue ver se ront à la caisse gé né rale des dé pôts et consi gna‐
tions de France, en cinq termes égaux, d'an née en an née, le pre mier échéant au trente un dé cembre mil huit cent

vingt - cinq, la somme de cent cin quante mil lions de francs, des ti nés à dé dom ma ger les an ciens co lons qui ré cla me‐ 
ront une in dem nité.

Ar ticle 3.

Nous concé dons à ces condi tions par la pré sente or don nance, aux ha bi tants ac tuels de la par tie fran çaise de l'île de

St. Do mingue l'in dé pen dance pleine et en tière de leur gou ver ne ment.

Et sera la pré sente or don nance, scel lée du grand sceau.

Donné à Pa ris, au châ teau des Tui le ries, le 17 avril, l'an de grâce 1825, et de notre règne le pre mier.

CHARLES.

Par le Roi,

Le pair de France, mi nistre se cré taire d'é tat du dé par te ment de la ma rine et des co lo nies,

Comte de Cha brol.

 

Vu au sceau

Le garde - des - sceaux de France, mi nistre se cré taire d'é tat au dé par te ment de la jus tice,

Comte de Pey ron net.

 

Visa

Le pré sident du conseil des mi nistres,

J. de Vil lèle.

An nexe 8.2. « Or don nance », in Dic tion naire de l'A ca dé mie Fran çaise, sixième édi tion pu bliée en 1835, Pa ris, Im pri me rie

et li brai rie de Fir min Di dot Frères, 1835, tome se cond, p. 309.
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 Ordonnance »

An nexe 8.3. Note de Jean-Pierre Boyer au ba ron de Mac kau, 8 juillet 1825, cité in R. Le pel le tier de Saint-Rémy, Saint-

Do mingue. Etude et so lu tion nou velle de la ques tion haï tienne, Pa ris, Ar thus Ber trand, 1846, Tome II, Livre troi sième, In‐ 
dem nité In dé pen dance, pp. 53-54 [http:// www.ma nioc.org/ pa tri mon/ SCH13080]. La note est aussi ci tée dans Blanc‐ 
pain Fran çois, Un siècle de re la tions fi nan cières entre Haïti et la France (1825-1922) , Pa ris, L’Har mat tan, 2001, p. 59.

Mon sieur le Ba ron,

Les ex pli ca tions conte nues dans votre note of fi cielle en date d' hier, pré ve nant tout mal en tendu sur le sens de l'ar ticle

1er de l'or don nance du roi de France qui re con nait l'in dé pen dance pleine et en tière du gou ver ne ment d' Haïti, et

confiant dans la loyauté de Sa Ma jesté Très-Chré tienne, j'ac cepte au nom de la na tion cette or don nance, et je vais

faire pro cé der a son en té ri ne ment au sé nat avec la so len nité conve nable.

Re ce vez, mon sieur le Ba ron, etc.,

Si gné B O Y E R

 Au pa lais na tio nal du Port-au-Prince,

Le 8 « juillet 1825

An 22e de l'in dé pen dance.

An nexe 8.4. Pro cla ma tion du pré sident Boyer ac cep tant l'or don nance fran çaise, in Outre-mers, tome 90, n°340-341,

2e se mestre 2003, Haïti Pre mière Ré pu blique Noire, p. 250 [https:// www.per see.fr/ doc/ outre_1631-0438_2003_‐ 
num_90_340_4059]. D'a près Tho mas Ma diou, His toire d' Haïti, Port-au-Prince, Édi tions Henri Des champs, 1988, tome

VI, p. 468-469 (ré im pres sion de l'é di tion de 1847-1848).

« Haï tiens ! Une longue op pres sion avait pesé sur Haïti ; votre cou rage et des ef forts hé roïques, l'ont ar ra ché, il y a 22

ans à la dé gra da tion pour l'é le ver au ni veau des États in dé pen dants. Mais il man quait à votre gloire un autre

triomphe. Le pa villon fran çais en ve nant sa luer cette terre consacre en ce jour la lé gi ti mité de votre éman ci pa tion. Il

était ré servé au Mo narque aussi grand que re li gieux qui gou verne la France de si gna ler son avè ne ment à la cou ronne

par un acte de jus tice qui illustre à la fois et le trône dont il émane et la na tion qui en est l'ob jet.

Haï tiens, une or don nance spé ciale de sa ma jesté Charles X, en date du 17 avril der nier, re con naît l'in dé pen dance

pleine et en tière de votre gou ver ne ment. Cet acte au then tique en ajou tant la for ma lité du droit à l'exis tence po li‐ 
tique que vous aviez ac quise, lé ga li sera aux yeux du monde, le rang où vous vous êtes pla cés et au quel la Pro vi dence

vous ap pe lait.

Ci toyens, le com merce et l'a gri cul ture vont prendre une plus grande ex ten sion. Les arts et les sciences qui se plaisent

dans la paix s'em pres se ront d'em bel lir vos nou velles des ti nées de tous les bien faits de la ci vi li sa tion. Conti nuez, par

votre at ta che ment aux ins ti tu tions na tio nales, et sur tout par votre union, à être le déses poir de ceux qui ten te raient

de vous trou bler dans la juste et pai sible pos ses sion de vos droits.

Sol dats ! Vous avez bien mé rité de la pa trie. Dans toutes les cir cons tances, vous avez été prêts à com battre pour sa

dé fense, vous se rez tou jours fi dèles à vos de voirs. La confiance dont vous avez donné tant de preuves au chef de l'É‐
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tat est la plus douce ré com pense de sa sol li ci tude constante pour la pros pé rité et la gloire de la Ré pu blique

Haï tiens ! Mon trez-vous tou jours dignes de la place ho no rable que vous oc cu pez parmi les na tions. Et plus heu reux

que vos pères, vous lé gue rez à votre pos té rité le plus bel hé ri tage qu'elle puisse dé si rer : la concorde in té rieure, la paix

au de hors, une pa trie flo ris sante et res pec tée ! Vive à ja mais la li berté ! Vive à ja mais l’in dé pen dance ! »

i. Annexes 9. De la dette à la double dette.

An nexe 9.1. Dé cla ra tion de la Chambre des re pré sen tants, le 20 fé vrier 1826, loi ac cep tée par le Séant le 25 fé vrier

1826 et pro mul guée le 26 fé vrier 1826, cité in Ma diou Tho mas, His toire d’Haïti 1492-1843 , Port-au-Prince, Port-au-

Prince, JH. Cour tois, 1847, vol.6 [consul table en Google Book], p. 508.

La Chambre des Re pré sen tants des Com munes,

"Consi dé rant qu'il a été consenti en fa veur de la France une in dem nité de 150 mil lions de francs pour la re con nais‐ 
sance de l'In dé pen dance pleine et en tière de la Ré pu blique d' Haïti et qu'il est de l' hon neur na tio nal d'as su rer l'exé cu‐ 
tion d'un en ga ge ment qui, sans por ter at teinte à la di gnité du peuple haï tien, consacre à ja mais son exis tence po li‐ 
tique ;

"Sur la pro po si tion du Pré sident d' Haïti et sur le rap port de sa sec tion des fi nances ;

"A ar rêté et ar rête ce qui suit

"Ar ticle 1er.- L'in dem nité  de 150 mil lions de francs consen tis à la France pour la re con nais sance pleine et en tière de

l'in dé pen dance  na tio nale, est re con nue dette na tio nale.

"Ar ticle 2.- Le Pré sident d' Haïti pren dra les me sures que sa sa gesse lui sug gé rera pour li bé rer la na tion de cette dette."

An nexe 9.2. Blanc pain Fran çois, Gai not Ber nard, «  Les né go cia tions des trai tés de 1838  » [https:// jour nals.ope ne di‐ 
tion.org/ lrf/ 2757] 

[…] les dif fi cul tés d’ap pli ca tion des condi tions de l’or don nance.

Certes, tous les États eu ro péens re con naissent l’in dé pen dance d’Haïti, mais les États-Unis la re fusent. En outre, le

gou ver ne ment amé ri cain ex clut Haïti du Congrès de Pa nama qui réunit tous les nou veaux pays in dé pen dants d’Amé‐ 
rique. Il fau dra at tendre la guerre de sé ces sion pour qu’un am bas sa deur noir puisse être agréé à Wa shing ton.

Les Haï tiens firent quelques ef forts pour es sayer d’ap pli quer l’im pos sible : une ten ta tive de hausse des im pôts sans

ré sul tat no table, et un ar rêté du 15 dé cembre 1826 qui sup prime le demi droit de douane en fa veur de la France.

Boyer dé pêche Fré mont et Roua nez à Pa ris pour un em prunt de 30 mil lions per met tant de payer le pre mier terme.

L’em prunt est placé le 4 no vembre 1826 aux condi tions sui vantes : 24 mil lions ver sés à Haïti, 6 mil lions pour frais et

primes des ban quiers, à cause des risques de ban que route. L’em prunt por tait un in té rêt de 6 % l’an.

Pour le paie ment du pre mier terme, le gou ver ne ment haï tien réunit : 24 mil lions pro duits de l’em prunt, 5,3 mil lions du

Tré sor pu blic haï tien, 0,7 mil lion payé plus tard.

S’en suivent di verses né go cia tions, sans ré sul tat, pour amé na ger les condi tions de paie ment.

Boyer rap pelle en Haïti son né go cia teur à la nou velle de la chute de Charles X. C’est la rup ture des re la tions entre la

France et Haïti.

En 1831, la si tua tion est in quié tante : 120 000 000 de francs res tent dus. S’y ajoutent les 700 000 francs im payés du

pre mier terme (ils se ront payés en 1838), 4 848 900 francs, re pré sen tant l’avance du Tré sor pu blic fran çais pour les

échéances de l’em prunt pour les an nées 1826 et 1827, 27 600 000 francs de solde en prin ci pal de l’em prunt, et 5 796

000 francs pour les in té rêts échus de l’em prunt. Tout cela re pré sente au to tal une dette de 158 944 900 francs.

Haïti craint une in ter ven tion mi li taire de la France et pré voit la créa tion d’une ville dans les hau teurs, hors de la por‐ 
tée des ca nons. Cette ville, sur les mornes de Port-au-Prince, s’ap pel lera Pé tion ville.

An nexe 9.3. De nis Wat son, « Sé rie de dettes pu bliques contrac tées par Haïti sur le mar ché in té rieur et ex té rieur au

XIXe siècle (1825-1911). (De la double dette de l’in dé pen dance aux em prunts de la Conso li da tion et pour la créa tion

de la Banque Na tio nale de la Ré pu blique d’Haïti) », Le Nou vel liste, 6 juin 2022, [https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 

236244/ se rie-de-dettes-pu bliques-contrac tees-par-haiti-sur-le-marche-in ter ieur-et-ex te rieur-au-xixe-siecle-1825-1911].

Le pre mier em prunt in ter na tio nal de l’État haï tien, ce lui de 1825, sous crit en France à la suite de l’or don nance du 17

avril 1825 du roi de France, Charles X, re la ti ve ment à la re con nais sance de l’In dé pen dance d’Haïti, mar quera les an‐
nales de l’his toire éco no mique et fi nan cière du pays [1]. Cet em prunt, qui dé fraya la chro nique à l’époque, scella l’en‐ 
trée to ni truante d’Haïti dans la spi rale in fer nale de la dette in ter na tio nale. Cet em prunt ori gi nel gé nè rera, à bien des

égards, les em prunts ul té rieurs comme ceux de 1875 et de 1896 – contrac tés tou jours en France qui ser vait de « caisse

pri vi lé giée mais obli geante » à l’égard d’Haïti.

L’en semble de ces dettes d’Haïti, sans être amor ties par une gamme de pro duc tion consé quente et des échanges

com mer ciaux im por tants, ont abouti à des crises éco no miques et fi nan cières [2].

[1] Voir l’or don nance royale de 1825, An nexe 8.1.
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[3] Je tiens à sou li gner que ce n’est pas la dette en soi qui pose pro blème, mais une mau vaise tran sac tion dans les né go‐ 
cia tions pour l’ob te nir et la mau vaise uti li sa tion des fonds. En gé né ral, un prêt ou un em prunt mal uti lisé se conver tit en

une dette sèche, non pro duc tive, so cia le ment non ren table à court, moyen et long terme et pré ju di ciable aux in té rêts de

l’État (dans le cas qui nous concerne).

An nexe 9.4. John Quincy Adams, Pré sident des Etats-Unis, au Sé nat le 28 mai 1826, au su jet de l’ablo li tion de la traite,

dans le cadre du Congrès de Pa nama, cité in Ma diou Tho mas, His toire d’Haïti 1492-1843 , Port-au-Prince, Port-au-Prince,

JH. Cour tois, 1847, vol.6 [consul table en Google Book], p. 525.

Quant à ce qui concerne l'ile d' Haïti, il convien drait de mettre préa la ble ment en dé li bé ra tion si l'as sem blée de vra

s'oc cu per de son état po li tique ac tuel. La Consti tu tion de ce pays ren ferme des prin cipes qui, jus qu'à pré sent, ont

em pê ché le gou ver ne ment des Etats-Unis de le re con naître comme Etat sou ve rain et in dé pen dant. De nou veaux mo‐ 
tifs doivent nous faire per sé vé rer dans cette dé ter mi na tion de puis que, pour prix d'une in dé pen dance illu soire qu'ils

ont ac cep tée d'un prince étran ger, les Haï tiens ont ac cordé à sa na tion des avan tages ex clu sifs de com merce qui

tiennent de la na ture d'un vas se lage co lo nial et qui ne leur laissent qu'une ombre d'in dé pen dance.

Nos plé ni po ten tiaires se ront char gés de pré sen ter ces consi dé ra tions à l'as sem blée de Pa nama, et dans le cas qu'elle

ne se rait pas du même avis que nous, ils au ront l'ordre de se re fu ser à tout ar ran ge ment qui re po se rait sur d'autres

bases.

An nexe 9.5. Conven tion conclue à Pa ris, le 2 avril 1831, entre la France et Haïti, pour le rè gle ment des in dem ni tés, in

Lé ger Jacques Ni co las, Re cueil des trai tés et conven tions de la Ré pu blique d' Haïti, Im pri me rie de la Jeu nesse, Mai son

Atha nase La fo rest, 1891, pp. 7 [ac ces sible en Google Book].

Le Pré sident de la Ré pu blique d' Haïti, après avoir ex primé à S. M. le Roi des Fran çais tous ses re grets de l'im pos si bi lité

où s'é tait trou vée, et se trouve en core la Ré pu blique, d'ac quit ter sans des dé lais suf fi sants, les quatre der niers cin‐ 
quièmes de l'in dem nité sti pu lée par l'or don nance du 17 Avril 1825, aussi bien que de faire le ser vice de l'em prunt

contracté à Pa ris, le 14 No vembre de la même an née, pour le paie ment du pre mier cin quième de la dite in dem nité, a

fait connaitre qu'une somme an nuelle de 4 mil lions de francs était au jourd' hui, et se rait pen dant long temps le maxi‐ 
mum des res sources que la Ré pu blique pour rait ap pli quer à l'ex tinc tion de ces deux dettes, ainsi que de la dette nou‐ 
velle ré sul tant d'a vances qui lui ont été faites par le tré sor pu blic de France pour le ser vice de son em prunt.

[…] En consé quence, S. M. le Roi des Fran çais a nommé M. le ba ron Louis An dré Pi chon, Conseiller d'E tat, Of fi cier de la

Lé gion d' hon neur ; Et le Pré sident de la Ré pu blique d' Haïti le ci toyen Saint-Ma cary, Ad mi nis tra teur des fi nances.

Les quels, après avoir échangé leurs pou voirs qu'ils ont trou vés en bonne et due forme, sont conve nus des ar ticles sui‐ 
vants :

Art. 1er. La dette d' Haïti en vers la France se com pose :

1° De la somme de cent vingt mal lions sept cent mille francs pour le solde de l'in dem nité, sa voir : cenl-vingt mil lions,

mon tant des quatre der niers cin quièmes de la dite in dem nité et une somme de sept cent mille francs qui, sauf rè gle‐ 
ment de compte dé fi ni tif, entre le tré sor d' Haïti et la Caisse des dé pôts et consi gna tions, res tait dûe pour com plé ter

le pre mier cin quième.

2° De la somme de quatre mil lions huit cent qua rante-huit mille francs, pour les avances faites par le tré sor pu blic de

France pour le ser vice de l'em prunt :

3° En fin des obli ga tions non rem bour sées de l'em prunt, mon tant à vingt sept mil lions sis cent mille francs, et des in té‐ 
rêts dûs sur cette somme, de puis le 31 Dé cembre 1828, les quels, au 31 Dé cembre pro chain, s'é le ve ront à la somme de

cinq mil lions sept cent quatre vingt-seize francs ; ce qui, en ca pi ta li sant les dits in té rêts jus qu'au 31 Dé cembre 1831,

for mera à celte même époque , un to tal de trente trois mil lions trois cent quatre vingt seize francs , pour le ca pi tal du

dit em prunt.

Art . 2. - Le Gou ver ne ment d' Haïti s'en gage à em ployer an nuel le ment, et à par tir du pre mier Jan vier 1832, à l'ex tinc‐ 
tion des di verses par ties de la dette ci-des sus ex pri mée, la somme de quatre mil lions de francs .   

Art. 3. - Sur ces quatre mil lions, S. M. le Roi des Fran çais consent à ce qu'il soit af fecté, par pré fé rence, au ser vice de

l'em prunt, une somme de deux mil lions, qui se ront à cet ef fet, ver sés chez les ban quiers char gés des af faires de la Ré‐ 
pu blique à Pa ris, en deux paie ments égaux, de six mois en six mois, le pre mier de vant se faire le 30 Juin 1832.

L'autre somme de deux mil lions sera ver sée en deux paie ments sem blables et aussi de six mois en six mois, à la Caisse

des dé pôts et consi gna tions à Pa ris pour ve nir, jus qu'à due concur rence, en dé duc tion du solde res tant dû sur l'in‐ 
dem nité ; et après le rem bour se ment de l'em prunt, le Gou ver ne ment d' Haïti s'en gage à conti nuer le paie ment de

l'an nuité ci-des sus sti pu lée de quatre mil lions et à la ver ser, à Pa ris, à la Caisse les dé pôts et consi gna tions, jus qu'à par‐ 
fait paie ment de l'in dem nité. Le pre mier des paie ments à faire pour l'in dem nité aura lieu im mé dia te ment après l'ac‐ 
quit te ment en la ma nière qui va être énon cée ci- après, des avances men tion nées au pa ra graphe 2 de l’art. pre mier

de la pré sente conven tion.
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Art. 4. - Le Gou ver ne ment Haï tien s'en gage à rem bour ser, d'ici au 31 Dé cembre 1883, tant en ca pi tal qu'en in té rêts,

(les dits in té rêts fixés à 3 %) sa delle en vers le tré sor pu blic de France, pour les avances faites pour le ser vice de l'em‐ 
prunt. Ainsi, en outre des deux mil lions, af fec tés par le pre mier pa ra graphe de l'ar ticle 3, au paie ment de l'em prunt,

et qui se ront re mis aux ban quiers de la Ré pu blique à Pa ris, le Gou ver ne ment Haï tien ver sera, à la Caisse des dé pôts et

consi gna tions, pen dant les deux pre mières an nées, aux époques et dans les pro por tions in di quées au dit ar ticle, les

sommes né ces saires pour par faire ce rem bour se ment dans le dit dé lai.

Art. 5. – S. M. dé si rant fa ci li ter en core la li bé ra tion de la Ré pu blique, consent à faire ache ter, chaque an née, du Gou‐ 
ver ne ment d' Haïti, par l'Ad mi nis tra tion les contri bu tions in di rectes de France, des ta bacs en feuilles des qua li tés,

pour des quan ti tés, et aux prix qui se ront conve nus entre les agents des ad mi nis tra tions res pec tives. La va leur des ta‐ 
bacs qui se raient li vrés par Haïti, en vertu de ces contrats, vien dra en dé duc tion des paie ments à faire par la Ré pu‐ 
blique pour l'ac quit te ment de ses dettes.

j. Annexe 10. Les deux traités de 1838

Les deux trai tés de 1838, in Outre-mers, tome 90, n°340-341, 2e se mestre 2003, Haïti Pre mière Ré pu blique Noire, pp.

251-252 [https:// www.per see.fr/ doc/ outre_1631-0438_2003_ num_90_340_4059]. D'a près Tho mas Ma diou, His toire d'‐ 
Haïti, Port-au-Prince, Édi tions Henri Des champs, 1988, tome VII, p. 213-215 (ré im pres sion de l'é di tion de 1847-1848).

Pre mier traité

Au nom de la très-sainte et in di vi sible Tri nité.

S.M. le roi des Fran çais et le Pré sident de la Ré pu blique d' Haïti, dé si rant éta blir sur des bases so lides et du rables les

rap ports d'a mi tié qui doivent exis ter entre la France et Haïti, ont ré solu de les ré gler par un Traité, et ont choisi à cet

ef fet pour Plé ni po ten tiaires, sa voir :

S.M. le roi des Fran çais : les sieurs Em ma nuel-Pons-Dieu donné, ba ron de Las Cases, et Charles Bau din, Ca pi taine de

vais seau de la ma rine royale.

Le Pré sident de la Ré pu blique d' Haïti : le Gé né ral de bri gade Jo seph-Bal tha zar In gi nac, Se cré taire-gé né ral ; le sé na‐ 
teur  Ma rie-Éli sa beth-Eus tache Fré mont, Co lo nel, son aide-de-camp ; les sé na teurs Do mi nique-Fran çois Lab bée et

Alexis Beau brun Ar douin, et le ci toyen Louis-Mes min Se guy Vil le va leix, Chef des bu reaux de la Se cré tai re rie gé né rale.

Les quels, après avoir échangé leurs pleins pou voirs res pec tifs, et les avoir trou vés en bonne et due forme, sont conve‐ 
nus des ar ticles sui vants :

Ar ticle pre mier.

S.M. le roi des Fran çais re con naît pour lui, ses hé ri tiers et suc ces seurs, la Ré pu blique d' Haïti comme État libre, sou ve‐ 
rain et in dé pen dant.

Ar ticle 2.

Il y aura paix constante et ami tié per pé tuelle entre la France et la Ré pu blique d' Haïti, ainsi qu'entre les ci toyens des

deux États, sans ex cep tion de per sonnes ni de lieux.

Ar ticle 3.

S.M. le roi des Fran çais et le Pré sident de la Ré pu blique d' Haïti se ré servent de conclure le plus tôt pos sible, s'il y a

lieu, un traité spé cia le ment des tiné à ré gler les rap ports de com merce et de na vi ga tion entre la France et Haïti. En at‐ 
ten dant, il est convenu que les Consuls, les ci toyens, les na vires et les mar chan dises ou pro duits de cha cun des deux

pays joui ront à tous égards, dans l'autre, du trai te ment ac cordé ou qui pourra être ac cordé à la na tion la plus fa vo ri‐ 
sée ; et ce, gra tui te ment, si la conces sion est gra tuite, ou avec la même com pen sa tion, si la conces sion est condi tion‐ 
nelle.

Ar ticle 4.

Le pré sent Traité sera ra ti fié et les ra ti fi ca tions en se ront échan gées à Pa ris, dans un dé lai de trois mois ou plus tôt, si

faire se peut.

En foi de quoi, nous Plé ni po ten tiaires, sous si gnés, avons si gné le pré sent Traité et y avons ap posé notre sceau.

Em ma nuel, Ba ron de Las Cases, Membre de la Chambre des Dé pu tés de France,

Charles Bau din.

B. In gi nac, E. Fré mont, Lab bée, B.Ar douin, Se guy Vil le va leix.

_________________________________

Deuxième traité

« Au nom de la Très Sainte et in di vi sible Tri nité. Sa Ma jesté le Roi des Fran çais et le   Pré sident de la Ré pu blique d'‐ 
Haïti, dé si rant d'un com mun ac cord mettre un terme   aux dif fi cul tés qui se sont éle vées re la ti ve ment au paie ment

des sommes que la  ré pu blique d' Haïti doit à la France sur l'in dem nité sti pu lée en 1825, ont ré solu de  ré gler cet ob jet

par un traité, et ont choisi à cet ef fet pour plé ni po ten tiaires, sa voir, Sa  Ma jesté le Roi des Fran çais, les sieurs Em ma‐
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nuel Pons Dieu donné, ba ron de Las  Cases, of fi cier de l'ordre royal de la Lé gion d' hon neur, et Charles Bau din, of fi cier

du  dit ordre royal de la Lé gion d' hon neur et ca pi taine de vais seau de la Ma rine Royale.  Le Pré sident d' Haïti, le gé né‐ 
ral de bri gade Jo seph Bal tha zar In gi nac, se cré taire gé né ral ; le sé na teur Ma rie Eli za beth Eus taches Fré mont, co lo nel,

son aide de camp ; les sé na teurs Do mi nique Fran çois Lab bée et Alexis Beau brun-Ar douin et le ci toyen Louis-Mes min

Se guy Vil le va leix, chef de bu reau de la Se cré tai re rie gé né rale.  Les quels après avoir échangé leurs pleins pou voirs et

les avoir trou vés en bonne et due forme, sont conve nus des ar ticles sui vants :

Ar ticle 1er. Le solde de l'in dem nité dû par la Ré pu blique d' Haïti de meure fixé à la somme de 60 mil lions de francs.

Cette somme sera payée confor mé ment au mode ci-après : pour cha cune des an nées 1838, 1839, 1840, 1841 et 1842,

un mil lion cinq cent mille francs. Pour cha cune des an nées 1843, 1844, 1845, 1846 et 1847, un mil lion six cent mille

francs. Pour cha cune des an nées 1848, 1849, 1850, 1851 et 1852, un mil lion sept cent mille francs. Pour cha cune des an‐ 
nées 1853, 1854, 1855, 1856 et 1857, un mil lion huit cent mille francs. Pour cha cune des an nées 1858, 1859, 1860, 1861

et 1862, deux mil lions quatre cent mille francs. Pour cha cune des an nées 1863, 1864, 1865, 1866 et 1867, trois mil lions

de francs.

Les dites sommes se ront payées dans les six pre miers mois de chaque an née. Elles se ront ver sées à Pa ris, en mon naie

de France, à la Caisse des dé pôts et consi gna tions.

Ar ticle 2. Le paie ment de l'an née 1838 sera ef fec tué im mé dia te ment.

Ar ticle 3. Le pré sent traité sera ra ti fié et les ra ti fi ca tions se ront échan gées à Pa ris dans un dé lai de trois mois, ou plus

tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous plé ni po ten tiaires sous si gnés, avons si gné le pré sent traité et y avons ap posé notre sceau.

Fait au Port-au-Prince, le 12e jour du mois de fé vrier de l'an de grâce 1838.   Em ma nuel, ba ron de Las Cases, Charles

Bau din, B. In gi nac, Fré mont, Lab bée, B.  Ar douin, Se guy Vil le va leix. » 

k. Annexes 11. Les réactions en Haïti

An nexe 11.1. Tho mas Ma diou, His toire d’Haïti 1492-1843 , Port-au-Prince, Port-au-Prince, JH. Cour tois, 1847, vol. 6, pp.

476-477 [consul table en Google Book].

La nou velle de la re con nais sance de l’In dé pen dance d’Haïti par le roi de France, moyen nant une in dem nité de 150

mil lions de francs, était par ve nue au Cap le 17 juillet, en même temps que la pro cla ma tion du pré sident au peuple et

à l’ar mée. La plu part des gé né raux du Nord se mon trèrent mé con tents de la conduite du pré sident Boyer et le bruit

cir cula aus si tôt dans les villes et les cam pagnes qu’il avait li vrées le pays aux Fran çais. Il y eut des conci lia bules dans le

but de tra vailler à son ren ver se ment. Ce pen dant le gé né ral Ma gny, com man dant de l’ar ron dis se ment du Cap, réunit

le 19 juillet, au Champ de Mars, les troupes de ligne et la garde na tio nale et leur donna lec ture de la pro cla ma tion du

Pré sident qui an non çait la re con nais sance de l’in dé pen dance d’Haïti. Les troupes ac cueillirent cet acte avec froi deur,

mais les ci toyens avec en thou siasme. Pen dant trois jours, la ville fut illu mi née et il y eut de nom breux bals et fes tins.

Dans le dé par te ment de l’Ar ti bo nite que com man dait le gé né ral Bon net, l’or don nance de Charles X fut ac cueillie

avec moins de désap pro ba tion. Le gé né ral Bon net était heu reux de ce qui s’était ac com pli au Port-au-Prince. Il sen‐ 
tait, il est vrai, pé ni ble ment que les condi tions de l’or don nance étaient oné reuses ; néan moins, il y voyait la consé cra‐ 
tion de l’œuvre de Des sa lines et la fin des ap pré hen sions d’une nou velle exis tence bar bare et demi-sau vage dans les

plaines et les mornes. Il ins pira ces sen ti ments à la plu part des au to ri tés de l’Ar ti bo nite, et dans ce quar tier, il y eut de

grandes fêtes po pu laires pour so len ni ser la re con nais sance de l’in dé pen dance d’Haïti.

Boyer, dès le 22 juillet, fut in formé qu’une vaste conspi ra tion s’était for mée contre lui dans le Nord parce qu’il avait,

pré ten dait-on, li vré le pays aux blancs.

An nexe 11.2. Beau brun Ar douin, Études sur l’his toire d’Haïti ; sui vies de la vie du gé né ral J.-M. Bor gella, Pa ris, De zo bry et

Mag de leine et chez l’au teur, tome X, 1860. [dis po nible sur Gal lica et en Wi ki source].

Le gou ver ne ment haï tien avait pris une grande ré so lu tion, en se dé ci dant à ac cep ter l’or don nance ren due par Charles

X sur la ques tion qui se dé bat tait entre la France et Haïti de puis la paix gé né rale de 1814. Mais, si le pré sident Boyer

per son nel le ment hé sita à sous crire à cet acte, parce qu’il ne lui sem bla pas réunir toutes les ga ran ties dé si rables pour

l’in dé pen dance et la sou ve rai neté de son pays ; s’il crut ce pen dant pou voir se confier en la loyauté du gou ver ne ment

fran çais pour ter mi ner dé fi ni ti ve ment ce long li tige par un traité sub sé quent, d’après la note of fi cielle qu’il ob tint de

son en voyé, ex pli quant les clauses de l’or don nance, il ne pou vait pas rai son na ble ment es pé rer qu’au cune ré pu gnance

ne se ma ni fes te rait dans le pays, à pro pos de cette tran sac tion, et par les mêmes mo tifs qu’il avait eus pour ne pas

vou loir la conclure.

Quelque confiance qu’un chef d’État ins pire à ses conci toyens, l’opi nion pu blique ne sau rait ab di quer son droit d’exa‐ 
men de ses actes, sur tout lors qu’ils se rat tachent à l’exis tence po li tique de la na tion. Elle le pou vait d’au tant moins en

cette cir cons tance, que, du rant toute l’an née 1824, elle avait été sur ex ci tée à l’en droit de la France, par le Pré sident
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lui-même. Ses dis cours à la fête de l’in dé pen dance et à l’ou ver ture de la ses sion lé gis la tive  ; ses pro cla ma tions du 6

jan vier, du 14 avril et du 18 oc tobre ; ses ins truc tions aux com man dans d’ar ron dis se ment pour mettre la Ré pu blique

en état de dé fense ; la réunion de ces gé né raux à la ca pi tale où ils confé rèrent avec lui se crè te ment : tout avait pré‐ 
paré les es prits à ré sis ter vi gou reu se ment à toutes pré ten tions in justes de la part de la France. Est-il donc éton nant,

qu’en ap pre nant les par ti cu la ri tés re la tives à l’ac cep ta tion de l’or don nance  ; en li sant cet acte sur le jour nal of fi ciel

du gou ver ne ment sans y trou ver aussi la note de M. de Mac kau ; en sa chant que cet of fi cier avait em mené à sa suite

une force ma ri time qui pé né tra dans la rade du Port-au-Prince ; est-il éton nant qu’on ait mon tré presque par tout un

sen ti ment de mé con ten te ment, si non d’in di gna tion, de la conduite mal com prise de Boyer ?

Mais il était plus na tu rel que ce sen ti ment écla tât dans le Nord, où le long ré gime de H. Chris tophe avait tou jours ex‐ 
cité la mé fiance et la haine contre la France, où exis tait une op po si tion per ma nente contre le sys tème du gou ver ne‐ 
ment, sur tout parmi les an ciens gé né raux du ré gime dé chu qui avaient es sayé d’y éta blir un État dis tinct de la Ré pu‐ 
blique. Au Cap-Haï tien, le gé né ral Ma gny, qui ne par ta geait pas leur sen ti ment, qui s’était pé né tré des grandes vues

po li tiques de Pé tion, sui vies par son suc ces seur à l’égard de la France, en re ce vant l’in for ma tion of fi cielle de ce qui

s’était passé à la ca pi tale, avait fait pu blier avec pompes la pro cla ma tion du Pré sident, du 11 juillet ; par ses soins, le

chef-lieu du Nord fut illu miné pen dant trois jours de suite. Ces dé mons tra tions, cal cu lées sans doute pour ral lier l’opi‐ 
nion en fa veur du gou ver ne ment, dé plurent sin gu liè re ment aux gé né raux du Nord et à d’autres of fi ciers, à des fonc‐ 
tion naires pu blics et à des par ti cu liers : ils ma ni fes tèrent si hau te ment leur désap pro ba tion de la conduite te nue au

Port-au-Prince, que Ma gny ju gea la si tua tion as sez grave pour la man der à Boyer et l’en ga ger à se trans por ter au Cap-

Haï tien.

[…] il n’y eut que trop de gens sa tis faits de cette es pèce d’échec subi par son gou ver ne ment, parmi ceux qui lui

étaient op po sés per son nel le ment. Mal heu reu se ment, — nous l’avons déjà dit. — il avait eu le tort de ne pas imi ter la

conduite de Pé tion, il avait né gligé ce qui pou vait le plus ex cu ser, si non jus ti fier la sienne ; et quand il ap prit que de

tous cô tés on lui je tait la pierre, quand les jour naux étran gers vinrent aug men ter cette fâ cheuse si tua tion par leurs ré‐ 
flexions plus ou moins acerbes sur l’ac cep ta tion de l’or don nance, le Pré sident se laissa al ler à une sorte de dé goût

dans ses rap ports avec les fonc tion naires et les ci toyens. Dès cette époque, il n’eut plus cet en thou siasme qu’il avait

tou jours mon tré dans les af faires pu bliques. Il conti nua, cer tai ne ment, de prou ver la fer meté, l’éner gie de son âme

dans les cir cons tances dif fi ciles qui sur vinrent en suite ; mais on peut dire qu’il était désen chanté du pou voir. Son ca‐ 
rac tère était trop im pres sion nable pour ne pas l’être.
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