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RÉSUMÉ :

  L’oc cu pa tion amé ri caine par les États-Unis entre 1915 et 1934 peut être consi dé rée comme un mo ment de rup ture dans

la lutte pour la construc tion d’un mo dèle d’État au to nome en Haïti où la sta bi lité po li tique - au cun pré sident n’ar rive au

terme de son man dat consti tu tion nel - et le dé ve lop pe ment éco no mique et so cial ne semblent plus consti tuer un ho ri‐ 

zon d’at tente : en plus d’une cen taine d’an nées d’in dé pen dance na tio nale, dans les dif fi cul tés de re con nais sance in ter na‐ 

tio nale et sous la pres sion des dettes in té rieures et ex té rieures, les élites au pou voir n’ont pas réussi à sta bi li ser la si tua‐ 

tion po li tique, ni à éta blir et dé ve lop per une si tua tion éco no mique et so ciale pre nant en compte les be soins et les as pi‐ 

ra tions du peuple ; la so cia li sa tion de la pay san ne rie et la mo der ni sa tion de l’agri cul ture sont lais sées à elles-mêmes ; les

couches po pu laires ur baines ont un ac cès très li mité à l’ins truc tion, alors que les couches so ciales les plus fa vo ri sées, vi‐ 

vant des rentes de l’agri cul ture et du com merce, des im por ta tions et des ex por ta tions, en voient leurs en fants se for mer

en Eu rope. À la suite de l’as sas si nat du pré sident Vil brun Guillaume Sam, le 28 juillet 1915, dans un contexte ré gio nal de

do mi na tion géo po li tique des États-Unis de plus en plus af firmé, toutes les op tions semblent fer mées. La sé quence a pour

ob jec tif de ques tion ner les si tua tions in té rieure et ex té rieure, pour in ter pré ter l’in ter ven tion des États-Unis sous ses dif‐ 

fé rentes formes, l’oc cu pa tion amé ri caine pen dant une ving taine d’an nées et ses consé quences dans l’his toire et l’ave nir

de la na tion et de l’État haï tiens.

 La dé marche de la sé quence a ainsi pour ob jec tif de dé ve lop per et ap pro fon dir les com pé tences his to riques de pé rio di‐ 

sa tion et d’ana lyse cri tique des do cu ments d’époque confron tés avec leur uti li sa tion et leur in ter pré ta tion au XXe et au

XXIe siècles. 
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I. L’occupation américaine d’Haïti et le processus
d’institutionnalisation du modèle totalitaire (1915- 1934)

1. Présentation de la séquence et documents à télécharger

DURÉE :  7 à 8 h 

RÉSUMÉ : 

Do cu ments à té lé char ger :

Té lé char ger la sé quence au for mat PDF[p.]

Té lé char ger les an nexes[p.]

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

  À tra vers la cri tique, la com pa rai son et la syn thèse de do cu ments, la réa li sa tion de chro no lo gies et de cartes :

 Iden ti fier, ques tion ner et in ter pré ter, à dif fé rentes échelles his to riques, les causes, la si tua tion et le contexte

de l’in ter ven tion et de l’oc cu pa tion amé ri caine et les dif fé rentes lec tures qui en ont été faites jus qu’à nos

jours.
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 Ques tion ner les struc tures po li tiques, éco no miques et so ciales de l’oc cu pa tion, en ana ly ser le fonc tion ne ment

de l’ap pa reil ad mi nis tra tif et mi li taire et leurs consé quences sur le dé ve lop pe ment po li tique, éco no mique, so‐ 
cial et cultu rel d’Haïti.

 Iden ti fier et ques tion ner les formes de ré sis tances et la dy na mique des luttes, ré gio nales et na tio nales dans la

so ciété haï tienne, le mou ve ment na tio na liste et leurs ef fets dans le dé ve lop pe ment po li tique, éco no mique,

so cial et cultu rel d’Haïti.

 Ques tion ner la col la bo ra tion d’une frac tion de l’Elite haï tienne avec les oc cu pants, la mise en tu telle des di ri‐ 
geants et de l’ac tion du gou ver ne ment et de l’ad mi nis tra tion, le mo dèle d’ins ti tu tion na li sa tion im posé par les

oc cu pants et ses consé quences dans l’his toire po li tique d’Haïti.

c. Prérequis

  La sé quence sup pose un mi ni mum de connais sances sur l’his toire éco no mique, so ciale et po li tique d’Haïti au XIXe

siècle, tant au plan in té rieur qu’au plan ex té rieur, no tam ment la ques tion de la dette (voir la sé quence «  La dette de

l’in dé pen dance ou le néo co lo nia lisme par la dette  » té lé char geable sur Ca nopé) ainsi que les rap ports entre l’évo lu‐ 
tion et le dé ve lop pe ment d’Haïti et les condi tions im po sées de la re con nais sance in ter na tio nale de puis 1806. Il s’agit,

pour abor der la ques tion de l’oc cu pa tion amé ri caine, de faire com prendre au préa lable qu’elle est l’abou tis se ment

d’un pro ces sus dé ve loppé tout au long du XIXe siècle au tant dans les re la tions in ter na tio nales d’Haïti que dans la do‐ 
mi na tion état su nienne de l’Amé rique la tine et la Ca raïbe. La sé quence sup pose donc la connais sance de la doc trine

Mon roe (voir en an nexe 1, un ex trait du dis cours du pré sident James Mon roe Le 2 dé cembre 1823, lors de son sep‐ 
tième mes sage an nuel au Congrès des États-Unis) et de la po li tique d’ex pan sion et d’in ter ven tion dite du « big stick »

(« gros bâ ton ») me née par Theo dore Roo se velt en Amé rique la tine, et plus par ti cu liè re ment dans la zone Ca raïbe :

guerre his pano-amé ri caine de 1898 et traité de Pa ris (10 dé cembre 1898), in dé pen dance de Cuba, oc cu pa tion des Phi‐ 
lip pines, Porto Rico et Guam ; sé pa ra tion de Pa nama de la Co lom bie en 1903 ;  prise de contrôle des droits de douane

de la Ré pu blique Do mi ni caine (1905-1941) ; pres sions di verses et in ter ven tions : Ni ca ra gua (1909-1912), Mexique (1913-

1916), Ré pu blique do mi ni caine (1916-1924)… 

d. Stratégie d’enseignement-apprentissage

  La sé quence est à pen ser en semble dans le temps long de l’his toire d’Haïti et de sa re con nais sance in ter na tio nale, et

dans ce lui des dé co lo ni sa tions et des pra tiques de do mi na tion néo co lo niale. Si pos sible, la sé quence sera or ga ni sée

au tour du film d’ar chives de Guy Fe ro lus, sui vie par l’ana lyse cri tique de do cu ments et de sources his to riques, leur uti‐ 
li sa tion et leurs in ter pré ta tions comme sources de dé bat jus qu’à nos jours. Les élèves pour suivent la ré dac tion du

glos saire et des fiches bio gra phiques ainsi que la construc tion de la chro no lo gie éla bo rées en 8e et en dé but de 9e an‐ 
née (voir les sé quences « La Ré vo lu tion haï tienne (1791-1806) » et « La for ma tion de l’État haï tien 1804-1843, té lé char‐ 
geables sur Ca nopé). Par le ques tion ne ment et l’in ter pré ta tion des do cu ments et sources his to riques, ils construisent

un état de la si tua tion na tio nale et in ter na tio nale au dé but du XXe siècle et un ré cit his to rique de l’oc cu pa tion amé ri‐ 

caine et de ses consé quences dans le dé ve lop pe ment po li tique, éco no mique, so cial et cultu rel aux XXe et XXIe

siècles. Par la lec ture cri tique de la presse his to rique et contem po raine, ils se forgent peu à peu une culture du dé bat.

 La sé quence est or ga ni sée en dif fé rents temps per met tant de dé ve lop per la com pé tence de prise de note d’in for ma‐ 
tions sur un film, une in ter ven tion du pro fes seur et des élèves.

e. Découpage en séances

DURÉE : Durée totale : 7 à 8 h

Séance

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

séance 1

Le contexte ex terne et in terne ou

les pré ludes à l’oc cu pa tion

(1 à 2 h)

  Après vé ri fi ca tion des pré re quis, la séance a pour ob jec‐ 
tif, à tra vers un tra vail de groupe ques tion nant di vers en‐ 
sembles do cu men taires, de faire un état de la si tua tion

in té rieure d’Haïti et des contextes ex té rieurs au dé but

du XXe siècle : doc trine Mon roe et po li tique im pé ria liste

dite du « big stick » de Theo dore Roo se velt, Pre mière
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Guerre mon diale, crise éco no mique, so ciale et po li tique

en Haïti.

séance 2

  La mise sous tu telle de l’État haï‐ 
tien ? 

(1 à 2 h)

  La séance s’or ga nise au tour du ques tion ne ment et de

l’in ter pré ta tion de la perte de la sou ve rai neté na tio nale.

séance 3

  L’oc cu pa tion et le pro ces sus d’ins‐ 
ti tu tion na li sa tion 

(1 à 2 h)

  La séance s’or ga nise au tour du ques tion ne ment et de

l’in ter pré ta tion de l’ins ti tu tion na li sa tion de la dé pen‐ 
dance et du contrôle de la po pu la tion. 

séance 4

  Les ré sis tances à l’oc cu pa tion 

(1 à 2 h)

  La séance a pour ob jec tif de ques tion ner les di verses

formes de ré sis tances à l’oc cu pa tion et à l’État au to ri‐ 
taire.

séance 5

  La col la bo ra tion avec l’oc cu pant,

des re la tions com plexes et chan‐ 
geantes 

(1 à 2 h)

  Les ac cep ta tions et les col la bo ra tions ont évo lué dans le

temps et ont pris dif fé rentes formes que la séance pro‐ 
pose d’in ter ro ger.

séance 6

  Vers un bi lan de l’oc cu pa tion

amé ri caine ? 

(1 à 2 h)

  L’oc cu pa tion amé ri caine a des ré per cus sions jus qu’à au‐ 
jour d’hui (voir les dé bats de la com mé mo ra tion en 2015),

la séance a pour ob jec tif d’ex plo rer dans le temps long

les consé quences po li tiques, éco no miques, so ciales et

cultu relles de l’oc cu pa tion.

f. Support et matériel

  Aver tis se ment : Nous avons choisi de re pro duire en an nexe la plu part des do cu ments in ex tenso ou dans des ci ta tions

longues pour l’in for ma tion du pro fes seur. L’uti li sa tion avec les élèves sup pose de les dé cou per en courts ex traits.

 La sé quence uti lise lar ge ment les textes des consti tu tions d’Haïti pu bliées par Louis-Jo seph Jan vier (Les consti tu tions

d' Haïti (1801-1885), Pa ris, C. Mar pon et E. Flam ma rion, 1886 [Gal lica]) et sur le site de la Di gi thèque de ma té riaux ju ri‐ 
diques et po li tiques [https:// mjp.univ-perp.fr/ constit/ ht.htm], ainsi que les lois et rè gle ments de la Ré pu blique d’Haïti

pu bliés par an née dans le Bul le tin des lois et actes sur le site Ar chon to lo gie. A Guide for Study of His to ri cal Of fices à

la page Haïti [https:// www.ar chon to logy.org/ na tions/ haiti/ 01_ sources.php]. Le pro fes seur gui dera les élèves dans l’uti li‐ 
sa tion de ces sites de ré fé rence in dis pen sables.

 Les en cy clo pé dies en ligne, tra di tion nelles ou col la bo ra tives, offrent de nom breuses in for ma tions sur l’oc cu pa tion

amé ri caine et le contexte in ter na tio nal du dé but du XXe siècle. Compte tenu de leur fa ci lité d’ac cès à par tir d’une re‐ 
cherche simple ou d’une re cherche mul ti cri tère, il n’a pas sem blé utile de les lis ter dans les « Sup ports ». L’uti li sa tion

des en cy clo pé dies « wiki » né ces site ce pen dant une at ten tion par ti cu lière dans le dé ve lop pe ment des com pé tences

cri tiques no tam ment par la prise en compte de l’ori gine de l’ar ticle (tra duc tion par tielle ou com plète d’un ar ticle pu‐ 
blié dans une autre langue), de la « Dis cus sion », du « Texte source » et de « l’his to rique » ainsi que de la source ori gi‐ 
nelle des do cu ments, de leur au teur, du lieu de conser va tion ou de la pu bli ca tion, et des droits qui y sont at ta chés.

 En his toire contem po raine, la presse consti tue à la fois une source d’in for ma tions et un sup port pour ap pro fon dir les

com pé tences de lec ture cri tique et dé ve lop per une culture du dé bat. En fonc tion de l’ac tua lité mé dia tique (com mé‐ 
mo ra tions, pu bli ca tions, re tour sur l’his toire de l’oc cu pa tion amé ri caine, ses consé quences sur l’his toire pré sente

d’Haïti, les com pa rai sons avec la si tua tion des der nières dé cen nies…), le pro fes seur pourra s’ap puyer par exemple sur

les ar ticles sui vants, parmi de nom breux autres, et pro po ser aux élèves de les uti li ser comme base pour consti tuer un

dos sier de presse et un suivi de l’ac tua lité sur l’oc cu pa tion amé ri caine :

 « Haïti/ 1915-100 ans », Al ter Presse, voir les in ter views de Georges Mi chel et les ar ticles de Les lie Péan (2 jan vier

et 24 juillet 2015) et de Ste phen Ralph Henry (24 juillet 2015) [https:// www.al ter presse.org/].

 Bruny Re becca, « L’em prise ac tuelle de l’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti », Ayi bo Post, 19 juillet 2021 [https:// ayi‐ 
bo post.com/ lem prise-ac tuelle-de-loc cu pa tion-ame ri caine-dhaiti/].
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 De nis Wat son, « So ciété haï tienne d’his toire, de géo gra phie et de géo lo gie/ Nou velle pu bli ca tion. Chro no lo gie

de l’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti (1915-1934) », Le Nou vel liste, 8 fé vrier 2016 [https:// le nou vel liste.com/ ar‐ 
ticle/ 161369/ chro no lo gie-de-loc cu pa tion-ame ri caine-dhaiti-1915-1934]. Compte rendu du pro gramme d’ac ti vi‐ 
tés de re mé mo ra tion du cen te naire de l’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, voir le col loque « L’oc cu pa tion amé ri‐ 
caine d’Haïti (1915-1934). Re pères, Rup tures et Conti nui tés », les 8-10 dé cembre 2016. Voir aussi de Wat son De‐ 
nis le compte rendu de, Édouard Ro ber son, Ca lixte Fritz (dir.), Le de voir d’in sou mis sion. Re gards croi sés sur

l’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti (1915-1934), Qué bec, Les Presses de l’Uni ver sité La val, 2016, in Re vue d’his toire

de l’Amé rique fran çaise, « Le passé des autres : lec tures, em prunts et ap pro pria tions en contexte qué bé cois »,

Vo lume 71, nu méro 3-4, hi ver–prin temps 2018, p. 175–178 [https:// www.eru dit.org/ fr/ re vues/ haf/ 2018-v71-n3-4-

haf03789/ 1048523ar/].

 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], no tam ment « En va his sez Haïti, ex horte

Wall Street. Les États-Unis s’exé cutent » [https:// www.ny times.com/ fr/ 2022/ 05/ 20/ world/ haiti-etats-unis-oc cu‐ 
pa tion.html]. Voir la sé quence « La dette de l’in dé pen dance ou le néo co lo nia lisme par la dette » (té lé char‐ 
geable sur Ca nopé).

« A dos sier of ar ticles from The Na tion on the Uni ted States Oc cu pa tion of Haiti, 1915-1934. Black his tory in

white times », The Pu blic Ar chive, 24 avril 2015. Voir no tam ment Her bert J. Se lig mann, « The Conquest of

Haiti », The Na tion, 111, July 10, 1920 [https:// win dow son haiti.com/ win dow son haiti/ hai ti_oc cu pa tion_ se‐ 
ries_01.shtml], voir An nexe 13.

Fran çois Jean not, « Les consé quences de l'oc cu pa tion amé ri caine de 1915 », Le Nou vel liste, 28 juillet 2020

[https:// le nou vel liste.com/ pu blic/ ar ticle/ 219062/ les-conse quences-de-loc cu pa tion-ame ri caine-de-1915].

Gil bert Myr tha, « Les im pacts de l'oc cu pa tion amé ri caine d' Haïti 1915-1934 », Le Nou vel liste, 8 fé vrier 2018

[https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 182657/ les-im pacts-de-loc cu pa tion-ame ri caine-dhaiti-1915-1934 ].

Pé guy F. C. Pierre, « L’Oc cu pa tion amé ri caine : ils étaient là ! », Le nou vel liste, 8 juillet 2017 [https:// le nou vel‐ 
liste.com/ ar ticle/ 174369/ loc cu pa tion-ame ri caine-ils-etaient-la]. L’ar ticle pro pose un compte rendu du court mé‐ 
trage de Frantz Vol taire, qui di rige la Re vue d‘His toire Haï tienne / Revi kri tik sou Istwa Ayiti [https:// www.re‐ 
vuehh.org/], Haïti 1900-1934, CI DIHCA, s.d., 22 mi nutes.

 La bi blio gra phie an cienne et contem po raine est abon dante sur le su jet, on pourra re te nir, parmi de nom breux autres,

les titres sui vants, no tam ment ceux ac ces sibles sur In ter net, qui pour ront ser vir de base de re cherches d’in for ma‐ 
tions, de ré dac tion de ré su més et de syn thèse comme de compte rendu cri tique pour les élèves (dé ve lop pe ment des

com pé tences sur l’uti li sa tion des tables des ma tières, des in dex, re cherche simple et mul ti cri tères dans les édi tions

élec tro niques, uti li sa tion de lo gi ciels pour l’ana lyse de don nées qua li ta tives, etc.), pour com plé ter, voir aussi la « Bi‐ 
blio gra phie sur l’oc cu pa tion amé ri caine », Haïti Ré fé rence [https:// www.haiti-re fe rence.info/ pages/ plan/ his toire-et-so‐ 
ciete/ bi blio gra phies/ oc cu pa tion-ame ri caine/] :

 Balch Emily Greene, Oc cu pied Haiti; being the re port of a com mit tee of six di sin te res ted Ame ri cans re pre sen‐ 
ting or ga ni za tions ex clu si vely Ame ri can, who, ha ving per so nally stu died condi tions in Haiti in 1926, fa vor the

res to ra tion of the in de pen dence of the Ne gro Re pu blic, New York, Wri ters Pu bli shing Com pany, 1927. New

York, Ne gro Uni ver si ties Press,1969, ree di tion New York, Gar land, 1972.  

 Bar nett George, Re port on af fairs in the Re pu blic of Haiti, June 1915 to June 30 1920, Wa shing ton US Ma rine

Corps, 1920. Voir aussi Pos ner Wal ter H., Ame ri can Ma rines in Haiti, 1915-1922, The Ame ri cas, Vol. 20, No. 3,

Jan. 1964, Cam bridge Uni ver sity Press, pp. 231-266 [https:// www.js tor.org/ stable/ 979070]. 

 Bel le garde Dan tès Louis, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, ses consé quences mo rales et éco no miques, Pre mière

édi tion, Port-au-Prince Ché ra quit, 1929 [http:// clas siques.uqac.ca/ clas siques/ bel le garde_ dantes/ Oc cu pa‐ 
tion_ame ri caine_ Haiti/ Oc cu pa tion.html]. Ré édi tion Port-au-Prince, Les Édi tions Far din, 2013. Sur Dan tès Bel‐ 
larde voir : Île en île [https:// ile-en-ile.org/ bel le garde/]. 

 Bel le garde Dan tès Louis, La ré sis tance haï tienne (L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti). Ré cit d' his toire contem po‐ 
raine, Mont réal, Édi tions Beau che min, 1937, ac ces sible dans Les clas siques des sciences so ciales [http:// clas‐ 
siques.uqac.ca/ clas siques/ bel le garde_ dantes/ re sis tance_ hai tienne/ re sis tance_ hai tienne.html]. 

 Beede Ben ja min R., The War of 1898 and U.S. In ter ven tions, 1898-1934: An En cy clo pe dia, New York, Gar land,

1994. 

 Blanc pain Fran çois, Haïti et les Etats-Unis : 1915-1934. His toire d’une oc cu pa tion, Pa ris / Mont réal, L’Har mat tan,

1999. 

 Blanc pain Fran çois, Louis Borno, pré sident d’Haïti, CI DIHCA, Édi tions in dé pen dantes, 1998. 
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 Cas tor Suzy, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, Port-au-Prince, CRES FED (Centre de re cherche et de for ma tion

éco no mique et so ciale pour le dé ve lop pe ment), 1988 [http:// clas siques.uqac.ca/ contem po rains/ Cas tor_ Suzy/ 

Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti/ Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti.html]. Thèse de doc to rat sou te nue à l’uni ver sité

na tio nale au to nome du Mexique, Oc cu pa ción nor tea me ri cana de Haití y sus conse cuen cias (1915-1934). 

 Cor ving ton Georges, Port-au-Prince au cours des ans, Tome 6. La ca pi tale d’Haïti sous l’oc cu pa tion, Port-au-

Prince, Édi tions Des champs, 1987. 

 Craige John Hous ton, Can ni bal cou sins, New York, Min ton, Balch & Com pany, 1934. 

 Da nache Ber thou mieux, Le pré sident Dar ti gue nave et les Amé ri cains, Port-au-Prince, Port-au-Prince, Im pri me‐ 
rie de l’État, 1950. Ré édi tion Édi tions Far din, 2003. 

 Dohr man Ri chard, The cross of Ba ron Sa medi, Bos ton, Hough ton Mif flin, 1958. 

 Du bois Laurent, The Af ter shocks of His tory, New York, Me tro po li tan Books/ Henry Holt & Com pany.

 Du vi vier Max U., Trois études sur l'oc cu pa tion amé ri caine (1915-1934), Mé moire d'en crier. Le livre re prend trois

ar ticles pa rus dans la Re vue de la So ciété Haï tienne d’His toire et de Géo gra phie, « La mis sion de Paul Ful ler Jr

en Haïti (17 mai-5 juin 1915) », 62e an née, vol. 45, n° 155, juin 1987 ; « L’oc cu pa tion amé ri caine en Haïti et la

Conven tion haï tiano-amé ri caine du 16 sep tembre 1915 », 62e an née, vol. 45, n° 156-157, sep tembre-dé cembre

1987 ; « La Com mis sion Forbes à Port-au-Prince, 28 fé vrier-16 mars 1930 », 63e an née, vol. 46, n° 158-159, mars-

juin 1988. 

 Far mer Paul, The Uses of Haiti, Com mon Cou rage Press, 1994. 

 Gaillard Ro ger, Les Blancs de barquent, Port-au-Prince, Le Na tal, 1974. Tome II, Les Cent Jours de Ro salvo Bobo

ou une mise à mort po li tique, 1974 ; T. III. Pre mier écra se ment du ca coïsme, 1981 ; T. IV. La ré pu blique au to ri‐ 
taire, 1981 ; T. V. Hinche mise en croix, 1982 ; T. VI. Char le magne Pé ralte le Caco, 1982 ; T. VII. La Gué rilla de Ba‐ 
tra ville, 1983. 

 Healy Da vid, Gun boat di plo macy in the Wil son era: the U.S. Navy in Haiti, 1915-1916, Ma di son, Uni ver sity of

Wis con sin Press, 1976. 

 Jour nal of Hai tian Stu dies, Vol. 21, No. 2, Spe cial Is sue on the US Oc cu pa tion of Haiti, 1915–1934, Santa Bar‐ 
bara, Uni ver sity of Ca li for nia, 2015, [https:// www.js tor.org/ stable/ i40150921]. 

 Ma ni gat Les lie F., Even tail d’His toire vi vante d’Haïti : des pré ludes à la Ré vo lu tion de Saint-Do mingue jus qu'à

nos jours (1789-2003), Port-au-Prince, CHU DAC, 2003. 

 Mc Cro ck lin James H., Garde d’Haiti, 1915-1934; twenty years of or ga ni za tion and trai ning by the Uni ted States

Ma rine Corps, An na po lis, Uni ted States Na val Ins ti tute, 1956. 

 Mar vin George, "As sas si na tion And In ter ven tion in Haiti: Why The Uni ted States Go vern ment Lan ded Ma rines

On The Is land And Why It Keeps Them There". The World's Work: A His tory of Our Time, Fe bruary 1916, XXXI,

pp. 404-410. 

 Ma thon Alix, La re lève de Char le magne : les ca cos de la plume : chro nique ro man cée, Port-au-Prince, Édi tions

Far din, 1984. 

 Mé tel lus Jean, Les Ca cos, Pa ris, Gal li mard, 1989. Voir le site de l’As so cia tion des Amis de Jean Mé tel lus [http:// 

www.jean me tel lus.com/] ainsi que « Les Ca cos » de Jean Mé tel lus. Por trait de ré vo lu tion naires haï tiens, Cases re‐ 
belles [https:// www.cases-re belles.org/ les_ ca cos/], Épi sode n°17, Toutes sortes de ré voltes, oc tobre 2011 [https:// 

www.cases-re belles.org/ emis sion-n17-oc tobre-2011/]. Sa lien Jean-Ma rie, « L' his toire et le mythe dans "Les Ca cos"

de Jean Mé tel lus », Jour nal of Hai tian Stu dies, Vol. 7, No. 1, 2001, Santa Bar bara, Uni ver sity of Ca li for nia, pp. 78-

89 [https:// www.js tor.org/ stable/ 41715083]. 

 Mi chel Georges, Char le magne Pé ralte, Port-au-Prince, 1989. Voir aussi De bout les morts, Port-au-Prince, 1998. 

 Millet Kethly, Les Pay sans haï tiens et l'oc cu pa tion amé ri caine d' Haïti : 1915-1930, La Salle (Qué bec), Col lec tif

pa roles, 1978. 

 Mil ls paugh Ar thur Ches ter, Haiti un der Ame ri can control, Bos ton, Mass., 1915-1930, World Peace Foun da tion,

1931. Ré édi tion West port, CT, Ne gro Uni ver si ties Press, 1970 [https:// ba bel.ha thi trust.org/]. 

 Mor peau Mo ra via, L’in cons ti tu tion na lité de la Conven tion amé ri cano-haï tienne dis cours pro noncé à la séance

du Sé nat du 11 no vembre 1915, Port-au-Prince, Im pri me rie Cen trale, 1929. 

 Nar cisse Be rh mann D., Les pré ludes au dé bar que ment : Haïti, 1915, Mont réal, CI DIHCA, 1991. 

 Ni co las Ho gar, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti. La re vanche de l’his toire, Ma drid, In dus trias gra fi cas Espa

[Équa tion] 1956.  

 Pam phile Léon Dé nius, L’édu ca tion en Haïti sous l’oc cu pa tion amé ri caine : 1915-1934, Port-au-Prince, Im pri me‐ 
rie des An tilles, 1988. Voir aussi Clash of cultures: Ame ri ca’s edu ca tio nal stra te gies in oc cu pied Haiti, 1915-

1934, Lan ham, Uni ver sity Press of Ame rica, 2008. 
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 Pam phile Léon Dé nius, La croix et le glaive : l’Eglise ca tho lique et l’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti 1914-1934,

Port-au-Prince, Edi tions des An tilles S.A., 1991. 

 Pierre Étienne Sau veur, L’énigme haï tienne. Échec de l’État mo derne en Haïti, Mont réal, Presses de l’Uni ver sité

de Mont réal, 2007 [https:// books.ope ne di tion.org/ pum/ 15165]. Cha pitre 5. « L’oc cu pa tion amé ri caine comme

consé quence de l’ef fon dre ment de l’État haï tien (1915-1934) », pp. 157-184 [https:// books.ope ne di tion.org/ pum/ 

15184?lang=fr]. 

 Pierre-Paul An toine, La pre mière pro tes ta tion ar mée contre l’in ter ven tion amé ri caine de 1915 et 260 jours dans

le ma quis, Port-au-Prince, Im pri me rie Pa no rama, 196 ? 

 Price-Mars Jean, Ainsi parla l’oncle. Es sais d’eth no gra phie, New York, Pa ra psy cho logy Foun da tion Inc., 1928.

[http:// clas siques.uqac.ca/ clas siques/ price_ mars_ jean/ ain si_ par la_oncle/ ain si_ par la_oncle.html ]. Nou velle édi‐ 
tion, 1954, Ainsi parla l’oncle suivi de Re vi si ter l’oncle, Mont réal, Mé moire d’En crier, 2009. Sur Jean Price-Mars

voir : Île en île [https:// ile-en-ile.org/ price-mars/]. 

 Renda Mary A., Ta king Haiti: mi li tary oc cu pa tion and the culture of U.S. im pe ria lism, 1915-1940, Cha pel Hill

Uni ver sity of North Ca ro lina Press, 2001. 

 Ro drí guez Mar cia, Haití, un pue blo re be lado, 1915-1981, México, Edi ciones Mac ció, 1982. Le livre com porte um

pro logue de Juan Bosch, ex-pré sident de la Ré pu blique do mi ni caine qui a subi deux oc cu pa tions amé ri caines

(1916-1924 et 1965-1966). 

 Schmidt Hans, The Uni ted States oc cu pa tion of Haiti, 1915-1934.New Bruns wick, N.J., Rut gers Uni ver sity Press,

1971. Ré édi tion 1995. 

 Sé journé Georges, La Consti tu tion d’Haïti en face de la convo ca tion à l’ex tra or di naire des Chambres lé gis la‐ 
tives et de l’Ac cord amé ri cano-haï tien du 7 août 1933, Port-au-Prince, Im pri me rie Nou velle, 1933. 

 Shan non Mag da line W., Jean Price-Mars, the Hai tian elite and the Ame ri can oc cu pa tion, 1915-1935, New York,

St. Mar tin’s Press, 1996. 

 Sou kar Mi chel (dir.), Cent ans de do mi na tion des Etats-Unis d’Amé rique du Nord sur Haïti (1915-2015), Del mas,

C3 Edi tions, 2015. 

 Spec tor Ro bert M., W. Ca me ron Forbes and the Hoo ver com mis sions to Haiti, 1930,  Lan ham, Uni ver sity Press

of Ame rica, 1985.

 Syl vain Georges, Dix an nées de lutte pour la li berté, 1915-1925, Port-au-Prince, H. Des champs, s.d. [https:// 

dloc.com/ fr/ AA00008908/ 00001]. Sur Georges Syl vain, voir : Fe ro lus Guy, « Georges Syl vain, écri vain en gagé

contre l'oc cu pa tion amé ri caine », Haïti In ter, La Fa brique lit té raire, 3 avril 2020 [https:// www.hai tiin ter.com/ 

georges-syl vain-ecri vain-en gage-contre-loc cu pa tion-ame ri caine/].

 Tur nier Alain, 1. Les Etats-Unis et le mar ché haï tien, 2. Quand La Na tion de mande des comptes, 3. La so ciété

des baïon nettes : un re gard nou veau, s.d., s.l., ré édi tion, Port-au-Prince, 2017. 

 Ver net E. Louis., Ton ton Georges et le fils de l'Oncle Sam, Port-au-Prince, Imp. V. Val cin, 1939. Le livre dis cute,

entre autres, l’uti li sa tion du créole pour l’ins truc tion du peuple, voir à ce su jet Hoff mann Léon-Fran çois, Haïti :

cou leurs, croyances, créole, Mont réal, Les Edi tions du CI DIHCA, 1989.  

 Vincent Sté nio, Pa roles d’un bâ ton nier, Mont réal, Édi tions de l’Arbre, 1946. 

 Wein stein Brian, Se gal Aa ron, Haiti: Po li ti cal Fai lures, Cultu ral Suc cesses, Prae ger Pu bli shers, 1984.  

 Wes ton Ru bin Fran cis, Ra cism in U.S. Im pe ria lism: The In fluence of Ra cial As sump tions on Ame ri can Fo reign

Po licy, 1893-1946, Co lum bia, S.C., Uni ver sity of South Ca ro lina Press, 1972.

 Plu sieurs do cu ments au dio vi suels (pod casts au dio et vi déo), ac ces sibles pour la plu part sur You Tube, pro posent des

in ter views et des images d’ar chives (pho to gra phies et ex traits de films) qui per mettent de dé ve lop per les com pé‐ 
tences d’ana lyse cri tique, une sé lec tion parmi d’autres : 

 Fe ro lus Guy, Haïti, 1915 : les des sous de l’in va sion amé ri caine, Haïti In ter, Plein Midi, 24 oc tobre 2022 [https:// 

www.hai tiin ter.com/ haiti-1915-les-des sous-de-loc cu pa tion-ame ri caine/]. 

 Les ca cos ces pay sans ré sis tants, Haïti In ter, 20 jan vier 2021 [https:// www.hai tiin ter.com/ les-ca cos-ces-pay sans-

re sis tants/] 

 Vol taire Frantz, Haïti 1900-1934, CI DIHCA, s.d. 
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g. Modalités d’évaluation :

Eva lua tion ini tiale (diag nos tique) :   La sé quence né ces site un mi ni mum de connais sance sur l’his toire d’Haïti

(voir les sé quences sur la for ma tion de l’État haï tien et la dette, té lé char‐ 

geables sur Ca nopé), de la Ca raïbe, des Amé riques et du monde aux XIXe et

XXe siècles. L’éva lua tion diag nos tic peut se faire sur la base d’une chro no lo‐ 
gie de quelques dates choi sies et com men tées par les élèves (voir An nexe 11)

ainsi que sur la base d’une carte de la si tua tion des Amé riques au dé but du

XXe siècle (voir An nexe 2.1.) qui sera re prise dans la séance 1.

Eva lua tion fi nale (bi lan) et cri tères/ in‐ 
di ca teurs de réus site :

  En com plé ment des (auto-)éva lua tions (voir les fiches d’au toé va lua tion dans

le Guide du pro fes seur, té lé char geables sur Ca nopé) et de l’éva lua tion des

dif fé rents exer cices pro po sés dans les séances (chro no lo gie, carte, dos sier de

presse, no tices bio gra phiques, glos saire his to rique…), ré dac tion d’une syn‐ 
thèse pro blé ma ti sée de l’oc cu pa tion amé ri caine et de ses ré per cus sions

dans la si tua tion contem po raine en Haïti.

h. Prolongements éventuels

  La sé quence né ces site une maî trise de l’his toire de la dé pen dance obli gée d’Haïti à l’étran ger (em prunts, po li tique de

la ca non nière, conces sions…). Il n’est donc pas in utile de re ve nir sur ces élé ments abor dés dans les sé quences pré cé‐ 
dentes et de les ap pro fon dir, en pro po sant par pe tits groupes des re cherches sur quelques points :

 chro no lo gie de la dette de puis 1825 et re la tion de la dette et du cours du café pour les pay sans pro duc teurs ;

 ré forme agraire ;

 af faires Batsch en 1872 et Lü ders en 1897.

 Voir la tri lo gie d’Alain Tur nier, 1. Les Etats-Unis et le mar ché haï tien, 2. Quand La Na tion de mande des comptes, 3. La

so ciété des baïon nettes : un re gard nou veau, s.d., s.l., ré édi tion, Port-au-Prince, 2017.

 La sé quence est une base pour étu dier les im pé ria lismes aux XXe et XXIe siècles : 

 cartes des co lo nies, des dé co lo ni sa tions et des guerres d’in dé pen dance ainsi que des in ter ven tions néo co lo‐ 
niales des an ciens co lo ni sa teurs et des États-Unis (en in ter dis ci pli na rité avec les cours de fran çais, d’an glais et

d’es pa gnol) ; 

 langues et phé no mènes de nais sance des langues créoles ; 

 mou ve ments de li bé ra tion et mou ve ments tiers mon distes avec bio gra phie des ac teurs de ceux-ci ;  

 mou ve ments anti-ra ciaux avec bio gra phie des ac teurs de ceux-ci. 

 Les lit té ra tures haï tienne et amé ri caine font de nom breuses ré fé rences à la pé riode de l’oc cu pa tion amé ri caine, ro‐ 
mans, té moi gnages, ré cits d’oc cu pa tion, etc. Dans une ap proche in ter dis ci pli naire, no tam ment avec le fran çais et le

créole, pro po ser la lec ture sui vie ou l’ana lyse lit té raire et his to rique d’ex traits d’œuvres, en in vi tant les élèves à re‐ 
cher cher et à pré sen ter en quelques lignes les évé ne ments et les per son nages dont il est ques tion dans ces œuvres.

On pourra pro po ser par exemple, parmi de nom breux autres : 

 Alexis Ste phen, Le Nègre mas qué, Port-au-Prince, 1933 [http:// clas siques.uqac.ca/ clas siques/ Alexis_S te phen/ 

Negre_ masque/ Negre_ masque.html]. 

 Be lin Biais Maggy, Rose-Mer cie, Lé chelle, Zel lige, 2017. 

 Craige John Hous ton, Can ni bal cou sins, New York, Min ton, Balch & Com pany, 1934. 

 Des roy An nie, Le Joug, Port-au-Prince, Im pri me rie Mo dèle, James T. Ben ja min & fils, 1934 [https:// sites.duke.edu/ 

hai ti lab/ files/ 2010/ 11/ Le-Joug.pdf]. 

 Dohr man Ri chard, The cross of Ba ron Sa medi, Bos ton, Hough ton Mif flin, 1958. 

 Jean-Jacques Mau rouard El vire, Contes des îles sa vou reuses, suivi de :, Pa ris, Édi tions des Écri vains, 2004. Voir

dans L' hymne des hé ros L' Hymne des hé ros, Char le magne Pé ralte et Be noît Ba tra ville. 

 La leau Léon, Le Choc, Chro nique Haï tienne des an nées 1915 à 1918, Li brai rie la Presse [https:// dloc.com/ fr/ 

AA00008920/ 00001/]. 

 Mé tel lus Jean, Les Ca cos, Pa ris, Gal li mard, 1989. 
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 Pierre-Paul An toine, La pre mière pro tes ta tion ar mée contre l’in ter ven tion amé ri caine de 1915 et 260 jours dans

le ma quis, Port-au-Prince, Im pri me rie Pa no rama, s.d.

Sou kar Mi chel, La der nière nuit de Cin cin na tus Le conte, Mé moire d´en crier, 2013 ; La pri son des jours, Mé‐ 
moire d´en crier, 2012. Sur l’ana lyse de ces ou vrages, voir Var gas Ca nales Mar ga rita Au rora, « Bou le ver ser la non

fic tion : Haïti chez Mi chel Sou kar », Ca hiers d'é tudes ro manes, 38, 2019, Ter ri toires de la non fic tion, pp. 221-

241 [https:// jour nals.ope ne di tion.org/ etu des ro manes/ 9319]. 

 - Syl vain Georges, Cric ? Crac ! Fables de La Fon taine ra con tées par un mon ta gnard haï tien et trans crites en vers

créoles, Pa ris, Ate liers Haï tiens, 1901 [https:// dloc.com// UF00076576/ 00001]. Voir no tam ment : « Cap tainn ac

Majò-Ca britt / Le Ber ger et la Mer », pp. 121-129. Sur Georges Syl vain, voir Fe ro lus Guy, « Georges Syl vain, écri‐ 
vain en gagé contre l'oc cu pa tion amé ri caine », Haïti In ter, La Fa brique lit té raire, 3 avril 2020 [https:// www.hai‐ 
tiin ter.com/ georges-syl vain-ecri vain-en gage-contre-loc cu pa tion-ame ri caine/] 

Quelques fi gures et évé ne ments de la pé riode de l’oc cu pa tion amé ri caine ont ins piré ou ont été uti li sés par

dif fé rents ar tistes, voir par exemple : 

 Sur Char le magne Pé ralte et la mise en scène de son as sas si nat, voir Be li zaire As se dius, « Mise en ex po si tion du

corps de Char le magne Pé ralte. L’image ré vé lée », 2018 [https:// fr.lin ke din.com/ pulse/ mise-en-ex po si tion-du-

corps-de-char le magne-p%C3%A9 ralte-be li zaire-as se dius] ainsi que : 

 Man go nès Al bert, Piéta de Pé ralte, es quisse pour un mo nu ment, 1982, voir la re pro duc tion dans Du vi‐ 
vier Max U., Trois études sur l'oc cu pa tion amé ri caine (1915-1934), Mé moire d'en crier, s.d., p. 5. 

 Obin Phi lomé, Cru ci fixion de Char le magne Pé ralte pour la li berté, huile sur iso rel, 49 x 39 cm, 1948

[https:// hai tia nart so ciety.org/ phi lome-obin-cru ci fixion-de-char le magne-per alte-pour-la-li berte-1948]. 

 In ter ven tion d’Er nest Pi gnon-Er nest en Haïti, voir l’ex po si tion à la ga le rie Le long, sep tembre-no vembre

1921, Er nest Pi gnon-Er nest. Haïti, le se cret che mi ne ment du sang [https:// www.ga le rie-le long.com/ fr/ ex‐ 
po si tion/ 124/ er nest-pi gnon-er nest-haiti-le-se cret-che mi ne ment-du-sang]. La re prise de la pho to gra phie

de la « cru ci fixion de Char le magne Pé ralte », ana ly sée dans de nom breuses res sources, par Er nest Pi‐ 
gnon-Er nest a donné lieu à de nom breux ar ticles de jour naux et de re vues ac ces sibles sur In ter net. 

 Pro phète Ernst, Re cru ci fixion de Char le magne Pé ralte, in En sei gner l' His toire d' Haïti. L’Oc cu pa tion

Amé ri caine, Duke Uni ver sity [https:// sites.duke.edu/ his toi re haiti/ 20eme-siecle/ loc cu pa tion-ame ri‐ 
caine/]. 

 Va lère Laurent, Char le magne Pé ralte [https:// www.lau rent va le rearts tu dio.com/ char le magne-per alte-1 ]. 

 Les ca cos ces pay sans ré sis tants ! Haïti In ter, 20 jan vier 2021 [https:// www.hai tiin ter.com/ les-ca cos-ces-

pay sans-re sis tants/] 

 En in ter dis ci pli na rité avec la mu sique : Oc cide Jeanty dont l’œuvre « 1804 », écrite en com mé mo ra tion du 100e

an ni ver saire de l’In dé pen dance, fut adopté comme cri de ral lie ment contre les forces mi li taires amé ri caines ;

Nibo de Lu do vic La mothe,  mé ringue écrite pour la com pé ti tion car na va lesque de 1934 cé lèbre la fin de l’oc‐ 
cu pa tion amé ri caine ; les œuvres de Jus tin Elie. Voir Mi chael Lar gey, Mu sique et Ré sis tance [http:// is land lu mi‐ 
nous.fiu.edu/ french/ part08-sli de15.html].  

i. Différenciation et adaptation aux élèves à besoins éducatifs particuliers

  L’uti li sa tion de do cu ments au dio et au dio vi suels et la part im por tante des pro po si tions de tra vail oral per mettent

d’adap ter fa ci le ment les conte nus aux be soins de tous les élèves. 

j. Mise au point pour l’enseignant

  Dans le temps long de construc tion, de la re con nais sance et de l’ac tion in ter na tio nales de la na tion et de l’État haï‐ 
tien, l’oc cu pa tion amé ri caine consti tue une rup ture qui a des ré per cus sions dans l’his toire d’Haïti jus qu’à nos jours.

L’af fir ma tion par les États-Unis d’un do maine amé ri cain ré servé, jus ti fié par la doc trine dite de Mon roe, les conduit à

la fin du XIXe et au dé but du XXe siècle à in ter ve nir à leur pro fit dans les af faires et le pou voir des co lo nies et des ex-

co lo nies eu ro péennes, Cuba, Puerto-Rico, Pa nama et Co lom bie, Ré pu blique Do mi ni caine, Ni ca ra gua, au Mexique…, à

s’op po ser aux autres im pé ria lismes dans le cadre de la Pre mière guerre mon diale. 

 En Haïti, au dé but du XXe siècle, l’État et la so ciété vivent une quasi-faillite du fait de la dette d’in dé pen dance im po‐ 
sée par la France et de la ges tion des fonds pu blics (voir la sé quence « La dette de l’in dé pen dance ou le néo co lo nia‐ 
lisme par la dette » té lé char geable sur Ca nopé), des fluc tua tions du bud get de l’État, des po li tiques d’em prunts et de

conces sions (voir par exemple la conces sion à la Hai tian Ex plo ra tion Cie en 1899 ou le contrat avec la Mac Do nald Cie

en 1910), de l’aban don de la pay san ne rie et des po pu la tions les plus pauvres par les élites qui gou vernent le pays, voir
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à ce su jet les ou vrages de Jean Price-Mars (La vo ca tion de l’élite, Port-au-Prince, Im pri me rie Che net, 1919) et de Gé rard

Bar thé lémy (Le pays en de hors, Port-au-Prince, Des champs, 1989). Sur le plan fi nan cier la Na tio nal City Bank se sub sti‐ 
tue aux banques fran çaises dans la main mise sur la dette et sur la banque na tio nale et plu sieurs puis sances se concur‐ 
rencent pour prendre pos ses sion des douanes, prin ci pal re venu de l’État haï tien. L’in sta bi lité po li tique est de ve nue

chro nique. Après la pré si dence de Pierre Nord-Alexis (1902-1908), chassé du pou voir par son suc ces seur, se suc cèdent

à la pré si dence An toine Si mon (1908-1911), Cin cin na tus Le conte (août 1911-août 1912), Tan crède Au guste (août 1912-

mai 1913), Mi chel Oreste (mai 1913-jan vier 1914), Oreste Za mor (fé vrier-no vembre 1914), Dal vi mar Théo dore (no‐ 
vembre 1914-fé vrier 1915), Vil brun Guillaume Sam (mars 1915-juillet 1915) dont l’as sas si nat offre le pré texte aux Amé ri‐ 
cains pour dé bar quer en Haïti et l’oc cu per du rant 19 ans (1915-1934). L’op po si tion et les ré ac tions de di vers sec teurs

de la so ciété haï tienne et le re pli des États-Unis lié à la crise et à une po li tique de re pli en trainent la désoc cu pa tion du

pays en 1934. Cet évè ne ment ma jeur dans l’his toire na tio nale aura de graves consé quences d’ordre po li tique, éco no‐ 
mique, so cial, mo ral et cultu rel dont le pays vit en core au jour d’hui les sé quelles.

2. Séance 1. Le contexte externe et interne ou les préludes à l’occupation 

DURÉE :  1 à 2 h selon l’utilisation ou non du film et les recherches hors du cours.

a. Supports et matériel

  Cette séance, comme les sui vantes, uti lise lar ge ment les textes des consti tu tions d’Haïti pu bliées dans Louis-Jo seph

Jan vier, Les consti tu tions d' Haïti (1801-1885), Pa ris, C. Mar pon et E. Flam ma rion, 1886 [Gal lica] et sur le site de la Di gi‐ 
thèque de ma té riaux ju ri diques et po li tiques [https:// mjp.univ-perp.fr/ constit/ ht.htm], ainsi que les lois et rè gle ments

de la Ré pu blique d’Haïti pu bliés par an née dans le Bul le tin des lois et actes sur le site Ar chon to lo gie. A Guide for

Study of His to ri cal Of fices à la page Haïti [https:// www.ar chon to logy.org/ na tions/ haiti/ 01_ sources.php]. Le pro fes seur

gui dera les élèves dans l’uti li sa tion de ce site et des sites sem blables.

 De nom breux sites édu ca tifs pro posent des res sources pour élèves et en sei gnants, ils né ces sitent ce pen dant pour

leur uti li sa tion en classe une ana lyse cri tique sys té ma tique des pro duc teurs et dif fu seurs de ces sites et de leur

source. Parmi de nom breux autres, à sou mettre à la réa li sa tion d’une fiche cri tique du site par les élèves, « Di plo ma tie

de la ca non nière : la po li tique du « gros bâ ton » de Teddy Roo se velt », Gree lane [https:// www.gree lane.com/ fr/ 

sciences-hu maines/ probl%C3%A8mes/ gun boat-di plo macy-4774988/], pré sente, avec la ca ri ca ture de William Al len

Ro gers, « The Big Stick in the Ca rib bean Sea » pu bliée dans Har per’s Weekly en 1904 (An nexe 2.1.), un ré sumé de la

« di plo ma tie de la ca non nière » et quelques orien ta tions bi blio gra phiques.

 Carte à com plé ter des in ter ven tions amé ri caines à la fin du XIXe et au dé but du XXe siècle, Scien cesPo Bi blio‐ 
thèque nu mé rique [https:// bib num.scien cespo.fr/] (An nexe 2.2.).

 Ex traits de consti tu tions haï tiennes, Di gi thèque de ma té riaux ju ri diques et po li tiques [https:// mjp.univ-perp.fr/ 

constit/ ht.htm] (An nexe 3).  

 Fe ro lus Guy, Haïti, 1915 : les des sous de l’in va sion amé ri caine, Haïti In ter, Plein Midi, 24 oc tobre 2022 [https:// 

www.hai tiin ter.com/ haiti-1915-les-des sous-de-loc cu pa tion-ame ri caine/ ; dis po nible aussi sur You Tube].

 Br ze zinski Zbi gniew, Le grand échi quier. L’Amé rique et le reste du monde, Pa ris, Bayard, 1997.  

 Bi ckel Keith B., Mars lear ning: the Ma rine Corps de ve lop ment of small wars doc trine, 1915-1940, Boul der, Colo.,

West view Press, 2001. 

 Blanc pain Fran çois, Haïti et les Etats-Unis : 1915-1934. His toire d’une oc cu pa tion, Pa ris / Mont réal, L’Har mat tan,

1999. 

 Blanc pain Fran çois, Louis Borno, pré sident d’Haïti, CI DIHCA, Édi tions in dé pen dantes, 1998. 

 Cas tor Suzy, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, Port-au-Prince, CRES FED (Centre de re cherche et de for ma tion

éco no mique et so ciale pour le dé ve lop pe ment), 1988 [http:// clas siques.uqac.ca/ contem po rains/ Cas tor_ Suzy/ 

Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti/ Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti.html].  

 Du vi vier Max U., « La mis sion de Paul Ful ler Jr en Haïti (17 mai-5 juin 1915) », Re vue de la So ciété Haï tienne

d’His toire et de Géo gra phie, 62e an née, vol. 45, n° 155, juin 1987, re pris in Trois études sur l'oc cu pa tion amé ri‐ 
caine (1915-1934), Mé moire d'en crier. 

 Fu ji moto Ma saru, « Black Ships of 'shock and awe' »,The Ja pa nese Times, 1er juin 2003 [https:// www.ja pan‐ 
times.co.jp/ com mu nity/ 2003/ 06/ 01/ ge ne ral/ black-ships-of-shock-and-awe/].   
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 Gaillard Ro ger, Les Blancs de barquent, Port-au-Prince, Le Na tal, 1974. 

 Healy Da vid, Gun boat di plo macy in the Wil son era: the U.S. Navy in Haiti, 1915-1916, Ma di son, Uni ver sity of

Wis con sin Press, 1976. 

 Jour nal of Hai tian Stu dies, Vol. 21, No. 2, Spe cial Is sue on the US Oc cu pa tion of Haiti, 1915–1934, Santa Bar‐ 
bara, Uni ver sity of Ca li for nia, 2015, [https:// www.js tor.org/ stable/ i40150921]. 

 Mar vin George, "As sas si na tion And In ter ven tion in Haiti: Why The Uni ted States Go vern ment Lan ded Ma rines

On The Is land And Why It Keeps Them There". The World's Work: A His tory of Our Time, Fe bruary 1916, XXXI,

pp. 404-410. 

 Mc Coy, Al fred W. "Une nou velle ère de di plo ma tie de la ca non nière - et une nou velle zone de conflit." Sa lon, 16

avril 2018, https:// www.sa lon.com/ 2018/ 04/ 16/ gun boat-di plo macy-and-the-ghost-of-cap tain-ma han_ part ner/ . 

 McKin ley, Mike. "Croi sière de la Grande Flotte Blanche." Na val His tory and He ri tage Com mand , US

Navy, https:// www.his tory.navy.mil/ re search/ li brary/ on line-rea ding-room/ title-list-al pha be ti cally/ c/ cruise-great-

white-fleet-mckin ley.html]. 

 Mil ls paugh Ar thur Ches ter, Haiti un der Ame ri can control, Bos ton, Mass., 1915-1930, World Peace Foun da tion,

1931. Ré édi tion West port, CT, Ne gro Uni ver si ties Press, 1970. 

 Nar cisse Be rh mann D., Les pré ludes au dé bar que ment : Haïti, 1915, Mont réal, CI DIHCA, 1991. 

b. Déroulement de la séance

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

Temps 1

  Ini tia tion à la re‐ 
cherche et à l’uti li sa‐ 
tion de do cu ments

ju ri diques en pré pa‐ 
ra tion à la séance 6

5 min

 Gui der les élèves dans la na vi ga tion et

l’uti li sa tion des sites sur les lois et rè gle‐ 
ments de la Ré pu blique d’Haïti, avec une

re cherche d’oc cur rence simple sur l’édu‐ 
ca tion en pré pa ra tion de la séance 6 (voir

no tam ment les an nées 1924 et 1929). 

  S’ini tier à l’uti li sa tion des sites sur les lois

et rè gle ments de la Ré pu blique d’Haïti.

 Me ner en pré pa ra tion de la séance 6 une

re cherche des oc cur rences de l’édu ca tion

dans les lois et rè gle ments de la Ré pu‐ 
blique d’Haïti (an nées 1924 et 1929). 

Temps 2

 L’oc cu pa tion amé ri‐ 
caine, une chro no lo‐ 
gie ? 

20 min

 Si pos sible, pro je ter le film de Guy Fe ro‐ 
lus avec comme consigne aux élèves de

prendre des notes qui se ront réuti li sées

par la suite et d’en faire un bref ré sumé

écrit. 

 Re gar der le film en pre nant des notes, puis

ré di ger un bref ré sumé. 

Temps 3

 Une sou ve rai neté

me na cée (1) 

 Va‐ 
riable

se lon

qu’il y a

eu re‐ 
cherche

préa‐ 
lable au

cours

ou non 

   La classe di vi sée en 6 groupes, cha cun

dis po sant de do cu ments dif fé rents ou les

ayant re cher chés au préa lable ainsi que

d’une ques tion à trai ter : 

 Groupe 1 : ex traits des dif fé rentes

consti tu tions d’Haïti sur la pro‐ 
priété fon cière. 

 Groupe 2 : l’état de la dette haï‐ 
tienne en 1915 et la conces sion de

la Banque na tio nale de la Ré pu‐ 
blique d’Haïti à la Na tio nal City

Bank. 

 Groupe 3 : les in ter ven tions amé ri‐ 
caines en Amé rique la tine et dans

la Ca raïbe, y com pris le contrat

Mac Do nald (1910) (si la classe est

très nom breuse, le groupe peut

être dé dou blé en dis tin guant Haïti

et les reste de l’Amé rique la tine). 

  Chaque groupe ré pond à la ques tion en

uti li sant les do cu ments : 

 Groupe 1 : Pour quoi, se lon les

consti tu tions haï tiennes, les étran‐ 
gers ne peuvent-ils pas pos sé der de

terres en Haïti ? 

 Groupe 2 : Quelles banques dé‐ 
tiennent les dettes haï tiennes en

1915 ?  Pour quoi ? 

 Groupe 3 : Pour quoi et com ment les

Amé ri cains in ter viennent-ils en

Amé rique la tine et dans la Ca‐ 
raïbe ? 

 Groupe 4 : Quelle est l’évo lu tion de

la si tua tion po li tique en Haïti de la

dé mis sion du pré sident Ti ré sias Si‐ 
mon Sam (12 mai 1902) jus qu'à l'as‐ 
sas si nat du pré sident Jean Si mon

Vil brun Guillaume Sam (27 juillet

1915) ? 
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 Groupe 4 : la si tua tion po li tique en

Haïti. 

 Groupe 5 : le monde en guerre.

 Groupe 6 : les af faires Batsch (1872)

et Lü ders (1897).

De man der à chaque groupe de dé si gner

un rap por teur. 

 Groupe 5 : Quel est l’état du monde

en guerre 1914-1915 ? 

 Groupe 6 : Pour quoi et com ment

l’Al le magne met-elle en cause la

sou ve rai neté haï tienne ? 

Temps 4

 Une sou ve rai neté me‐ 
na cée (2) 

15 à

20

min

 Réunir les rap por teurs en table-ronde. Dé‐ 
si gner un mo dé ra teur pour les temps de

pa role. Les rap por teurs dis posent de 3 mi‐ 
nutes pour pré sen ter la ques tion et la ré‐ 
ponse ap por tée par le groupe, puis d’une

di zaine de mi nutes pour dé battre en‐ 
semble sur le contexte in té rieur et ex té‐ 
rieur en 1915. Puis, se lon le temps dis po‐ 
nible ré pondre aux ques tions des autres

élèves. 

  Les rap por teurs réunis en table-ronde pré‐ 
sentent la ques tion et la ré ponse ap por tée

par le groupe en 3 mi nutes maxi mum. Ils

dis posent en suite d’une di zaine de mi‐ 
nutes pour dé battre en semble sur le

contexte in té rieur et ex té rieur en 1915 et,

se lon le temps dis po nible pour ré pondre

aux ques tions des autres élèves. 

 Les autres élèves prennent des notes sur la

table-ronde. 

Temps 5

  Le contexte in té rieur

et ex té rieur au dé but

du XXe siècle 

10 à

15

min

  Gui der chaque groupe dans la ré dac tion

d’un ré sumé sur le contexte in té rieur et

ex té rieur au dé but du XXe siècle.

  À par tir des notes prises pen dant le film et

pen dant la table-ronde, chaque groupe ré‐ 
dige un ré sumé sur le contexte in té rieur et

ex té rieur au dé but du XXe siècle et com‐ 
plète la chro no lo gie, les cartes des in ter‐ 
ven tions amé ri caines (An nexe 2) et des

puis sances bel li gé rantes de la Pre mière

Guerre mon diale.

Temps 6

  Un dic tion naire bio‐ 
gra phique his to rique

(suite)

  Va‐ 
riable 

  Gui der la pour suite du glos saire et du dic‐ 
tion naire bio gra phique à par tir du re levé

des noms de tous les ac teurs ap pa rus

dans les quatre temps pré cé dents. L’ha bi‐ 
tude étant ac quise, ce tra vail peut être

réa lisé par une re cherche in di vi duelle ou

de groupe en de hors du cours.

  Pour suivre le glos saire et le dic tion naire

bio gra phique.

c. Production attendue

  Prise de note et ré dac tion d’un ré sumé. 

 Réa li sa tion de la carte des in ter ven tions amé ri caines et de la chro no lo gie des dé buts du XXe siècle. 

 Pour suite du glos saire et des bio gra phies.  

d. Trace écrite pour l’élève

  Ré sumé ré digé par l’élève et re pris col lec ti ve ment. 

 Carte des in ter ven tions amé ri caines et chro no lo gie. 

 Glos saire et bio gra phies.

e. Évaluation et régulation

  Carte et ré sumé. 

f. Éléments de remédiation

  Re prise des élé ments pré cé dents à par tir de l’ana lyse d’une ou de plu sieurs sé quences du film de Guy Fe ro lus ou de

ce lui de Frantz Vol taire, Haïti 1900-1934.
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3. Séance 2.  La mise sous tutelle de l’État haïtien ? 

DURÉE :  1 à 2 h et variable.

a. Supports et matériel

   Di gi thèque de ma té riaux ju ri diques et po li tiques [https:// mjp.univ-perp.fr/ constit/ ht.htm]. Voir « Mes sage

adressé par le pré sident Mon roe au Congrès des États-Unis (2 dé cembre 1823) », Di gi thèque de ma té riaux ju ri‐ 
diques et po li tiques [https:// mjp.univ-perp.fr/ textes/ mon roe02121823.htm], An nexe 1. 

 Ar chon to lo gie. A Guide for Study of His to ri cal Of fices [https:// www.ar chon to logy.org/ na tions/ haiti/ 01_‐ 
sources.php].  

 Conven tion (IV) concer nant les lois et cou tumes de la guerre sur terre et son An nexe : Rè gle ment concer nant les

lois et cou tumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 oc tobre 1907, Sec tion III, Ar ticles 42 à 56 [https:// ihl-da ta‐ 
bases.icrc.org/ fr/ ihl-trea ties/ hague-conv-iv-1907]. Voir aussi Union aca dé mique in ter na tio nale, Dic tion naire de

la ter mi no lo gie du droit in ter na tio nal, pré face Jules Bas de vant, Pa ris, Si rey, 1960. 

 Conven tion de 1915 entre Haïti et les États-Unis [https:// mjp.univ-perp.fr/ constit/ ht1915.htm].(An nexe 4). 

 Dé cla ra tion de Ray mond Ca bèche, dé puté de Go naïves, le 6 oc tobre 1915 à la Chambre des dé pu tés, cité in

Bel le garde Dan tès, La ré sis tance haï tienne (L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti). Ré cit d' his toire contem po raine,

Mont réal, Edi tions Beau che min, 1937 [http:// clas siques.uqac.ca/ clas siques/ bel le garde_ dantes/ re sis tance_ hai‐ 
tienne/ re sis tance_ hai tienne.html]. (An nexe 5). 

 Blanc pain Fran çois, Haïti et les Etats-Unis : 1915-1934. His toire d’une oc cu pa tion, Pa ris / Mont réal, L’Har mat tan,

1999. 

 Blanc pain Fran çois, Louis Borno, pré sident d’Haïti, CI DIHCA, Édi tions in dé pen dantes, 1998. 

 Cas tor Suzy, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, Port-au-Prince, CRES FED (Centre de re cherche et de for ma tion

éco no mique et so ciale pour le dé ve lop pe ment), 1988 [http:// clas siques.uqac.ca/ contem po rains/ Cas tor_ Suzy/ 

Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti/ Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti.html].  

 Da nache Ber thou mieux, Le pré sident Dar ti gue nave et les Amé ri cains, Port-au-Prince, Port-au-Prince, Im pri me rie

de l’État, 1950. Ré édi tion Édi tions Far din, 2003. 

 Du vi vier Max U., « L’oc cu pa tion amé ri caine en Haïti et la Conven tion haï tiano-amé ri caine du 16 sep tembre

1915 », Re vue de la So ciété Haï tienne d’His toire et de Géo gra phie, 62e an née, vol. 45, n° 156-157, sep tembre-dé‐ 
cembre 1987 re pris in Trois études sur l'oc cu pa tion amé ri caine (1915-1934), Mé moire d'en crier. 

 Gaillard Ro ger, Les Blancs dé barquent, Port-au-Prince, Le Na tal, 1974. Tome II, Les Cent Jours de Ro salvo Bobo ou

une mise à mort po li tique, 1974. 

 Healy Da vid, Gun boat di plo macy in the Wil son era: the U.S. Navy in Haiti, 1915-1916,  Ma di son, Uni ver sity of Wis‐ 
con sin Press, 1976. 

 Jour nal of Hai tian Stu dies, Vol. 21, No. 2, Spe cial Is sue on the US Oc cu pa tion of Haiti, 1915–1934 , Santa Bar bara,

Uni ver sity of Ca li for nia, 2015, [https:// www.js tor.org/ stable/ i40150921]. 

 Mar vin George, "As sas si na tion And In ter ven tion in Haiti : Why The Uni ted States Go vern ment Lan ded Ma rines

On The Is land And Why It Keeps Them There". The World's Work: A His tory of Our Time, Fe bruary 1916, XXXI,

pp. 404-410. 

 Mil ls paugh Ar thur Ches ter, Haiti un der Ame ri can control, Bos ton, Mass., 1915-1930, World Peace Foun da tion,

1931. Ré édi tion West port, CT, Ne gro Uni ver si ties Press, 1970. 

 Mor peau Mo ra via, L’in cons ti tu tion na lité de la Conven tion amé ri cano-haï tienne dis cours pro noncé à la séance du

Sé nat du 11 no vembre 1915, Port-au-Prince, Im pri me rie Cen trale, 1929.

b. Déroulement de la séance

Etape
Du‐ 
rée

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

Temps 1

 La doc trine Mon roe,

une jus ti fi ca tion de

l’im pé ria lisme amé ri‐ 
cain 

10

min

 Gui der la lec ture orale col lec tive de l’ex‐ 
trait du mes sage du pré sident James Mon‐ 
roe au Congrès des États-Unis le 2 dé‐ 
cembre 1823, puis gui der l’ana lyse de la

ca ri ca ture de William Al len Ro gers et la

pour suite de la chro no lo gie. 

  Lire l’ex trait du mes sage du pré sident

James Mon roe au Congrès des États-Unis le

2 dé cembre 1823 et re le ver tous les termes

qui évoquent la po li tique des États-Unis sur

le conti nent amé ri cain. 
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 Par ti ci per à l’ana lyse orale de la ca ri ca‐ 
ture et com plé ter la chro no lo gie (voir

séance pré cé dente) avec les dif fé rentes

in ter ven tions des Etats-Unis en Amé rique

la tine. 

 En une phrase ou deux, ré di ger une dé fi‐ 
ni tion de ce qu’on ap pelle « la doc trine

Mon roe » et de sa mise en œuvre par

Theo dore Roo se velt. 

Temps 2

 L’at taque du pa lais

pré si den tiel et le dé‐ 
bar que ment des

troupes amé ri caines

(juillet 1915)

5 min

  Pro je ter de nou veau quelques ex traits du

film de Guy Fe ro lus et ana ly ser col lec ti ve‐ 
ment les images d’ar chives du dé bar que‐ 
ment des troupes amé ri caines. 

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

images d’ar chives. 

Temps 3

  La conven tion de

1915, fon de ment et

base lé gale de l’oc cu‐ 
pa tion amé ri caine

15 à 20

min

  Soit col lec ti ve ment, soit en dis tri buant

des ar ticles dif fé rents à des pe tits

groupes, faire re le ver ou sur li gner tous les

termes et ex pres sions qui pré cisent ou re‐ 
lèvent de : 

 la re la tion di plo ma tique entre

deux États sou ve rains ;

des ob jec tifs de gou ver ne ment

d’un État dé mo cra tique  ;

la mise en tu telle de l’État haï tien ;

des rap ports entre créan cier et

dé bi teur ;

de la place et du rôle des po li‐ 
tiques et des fonc tion naires haï‐ 
tiens. 

  Re le ver ou sur li gner dans les ar ticles de la

conven tion les termes et ex pres sions qui

pré cisent ou re lèvent de : 

 la re la tion di plo ma tique entre

deux États sou ve rains ;

des ob jec tifs de gou ver ne ment

d’un État dé mo cra tique  ;

la mise en tu telle de l’État haï tien ;

des rap ports entre créan cier et dé‐ 
bi teur ;

de la place et du rôle des po li‐ 
tiques et des fonc tion naires haï‐ 
tiens. 

Temps 4

 L’oc cu pa tion, une no‐ 
tion du droit cou tu‐ 
mier des rap ports in‐ 
ter na tio naux 

10 à 15

min

  Gui der les élèves dans la ré dac tion d’une

dé fi ni tion de l’oc cu pa tion qui pourra en‐ 
suite être com pa rée avec les ex traits de la

Conven tion de La Haye de 1907.  

 Ré di ger une dé fi ni tion de la no tion d’oc‐ 
cu pa tion. 

Temps 5

  La perte de la sou ve‐ 
rai neté na tio nale 

5 à 10

min

 Pro po ser une dis cus sion col lec tive de la

dé cla ra tion de Ray mond Ca bèche (der‐ 
nier pa ra graphe de l’an nexe 5 et no tam‐ 
ment du pas sage : « Par cette conven tion

nous dé cré tons pour le peuple haï tien la

ser vi tude mo rale en place de l'es cla vage

phy sique qu'on n'ose plus au jourd' hui ré ta‐
blir. Elle com pro met les droits de la na‐ 
tion. »), dé puté de Go naïves. 

 Par ti ci per, en ar gu men tant, à la dis cus‐ 
sion col lec tive. 

Temps 6

 Un dic tion naire bio‐ 
gra phique his to rique

(suite) 

 Va‐ 
riable, à

réa li ser

par une

re‐ 
cherche

hors du

cours 

 Gui der la pour suite du glos saire et du dic‐ 
tion naire bio gra phique à par tir du re levé

des noms des ac teurs (Pau leus San non,

Phi lippe Sudre Dar ti gue nave, Louis

Borno…). L’ha bi tude étant ac quise, ce tra‐ 
vail peut être réa lisé par une re cherche

in di vi duelle ou de groupe en de hors du

cours .

 Pour suivre le glos saire et le dic tion naire

bio gra phique. 
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c. Production attendue

  Dé fi ni tion écrite de « la doc trine Mon roe » et de la no tion d’oc cu pa tion. 

 Pour suite du glos saire et des bio gra phies.  

  

d. Trace écrite pour l’élève

  Dé fi ni tions. 

 Chro no lo gie. 

 Glos saire et bio gra phies.  

e. Évaluation et régulation

 Dé fi ni tions, chro no lo gie, glos saire et bio gra phies. 

f. Éléments de remédiation

 Re prise de l’ana lyse col lec tive de la dé cla ra tion de Ray mond Ca bèche et de son contexte his to rique. 

4. Séance 3.  L’occupation et le processus d’institutionnalisation 

DURÉE : 1 h

a. Supports et matériel

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], no tam ment «  En va his sez Haïti, ex horte Wall

Street. Les États-Unis s’exé cutent  » [https:// www.ny times.com/ fr/ 2022/ 05/ 20/ world/ haiti-etats-unis-oc cu pa tion.html].

Voir la sé quence « La dette de l’in dé pen dance ou le néo co lo nia lisme par la dette » (té lé char geable sur Ca nopé).

Bau duy Jen ni fer, “The 1915 U.S. In va sion of Haiti: Exa mi ning a Treaty of Oc cu pa tion“, So cial Edu ca tion, 79(5),

Na tio nal Coun cil for the So cial Stu dies, 2015, pp. 244-249 [https:// www.so cial stu dies.org/ sites/ de fault/ files/ 

USIn va de sHaiti.pdf].

Blanc pain Fran çois, Haïti et les Etats-Unis : 1915-1934. His toire d’une oc cu pa tion , Pa ris / Mont réal, L’Har mat tan,

1999.

Blanc pain Fran çois, Louis Borno, pré sident d’Haïti, CI DIHCA, Édi tions in dé pen dantes, 1998.

Cas tor Suzy, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, Port-au-Prince, CRES FED (Centre de re cherche et de for ma tion

éco no mique et so ciale pour le dé ve lop pe ment), 1988 [http:// clas siques.uqac.ca/ contem po rains/ Cas tor_ Suzy/ 

Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti/ Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti.html]. Thèse de doc to rat sou te nue à l’uni ver sité

na tio nale au to nome du Mexique, Oc cu pa ción nor tea me ri cana de Haití y sus conse cuen cias (1915-1934) .

Da nache Ber thou mieux, Le pré sident Dar ti gue nave et les Amé ri cains, Port-au-Prince, Port-au-Prince, Im pri me rie

de l’État, 1950. Ré édi tion Édi tions Far din, 2003.

Du vi vier Max U., Trois études sur l'oc cu pa tion amé ri caine (1915-1934) , Mé moire d'en crier.

Far mer Paul, The Uses of Haiti, Com mon Cou rage Press, 1994.

Gaillard Ro ger, Les Blancs de barquent, Port-au-Prince, Le Na tal, 1974. Tome II, Les Cent Jours de Ro salvo Bobo ou

une mise à mort po li tique, 1974  ; T. III. Pre mier écra se ment du ca coïsme, 1981  ; T. IV. La ré pu blique au to ri taire,

1981 ; T. V. Hinche mise en croix, 1982 ; T. VI. Char le magne Pé ralte le Caco, 1982 ; T. VII. La Gué rilla de Ba tra ville,

1983.

Jour nal of Hai tian Stu dies, Vol. 21, No. 2, Spe cial Is sue on the US Oc cu pa tion of Haiti, 1915–1934 , Santa Bar bara,

Uni ver sity of Ca li for nia, 2015, [https:// www.js tor.org/ stable/ i40150921].

Mil ls paugh Ar thur Ches ter, Haiti un der Ame ri can control, Bos ton, Mass., 1915-1930, World Peace Foun da tion,

1931. Ré édi tion West port, CT, Ne gro Uni ver si ties Press, 1970.

Mor peau Mo ra via, L’in cons ti tu tion na lité de la Conven tion amé ri cano-haï tienne dis cours pro noncé à la séance du

Sé nat du 11 no vembre 1915, Port-au-Prince, Im pri me rie Cen trale, 1929.
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Tur nier Alain, 1. Les Etats-Unis et le mar ché haï tien, 2. Quand La Na tion de mande des comptes, 3. La so ciété des

baïon nettes : un re gard nou veau, s.d., s.l., ré édi tion, Port-au-Prince, 2017.

Vol taire Frantz, Haïti 1900-1934 , CI DIHCA, s.d.

Jour nal of Hai tian Stu dies, Vol. 21, No. 2, Spe cial Is sue on the US Oc cu pa tion of Haiti, 1915–1934 , Santa Bar bara, Uni ver‐ 
sity of Ca li for nia, 2015, [https:// www.js tor.org/ stable/ i40150921]. Voir entre autres: Bel le garde-Smith Pa trick, Du puy

Alex, Fat ton Ro bert Jr., Renda Mary, St. Jacques Er mitte, Som mers Jef frey, “Haiti and Its Oc cu pa tion by the Uni ted

States in 1915: An te ce dents and Out comes“, pp. 10-43.

Fran çois Jean not, « Les consé quences de l'oc cu pa tion amé ri caine de 1915 », Le Nou vel liste, 28 juillet 2020 [https:// le‐ 
nou vel liste.com/ pu blic/ ar ticle/ 219062/ les-conse quences-de-loc cu pa tion-ame ri caine-de-1915] (An nexe 7).

Schmidt Hans, The Uni ted States Oc cu pa tion of Haiti, 1915-1934 , New Jer sey, Rut gers Uni ver sity Press, 1995.

b. Déroulement de la séance

Etape
Du‐ 
rée

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

Temps 1

Une fa çade lé gale  :

l’ap pa reil bu reau cra‐ 
tique de l’oc cu pa tion

15 à

20

min

Faire re le ver dans la conven tion de 1915 le

titre, le rôle et les fonc tions des prin ci paux

res pon sables po li tiques et fi nan ciers et

leur mode de no mi na tion  : re ce veur gé né‐ 
ral, conseiller fi nan cier, fonc tion naires, of‐ 
fi cier su pé rieur chargé de l’or ga ni sa tion de

la gen dar me rie, in gé nieurs.

Lire col lec ti ve ment l’ar ticle XI (voir séance

1, temps 2).

À par tir de tous ces élé ments, faire com‐ 
plé ter la dé fi ni tion de l’oc cu pa tion (séance

2 temps 4) en gui dant la ré flexion des

élèves sur la place et le rôle des di ri geants

et des fonc tion naires haï tiens.

Re le ver dans le traité de 1915 le titre, le

rôle et les fonc tions des prin ci paux res‐ 
pon sables po li tiques et fi nan ciers et leur

mode de no mi na tion.

Par ti ci per à la ré flexion col lec tive sur la

place et le rôle des di ri geants et des fonc‐ 
tion naires haï tiens.

Temps 2

L’ins ti tu tion na li sa tion

de la dé pen dance, la

Consti tu tion de 1918

10 à

15

min

Pro po ser à des pe tits groupes dif fé rents

ex traits de la Consti tu tion du 19 juin 1918,

no tam ment les ar ticles 4, 5, 6, 16 à 22, 28,

29, 74, 75 et 118.

Lire les ex traits et ré pondre par écrit à la

ques tion : est-ce que ces ex traits cor res‐ 
pondent à la conven tion de 1915, com‐ 
ment et pour quoi ?

Temps 3

L’ins ti tu tion mi li taire,

pi lier de l’oc cu pa tion

10 à

15

min

Faire re cher cher dans la conven tion de

1915 le terme « ar mée » et dans la Consti‐ 
tu tion de 1918 (ar ticles 75 et 118) et en

faire dé duire le sort de l’ar mée haï tienne

(voir aussi l’An nexe 9).

En ac com pa gnant ou non la lec ture orale

col lec tive de l’ar ticle 10 de la conven tion

de 1915 et de l’ar ticle 118 de la Consti tu‐ 
tion du 19 juin 1918 par la pro jec tion des

sé quences du film de Guy Fe ro lus où ap pa‐ 
raissent les mi li taires amé ri cains, des pho‐ 
to gra phies ou des pages de jour naux

d’époque col lec tées sur In ter net, re le ver

dans l’ar ticle ainsi que dans les noms des

di ri geants et fonc tion naires nom més en

1915, la place et le rôle de l’ar mée amé ri‐ 
caine. En gui der une ana lyse col lec tive.

Re cher cher le mot «  ar mée  » dans la

conven tion de 1915 et dans la Consti tu‐ 
tion de 1918. Ex pli quer ce que cela si gni fie

pour l’ar mée haï tienne.

Re le ver et ana ly ser la place et le rôle de

l’ar mée amé ri caine.
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Temps 4

La gen dar me rie ur‐ 
baine et ru rale, un

ou til du contrôle des

po pu la tions

10 à

15

min

Re prendre la lec ture col lec tive ou in di vi‐ 
duelle de l’ar ticle 10 et en faire re le ver ou

sur li gner de cou leur dif fé rente les prin ci‐ 
paux termes pour en faire une ana lyse

lexi cale :

les qua li fi ca tifs  : com plète (ob ser‐ 
vance), (gen dar me rie) ef fi cace, (au‐ 
to rité) né ces saire, aptes (à rem plir

conve na ble ment leurs fonc tions)

le lexique de l’au to rité et de ceux à

qui elle est dé vo lue

le lexique des fonc tions de cette

gen dar me rie.

À par tir des élé ments re le vés ou sur li gnés,

gui der l’ana lyse orale col lec tive du rôle de

cette gen dar me rie dans le contrôle de la

po pu la tion haï tienne et plus par ti cu liè re‐ 
ment de la po pu la tion ru rale.

Après avoir relu l’ar ticle 10, re le ver ou sur li‐ 
gner de cou leur dif fé rente :

les qua li fi ca tifs

les mots qui ex priment l’au to rité et

ceux qui l’exercent

les mots et ex pres sions qui dé fi‐ 
nissent les fonc tions de la gen dar me‐ 
rie.

En s’ap puyant sur les élé ments re le vés ou

sur li gnés, par ti ci per à l’ana lyse col lec tive en

pré ci sant les ar gu ments pour in ter pré ter le

rôle de cette gen dar me rie et son contrôle.

Temps 5

La gen dar me rie et la

cor vée (voir aussi le

temps 3 de la séance

4)

10 à

15

min

Gui der l’ana lyse en pe tits groupes de l’ins‐ 
ti tu tion de la cor vée et de ses ef fets dans

la po pu la tion haï tienne (An nexes 15).

À par tir de l’ana lyse des do cu ments, ré‐ 
pondre par écrit aux deux ques tions :

Qu’est-ce que la cor vée, com ment et

à quoi est-elle uti li sée sous l’oc cu pa‐ 
tion amé ri caine ?

En quoi la cor vée dé ve loppe-t-elle et

en tre tient-elle l’im po pu la rité et les

ré sis tances de la po pu la tion haï‐ 
tienne ?

Temps 6

La ques tion de l’en‐ 
sei gne ment (voir

aussi le temps 4 de la

séance 4)

10 à

15

min

Gui der au préa lable la re cherche des lois

et rè gle ments sur l’édu ca tion pen dant la

pé riode de l’oc cu pa tion amé ri caine (voir

séance 1), puis la com pa rai son d’ex traits

de la lettre (An nexe 17) de John H. Rus sel,

Haut Com mis saire amé ri cain, avec les rè‐ 
gle ments et pro grammes de l’édu ca tion.

Gui der la ré flexion col lec tive sur les li‐ 
mites de la col la bo ra tion à par tir de

l’exemple de l’édu ca tion.

Avant la séance, re cher cher ce qui

concerne l’édu ca tion dans la Conven tion

de 1915, puis dans les lois et rè gle ments de

la Ré pu blique d’Haïti (no tam ment les an‐ 
nées 1924 et 1929) voir séance 1).

Par ti ci per à la com pa rai son col lec tive orale

avec les exi gences du Haut Com mis saire

amé ri cain en 1922.

c. Production attendue

Dé fi ni tion de l'oc cu pa tion ap puyée sur la lec ture de la conven tion et prise d' in for ma tions pour une ana lyse orale col‐ 
lec tive.

d. Trace écrite pour l’élève

Ex traits de la conven tion de 1915 avec élé ments d’ana lyse.

e. Évaluation et régulation

Par ti ci pa tion ar gu men tée à l’ana lyse orale col lec tive.
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f. Éléments de remédiation

Re prise orale col lec tive de l’ana lyse du do cu ment.

5. Séance 4. Les résistances à l’occupation

DURÉE : 1 à 2 h et variable

a. Supports et matériel

Aca cia Mi chel, « Au tour de Jacques Rou main : Louis Borno et les na tio na listes  », Le Nou vel liste, 29 oc tobre

2007 [https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 49952/ au tour-de-jacques-rou main-louis-borno-et-les-na tio na listes].

Bel le garde Dan tès Louis, La ré sis tance haï tienne (L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti). Ré cit d' his toire contem po‐ 
raine, Mont réal, Édi tions Beau che min, 1937, ac ces sible dans Les clas siques des sciences so ciales [http:// clas‐ 
siques.uqac.ca/ clas siques/ bel le garde_ dantes/ re sis tance_ hai tienne/ re sis tance_ hai tienne.html]. Sur Dan tès Bel‐ 
larde voir : Île en île [https:// ile-en-ile.org/ bel le garde/].

Cas tor Suzy, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, Port-au-Prince, CRES FED (Centre de re cherche et de for ma tion

éco no mique et so ciale pour le dé ve lop pe ment), 1988 [http:// clas siques.uqac.ca/ contem po rains/ Cas tor_ Suzy/ 

Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti/ Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti.html].

Gaillard Ro ger, Les Blancs de barquent, Port-au-Prince, Le Na tal, 1974. Tome II, Les Cent Jours de Ro salvo Bobo ou

une mise à mort po li tique, 1974  ; T. III. Pre mier écra se ment du ca coïsme, 1981  ; T. IV. La ré pu blique au to ri taire,

1981 ; T. V. Hinche mise en croix, 1982 ; T. VI. Char le magne Pé ralte le Caco, 1982 ; T. VII. La Gué rilla de Ba tra ville,

1983.

Georges Jacques-Ra phaël, Ca coïsme lit té raire. La fonc tion du per son nage amé ri cain dans le ro man haï tien à par‐ 
tir de 1915, Pe ter Lang, 2004.

Jour nal of Hai tian Stu dies, Vol. 21, No. 2, Spe cial Is sue on the US Oc cu pa tion of Haiti, 1915–1934 , Santa Bar bara,

Uni ver sity of Ca li for nia, 2015, [https:// www.js tor.org/ stable/ i40150921]. Voir entre autres le cha pi ter Re sis tance :

Mar x sen Patti M., “Lis ten to My Cla mor: Jacques Rou main's "Call to Arms", pp. 228-240 ; Ro berts Shea ron,

“Then and Now: Hai tian Jour na lism as Re sis tance to US Oc cu pa tion and US-Led Re cons truc tion”, pp. 241-268 ;

Alexis Yve line, “Mwen Pas Connait as Re sis tance: Hai tians' Si lence against a Violent State”, pp. 269-288.

Ma thon Alix, La re lève de Char le magne : les ca cos de la plume : chro nique ro man cée, Port-au-Prince, Édi tions

Far din, 1984.

Mé tel lus Jean, Les Ca cos, Pa ris, Gal li mard, 1989. Voir le site de l’As so cia tion des Amis de Jean Mé tel lus [http:// 

www.jean me tel lus.com/] ainsi que « Les Ca cos » de Jean Mé tel lus. Por trait de ré vo lu tion naires haï tiens, Cases re‐ 
belles [https:// www.cases-re belles.org/ les_ ca cos/],  Épi sode n°17, Toutes sortes de ré voltes, oc tobre 2011 [https:// 

www.cases-re belles.org/ emis sion-n17-oc tobre-2011/]. Sa lien Jean-Ma rie, « L' his toire et le mythe dans "Les Ca cos"

de Jean Mé tel lus », Jour nal of Hai tian Stu dies, Vol. 7, No. 1, 2001, Santa Bar bara, Uni ver sity of Ca li for nia, pp. 78-

89 [https:// www.js tor.org/ stable/ 41715083].

Mi chel Georges, Char le magne Pé ralte, Port-au-Prince, 1989. Voir aussi De bout les morts, Port-au-Prince, 1998.

Millet Kethly, Les Pay sans haï tiens et l'oc cu pa tion amé ri caine d' Haïti : 1915-1930 , La Salle (Qué bec), Col lec tif pa‐ 
roles, 1978.

Ni cholls Da vid, « Idéo lo gie et mou ve ments po li tiques en Haïti, 1915-1946 », An nales Éco no mies So cié tés Ci vi li‐ 
sa tions, 1975, 30-4, pp. 654-679 [https:// www.per see.fr/ doc/ ahess_0395-2649_1975_ num_30_4_293637].

Pam phile Léon Dé nius, L’édu ca tion en Haïti sous l’oc cu pa tion amé ri caine : 1915-1934 , Port-au-Prince, Im pri me rie

des An tilles, 1988. Voir aussi Clash of cultures: Ame ri ca’s edu ca tio nal stra te gies in oc cu pied Haiti, 1915-1934 , Lan‐ 
ham, Uni ver sity Press of Ame rica, 2008.

Pierre-Paul An toine, La pre mière pro tes ta tion ar mée contre l’in ter ven tion amé ri caine de 1915 et 260 jours dans le

ma quis, Port-au-Prince, Im pri me rie Pa no rama, s.d.

Price-Mars Jean, Ainsi parla l’oncle. Es sais d’eth no gra phie, New York, Pa ra psy cho logy Foun da tion Inc., 1928.

[http:// clas siques.uqac.ca/ clas siques/ price_ mars_ jean/ ain si_ par la_oncle/ ain si_ par la_oncle.html ]. Nou velle édi‐ 
tion, 1954, Ainsi parla l’oncle suivi de Re vi si ter l’oncle, Mont réal, Mé moire d’En crier, 2009. Sur Jean Price-Mars

voir : Île en île [https:// ile-en-ile.org/ price-mars/]. Voir l’An nexe 8.

Syl vain Georges, Dix an nées de lutte pour la li berté, 1915-1925 , Port-au-Prince, H. Des champs, s.d. [https:// 

dloc.com/ fr/ AA00008908/ 00001]. Voir l’An nexe 9.
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Tur nier Alain, 1. Les Etats-Unis et le mar ché haï tien, 2. Quand La Na tion de mande des comptes, 3. La so ciété des

baïon nettes : un re gard nou veau, s.d., s.l., ré édi tion, Port-au-Prince, 2017.

Ver net E. Louis., Ton ton Georges et le fils de l'Oncle Sam, Port-au-Prince, Imp. V. Val cin, 1939. Le livre dis cute,

entre autres, l’uti li sa tion du créole pour l’ins truc tion du peuple, voir à ce su jet Hoff mann Léon-Fran çois, Haïti :

cou leurs, croyances, créole, Mont réal, Les Edi tions du CI DIHCA, 1989.

b. Déroulement de la séance

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

Temps 1

La ré sis tance des in‐ 
tel lec tuels

10 à

15

min

Pro po ser à la classe ré par tie en pe tits

groupes des ex traits de Jean Price-Mars et

Georges Syl vain (et éven tuel le ment

d’autres in tel lec tuels haï tiens)  et gui der

les élèves dans la re cherche des ar gu‐ 
ments dé ve lop pés par les in tel lec tuels

haï tiens contre l’oc cu pa tion amé ri caine

et dans la ré dac tion d’une courte syn‐ 
thèse écrite.

Lire les ex traits et pré sen ter en un texte

court les ar gu ments dé ve lop pés par les in‐ 
tel lec tuels haï tiens contre l’oc cu pa tion

amé ri caine.

Temps 1 bis

La ré sis tance des in‐ 
tel lec tuels (suite

éven tuelle)

Va‐ 
riable

Pro po ser aux élèves de me ner une re‐ 
cherche sur les jour naux et re vues haï‐ 
tiennes lut tant contre l’oc cu pa tion amé‐ 
ri caine  : La Pa trie (Georges Syl vain, Ed‐ 
mond La fo rest, Mar ce lin Jo ce lyn…), Haïti

In té grale (Elie Gué rin, Fé lix Viard), La

Ligue (Chry so stome Ro se mond, Furcy

Châ te lain, Constan tin Du mervé), La Nou‐ 
velle Ronde, La Trouée, La Re vue In di gène

(Émile Rou mer, Nor mil Syl vain, Jacques

Rou main, An to nio Vieux, Phi lippe

Thoby-Mar ce lin, Da niel Heur te lou, Carl

Brouard), Le Pe tit Im par tial, Le Cour rier

Haï tien (Jo seph Jo li bois), Stella… et la réa‐ 
li sa tion d’une fiche d’iden tité sur ces

jour naux et re vues.

Me ner une re cherche sur les re vues et jour‐ 
naux pa triotes du temps de l’oc cu pa tion

amé ri caine et ré di ger une fiche pour les

pré sen ter :

Date de créa tion et éven tuel le ment

d’ar rêt de pa ru tion ;

Fon da teurs ;

Prin ci pales idées dé fen dues.

Temps 1 ter

La ré sis tance des in‐ 
tel lec tuels, les lois

sur la presse (suite

éven tuelle) en lien

avec l’édu ca tion à la

ci toyen neté

Va‐ 
riable

En lien avec la lec ture et l’ana lyse de jour‐ 
naux contem po rains sur les dé bats

concer nant la né ces sité ou non d’une loi

sur la presse, gui der la lec ture col lec tive

et orale, l’ana lyse et la com pa rai son des

ar ticles de la Consti tu tion du 18 juin 1918

et des amen de ments ap por tés par le plé‐ 
bis cite des 10 et 11 jan vier 1928.

Pro po ser aux élèves de me ner une re‐ 
cherche sur les dif fé rentes lois sur la

presse prise lors des man dats du pré‐ 
sident Louis Borno  : 15 dé cembre 1922,

23 jan vier 1924, 18 juin 1924, 4 août 1924,

2 août 1926, 18 jan vier 1929 (voir aussi les

« Pro lon ge ments éven tuels »).

Lire, ana ly ser et com pa rer les ar ticles de la

Consti tu tion de 1918 et des amen de ments

de 1928.

Com plé ter le glos saire his to rique.
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Temps 2

La ré sis tance ar mée

15 à 20

min et

va riable

Se lon les pos si bi li tés, pro po ser aux élèves

de me ner une re cherche ou leur don ner

quelques ex traits de ma nuels et d’ou vrages

d’his to riens pour :

réa li ser une chro no lo gie de la lutte

ar mée contre l’oc cu pa tion (ca cos…) ;

en iden ti fier les prin ci paux pro ta go‐ 
nistes et réa li ser de courtes fiches

bio gra phiques (Ro salvo Bobo, Jean-

Bap tiste Pé tion, An toine Mo rency,

Char le magne Pé ralte, Be noît Ba tra‐ 
ville, Ra meau…) ;

dres ser une carte des ré sis tances ;

éta blir un bi lan des ré sis tances.

À par tir de la lec ture des ex traits de

textes, réa li ser une chro no lo gie et une

carte de la lutte ar mée contre l’oc cu pa‐ 
tion.

Re le ver les noms des prin ci paux ac‐ 
teurs (ca cos et amé ri cains) et réa li ser

des fiches bio gra phiques.

Temps 3

La ré sis tance des étu‐ 
diants, des femmes

et des pay sans (1)

20 à 30

min

avec

une re‐ 
cherche

préa‐ 
lable

En pe tits groupes avec cha cun un su jet dif‐ 
fé rent, gui der des re cherches à par tir de ré‐ 
cits d’his to riens (voir les sup ports) sur :

la grève à l'É cole Na tio nale d'A gri cul‐ 
ture de Da miens en oc tobre 1929,

dans les fa cul tés et au Ser vice Tech‐ 
nique d'A gri cul ture

les grèves du com merce au Cap-Haï‐ 
tien, Saint-Marc, Jac mel… en no‐ 
vembre 1929

la grève et les ma ni fes ta tions pay‐ 
sannes aux Cayes en dé cembre 1929,

l’af fron te ment de Mar cha terre (6 dé‐ 
cembre 1929) et l’émi gra tion vers la

Ré pu blique do mi ni caine et Cuba

la com mis sion Forbes (Pre si dent's

Com mis sion for the Study and Re‐
view of Condi tions in the Re pu blic

of Hayti) et la ma ni fes ta tion des

femmes à Port-au-Prince (Ré gina Car‐ 
rié connue sous le nom de Ma dame

Per ce val Thoby, Thé rèse Vieux-

Clesca, Ma dame Jus ti nien Ri cot…,

voir aussi la sé quence sur l  »his toire

des femmes d’Haïti et de la Ca raïbe).

À par tir des ex traits four nis par le pro‐ 
fes seur, éta blir une chro no lo gie des ré‐ 
sis tances et de la ré pres sion et une

courte syn thèse des faits.

Temps 4

La ré sis tance des étu‐ 
diants, des femmes

et des pay sans (2)

10 à 15

min

Gui der la pré sen ta tion orale des chro no lo‐ 
gies et des syn thèses pour éta blir une chro‐ 
no lo gie gé né rale.

Pré sen ter ora le ment la chro no lo gie et

la syn thèse.

c. Production attendue

Ré sumé de textes, fiche de pré sen ta tion cri tique de do cu ments, syn thèse.

Chro no lo gie, glos saire, fiches bio gra phiques.
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d. Trace écrite pour l’élève

Ré sumé de textes, fiche de pré sen ta tion cri tique de do cu ments, syn thèse.

Chro no lo gie, glos saire, fiches bio gra phiques.

e. Évaluation et régulation

(Auto-)éva lua tion d’un ré sumé de textes à par tir d’une pré sen ta tion col lec tive. Pour l’au toé va lua tion, voir la

grille sur le Guide du pro fes seur (té lé char geable sur Ca nopé).

(Auto-)éva lua tion d’une fiche de pré sen ta tion cri tique de do cu ments et d’une syn thèse.

(Auto-)éva lua tion de la chro no lo gie, du glos saire et des fiches bio gra phiques à par tir de la re prise col lec tive.

f. Éléments de remédiation

Ana lyse orale col lec tive de la chro no lo gie ap puyée sur les do cu ments.

6. Séance 5. La collaboration avec l’occupant, des relations complexes et
changeantes

DURÉE : 1 h et variable

a. Supports et matériel

La lec ture des jour naux d’époque consti tue le meilleur moyen pour ap pré hen der les rap ports com plexes avec l’oc cu‐ 
pant, par exemple les jour naux Le Ma tin, La Presse de Pla cide Da vid, La Plume 1914-1915 et Le Temps (1922 à 1938) de

Charles Mo ra via (An nexes 12), Le Pe tit Im par tial de Georges J. Pe tit. Sur d’autres as pects de Charles Mo ra via, voir Guy

Fe ro lus, « Charles Mo ra via, le dra ma turge de la Crête-à-Pier rot », Haïti In ter, Fa brique lit té raire, 19 juin 2021 [https:// 

www.hai tiin ter.com/ charles-mo ra via-le-dra ma turge-de-la-crete-a-pier rot/]. Sur la presse haï tienne, voir Des qui ron Jean,

Haïti à la une. Une an tho lo gie de la presse haï tienne de 1724 à 1934, Vo lume 4, 1915-1921 , 1995 ; plu sieurs pé rio diques

sont ac ces sibles sur le site de la Bi blio thèque nu mé rique des Ca raïbes [https:// dloc.com/ fr/] ; Hai tian Per io di cals in the

Saint Louis de Gon zague Col lec tion [https:// www.crl.edu/ sites/ de fault/ files/ d6/ at tach ments/ pages/ Hai tian%20 pe rio di‐ 
cals.pdf].

Les ma ni fes ta tions mar quant le cen te naire de l’oc cu pa tion amé ri caine ont donné lieu à de nom breux dé bats. Les ar‐ 
ticles pu bliés dans ce contexte offrent à la fois un re tour sur l’his toire, un ar gu men taire et des prises de po si tion com‐ 
pa rant la si tua tion en 1915 et la si tua tion ac tuelle. Pour dé ve lop per et ap pro fon dir les com pé tences dans la lec ture

cri tique de la presse, le pro fes seur pourra re te nir, en com plé ment des ar ticles si gna lés dans les sup ports gé né raux, les

ar ticles sui vants :

Péan Les lie, « Les res pon sa bi li tés haï tiennes dans les oc cu pa tions amé ri caines », Alai (Agen cia La ti noa me ri cana

de In for ma ción), (1/ 2) 6 août 2015 [https:// www.alai.info/ 171591-2/], (2/ 2) Al ter Presse, 5 août 2015 [https:// 

www.al ter presse.org/ spip.php?ar ti cle18625].

Ca det Ru bens, « L'E glise et l'Oc cu pa tion amé ri caine. Es sai d'ex pli ca tion des sen ti ments du clergé ca tho lique

fran çais vis-à-vis de la tu telle  », Le Nou vel liste, 18a vril 2005 [https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 15324/ le glise-et-

loc cu pa tion-ame ri caine].

Cas tor Suzy, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, Port-au-Prince, CRES FED (Centre de re cherche et de for ma tion

éco no mique et so ciale pour le dé ve lop pe ment), 1988 [http:// clas siques.uqac.ca/ contem po rains/ Cas tor_ Suzy/ 

Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti/ Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti.html].

Clor méus Le wis Am pidu, « Des Lea ders pro tes tants haï tiens dans la vague an ti clé ri cale et na tio na liste (1927-

1929) », Jour nal of Hai tian Stu dies, Vol. 21, N° 2, Spe cial Is sue on the US Oc cu pa tion of Haiti, 1915–1934 , Uni ver‐ 
sity of Ca li for nia, Santa Bar bara, 2015, pp. 88-120 [https:// www.js tor.org/ stable/ 43741123].

Cor ten, An dré. «  Pen te cô tisme, bap tisme et sys tème po li tique en Haïti  », His toire, monde et cultures re li‐ 
gieuses, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 119-132. [https:// www.cairn.info/ re vue-his toire-monde-et-cultures-re li gieuses-

2014-1-page-119.htm].

Hur bon Laën nec, Re li gion et lien so cial. L'É glise et l'É tat mo derne en Haïti, Pa ris, Cerf, 2004. Voir le cha pitre VIII

« De l'oc cu pa tion amé ri caine (1915-1934) à la dic ta ture de Du va lier (1957) ».
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Pam phile Léon Dé nius, La croix et le glaive : l’Eglise ca tho lique et l’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti 1914-1934 , Port-

au-Prince, Edi tions des An tilles S.A., 1991.

Pam phile Léon Dé nius, L’édu ca tion en Haïti sous l’oc cu pa tion amé ri caine : 1915-1934 , Port-au-Prince, Im pri me rie

des An tilles, 1988. Voir aussi Clash of cultures: Ame ri ca’s edu ca tio nal stra te gies in oc cu pied Haiti, 1915-1934 , Lan‐ 
ham, Uni ver sity Press of Ame rica, 2008.

Pierre Étienne Sau veur, L’énigme haï tienne. Échec de l’État mo derne en Haïti, Mont réal, Presses de l’Uni ver sité

de Mont réal, 2007 [https:// books.ope ne di tion.org/ pum/ 15165]. Cha pitre 5. « L’oc cu pa tion amé ri caine comme

consé quence de l’ef fon dre ment de l’État haï tien (1915-1934)  », pp. 157-184 [https:// books.ope ne di tion.org/ 

pum/ 15184?lang=fr].

Sé journé Georges, La Consti tu tion d’Haïti en face de la convo ca tion à l’ex tra or di naire des Chambres lé gis la tives

et de l’Ac cord amé ri cano-haï tien du 7 août 1933, Port-au-Prince, Im pri me rie Nou velle, 1933.

Shan non Mag da line W., Jean Price-Mars, the Hai tian elite and the Ame ri can oc cu pa tion, 1915-1935 , New York, St.

Mar tin’s Press, 1996.

Spec tor Ro bert M., W. Ca me ron Forbes and the Hoo ver com mis sions to Haiti, 1930, Lan ham, Uni ver sity Press of

Ame rica, 1985.

Vincent Sténo, Pa roles d’un bâ ton nier, Mont réal, Édi tions de l’Arbre, 1946.

Wein stein Brian, Se gal Aa ron, Haiti: Po li ti cal Fai lures, Cultu ral Suc cesses, Prae ger Pu bli shers, 1984.

b. Déroulement de la séance

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

Temps 1

Col la bo ra tion et re vi‐ 
re ment chez les in tel‐ 
lec tuels (1)  : l’exemple

de Charles Mo ra via

15 à

20

min

Pro po ser aux élèves, en deux temps, l’ana‐ 
lyse d’ex traits des jour naux :

Charles Mo ra via, La Plume (1915) et Le

Temps (1926) ainsi qu’une re cherche sur la

car rière de Charles Mo ra via (An nexes 12).

Me ner une re cherche pour ré di ger des

fiches in for ma tives e pré sen ta tion sur les

jour naux Le Ma tin, La Plume, Le Temps

(voir aussi le temps 2)  : date de créa tion

et de pu bli ca tions, fon da teur(s), prin ci‐ 
paux col la bo ra teurs, prises de po si tion

par rap port à l’oc cu pa tion amé ri caine

ac com pa gnée En ré di ger une pré sen ta‐ 
tion ra pide ac com pa gnée d’une ci ta tion

pré ci sé ment ré fé ren cée.

Lire l’ex trait de La Plume (1915), re le ver

les ar gu ments de Charles Mo ra via pour

sou te nir l’oc cu pa tion amé ri caine.

Lire l’ex trait du Temps (1926), pro cé der

de même.

Me ner une re cherche sur la car rière de

Charles Mo ra via.

Temps 1 bis

Col la bo ra tion et re vi‐ 
re ment chez les in tel‐ 
lec tuels (2) fa cul ta tif

Va‐ 
riable

(fa‐ 
cul ta‐ 
tif)

Si c’est pos sible, pro po ser aux élèves de

pour suivre la re cherche sur les jour naux

(par exemple Le Ma tin, et les in tel lec tuels

(par exemple Mar cel Gou raige, Louis Dor‐ 
sain vil, Elie Jan vier, Jus tin Elie, Clé ment Ma‐ 
gloire, Louis Cal lard, Nerva Gousse, Jo seph

Adam, Alexandre Vil le joint, Charles Fom‐ 
brun, Emile Saint-Clair, Georges Léon, Vic‐ 
tor Tho mas) qui ont sou tenu, au moins

dans ses dé buts, l’in ter ven tion amé ri caine.

Pour suivre la re cherche sur quelques-uns

des jour naux et des in tel lec tuels qui sou‐ 
tiennent l’in ter ven tion amé ri caine.
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Temps 2

La col la bo ra tion de

l’élite po li tique

15 à

20

min

Gui der l’ana lyse par de pe tits groupes

d’ex traits des do cu ments sur la col la bo ra‐ 
tion avec les au to ri tés d’oc cu pa tion (An‐ 
nexes 14, 16 et 17).

En pe tits groupes, re le ver les dif fé rentes

formes et moyens de la col la bo ra tion des

gou ver ne ments ainsi que les cri tiques

adres sées à celles-ci.

En ré di ger une courte syn thèse qui sera

pré sen tée ora le ment et dis cu tée par la

classe.

Temps 3

Les po si tions nuan‐ 
cées des cler gés ca‐ 
tho lique et pro tes‐ 
tant  : une in ter ro ga‐ 
tion par la presse

contem po raine

15 à

20

min

Avant la séance, pro po ser aux

élèves, soit une re cherche pour re‐ 
cen ser les ar ticles sur les églises et

l’oc cu pa tion pa rus dans la presse à

l’oc ca sion du cen te naire de l’oc cu‐ 
pa tion amé ri caine, soit leur en four‐ 
nir des ex traits.

Après avoir fait éta blir, ou com plé‐ 
ter, une fiche de pré sen ta tion de

l’or gane de presse et de l’au teur de

l’ar ticle, gui der la prise d’in for ma‐ 
tion et la ré dac tion d’un ré sumé

cri tique sur les po si tions chan‐ 
geantes des églises face à l’oc cu pa‐ 
tion amé ri caine.

Or ga ni ser la pré sen ta tion des in for‐ 
ma tions et des ar gu ments dé ve lop‐
pés dans la presse et une ana lyse

col lec tive de l’at ti tude des églises.

Par la re cherche en pe tits groupes

sur In ter net, éta blir une liste des ar‐ 
ticles de presse de 2015 trai tant des

rap ports des églises ca tho lique et

pro tes tantes à l’oc cu pa tion amé ri‐ 
caine.

Éta blir une fiche de pré sen ta tion

de chaque or gane de presse et des

au teurs des ar ticles.

Choi sir un ar ticle et re le ver les prin‐ 
ci pales in for ma tions sur l’at ti tude

des églises face à l’oc cu pa tion amé‐ 
ri caine. En faire un ré sumé cri tique.

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

Temps 4

Chro no lo gie, glos‐ 
saire et bio gra phies

Va‐ 
riable

Gui der les élèves dans la pour suite de la

chro no lo gie, du glos saire et des bio gra‐ 
phies.

Pour suivre la ré dac tion de la chro no lo gie,

du glos saire et des bio gra phies.

c. Production attendue

Re levé d’in for ma tions dans la presse de l’époque de l’oc cu pa tion amé ri caine et dans la presse contem po raine (cen te‐ 
naire e l’oc cu pa tion amé ri caine).

d. Trace écrite pour l’élève

Fiches de lec ture et ré sumé col lec tif.

e. Évaluation et régulation

Fiches de lec ture.

f. Éléments de remédiation

Lec ture cri tique col lec tive d’un ar ticle de presse.

7. Séance 6. Vers un bilan de l’occupation américaine ?

DURÉE : 1 h et variable
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a. Supports et matériel

Comme pour la séance pré cé dente, la lec ture des jour naux d’époque consti tue le meilleur moyen pour ap pré hen der

les rap ports com plexes avec l’oc cu pant et la dif fi cile haï tia ni sa tion, en com plé ment de ceux ci tés dans la séance pré‐ 
cé dente, on re tien dra plus par ti cu liè re ment le jour nal fondé par Sté nio Vincent, Haïti Jour nal, qui pu blie, dès son pre‐ 
mier nu méro, daté du 20 jan vier 1930, édi to riaux et ar ticles aussi bien de eux qui pré co nisent une fin de l’oc cu pa tion

pro gres sive et né go ciée que ceux qui exigent un dé part im mé diat des Amé ri cains, voir par exemple :

« Ce qu’il fal lait faire », Le Ma tin, 4 mars 1931 ; « La Chambre d’Haïti de mande la fin de l’oc cu pa tion des Etats-

Unis », Le Ma tin, 1er juillet 1931.

Il n’est pas ques tion dans cette séance d’étu dier dans le dé tail les ac cords et trai tés amé ri cano-haï tiens, mais éven‐ 
tuel le ment le pro fes seur pourra faire com pa rer quelques ar ticles avec ceux de la conven tion de 1915 ou faire ré flé chir

les élèves sur le terme d’haï tia ni sa tion :

Ac cord du 5 août 1931, Bul le tin des lois et actes sur le site Ar chon to lo gie. A Guide for Study of His to ri cal Of fices,

1931, pp. 196-199 [https:// ia802605.us.ar chive.org/ 18/ items/ bul le tin des loi se13 hait/ bul le tin des loi se13 hait.pdf]

Traité du 3 sep tembre 1932, voir la Pro cla ma tion de Sté nio Vincent du 16 sep tembre 1932, Bul le tin des lois et

actes sur le site Ar chon to lo gie. A Guide for Study of His to ri cal Of fices, 1932, pp. 232-235 [https:// ia802608.us.ar‐ 
chive.org/ 10/ items/ bul le tin des loi se12 hait/ bul le tin des loi se12 hait.pdf].

Ac cord du 7 août 1933, Bul le tin des lois et actes sur le site Ar chon to lo gie. A Guide for Study of His to ri cal Of fices,

1933, pp. 202-206 [https:// ia800706.us.ar chive.org/ 8/ items/ bul le tin des loi se11 hait/ bul le tin des loi se11 hait.pdf].

Pro cla ma tion au peuple haï tien du 21 mai 1934, Bul le tin des lois et actes sur le site Ar chon to lo gie. A Guide for

Study of His to ri cal Of fices, 1934, pp. 112-114 [https:// ia800906.us.ar chive.org/ 17/ items/ bul le tin des loi se10 hait/ 

bul le tin des loi se10 hait.pdf], voir An nexe 18.1.

Ac cord du 24 juillet 1934, Bul le tin des lois et actes sur le site Ar chon to lo gie. A Guide for Study of His to ri cal Of‐ 
fices, 1934, pp. 177-178 [https:// ia800906.us.ar chive.org/ 17/ items/ bul le tin des loi se10 hait/ bul le tin des loi se10‐ 
hait.pdf], voir An nexe 18.2.

 

Ful ler Jo seph V., Den nett Ty ler (ed.), Pa pers re la ting to the fo reign re la tions of the Uni ted States, 1930, Vo lume III, Uni‐ 
ted States Go vern ment Prin ting Of fice, Wa shing ton, 1945 [https:// his tory.state.gov/ his to ri cal do cu ments/ frus1930v03]

: Haiti: (Do cu ments 162-224), The Pre si dent’s Com mis sion for the study and re view of condi tions in the Re pu blic of

Haiti (Do cu ments 162-220) [https:// his tory.state.gov/ his to ri cal do cu ments/ frus1930v03/ ch23], As sump tion by the Mi‐ 
nis ter in Haiti of func tions pre viously exer ci sed by the Ame ri can High Com mis sio ner (Do cu ment 221) [https:// his‐ 
tory.state.gov/ his to ri cal do cu ments/ frus1930v03/ ch24], Ne go tia tions bet ween the Uni ted States and Haiti for the Hai‐ 
tia ni za tion of the Treaty Ser vices (Do cu ments 222-224) [https:// his tory.state.gov/ his to ri cal do cu ments/ frus1930v03/ 

ch25].

Re port of the Pre si dent’s Com mis sion for the Study and Re view of Condi tions in the Re pu blic of Haiti, Wa shing ton ,

March 26, 1930, Re port of the Pre si dent’s Com mis sion for the Study and Re view of Condi tions in the Re pu blic of

Haiti, March 26, 1930, Uni ted States Go vern ment Prin ting Of fice, Wa shing ton, 1930 [ac ces sible en Google Books et sur

Hati Trust [https:// ba bel.ha thi trust.org/ cgi/ pt?id=pur1.32754081233847&view=1up&seq=12],   voir aussi [https:// his‐ 
tory.state.gov/ his to ri cal do cu ments/ frus1930v03/ d185].

Shan non Mag da line W., « The U. S. Com mis sion for the Study and Re view of Condi tions in Haiti and Its Re la tion ship

to Pre sident Hoo ver's La tin Ame ri can Po licy  », Ca rib bean Stu dies, Ins ti tute of Ca rib bean Stu dies, UPR, Rio Pie dras

Cam pus Vol. 15, N° 4, Jan. 1976, pp. 53-71 [https:// www.js tor.org/ stable/ 25612723].

De la même fa çon, voir les dé bats qui ont mar qué le cen te naire de l’oc cu pa tion amé ri caine dans la presse au tour de

2015, voir par exemple les ar ticles sui vants :

Péan Les lie, « L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti et le vrai vi sage de Sté nio Vincent », Al ter presse [https:// www.al‐ 
ter presse.org/ spip.php?ar ti cle14880] (1 de 5) 17 juillet 2013

Pour les temps sui vants, la séance peut être construite à par tir de l’ar ticle de Jean not Fran çois, « Les consé quences de

l'oc cu pa tion amé ri caine de 1915 », Le Nou vel liste, 28 juillet 2020 [https:// le nou vel liste.com/ pu blic/ ar ticle/ 219062/ les-

conse quences-de-loc cu pa tion-ame ri caine-de-1915], comme base de re cherche pour les élèves.
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Bel le garde Dan tès Louis, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, ses consé quences mo rales et éco no miques, Pre mière

édi tion, Port-au-Prince Ché ra quit, 1929 [http:// clas siques.uqac.ca/ clas siques/ bel le garde_ dantes/ Oc cu pa‐ 
tion_ame ri caine_ Haiti/ Oc cu pa tion.html]. Ré édi tion Port-au-Prince, Les Édi tions Far din, 2013. Sur Dan tès Bel le‐ 
garde voir : Île en île [https:// ile-en-ile.org/ bel le garde/].

De lince Kern, Les Forces Po li tiques en Haïti. Ma nuel d’his toire contem po raine, Pa ris, Kar thala-Pe ga sus Book,

1993.

Bordes Ary, Haïti, mé de cine et santé pu blique sous l’oc cu pa tion amé ri caine 1915-1934 , Port-au-Prince, Im pri me‐ 
rie H. Des champs, 1992.

Etienne Sau veur Pierre, Haïti, La Ré pu blique Do mi ni caine et Cuba. État, éco no mie et so ciété (1492-2009), Pa ris,

L’Har mat tan, 2018.

Gil bert Myr tha, «  Les im pacts de l'oc cu pa tion amé ri caine d' Haïti 1915-1934  », Le Nou vel liste, 8 fé vrier 2018

[https:// le nou vel liste.com/ ar ticle/ 182657/ les-im pacts-de-loc cu pa tion-ame ri caine-dhaiti-1915-1934 ].

Nau Mau rice, Tel homme Ne mours, Code do ma nial : conte nant les lois et actes re la tifs aux droits de pro priété en

Haïti à l'ar pen tage et au no ta riat, 1804-1930, Port-au-Prince, Impr. N. Tel homme, 1930.

Pé guy F. C. Pierre, « L’Oc cu pa tion amé ri caine : ils étaient là ! », Le nou vel liste, 8 juillet 2017 [https:// le nou vel‐ 
liste.com/ ar ticle/ 174369/ loc cu pa tion-ame ri caine-ils-etaient-la]. L’ar ticle pro pose un compte rendu du court mé‐ 
trage de Frantz Vol taire, qui di rige la Re vue d‘His toire Haï tienne / Revi kri tik sou Istwa Ayiti [https:// www.re‐ 
vuehh.org/], Haïti 1900-1934 , CI DIHCA, s.d., 22 mi nutes.

De nis Wat son, « So ciété haï tienne d’his toire, de géo gra phie et de géo lo gie/ Nou velle pu bli ca tion. Chro no lo gie

de l’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti (1915-1934)  », Le Nou vel liste, 8 fé vrier 2016 [https:// le nou vel liste.com/ ar‐ 
ticle/ 161369/ chro no lo gie-de-loc cu pa tion-ame ri caine-dhaiti-1915-1934].   Compte rendu du pro gramme d’ac ti vi‐ 
tés de re mé mo ra tion du cen te naire de l’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, voir le col loque « L’oc cu pa tion amé ri‐ 
caine d’Haïti (1915-1934). Re pères, Rup tures et Conti nui tés », les 8-10 dé cembre 2016. Voir aussi de Wat son De‐ 
nis le compte rendu de, Édouard Ro ber son, Ca lixte Fritz (dir.), Le de voir d’in sou mis sion. Re gards croi sés sur l’oc‐ 
cu pa tion amé ri caine d’Haïti (1915-1934), Qué bec, Les Presses de l’Uni ver sité La val, 2016, in Re vue d’his toire de

l’Amé rique fran çaise, « Le passé des autres : lec tures, em prunts et ap pro pria tions en contexte qué bé cois », Vo‐ 
lume 71, nu méro 3-4, hi ver–prin temps 2018, p.  175–178 [https:// www.eru dit.org/ fr/ re vues/ haf/ 2018-v71-n3-4-

haf03789/ 1048523ar/].

b. Déroulement de la séance

Etape
Du‐ 
rée

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

Temps 1

La crise mon diale

10 à

15

min

À par tir d’une re cherche simple (ma nuels

ou In ter net), faire éta blir col lec ti ve ment

une chro no lo gie des évé ne ments in ter na‐ 
tio naux du dé but des an nées 1930.

Eta blir une chro no lo gie des prin ci paux

évé ne ments in ter na tio naux du dé but des

an nées 1930.

Temps 2

La fin de l’oc cu pa tion

amé ri caine, l’haï tia ni‐ 
sa tion et le néo co lo‐ 
nia lisme (1)

10 à

15

min

Après avoir fait éta blir une courte bio gra‐ 
phie d’Eu gène Roy et de Sté nio Vincent,

éven tuel le ment, faire re cher cher les oc cur‐ 
rences du terme « haï tia ni sa tion » dans les

dif fé rents ac cords, trai tés et pro cla ma tions

du dé but des an nées 1930, gui der un ques‐ 
tion ne ment oral col lec tif et une in ter pré ta‐ 
tion du terme em ployé et les corps et ins ti‐ 
tu tions qu’il concerne. La re cherche peut

être pour sui vie dans le Bul le tin des lois et

actes pour les an nées 1930-1934.

Ré di ger une courte bio gra phie d’Eu gène

Roy et de Sté nio Vincent.

Éven tuel le ment, re cher cher les oc cur‐ 
rences du terme « haï tia ni sa tion » dans le

Bul le tin des lois et actes, en no ter les em‐ 
plois pour par ti ci per à sa dé fi ni tion orale

col lec tive. Ins crire la dé fi ni tion dans le

glos saire his to rique.
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Temps 3

La fin de l’oc cu pa tion

amé ri caine, l’haï tia ni‐ 
sa tion et le néo co lo‐ 
nia lisme (2)

10 à

15

min

Gui der l’étude orale col lec tive d’ex traits

de la Pro cla ma tion au peuple haï tien du

21 mai 1934 et de l’Ac cord du 24 juillet

1934 au tour de la ques tion de l’haï tia ni‐ 
sa tion et de la fin de l’oc cu pa tion amé ri‐ 
caine.

Lire les ex traits et en s’ap puyant sur ceux-ci

ré pondre à la ques tion  : En quoi ces textes

marquent-ils la fin de l’oc cu pa tion amé ri‐ 
caine et ouvrent-ils la voie à une néo co lo ni‐ 
sa tion ?

Temps 4

Les consé quences de

l’oc cu pa tion amé ri‐ 
caine, la ques tion

agraire

10 à

15

min

Faire re lire l’ar ticle 5 des consti tu tions de

1918 et 1932, puis gui der une re cherche

par pe tits groupes dans toutes les consti‐ 
tu tions ul té rieures sur le sta tut de la pro‐ 
priété et le droit des étran gers re la ti ve‐ 
ment à la pro priété.

Or ga ni ser et gui der un ques tion ne ment

col lec tif à par tir de la ques tion  : Quelles

peuvent être les consé quences des lois

sur la pro priété dans le dé ve lop pe ment

de Haïti à la suite de l’oc cu pa tion amé ri‐ 
caine ?

Re cher cher dans les consti tu tions pos té‐ 
rieures à 1918 quel est le sta tut de la pro‐ 
priété, no tam ment pour les étran gers et ré‐ 
pondre à la ques tion dans une ré flexion

orale col lec tive  : Quelles peuvent être les

consé quences des lois sur la pro priété dans

le dé ve lop pe ment de Haïti à la suite de l’oc‐ 
cu pa tion amé ri caine ?

Temps 5

L’oc cu pa tion amé ri‐ 
caine un siècle plus

tard

10 à

15

min

Si pos sible avant la séance, pro po ser la

lec ture in di vi duelle ou en pe tits groupes

de l’ar ticle de Jean not Fran çois et une re‐ 
cherche d’ar ticles pa rus lors du cen te‐ 
naire de l’oc cu pa tion amé ri caine. En re‐ 
pre nant les ana lyses des séances pré cé‐ 
dentes, gui der une syn thèse des ar ticles

et un bi lan de l’oc cu pa tion amé ri caine.

Re le ver dans l’ar ticle de Jean not Fran çois et

dans les ar ticles is sus de la re cherche ce que

les au teurs pré sentent comme po si tif et né‐ 
ga tif à court et à long terme et les termes

qu’ils uti lisent pour le qua li fier.

En réa li ser une syn thèse qui soit :

sera pré sen tée ora le ment à la classe

soit sera uti li sée comme ar gu men‐ 
taire dans un dé bat col lec tif.

c. Production attendue

Prise d’in for ma tion et par ti ci pa tion au ques tion ne ment col lec tif.

d. Trace écrite pour l’élève

Chro no lo gie, glos saire his to rique et bio gra phies.

e. Évaluation et régulation

Par ti ci pa tion orale.

f. Éléments de remédiation

Re prise orale col lec tive des dif fé rents ques tion ne ments.

8. Annexes

a. Annexe 1. « Message adressé par le président Monroe au Congrès des États-Unis (2 décembre
1823) »,

An nexe 1. « Mes sage adressé par le pré sident Mon roe au Congrès des États-Unis (2 dé cembre 1823) », Di gi thèque de

ma té riaux ju ri diques et po li tiques [https:// mjp.univ-perp.fr/ textes/ mon roe02121823.htm].

Il a été dit, au com men ce ment de la der nière ses sion, que l'Es pagne et le Por tu gal fai saient de grands ef forts pour

amé lio rer le sort du peuple de ces pays, et que cette noble tâche pa rais sait conduite avec une mo dé ra tion ex tra or di‐ 
naire. Il est à peu près su per flu de re mar quer que le ré sul tat a été fort dif fé rent de ce qu'on es pé rait alors. Nous

avons tou jours suivi avec cu rio sité et in té rêt les évé ne ments qui ont lieu dans cette par tie du globe avec la quelle
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nous avons tant de re la tions, et à la quelle nous de vons notre ori gine. Les ci toyens des États-Unis sont ani més des sen‐ 
ti ments les plus ami caux pour la li berté et du bon heur de leurs frères de l'autre côté de l'At lan tique. Nous ne nous

sommes ja mais mê lés dans les guerres des puis sances eu ro péennes pour des af faires les concer nant ; telle est notre

po li tique. Ce n'est que lors qu'on at taque, ou qu'on me nace sé rieu se ment nos droits, que nous nous re gar dons

comme of fen sés ou que nous fai sons des pré pa ra tifs pour notre dé fense.

Les évé ne ments de cet hé mi sphère nous touchent né ces sai re ment de plus près ; le mo tif en est bien clair pour tout

ob ser va teur im par tial et in formé. Le sys tème po li tique des puis sances al liées est es sen tiel le ment dif fé rent à cet égard

du sys tème po li tique de l'A mé rique. Cette dif fé rence vient de celle qui existe entre leurs gou ver ne ments res pec tifs et

notre gou ver ne ment. C'est à la dé fense de nôtre gou ver ne ment, conquis au pris de tant de sang et de res sources,

mûri par la sa gesse de nos ci toyens les plus éclai rés, et sous le quel nous avons joui d'une fé li cité sans exemple, que

toute la na tion est dé vouée.

Nous de vons ce pen dant à la bonne foi et aux re la tions ami cales qui existent entre les puis sances al liées et les États-

Unis, de dé cla rer que nous consi dé re rions toute ten ta tive de leur part pour étendre leur sys tème à quelque par tie de

cet hé mi sphère, comme dan ge reuse pour notre tran quillité et notre sé cu rité. Quant aux co lo nies exis tantes ou dé‐ 
pen dances des puis sances eu ro péennes, nous ne sommes pas in ter ve nus et n'in ter vien drons pas dans leurs af faires.

Mais, quant aux gou ver ne ments qui ont dé claré leur in dé pen dance, qui l'ont main te nue, et dont nous avons re connu

l'in dé pen dance, après sé rieux exa men, et sur des justes prin cipes, nous ne pour rions voir l'in ter ven tion d'une puis‐ 
sance eu ro péenne quel conque dans le but de les op pri mer ou de contra rier d'une ma nière quel conque leur des ti née,

que comme la ma ni fes ta tion d'une dis po si tion in ami cale à l'é gard des États-Unis. Dans la guerre entre ces nou veaux

gou ver ne ments et l'Es pagne, nous avons dé claré notre neu tra lité à l'é poque de leur re con nais sance, et nous y

sommes res tés fi dèles ; nous conti nue rons d'y res ter fi dèles, pourvu qu'il n'y ait pas de chan ge ment qui, du ju ge ment

des au to ri tés com pé tentes de notre gou ver ne ment né ces site aussi de notre part un chan ge ment in dis pen sable à leur

propre sé cu rité.

Les der niers évé ne ments en Es pagne et au Por tu gal montrent que l'Eu rope est en core trou blée. La preuve la plus

forte de ce fait im por tant, c'est que les puis sances al liées ont jugé conve nable, d'a près des prin cipes qu'elles ont

adop tés, d'in ter ve nir par la force dans les troubles de l'Es pagne. Jus qu'où peut s'é tendre une telle in ter ven tion, d'a‐ 
près le même prin cipe ? C'est là une ques tion à la quelle sont in té res sées toutes les puis sances in dé pen dantes dont

les gou ver ne ments dif fèrent de ceux des puis sances al liées, et au cun n'y est plus in té ressé que les États-Unis. La po li‐ 
tique que nous avons adop tée à l'é gard de l'Eu rope, dès le dé but des guerres qui ont si long temps agité cette par tie

du globe, est tou jours res tée la même, elle consiste à ne ja mais nous in ter po ser dans les af faires in té rieures d'au cune

des puis sances de cette par tie de la Terre ; à consi dé rer le gou ver ne ment  « de facto » comme le gou ver ne ment lé gi‐ 
time à nos yeux ; à éta blir avec ce gou ver ne ment des re la tions ami cales, et à les conser ver par une po li tique franche,

ferme et cou ra geuse, en ad met tant, en toute cir cons tance, les justes ré cla ma tions de toutes les puis sance, mais en ne

souf frant les in jures d'au cune. Il est im pos sible que les puis sances al liées étendent leur sys tème po li tique à une par tie

de ce conti nent, sans mettre en dan ger notre paix et notre bon heur ; et au cune d'entre elles ne peut croire que nos

frères [d'A mé rique] du Sud, s'ils le pou vaient, l'a dop te raient de leur propre gré. Il nous se rait donc éga le ment im pos‐ 
sible de res ter spec ta teur in dif fé rent de cette in ter ven tion, sous quelque forme qu'elle eût lieu. A pré sent, si nous

consi dé rons la force et les res sources de l'Es pagne et celles des nou veaux gou ver ne ments de l'A mé rique, ainsi que la

dis tance qui les sé pare, il est évident que l'Es pagne ne pourra ja mais par ve nir à les sou mettre. La vé ri table po li tique

des États-Unis est donc tou jours de lais ser les par ties à elles-mêmes, dans l'es poir que les autres puis sances adop te‐ 
ront la même at ti tude.

b. Annexe 2. Les interventions américaines à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

An nexe 2. 1. Carte à com plé ter des in ter ven tions amé ri caines à la fin du XIXe et au dé but du XXe siècle, Scien cesPo

Bi blio thèque nu mé rique [https:// bib num.scien cespo.fr/].
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An nexe 2. 2. William Al len Ro gers, « The Big Stick in the Ca rib bean Sea », Har per’s Weekly, 1904, Na tio nal Mu seum of

Ame ri can His tory Beh ring Cen ter [https:// ame ri can his tory.si.edu/].

William Allen Rogers, « The Big Stick in the Caribbean Sea », Harper’s Weekly, 1904, National Museum of American

History Behring Center
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c. Annexe 3. Extraits de constitutions haïtiennes

An nexe 3. Ex traits de consti tu tions haï tiennes, Di gi thèque de ma té riaux ju ri diques et po li tiques  [https:// mjp.univ-

perp.fr/ constit/ ht.htm].

Consti tu tion du 20 mai 1805

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.

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.

Consti tu tion du 27 dé cembre 1806

Ar ticle 27. 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.

Consti tu tion du 17 fé vrier 1807

Ar ticle 41. Le gou ver ne ment ga ran tit so len nel le ment aux com mer çants étran gers la sû reté de leurs per sonnes et de

leurs pro prié tés, et leur as sure la pro tec tion la plus ef fi cace.

Consti tu tion du 2 juin 1816

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.

Consti tu tion du 15 no vembre 1846

Ar ticle 7. Au cun blanc, quelle que soit sa na tion, ne pourra mettre le pied sur le ter ri toire haï tien à titre de maître ou

de pro prié taire, et ne pourra, à l'a ve nir, y ac qué rir au cun im meuble, ni la qua lité d' Haï tien.

Consti tu tion du Se cond Em pire 20 sep tembre 1849

Ar ticle 7. Au cun blanc, quelle que soit sa na tion, ne pourra mettre le pied sur le ter ri toire haï tien à titre de maître ou

de pro prié taire, et ne pourra, à l'a ve nir, y ac qué rir au cun im meuble, ni la qua lité d' Haï tien.

Consti tu tion du 14 juin 1867

Ar ticle 5. Nul, s'il n'est Haï tien, ne peut être pro prié taire de biens fon ciers en Haïti, à quelque titre que ce soit, ni y

ac qué rir au cun im meuble.

Consti tu tion du 6 août 1874

Ar ticle 7. Nul, s'il n'est Haï tien ne peut être pro prié taire d'im meubles en Haïti. Néan moins, sur la pro po si tion du Pré‐ 
sident d' Haïti, le Corps lé gis la tif pourra dé li vrer des titres de na tu ra lité à tout étran ger de bonnes mœurs, qui, après

sept an nées de ré si dence dans le pays, y aura in tro duit un art ou un mé tier utile, formé des élèves ou rendu des ser‐ 
vices réels et ef fi caces à la Ré pu blique.

La loi règle les for ma li tés de cette na tu ra li sa tion.

Tout Haï tien qui se fait na tu ra li ser dans le pays par-de vant un re pré sen tant quel conque d'une puis sance étran gère

agit contre le droit com mun des na tions, et cette pré ten due na tu ra li sa tion de meure nulle et non ave nue.

Tout Haï tien qui se fera na tu ra li ser étran ger en due forme, ne pourra re ve nir dans le pays qu'a près cinq an nées.

Consti tu tion du 18 dé cembre 1879.

Ar ticle 6. Nul, s'il n'est Haï tien, ne peut être pro prié taire de biens fon ciers en Haïti, à quelque titre que ce soit, ni ac‐ 
qué rir au cun im meuble.

Consti tu tion du 16 dé cembre 1888

Ar ticle 3. Nul, s'il n'est Haï tien, ne peut être pro prié taire de biens im meubles en Haïti. Néan moins, le Pou voir Lé gis la‐ 
tif peut, sur la pro po si tion du Pou voir Exé cu tif, concé der le droit de pro priété im mo bi lière aux éta blis se ments étran‐ 
gers re con nus d'u ti lité pu blique. Dans ce cas, les dom mages et contes ta tions sur ve nus à l'oc ca sion des biens im‐ 
meubles ainsi ac quis, sui vant la condi tion ju ri dique de la pro priété haï tienne, ne peuvent don ner lieu à au cune in ter‐ 
ven tion di plo ma tique

Consti tu tion du 9 oc tobre 1889

Ar ticle 6. Nul, s'il n'est Haï tien, ne peut être pro prié taire de biens fon ciers en Haïti, à quelque titre que ce soit, ni ac‐ 
qué rir au cun im meuble.

Consti tu tion du 19 juin 1918

Ar ticle 5. Le droit de pro priété im mo bi lière est ac cordé à l'é tran ger ré si dant en Haïti et aux so cié tés for mées par des

étran gers pour les be soins de leurs de meures, de leurs en tre prises agri coles, com mer ciales, in dus trielles ou d'en sei‐
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gne ment.

Ce droit pren dra fin dans une pé riode de cinq an nées, après que l'é tran ger aura cessé de ré si der dans le pays ou

qu'au ront cessé les opé ra tions de ces com pa gnies.

d. Annexe 4. Convention de 1915 entre Haïti et les États-Unis

An nexe 4. Conven tion de 1915 entre Haïti et les États-Unis [https:// mjp.univ-perp.fr/ constit/ ht1915.htm].

Au dé but du XXe siècle, Haïti est l'en jeu d'une ten ta tive al le mande pour s'im plan ter en Amé rique et de la vo lonté des

États-Unis de s'as su rer le contrôle de la ré gion et de l'ac cès au ca nal de Pa nama, après la guerre contre l'Es pagne qui leur

per met d'oc cu per Cuba et Porto-Rico, puis d'a che ter les îles Vierges da noises (31 mars 1917).

La ga be gie et l'ins ta bi lité po li tique chro nique du pays fa vo risent les pro jets d'in ter ven tion des États-Unis.

La chute du gé né ral An toine Si mon, ren versé par une ré volte pay sanne, le 2 août 1911, ouvre une pé riode de troubles, du‐ 
rant la quelle six pré si dents et trois co mi tés ré vo lu tion naires exercent suc ces si ve ment le pou voir, quelques se maines ou

quelques mois cha cun. Le der nier d'entre eux, Guillaume-Sam, fait mas sa crer ses op po sants mu lâtres, le 27 juillet 1915, et

est lui-même lyn ché par la foule, le len de main. La ma rine des États-Unis, le même jour, oc cupe Port-au-Prince. L'Oc cu pa‐ 
tion du rera jus qu'au 21 août 1934.

Une Consti tu tion est ré di gée et ap prou vée lors d'une consul ta tion po pu laire le mer credi 12 juin 1918 : 98.294 oui contre

769 non (Bul le tin des lois et actes, p. 45). Cette Consti tu tion est d'ins pi ra tion li bé rale, mais du rant la longue ré volte pay‐ 
sanne contre l'Oc cu pa tion, le seul ar ticle ap pli qué fut l'ar ticle spé cial qui ga ran tit l'im pu nité aux forces de l'Oc cu pa tion

et à leurs agents haï tiens. Le pays était alors co-di rigé par le pré sident haï tien et le gé né ral com man dant les forces d'Oc‐ 
cu pa tion.

Le traité du 16 sep tembre 1915 est l'ins tru ment ju ri dique de cette Oc cu pa tion. Il place les fi nances haï tiennes sous le

contrôle d'un conseiller fi nan cier "pro posé" par le pré sident des États-Unis. Les droits de douane sont per çus di rec te‐ 
ment par un Re ce veur gé né ral pro posé par le pré sident des États-Unis, pour as su rer le rem bour se ment de la dette d' Haïti

à l'é gard des banques amé ri caines et aussi pour fi nan cer la créa tion d'une gen dar me rie haï tienne, en ca drée par des of fi‐ 
ciers amé ri cains, afin de main te nir l'ordre et no tam ment ré pri mer les ré voltes sus ci tées par l'im po si tion de la cor vée.

C'est seule ment en 1934 que le pré sident Sté nio Vincent ob tient de Roo se velt la fin de l'Oc cu pa tion.

Ap pro ba tion par la Chambre haï tienne le 15 no vembre 1915 ; par le Sé nat des États-Unis le 28 fé vrier 1916. Echange des

ra ti fi ca tions le 3 mai 1916.

La Ré pu blique d' Haïti et les États-Unis d'A mé rique, dé si rant raf fer mir et res ser rer les liens d'a mi tié qui existent entre

eux par la co opé ra tion la plus cor diale et par des me sures propres à leur as su rer de mu tuels avan tages ;

La Ré pu blique d' Haïti, dé si rant, en outre, re mé dier à la si tua tion ac tuelle de ses fi nances, main te nir l'ordre et la tran‐ 
quillité sur son ter ri toire, mettre à exé cu tion des plans pour son dé ve lop pe ment éco no mique et la pros pé rité de la

Ré pu blique et du peuple haï tien ;

Et les États-Unis sym pa thi sant avec ces vues et ob jets et dé si rant contri buer à leur réa li sa tion ;

Ont ré solu de conclure une Conven tion à cette fin ;

Et ont été nom més à cet ef fet comme Plé ni po ten tiaires,

Par le Pré sident de la Ré pu blique d' Haïti :

Mon sieur Louis Borno, Se cré taire d'É tat des Re la tions Ex té rieures et de l'Ins truc tion Pu blique.

Par le Pré sident des États-Unis d'A mé rique :

Mon sieur Ro bert Beale Da vis Jr., Chargé d'Af faires des États-Unis d'A mé rique ;

Les quels s'é tant com mu ni qués leur pleins pou voirs res pec tifs trou vés en bonne et due forme, ont convenu de ce qui

suit :

Ar ticle pre mier.

Le Gou ver ne ment des États-Unis, par ses bons of fices, ai dera le Gou ver ne ment d' Haïti à dé ve lop per ef fi ca ce ment ses

res sources agri coles, mi nières et com mer ciales et à éta blir sur une base so lide les fi nances haï tiennes.

Ar ticle 2.

Le Pré sident d' Haïti nom mera, sur la pro po si tion du Pré sident des États-Unis, un Re ce veur gé né ral et tels aides et em‐ 
ployés qui se ront ju gés né ces saires pour re cou vrer, re ce voir et ap pli quer tous les droits de douanes, tant à l'im por ta‐ 
tion qu'à l'ex por ta tion, pro ve nant des di verses douanes et ports d'en trée de la Ré pu blique d' Haïti.

Le Pré sident d' Haïti nom mera, en outre, sur la pro po si tion du Pré sident des États-Unis, un Conseiller fi nan cier, qui

sera un fonc tion naire at ta ché au Mi nis tère des Fi nances, au quel le Se cré taire d'É tat prê tera une aide ef fi cace pour la

réa li sa tion de ses tra vaux. Le Conseiller fi nan cier éla bo rera un sys tème adé quat de comp ta bi lité pu blique, ai dera à

l'aug men ta tion des re ve nus et à leur ajus te ment aux dé penses, en quê tera sur la va li dité des dettes de la Ré pu blique,

éclai rera les deux Gou ver ne ment re la ti ve ment à toutes dettes éven tuelles, re com man dera les mé thodes per fec tion‐
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nées d'en cais ser et d'ap pli quer les re ve nus et fera au Se cré taire d'É tat des Fi nances telles autres re com man da tions

qui peuvent être ju gées né ces saires au bien-être et à la pros pé rité d' Haïti.

Ar ticle 3.

Le Gou ver ne ment de la Ré pu blique d' Haïti pour voira, par une loi ou par un dé cret ap pro prié, à ce que le paie ment

de tous les droits de douane soit fait au Re ce veur gé né ral ; et il ac cor dera au bu reau de la re cette et au Conseiller fi‐ 
nan cier toute aide et pro tec tion né ces saires à l'exé cu tion des pou voirs qui leur sont confé rés et aux de voirs qui leur

sont im po sés par les pré sentes, et les États-Unis, de leur côté, ac cor de ront la même aide et pro tec tion.

Ar ticle 4.

A la no mi na tion du Conseiller fi nan cier, le Gou ver ne ment de la Ré pu blique d' Haïti, en co opé ra tion avec le Conseiller

fi nan cier, col la tion nera, clas sera, ar ran gera et fera un re levé com plet de toutes les dettes de la Ré pu blique, de leur

mon tant, ca rac tère, échéance et condi tions, des in té rêts y af fé rents, et de l'a mor tis se ment né ces saire à leur com plet

paie ment.

Ar ticle 5.

Toutes les va leurs re cou vrées et en cais sées par le Re ce veur gé né ral se ront ap pli quées :

1° au paie ment des ap poin te ments et al lo ca tions du Re ce veur gé né ral, de ses auxi liaires et em ployés et des dé penses

du bu reau de la re cette qui com pren dront les ap poin te ments et les dé penses du Conseiller fi nan cier, les sa laires de‐ 
vant être dé ter mi nés sui vant ac cord préa lable ;

2° à l'in té rêt et l'a mor tis se ment de la dette pu blique de la Ré pu blique d' Haïti ;

3° à l'en tre tien de la po lice vi sée à l'ar ticle 10 ; et le solde au Gou ver ne ment haï tien pour les dé penses cou rantes

En fai sant ces ap pli ca tions, le Re ce veur gé né ral pro cé dera au paie ment des ap poin te ments et al lo ca tions men suels,

et des dé penses telles qu'elles se pré sentent ; et au pre mier de chaque mois, il met tra à un compte spé cial le mon‐ 
tant des re cou vre ments et re cettes du mois pré cé dent.

Ar ticle 6.

Les dé penses du bu reau de la re cette, y com pris les al lo ca tions et ap poin te ments du Re ce veur gé né ral, de ses auxi‐ 
liaires et em ployés et les dé penses et sa laire du Conseiller fi nan cier ne de vront pas dé pas ser 5% (cinq pour cent) des

re cou vre ments et re cettes pro ve nant des droits de douane, à moins d'une Conven tion entre les deux Gou ver ne‐ 
ments.

Ar ticle 7.

Le Re ce veur gé né ral fera un rap port men suel aux fonc tion naires haï tiens com pé tents et au Dé par te ment d'É tat des

États-Unis sur tous les re cou vre ments, les re cettes et les dé penses ; ces rap ports se ront sou mis en tout temps à l'exa‐ 
men et à la vé ri fi ca tion des au to ri tés com pé tentes de cha cun des dits Gou ver ne ments.

Ar ticle 8.

La Ré pu blique d' ha bit ne de vra pas aug men ter la dette pu blique sauf ac cord préa lable avec le Pré sident des États-

Unis, ni contrac ter au cune obli ga tion fi nan cière à moins que, les dé penses du Gou ver ne ment dé frayées, les re ve nus

de la Ré pu blique, dis po nibles à cette fin, soient suf fi sants pour payer les in té rêts et pour voir à un amor tis se ment

pour l'ex tinc tion com plète d'une telle dette.

Ar ticle 9.

La Ré pu blique d' Haïti, à moins d'une en tente préa lable avec le Pré sident des États-Unis, ne mo di fiera pas les droits de

douane d'une fa çon qui en ré dui rait les re ve nus ; et, afin que les re ve nus de la Ré pu blique puissent être suf fi sants

pour faire face à la dette pu blique et aux dé penses du Gou ver ne ment, pour pré ser ver la tran quillité et pro mou voir la

pros pé rité ma té rielle, le Gou ver ne ment d' Haïti co opé rera avec le Conseiller fi nan cier dans ses re com man da tions re‐ 
la tives à l'a mé lio ra tion des mé thodes de re cou vrer et de dé pen ser les re ve nus et aux sources nou velles de re ve nus qui

font be soin.

Ar ticle 10.

Le Gou ver ne ment haï tien, en vue de la pré ser va tion de la paix in té rieure, de la sé cu rité des droits in di vi duels et de la

com plète ob ser vance de ce traité s'en gage à créer sans dé lai une gen dar me rie ef fi cace, ru rale et ur baine, com po sée

d' Haï tiens. Cette gen dar me rie sera or ga ni sée par des of fi ciers Amé ri cains nom més par le Pré sident d' Haïti sur la pro‐ 
po si tion du Pré sident des États-Unis. Le Gou ver ne ment haï tien les re vê tira de l'au to rité né ces saire et les sou tien dra

dans l'exer cice de leurs fonc tions. Ils se ront rem pla cés par des Haï tiens, lorsque ceux-ci, après exa men ef fec tué par

un co mité choisi par l'of fi cier chargé de l'or ga ni sa tion de la gen dar me rie, en pré sence d'un Dé lé gué du Gou ver ne‐ 
ment haï tien, se ront ju gés aptes à rem plir conve na ble ment leurs fonc tions. La gen dar me rie ici pré vue aura, sous la di‐ 
rec tion du Gou ver ne ment haï tien, la sur veillance et le contrôle des armes et mu ni tions, des ar ticles mi li taires et du

com merce qui s'en fait dans tout le pays. Les Hautes Par ties Contrac tantes re con naissent que les sti pu la tions de cet

ar ticle sont né ces saires pour pré ve nir les luttes des fac tions et les désordres.

Ar ticle 11.
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Le Gou ver ne ment d' Haïti convient de ne pas cé der au cune par tie du ter ri toire de la Ré pu blique d' Haïti par vente,

bail ou au tre ment, ni de confé rer ju ri dic tion sur son ter ri toire à au cune puis sance ou gou ver ne ment étran ger, ni de si‐ 
gner avec au cune puis sance au cun traité ni contrat qui di mi nue rait ou ten drait à di mi nuer l'in dé pen dance d' Haïti.

Ar ticle 12.

Le Gou ver ne ment haï tien convient de si gner avec les États-Unis un pro to cole pour le rè gle ment, par ar bi trage ou au‐ 
tre ment, de toutes les ré cla ma tions pé cu niaires pen dantes entre les cor po ra tions, com pa gnies, ci toyens ou su jets

étran gers et Haïti.

Ar ticle 13.

La Ré pu blique d' Haïti, dé si rant pous ser au dé ve lop pe ment de ses res sources na tu relles, convient d'en tre prendre et

d'exé cu ter telles me sures qui, dans l'o pi nion des deux Hautes Par ties Contrac tantes, peuvent être né ces saires au

point de vue de l' hy giène et du dé ve lop pe ment ma té riel de la Ré pu blique, sous la sur veillance et di rec tion d'un ou

de plu sieurs in gé nieurs qui se ront nom més par le Pré sident d' Haïti sur la pro po si tion du Pré sident des États-Unis, et

au to ri sés à cette fin par le Gou ver ne ment d' Haïti.

Ar ticle 14.

Les deux Hautes Par ties Contrac tantes au ront au to rité pour as su rer, par tous les moyens né ces saires, l'en tière exé cu‐ 
tion des clauses de la pré sente Conven tion et les États-Unis, le cas échéant, prê te ront leur aide ef fi cace pour la pré‐ 
ser va tion de l'In dé pen dance haï tienne et pour le main tien d'un Gou ver ne ment ca pable de pro té ger la vie, la pro‐ 
priété et la li berté in di vi duelle.

Ar ticle 15.

Le pré sent Traité sera ap prouvé et ra ti fié par les Hautes Par ties Contrac tantes confor mé ment à leurs lois res pec tives,

et les ra ti fi ca tions se ront échan gées dans la ville de Wa shing ton aus si tôt que pos sible.

Ar ticle 16.

Le pré sent Traité res tera en force et vi gueur pen dant une du rée de dix ans à par tir du jour de l'é change de ra ti fi ca‐ 
tions, et en outre pour une autre pé riode de dix ans si, sui vant des rai sons pré cises for mu lées par l'une ou l'autre des

Hautes Par ties Contrac tantes, les vues et ob jets de la Conven tion ne sont pas ac com plis.

En foi de quoi, les Plé ni po ten tiaires res pec tifs ont si gnés la pré sente Conven tion en double, en an glais et en fran çais,

et y ont ap posé leurs sceaux.

Fait à Port-au-Prince (Haïti) le 16 sep tembre, de l'an née de notre Sei gneur 1915.

Ro bert Beales Da vis Jr.

Chargé d'Af faires des États-Unis d'A mé rique

Louis Borno

Se cré taire d'É tat des Re la tions Ex té rieures et de l'ins truc tion Pu blique.

e. Annexe 5. Déclaration de Raymond Cabèche, député de Gonaïves

An nexe 5. Dé cla ra tion de Ray mond Ca bèche, dé puté de Go naïves, le 6 oc tobre 1915 à la Chambre des dé pu tés, cité

in Bel le garde Dan tès, La ré sis tance haï tienne (L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti). Ré cit d' his toire contem po raine, Mont‐ 
réal, Edi tions Beau che min, 1937, pp. 42-43, ac ces sible dans Les clas siques des sciences so ciales [http:// clas‐ 
siques.uqac.ca/ clas siques/ bel le garde_ dantes/ re sis tance_ hai tienne/ re sis tance_ hai tienne.html].

Au nom de l' hu ma nité, le Gou ver ne ment des États-Unis — sui vant les dé cla ra tions de ses agents — a opéré dans

notre pays une in ter ven tion ar mée. Et il nous a pré senté, à la pointe des baïon nettes et avec l'ap pui des ca nons de

ses croi seurs, une conven tion que, du haut de son im pé ria lisme, il nous in vite à ra ti fier. Qu'est-ce que cette conven‐ 
tion ? Un pro tec to rat im posé à Haïti par M. Wil son — le même Wil son qui di sait dans un dis cours à Mo bile, en fai sant

al lu sion aux ré pu bliques-sœurs de l'A mé rique la tine : « Nous ne pou vons être leurs amis in times que si nous les trai‐ 
tons comme des égales ». Et voici qu'il pré tend au jourd' hui mettre Haïti sous le pro tec to rat des États-Unis ! Pour com‐ 
bien de temps  ? Dieu i seul le sait, quand on en vi sage les condi tions aux quelles sont su bor don nés lie re trait des

troupes d'oc cu pa tion et le re nou vel le ment de cet ins tru ment de honte.

Je ne suis point du tout par ti san d'une ré pu blique fer mée. Je ne pense pas que l'i so le ment soit un fac teur de pro grès

pour une na tion. Je ne crois nul le ment que le prin cipe du pa trio tisme ré side dans la haine de l'é tran ger et dans le re‐ 
fus d'ac cep ter toute aide étran gère même quand elle est sin cère. Mais je ne crois pas non plus que ce soit une chose

ho no rable de sa cri fier, contraint ou non, la di gnité de sa pa trie. De la sa cri fier pour as su rer quoi  ? L'ordre dans la

honte ? La pros pé rité dans les chaînes do rées ? La pros pé rité, nous l'au rons, peut-être. Les chaînes, nous les au rons,

sû re ment.
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Par cette conven tion nous dé cré tons pour le peuple haï tien la ser vi tude mo rale en place de l'es cla vage phy sique

qu'on n'ose plus au jourd' hui ré ta blir. Elle com pro met les droits de la na tion. La Chambre, en la vo tant, a pris une

grave res pon sa bi lité. Je ne veux pas par ta ger avec elle [43] une telle res pon sa bi lité ! Quand le peuple gé mira dans les

chaînes qui viennent de lui être for gées, quand les gé né ra tions fu tures mau di ront la mé moire des au teurs de leur in‐ 
for tune, je ne veux pas qu'on dise que j'ai été l'un de ceux-là. Je ne per met trai pas que mon nom ap pa raisse au bas du

pro cès-ver bal de cette séance où a été opé rée la vente de tout un peuple par quelques-uns de ses membres. Je re‐ 
mets ma dé mis sion de dé puté de la 28e Lé gis la ture, en criant une der nière fois : Je pro teste, au nom du peuple haï‐ 
tien, au nom de ses droits, de sa sou ve rai neté, de son in dé pen dance, contre le pro jet de conven tion amé ri cano-haï‐ 
tienne.

f. Annexe 6. Extraits de la Constitution du 19 juin 1918

An nexe 6. Ex traits de la Consti tu tion du 19 juin 1918, Consti tu tion de la Ré pu blique d' Haïti, Im pri me rie na tio nale, Port-

au-Prince, 1918. Bul le tin des lois et actes, an née 1918, Im pri me rie na tio nale, 1919, pp. 45-65 [https:// mjp.univ-perp.fr/ 

constit/ ht1918.htm].

Ar ticle 4. Tout étran ger qui se trouve sur le ter ri toire d' Haïti jouit de la même pro tec tion ac cor dée aux Haï tiens.

Ar ticle 5. Le droit de pro priété im mo bi lière est ac cordé à l'é tran ger ré si dant en Haïti et aux so cié tés for mées par des

étran gers pour les be soins de leurs de meures, de leurs en tre prises agri coles, com mer ciales, in dus trielles ou d'en sei‐ 
gne ment.

Ce droit pren dra fin dans une pé riode de cinq an nées, après que l'é tran ger aura cessé de ré si der dans le pays ou

qu'au ront cessé les opé ra tions de ces com pa gnies.

Ar ticle 20. Les Haï tiens ont le droit de s'as sem bler pai si ble ment et sans armes pour s'oc cu per de toutes ques tions, en

se confor mant aux lois qui peuvent ré gir l'exer cice de ce droit, sans néan moins le sou mettre à une au to ri sa tion préa‐ 
lable.

Cette dis po si tion ne s'ap plique point aux ras sem ble ments dans les lieux pu blics, les quels res tent en tiè re ment sou mis

aux lois de po lice.

Ar ticle 75.

Le Pré sident de la Ré pu blique nomme et ré voque les Se cré taires d'É tat.

Il est chargé de veiller à l'exé cu tion des trai tés de la Ré pu blique.

[…] Il est chargé de faire exé cu ter la Consti tu tion et les lois, actes et dé crets du Corps Lé gis la tif et de l'As sem blée na‐ 
tio nale.

Il fait tout rè gle ment et ar rêté né ces saires à cet ef fet, sans pou voir ja mais sus pendre et in ter pré ter les lois, actes et

dé crets eux-mêmes, ni se dis pen ser de les exé cu ter.

Il ne nomme aux em plois et fonc tions pu bliques, qu'en vertu de la Consti tu tion ou de la dis po si tion ex presse d'une

loi et aux condi tions qu'elle pres crit.

Il pour voit d'a près la loi à la sû reté in té rieure et ex té rieure de l'É tat.

Il fait tous trai tés ou conven tions in ter na tio nales, sauf la sanc tion de l'As sem blée na tio nale.

Il a le droit de grâce et de com mu ta tion de peine, re la ti ve ment aux condam na tions contra dic toires pas sées en force

de chose ju gée ex cepté le cas de mise en ac cu sa tion par les tri bu naux ou par la Chambre des dé pu tés, ainsi qu'il est

prévu aux ar ticles 100 et 101 de la pré sente Consti tu tion.

Il ac corde toute am nis tie en ma tière po li tique se lon les pré vi sions de la loi.

Il com mande et di rige les forces ar mées de la Ré pu blique et il confère les grades se lon la loi.

Il peut de man der par écrit l'a vis du prin ci pal fonc tion naire de cha cun des dé par te ments mi nis té riels sur tout ob jet

re la tif à la conduite de leurs dé par te ments res pec tifs.

 

Ar ticle 118. Une force ar mée dé si gnée sous le nom de Gen dar me rie d' Haïti est éta blie pour main te nir l'ordre, ga ran tir

les droits du peuple et exer cer la po lice dans les villes et les cam pagnes.

Elle est la seule force ar mée de la Ré pu blique.

Ar ticle 119. Les rè gle ments en vue du main tien de la dis ci pline dans la Gen dar me rie et de la ré pres sion des dé lits

com mis par son per son nel se ront éta blis par le Pou voir Exé cu tif. Ils au ront force de loi.

Ces rè gle ments éta bli ront l'or ga ni sa tion des cours mar tiales de Gen dar me rie, pres cri ront leurs pou voirs et dé ter mi‐ 
ne ront les obli ga tions de leurs membres et les droits des in di vi dus qui doivent être ju gés par elles.

Les ju ge ments des cours mar tiales de Gen dar me rie ne sont su jets qu'à la ré vi sion par le Tri bu nal de Cas sa tion, et

seule ment sur les ques tions de ju ri dic tion et d'ex cès de pou voir.

AU NOM DE LA RÉ PU BLIQUE
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Le Pré sident de la Ré pu blique or donne que la Consti tu tion ci-des sus, sou mise au suf frage po pu laire, ra ti fiée le 12 Juin

1918, soit re vê tue du sceau de la Ré pu blique, im pri mée, pu bliée et exé cu tée.

Donné au Pa lais na tio nal, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1918, an 115e de l'In dé pen dance.

DAR TI GUE NAVE.

Par le pré sident :

Os min Cham, Se cré taire d'É tat de l'In té rieur et des Cultes ;

Dr. Ed mond Hé raux, Se cré taire d'É tat des Fi nances et du Com merce ;

Furcy Cha te lain, Se cré taire d'É tat des Tra vaux pu blics et de l'A gri cul ture ;

Ed mond Du puy, Se cré taire d'É tat des Re la tions ex té rieures et de la Jus tice ;

Au guste Scott, Se cré taire d'É tat de l'Ins truc tion pu blique.

g. Annexe 7. François Jeannot, « Les conséquences de l'occupation américaine de 1915 »

An nexe 7. Fran çois Jean not, « Les consé quences de l'oc cu pa tion amé ri caine de 1915 », Le Nou vel liste, 28 juillet 2020

[https:// le nou vel liste.com/ pu blic/ ar ticle/ 219062/ les-conse quences-de-loc cu pa tion-ame ri caine-de-1915].

Ce 28 juillet 2020, à l’oc ca sion de l’an ni ver saire de l’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, te nant compte des cir cons tances

dif fi ciles que connait le pays ac tuel le ment, je crois op por tun de re ve nir sur les consé quences de cette tranche spé‐ 
ciale de notre his toire.

D’en trée de jeu, di sons que l’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti en 1915 est en soi un acte d’agres sion d’un pays in dé pen‐ 
dant par un autre. À ce titre, elle est condam nable au nom du res pect du prin cipe de la sou ve rai neté et du droit à

l’au to dé ter mi na tion des peuples. Elle avait été en vi sa gée dans le cadre de l’ex pan sion des in té rêts amé ri cains en

Amé rique cen trale et dans le bas sin des Ca raïbes ; elle avait pour ob jec tif de dé lo ger les Eu ro péens, en par ti cu lier les

Al le mands, qui contrô laient une bonne par tie de l’éco no mie de la ré gion.

D’un autre côté, l’oc cu pa tion avait été réa li sée par un pays qui, chez lui, pra ti quait la sé gré ga tion ra ciale. À cette

époque, le corps des Ma rines des États-Unis n’ac cep tait pas de Noirs dans ses rangs. La ma jo rité du per son nel des

troupes d’oc cu pa tion ve nait du Sud des États-Unis, ré gion où la sé gré ga tion ra ciale était la plus forte. Dans ce

contexte, les pré ju gés de type ra cial ou cultu rel de la part de l’oc cu pant oc ca sion naient toutes sortes d’abus dont la

presse lo cale ne man quait pas de faire l’écho.

Ceci étant dit, j’ai me rais faire deux mises au point. Tout d’abord, ce se rait ir réa liste, compte tenu des cir cons tances

his to riques et des en jeux de l’époque, de croire que la ren contre des peuples haï tien et amé ri cain pou vait se faire sur

le mode de la concorde et d’em bras se ments col lec tifs. Au tre ment dit, les abus et les ba vures des forces d’oc cu pa tion

étaient in évi tables. En suite, on risque de se four voyer si l’on s’amuse à faire l’exer cice in fan tile de sa voir si l’oc cu pa‐ 
tion était mo ra le ment jus ti fiable ou pas. La ques tion n’est pas là ; le vrai dé bat est plu tôt de sa voir si, au dé part des

troupes d’oc cu pa tion, le pays avait une orien ta tion qui lui était fa vo rable du point de vue de ses be soins pour le pro‐ 
grès so cial et éco no mique. C’est de là qu’il faut si tuer l’es sence des le çons à ti rer de l’oc cu pa tion. Tout le reste est lit‐ 
té ra ture.

Je ne suis pas naïf au point de croire que l'oc cu pant avait un ob jec tif phi lan thro pique ou une mis sion ci vi li sa trice au

mo ment de dé bar quer en Haïti en 1915 ; ce pen dant, il faut re con naitre que, au-delà de toute consi dé ra tion d'ordre

na tio na liste, le pays avait vé ri ta ble ment pro fité de la pé riode d'oc cu pa tion.

Le ré ta blis se ment de l’ordre :

À tra vers l’écra se ment du ca coïsme, l’oc cu pa tion amé ri caine avait pour pre mier ef fet de ré ta blir l’ordre en Haïti,

inau gu rant dans le pays une longue pé riode sta bi lité in dis pen sable au pro grès. Evi dem ment, on peut tou jours re pro‐ 
cher à l’oc cu pant d’avoir com mis des atro ci tés pour écra ser la ré sis tance ar mée ; ce pen dant, il faut com prendre que

la lutte de l’oc cu pant contre les Ca cos doit être pla cée dans un contexte de guerre où les choses ne sont pas né ces‐ 
sai re ment noires ou blanches.

Il faut aussi sou li gner que, à l’ori gine, le ca coïsme était un mou ve ment d’avant-garde, œu vrant à l’amé lio ra tion des

condi tions de vie des pay sans. Mais, avec le temps, le mou ve ment avait été dé voyé. Dès le dé but XXe siècle, les Ca‐ 
cos étaient de ve nus une bande de mer ce naires au ser vice de po li ti ciens tra di tion nels dont les ac tions contri buaient à

faire per pé tuer la guerre ci vile. Les Ca cos per tur baient la vie dans les cam pagnes en pra ti quant l’em bri ga de ment

forcé des pay sans mâles et en pro cé dant à la sai sie des ré coltes des pay sans. D’ailleurs, je pense que si le ca coïsme

était un mou ve ment or ga nisé avec un lea der ship éclairé, les Ca cos ne se se raient ja mais al liés au mou ve ment d’op po‐ 
si tion contre le gou ver ne ment po pu laire de Syl vain Sal nave.

En fait, si les Amé ri cains n’avaient pas mis fin au mou ve ment caco, tout autre gou ver ne ment res pon sable al lait de voir

le faire. Ce qui com pli quait la si tua tion, c’est que le mou ve ment caco de l’époque d’oc cu pa tion était di rigé contre un

pou voir sup porté par des troupes étran gères. Un contexte par ti cu lier qui im prime à ce mou ve ment un ca chet na tio‐
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na liste lui per met tant de s’as so cier à une cause dont la no blesse est dif fi ci le ment contes table. 

La re mise en ques tion des pri vi lèges de l’élite tra di tion nelle :

Avant 1915, l’élite tra di tion nelle, com po sée pour la plu part de mu lâtres, jouis sait de tous les pri vi lèges lui per met tant

de do mi ner les autres ca té go ries so ciales en ce qui concerne l’édu ca tion, la ri chesse et le pou voir po li tique. À par tir

de 1915, les pri vi lèges de l’élite tra di tion nelle avaient été re mis en ques tion par l’éli mi na tion des pra tiques de cor rup‐ 
tion et de tra fic d’in fluence qui lui per met tait de conso li der ses po si tions quel que soit le type de gou ver ne ment. Par

ailleurs, à tra vers une po li tique d’édu ca tion pro gres sive, la re struc tu ra tion et la mo der ni sa tion de l’ad mi nis tra tion pu‐ 
blique, les re formes dans les forces ar mées, un cli mat fa vo rable à la créa tion d’em plois et l’en tre pre neu riat, l’oc cu‐
pant avait per mis la pro mo tion d’une classe moyenne noire qui do ré na vant avait la ca pa cité de contre ba lan cer le

pou voir des élites tra di tion nelles. En fait, la com mis sion Forbes, trai tant des ques tions re la tives aux rap ports de

classes en Haïti pen dant l’oc cu pa tion, in dique à juste titre que « L’élite voit dans l’élé va tion d’une classe moyenne

une me nace à la conti nua tion de son propre pri vi lège de di rec tion. »

L’éta blis se ment de la bonne gou ver nance :

L’oc cu pa tion amé ri caine a per mis d’ins ti tuer les prin cipes de bonne gou ver nance dans la ges tion des af faires pu‐ 
bliques en Haïti. Ceci est re connu par de nom breux au teurs, même parmi ceux-là qui sont connus comme des fa‐ 
rouches cri tiques des forces d’oc cu pa tion.

Par exemple, Se lon Suzy Cas tor, pen dant l’oc cu pa tion, on pro céda « à la ré forme de l’ad mi nis tra tion pu blique par la

créa tion de nou velles ins ti tu tions, la ré no va tion de quelques autres et à la for ma tion de cadres ad mi nis tra tifs ef fi‐ 
caces. » Plus loin, elle ajoute que le « Mi nis tère de l’Eco no mie et des Fi nances (or ga nisme à ca rac tère tech nico-ad mi‐ 
nis tra tif) com mença à ré gu la ri ser la vie fi nan cière du pays. On ré forma le Ser vice des Douanes et le Ser vice des

Contri bu tions, ce qui rend plus ef fi cace le fonc tion ne ment des fi nances pu bliques, ré sol vant l’im bro glio ad mi nis tra tif

et fi nan cier qui avait ca rac té risé la vie d’Haïti du rant l’époque pré cé dant l’oc cu pa tion. »

Toutes ces ré formes ad mi nis tra tives, mo né taires et fis cales avaient pour ef fet de ra tio na li ser les mé thodes de ges tion

des ser vices de l’État, d’aug men ter les re cettes pu bliques, de conso li der la dette ex terne et d’éli mi ner la cor rup tion. À

ce su jet, Kern De lince rap porte : « une consé quence heu reuse des nou velles me sures de ges tion fi nan cière est l’éli mi‐ 
na tion, pour un temps, de la cor rup tion comme mé thode de gou ver ne ment : l’en semble des re cettes pu bliques est

ré servé ex clu si ve ment au rè gle ment des dé penses de l’État, sans pos si bi lité de dé tour ne ment au pro fit de la classe di‐ 
ri geante. »

Les grands tra vaux d’in fra struc ture :

Les pro blèmes que confron tait l’ad mi nis tra tion amé ri caine après l’écla te ment de la pre mière guerre mon diale, les

prio ri tés ac cor dées lo ca le ment au ré ta blis se ment de l’ordre, à la conso li da tion et au rem bour se ment de la dette ex‐ 
terne font que, au dé but de l’oc cu pa tion, hor mis la fi ni tion du Pa lais na tio nal, peu de tra vaux d’in fra struc ture de

grande en ver gure avaient été réa li sés. Ce pen dant après la ré forme de 1922, le pays était de venu un vé ri table chan tier.

Ja mais dans l’his toire d’Haïti, l’État ne réa lisa au tant de tra vaux d’in fra struc ture en si peu de temps.

Se lon Sau veur Pierre Etienne qui ré sume le rap port de l’exer cice fis cal 1929-1930 de l’in gé nieur amé ri cain en chef des

Tra vaux pu blics, dans l’en semble, l’oc cu pant avait per mis la construc tion de : « 16 ca sernes et 61 avant-postes pour la

Garde d’Haïti ; 11 hô pi taux et 133 dis pen saires ru raux ;7 douanes ; l’école d’agri cul ture et 69 fermes écoles ru rales, 10

écoles in dus trielles  ; 2 écoles na tio nales et 11 écoles re li gieuses  ; l’hô tel de ville de Port-au-Prince et le pa lais de jus‐ 
tice ; et 1,700 ki lo mètres de route ». A cela, il faut ajou ter la construc tion du Pa lais des Mi nis tères et de la Fa culté de

mé de cine de Port-au-Prince.

L’oc cu pant avait per mis éga le ment d’amé lio rer consi dé ra ble ment le sys tème d’ad duc tion d'eau po table  ; déjà en

1928, près de 10 villes du pays avaient un sys tème com plet d’ali men ta tion en eau po table. Les com munes qui ne pou‐ 
vaient pas bé né fi cier d’un sys tème d’ad duc tion mo derne re ce vaient l’eau par l’in ter mé diaire de puits équi pés de

pompes.

Dès 1915, l’as sai nis se ment des grandes villes du pays est ap paru, aux yeux de l’oc cu pant, comme une prio rité. Dans ce

contexte, on pro céda au net toyage des rues et à la col lecte des im mon dices qui étaient pla cées dans des pou belles

ins tal lées dans les coins de rue. Ces dé tri tus étaient en suite trans por tés hors des villes á l’aide de brouettes ou de

tom be reaux à mules ; par la suite des ca mions étaient uti li sés dans le sys tème de col lecte et de trans port des im mon‐ 
dices. Déjà en 1924, Port-au-Prince dis po sait de 10 ca mions à fa tras.

En 1915, le sys tème na tio nal d’ir ri ga tion qui da tait de l’époque co lo niale était en très mau vais état  ; en rai son du

manque d’en tre tien, les ca na li sa tions en taient bou chées et les bar rages com plè te ment en dom ma gés par les inon da‐ 
tions. En 1917, l’opé ra tion, la main te nance du sys tème d’ir ri ga tion ainsi que la construc tion de nou veaux ou vrages

avaient été pla cées sous la res pon sa bi lité de la Di rec tion gé né rale des Tra vaux pu blics. Entre 1917 et 1919, 7 pro jets

d’ir ri ga tion avaient été exé cu tés per met tant l’ir ri ga tion de 60 000 hec tares de terre. Des études avaient été réa li sées

pour 15 pro jets ad di tion nels de vant per mettre l’ir ri ga tion de 106 hec tares de terre.
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Dans le do maine de la na vi ga tion ma ri time, au mo ment de l’in ter ven tion, il n’exis tait en Haïti que quatre phares, trois

à Port-au-Prince et une au Cap-Haï tien ; ce qui était lar ge ment in suf fi sant. En 1929, au to tal, il y avait en ser vice dans

le pays 15 phares dont l’al lu mage était as suré à l’acé ty lène en lieu et place du ké ro sène. Pour fa ci li ter les ac ti vi tés

d’im por ta tion et d’ex por ta tion, le wharf de Port-au-Prince, construit avant l’oc cu pa tion, avait été ren forcé par une

struc ture en bé ton armé. Des ré pa ra tions avaient été éga le ment ef fec tuées dans les vieux ports de Port-de-Paix, des

Go naïves, de saint-Marc, de Pe tit-Goâve, du Cap-Haï tien et des Cayes. En 1925, un pro gramme de construc tion de

nou veaux wharfs avait dé marré. Les villes de Saint-Marc, de Jac mel, de Jé ré mie et des Go naïves avaient bé né fi cié de

ces nou velles construc tions.

Avant l`oc cu pa tion, il y avait à Port-au-Prince une pe tite com pa gnie pri vée de té lé phone qui of frait des ser vices lo‐ 
caux ; elle avait cessé ses opé ra tions en 1911. Le ser vice de té lé graphe, pro priété de l'É tat haï tien, opé rait avec un ré‐ 
seau de 41 sta tions et en vi ron 1 100 ki lo mètres de ligne en mau vais état. En 1922, un ré seau mo derne de té lé gra phie

et de té lé pho nie avait été inau guré à Port-au-Prince, la pre mière ville de l’Amé rique la tine à en dis po ser se lon le pro‐ 
fes seur Sau veur P. Etienne. Le ser vice avait été étendu aux villes du Cap-Haï tien, des Go naïves, de Saint-Marc, de Pe tit-

Goâve, de Jac mel et des Cayes. Le nou veau ré seau avait per mis une aug men ta tion consi dé rable des abon nés qui est

passé de 104 en 1922 à 1,200 en 1929.

Il faut rap pe ler que, tou jours se lon le pro fes seur Sau veur P. Etienne, tous ces tra vaux avaient été réa li sés avec les res‐ 
sources du Tré sor pu blic sans l’ap port d’as sis tance étran gère.

Ré forme des sys tèmes de santé et d’édu ca tion

Se lon le Dr. Ary Bordes, au mo ment du dé bar que ment, « du point de vue hos pi ta lier, les Amé ri cains trouvent un pays

tout à fait dé muni avec à Port-au-Prince, une seule ins ti tu tion pu blique, l’Hô pi tal mi li taire en vé tusté et in ef fi cient et

deux pe tites ins ti tu tions pri vées qui ar rivent à peine à se don ner un ni veau tech nique ac cep table. Les ma lades des

villes de pro vince n’ont point à leur dis po si tion des fa ci li tés hos pi ta lières.  » En fait, en de hors de Port-au-Prince, il

n’exis tait dans le pays, avant l’oc cu pa tion, que des asiles pour pauvres, vieillards et in firmes.

Déjà en 1930, la po li tique sa ni taire du gou ver ne ment avait per mis la construc tion de l’hô pi tal gé né ral de Port-au-

Prince, de dix hô pi taux de dis trict aux quels s’ajoutent les deux hô pi taux de la Garde d' Haïti et l’Asile des alié nés de

Beu det. Au tour de ces hô pi taux, il y avait éga le ment 133 dis pen saires et 147 postes de cli niques ru rales.

L’oc cu pant a éga le ment fa ci lité les ac ti vi tés de pré ven tion de ma la die par la pro mo tion de me sures d’hy giène pu‐ 
blique. L’État avait lancé les pro grammes de lutte contre cer taines ma la dies en dé miques comme la tu ber cu lose, la

ma la ria, la sy phi lis et les pa ra si toses in tes ti nales. La cam pagne d’éra di ca tion du pian avait été lan cée de puis l’époque

de l’oc cu pa tion.

Dans le do maine de l’édu ca tion, l’oc cu pant avait pro cédé à la ré forme de la for ma tion clas sique en pri vi lé giant la for‐ 
ma tion des maîtres et la créa tion de nou veaux éta blis se ments sco laires, par ti cu liè re ment dans les villes de pro vince.

L’en sei gne ment uni ver si taire avait été amé lioré par les ré formes des écoles de mé de cine, d’agro no mie, de droit ainsi

que l’école de for ma tion des in fir mières et l’école nor male. Mais, l’ac cent avait été mis sur tout sur la for ma tion tech‐ 
nique par l’in ter mé diaire de 68 écoles tech niques et de ferme-écoles sous la su per vi sion du Ser vice Tech nique d’Agri‐ 
cul ture (STA). Ce choix n’avait pas été ac cepté par l’élite et un large sec teur des classes moyennes qui dé ve lop paient

un cer tain dé goût pour les ac ti vi tés ma nuelles.

Ce bref rap pel his to rique a le mé rite de dé mon trer que l’oc cu pant, peut-être sans dé li bé ré ment le sou hai ter, avait fa‐ 
vo risé une vé ri table en tre prise de re cons truc tion na tio nale à tous les ni veaux. À ce su jet, le pro fes seur Sau veur P.

Etienne nous rap pelle : « Les Amé ri cains posent vé ri ta ble ment les ja lons de la mo der ni sa tion po li tique, éco no mique

et so ciale d’Haïti entre 1915 et 1934. Il ap par tient aux élites po li tiques lo cales d’as su rer la re lève au dé part de l’oc cu‐ 
pant. » Ce qui n’a pas été fait ; et c’est peut-être l’oc ca sion, dans le contexte ac tuel, de re lan cer les dé bats sur les re‐ 
la tions de nos élites avec les Amé ri cains et la com mu nauté in ter na tio nale en gé né ral et sur tout de re con si dé rer les

res pon sa bi li tés des di ri geants lo caux dans la crise que nous vi vons au jour d’hui.

h. Annexe 8. Price-Mars Jean, Ainsi parla l’oncle. Essais d’ethnographie.

An nexe 8. Price-Mars Jean, Ainsi parla l’oncle. Es sais d’eth no gra phie, New York, Pa ra psy cho logy Foun da tion Inc., 1928

[http:// clas siques.uqac.ca/ clas siques/ price_ mars_ jean/ ain si_ par la_oncle/ ain si_ par la_oncle.html ]. Nou velle édi tion,

1954, Ainsi parla l’oncle suivi de Re vi si ter l’oncle, Mont réal, Mé moire d’En crier, 2009. Sur Jean Price-Mars voir : Île en île

[https:// ile-en-ile.org/ price-mars/]. Pré face. Pé tion ville, le 15 dé cembre 1927.

Nous avons long temps nourri l'am bi tion de re le ver aux yeux du peuple haï tien la va leur de son folk lore. Toute la ma‐
tière de ce livre n'est qu'une ten ta tive d'in té grer la pen sée po pu laire haï tienne dans la dis ci pline de l'eth no gra phie

tra di tion nelle.
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Par un pa ra doxe dé con cer tant, ce peuple qui a eu, si non la plus belle, du moins la plus at ta chante, la plus émou vante

his toire du monde - celle de la trans plan ta tion d'une race hu maine sur un sol étran ger dans les pires condi tions bio lo‐ 
giques - ce peuple éprouve une gêne a peine dis si mu lée, voire quelque honte, à en tendre par ler de son passé loin tain.

C'est que ceux qui ont été pen dant quatre siècles les ar ti sans de la ser vi tude noire parce qu'ils avaient a leur ser vice

la force et la science, ont ma gni fié l'a ven ture en contant que les nègres étaient des re buts d' hu ma nité, sans his toire,

sans mo rale, sans re li gion, aux quels il fal lait in fu ser n'im porte com ment de nou velles va leurs mo rales, une nou velle in‐ 
ves ti ture hu maine. Et lorsque a la fa veur des crises de trans mu ta tion que sus cita la Ré vo lu tion fran çaise, la com mu‐ 
nauté d'es claves de Saint-Do mingue s'in sur gea en ré cla mant des titres que per sonne jusque-là ne son geait à lui re con‐ 
naître, le suc cès de ses re ven di ca tions fut pour elle tout a la fois un em bar ras et une sur prise - em bar ras, in avoué

d'ailleurs, du choix d'une dis ci pline so ciale, sur prise d'a dap ta tion d'un trou peau hé té ro gène a la vie stable du tra vail

libre. Évi dem ment le parti le plus simple pour les ré vo lu tion naires en mal de co hé sion na tio nale était de co pier le seul

mo dèle qui s'of frit a leur in tel li gence. Donc, tant bien que mal, ils in sé rèrent le nou veau grou pe ment dans le cadre

dis loque de la so ciété blanche dis per sée, et, ce fut ainsi que la com mu nauté nègre d' Haïti re vê tit la dé froque de la ci‐ 
vi li sa tion oc ci den tale au len de main de 1804. Dès lors, avec une constance qu'au cun échec, au cun sar casme, au cune

per tur ba tion n'a pu flé chir, elle s'é ver tua à réa li ser ce qu'elle crut être son des tin su pé rieur en mo de lant sa pen sée et

ses sen ti ments, à se rap pro cher de son an cienne mé tro pole, à lui res sem bler, a s'i den ti fier à elle. Tâche ab surde et

gran diose ! Tâche dif fi cile, s'il en fut ja mais !

Mais c'est bien cette cu rieuse dé marche que la mé ta phy sique de M. de Gaul tier ap pelle un bo va rysme col lec tif c'est-

à-dire la fa culté que s'at tri bue une so ciété de se conce voir autre qu'elle n'est. At ti tude étran ge ment fé conde si cette

so ciété trouve en elle-même les res sorts d'une ac ti vité créa trice qui la hausse au-des sus d'elle-même parce qu'a lors la

fa culté de se conce voir autre qu'elle n'est de vient un ai guillon, un mo teur puis sant qui la presse à culbu ter les obs‐ 
tacles dans sa voie agres sive et as cen sion nelle. Dé marche sin gu liè re ment dan ge reuse si cette so ciété alour die d'im pe‐ 
di menta, tré buche dans les or nières des imi ta tions plates et ser viles, parce qu'a lors elle ne pa rait ap por ter au cun tri‐ 
but dans le jeu com plexe des pro grès hu mains et ser vira tôt ou tard du plus sûr pré texte aux na tions im pa tientes

d'ex ten sion ter ri to riale, am bi tieuses d' hé gé mo nie pour la rayer de la carte du monde. Mal gré des sur sauts de re dres‐ 
se ment et des bouf fées de clair voyance, c'est par la mise en œuvre du se cond terme du di lemme qu' Haïti cher cha

une place parmi les peuples. Il y avait des chances que sa ten ta tive fût consi dé rée dé nuée d'in té rêt et d'o ri gi na lité.

Mais, par une lo gique im pla cable, au fur et à me sure que nous nous ef for cions de nous croire des Fran çais « co lo rés »,

nous désap pre nions à être des Haï tiens tout court, c'est-à-dire des hommes nés en des condi tions his to riques dé ter‐ 
mi nées, ayant ra massé dans leurs âmes, comme tous les autres grou pe ments hu mains, un com plexe psy cho lo gique

qui donne à la com mu nauté haï tienne sa phy sio no mie spé ci fique. Dès lors, tout ce qui est au then ti que ment in di gène

- lan gage, mœurs, sen ti ments, croyances - de vient-il sus pect, en tache de mau vais goût aux yeux des élites éprises de

la nos tal gie de la pa trie per due. À plus forte rai son, le mot nègre, ja dis terme gé né rique, ac quiert-il un sens pé jo ra tif.

Quant à ce lui « d'A fri cain », il a tou jours été, il est l'a pos trophe la plus hu mi liante qui puisse être adres sée à un Haï‐ 
tien. A la ri gueur, l' homme le plus dis tin gué de ce pays ai me rait mieux qu'on lui trouve quelque res sem blance avec un

Es qui mau, un Sa moyède ou un Toun gouze plu tôt que de lui rap pe ler son as cen dance gui néenne ou sou da naise. Il faut

voir avec quel or gueil quelques-unes des fi gures les plus re pré sen ta tives de notre mi lieu évoquent la vir tua lité de

quelque fi lia tion bâ tarde ! Toutes les tur pi tudes des pro mis cui tés co lo niales, les hontes ano nymes des ren contres de

ha sard, les brèves pa riades de deux pa roxysmes sont de ve nues des titres de consi dé ra tion et de gloire. Quel peut être

l'a ve nir, quelle peut être la va leur d'une so ciété où de telles aber ra tions de ju ge ment, de telles er reurs d'o rien ta tion

se sont muées en sen ti ments consti tu tion nels ? Dur pro blème pour ceux qui ré flé chissent et qui ont la tache de mé‐ 
di ter sur les condi tions so ciales de notre mi lieu ! En tout cas, il ap pa raî tra au lec teur com bien notre en tre prise est té‐ 
mé raire d'é tu dier la va leur du folk lore haï tien de vant le pu blic haï tien. Notre au dace ap pa raî tra plus nette quand

nous avoue rons que c'est sous la forme de confé rences de vul ga ri sa tion que nous avions conçu le des sein ori gi nel de

ce livre. Au fait, nous je tâmes l'a morce de deux confé rences sur la di vi sion du su jet qui nous sem bla la plus ac ces sible

au pu blic ama teur de fri vo li tés et de ba ga telles. Pour le reste, nous ju geâmes plus op por tun de lui ré ser ver le cadre

d'une mo no gra phie. Alors, nous mo di fiâmes le plan pri mi tif et nous joi gnîmes bout à bout les es sais qui sont ici

réunis. Nous confes sons sans tar der que de toute la ma tière du folk lore les mo da li tés des croyances po pu laires, leurs

ori gines, leur évo lu tion, leur ma nière d'être ac tuelle, les ex pli ca tions scien ti fiques qui dé coulent de leur mé ca nisme

ont été les pro blèmes qui ont le plus vi ve ment sol li cité nos re cherches. C'est pour quoi elles tiennent une plus grande

place dans ce re cueil. Les so lu tions aux quelles nous avons sous crit sont-elles dé fi ni tives ? Nous n'a vons garde de le

pré tendre. C'est l'é ter nel souci de l'es prit scien ti fique de ne ja mais consi dé rer que comme pro vi soires les conclu sions

aux quelles abou tit l'é tude des phé no mènes d'ordre bio lo giques se lon les mé thodes et les ac qui si tions les plus ré‐ 
centes de la science. Du moins nous nous sommes ef forces d'u ti li ser les plus doctes tra vaux qui fussent sus cep tibles
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de nous ai der a com prendre notre su jet dans ses mo da li tés es sen tielles. Nous sou hai tons que d'autres creusent plus

avant le sillon et ré pandent une plus large pro fu sion de se mences...

Mais, nous dira-t-on, a quoi bon se don ner tant de peine à pro pos de me nus pro blèmes qui n'in té ressent qu'une très

in fime mi no rité d' hommes, ha bi tant une très in fime par tie de la sur face ter restre ?

On a peut-être rai son.

Nous nous per met trons d'ob jec ter ce pen dant que ni l'exi guïté de notre ter ri toire, ni la fai blesse nu mé rique de notre

peuple ne sont mo tifs suf fi sants pour que les pro blèmes qui mettent en cause le com por te ment d'un groupe d'‐ 
hommes soient in dif fé rents au reste de l' hu ma nité. En outre, notre pré sence sur un point de cet ar chi pel amé ri cain

que nous avons « hu ma nisé », la trouée que nous avons faite dans le pro ces sus des évé ne ments his to riques pour

agrip per notre place parmi les hommes, notre fa çon d'u ti li ser les lois de l'i mi ta tion pour es sayer de nous faire une

âme d'em prunt, la dé via tion pa tho lo gique que nous avons in fli gée au bo va rysme des col lec ti vi tés en nous conce vant

autre que nous ne sommes, l'in cer ti tude tra gique qu'une telle dé marche im prime à notre évo lu tion au mo ment où les

im pé ria lismes de tous ordres ca mouflent leurs convoi tises sous des de hors de phi lan thro pie, tout cela donne un cer‐ 
tain re lief à l'exis tence de la com mu nauté haï tienne et, de vant que la nuit vienne, il n'est pas in utile de re cueillir les

faits de notre vie so ciale, de fixer les gestes, les at ti tudes de notre peuple, si humble soit-il, de les com pa rer à ceux

d'autres peuples, de scru ter leurs ori gines et de les si tuer dans la vie gé né rale de l' homme sur la pla nète. Ils sont des

té moins dont la dé po si tion ne peut être né gli geable pour ju ger la va leur d'une par tie de l'es pèce hu maine.

Tel est, en der nière ana lyse, le sens de notre en tre prise, et quel que soit l'ac cueil qu'on lui ré serve, nous vou lons qu'on

sache que nous ne sommes pas dupes de son in suf fi sance et de sa pré ca rité.

Pé tion ville, le 15 dé cembre 1927.

i. Annexe 9. Sylvain Georges, Dix années de lutte pour la liberté

An nexe 9. Syl vain Georges, Dix an nées de lutte pour la li berté, 1915-1925 , Port-au-Prince, H. Des champs, s.d., pp. 6-9,

79-80 et 141-149 [https:// dloc.com/ fr/ AA00008908/ 00001].

Sylvain Georges, Dix années de lutte pour la liberté, 1915-1925
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j. Annexe 10. Extraits de la Constitution haïtienne du 19 juin 1918 et des amendements apportés par
le plébiscite des 10 et 11 janvier 1928.

An nexe 10. Ex traits de la Consti tu tion haï tienne du 19 juin 1918 et des amen de ments ap por tés par le plé bis cite des 10

et 11 jan vier 1928, Di gi thèque de ma té riaux ju ri diques et po li tiques [https:// mjp.univ-perp.fr/ constit/ ht.htm].

Consti tu tion du 19 juin 1918

Consti tu tion du 19 juin 1918, amen‐ 
dée par le plé bis cite des 10 et 11

jan vier 1928

Ar ticle 16 

Cha cun a le droit d'ex pri mer ses

opi nions en toutes ma tières, d'é‐ 
crire, d'im pri mer et de pu blier ses

pen sées. Les écrits ne peuvent être

sou mis à au cune cen sure préa lable.

Les abus de ce droit sont dé fi nis et

ré pri més par la loi, sans qu'il puisse

être porté at teinte à la li berté de la

presse.

La li berté de la Presse est ga ran tie,

sous les condi tions dé ter mi nées par

la loi.

Ar ticle 19

Le jury est éta bli en ma tière cri mi‐ 
nelle et pour dé lit po li tique et de

presse.

Le Jury est éta bli en ma tière cri mi‐ 
nelle, dans les cas qui se ront dé ter‐ 
mi nés par la loi.
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Ar ticle 96

Les au diences des tri bu naux sont

pu bliques, à moins que cette pu bli‐ 
cité ne soit dan ge reuse pour l'ordre

pu blic et les bonnes mœurs ; dans

ce cas, le tri bu nal le dé clare par ju‐ 
ge ment.

En ma tière de dé lit po li tique et de

presse, le huis clos ne peut être pro‐ 
noncé.

Les au diences des tri bu naux sont

pu bliques, à moins que cette pu bli‐ 
cité ne soit dan ge reuse pour l'ordre

pu blic et les bonnes mœurs ; dans

ce cas, le tri bu nal le dé clare par ju‐ 
ge ment.

En ma tière de dé lit po li tique et de

presse, le huis clos ne peut être pro‐ 
noncé.

k. Annexe 11. Évaluation diagnostic.

Nom :

Pré nom :

Com plé ter le ta bleau en choi sis sant quelques dates de l’his toire d’Haïti, de la Ca raïbe et du monde et pré ci sant en

deux ou trois phrases les évé ne ments aux quels ren voient ces dates.

Date
His toire d’Haïti et des Ca‐ 
raïbes

His toire amé ri caine His toire mon diale

... ... ... ...

l. Annexe 12. Extraits de journaux.

An nexe 12.1. Charles Mo ra via, La Plume, 25 août 1915, cité par Suzy Cas tor, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti, Port-au-

Prince, CRES FED (Centre de re cherche et de for ma tion éco no mique et so ciale pour le dé ve lop pe ment), 1988, p. 88

[http:// clas siques.uqac.ca/ contem po rains/ Cas tor_ Suzy/ Oc cu pa tion_ame ri caine_ Haiti/ Oc cu pa tion_ame ri caine_‐ 
Haiti.html].

« Nous ne sommes pas en guerre contre les États-Unis, nous sommes en guerre contre l' hu ma nité, que nous avons of‐ 
fen sée de puis un siècle. Les Amé ri cains sont en ne mis du des po tisme sou ve rain, et, pour em pê cher sa res tau ra tion, ils

ont oc cupé le pays ».

An nexe 12.2. Charles Mo ra via, La Plume, 1er sep tembre 1915, cité par Fran çois Blanc pain, Haïti et les Etats-Unis : 1915-

1934. His toire d’une oc cu pa tion, Pa ris / Mont réal, L’Har mat tan, 1999, p. 245.

« […] J’ai dit que ce peuple, par sa pas si vité de vant le mal, est la cause de sa ruine et de sa dé ca dence et qu’il doit faire

son mea-culpa au lieu de s’ai grir contre les Amé ri cains qui ne sont pas ve nus conqué rir notre pays mais s’in ter po ser

entre nos par tis pour nous dé fendre contre nous-mêmes et nous re mettre dans la voie per due du pro grès  et de la ci‐ 
vi li sa tion […] Je dis que le pa trio tisme à l’heure ac tuelle doit être plu tôt la haine des ca cos que celle des Amé ri cains,

car les actes seuls de ceux-là nous ont ame nés ceux-ci […] »

An nexe 12.3. Le Temps, 6 juin 1926, à ve nir.

m. Annexe 13. Seligmann Herbert J., « The Conquest of Haiti »

An nexe 13. Se lig mann Her bert J., «  The Conquest of Haiti  », The Na tion, 111, July 10, 1920 [https:// win dow son‐
haiti.com/ win dow son haiti/ hai ti_oc cu pa tion_ se ries_01.shtml], in « A dos sier of ar ticles from The Na tion on the Uni ted

States Oc cu pa tion of Haiti, 1915-1934. Black his tory in white times », The Pu blic Ar chive, 24 avril 2015.

To Bel gium's Congo, to Ger ma ny's Bel gium, to En gland's In dia and Egypt, the Uni ted States has ad ded a per fect mi‐ 
nia ture in Haiti. Five years of vio lence in that Ne gro re pu blic of the Ca rib bean, wi thout sanc tion of in ter na tio nal law

or any law other than force, is now suc cee ded by an era in which the mi li tary au tho ri ties are at temp ting to hush up

what has been done. The his tory of the Ame ri can in va sion of Haiti is only ad di tio nal evi dence that the Uni ted States

is among those Po wers in whose in ter na tio nal dea lings de mo cracy and free dom are mere words, and hu man lives ne‐ 
gli gible in face of ra cial snob bery, po li ti cal chi cane, and mo ney. The five years of Ame ri can oc cu pa tion, from 1915 to

1920, have ser ved as a com men tary upon the white ci vi li za tion which still burns black men and wo men at the stake.

For Hai tian men, wo men, and chil dren, to a num ber es ti ma ted at 3,000, in no cent for the most part of any of fense,

have been shot down by Ame ri can ma chine gun and rifle bul lets; black men and wo men have been put to tor ture to

make them give in for ma tion; theft, ar son, and mur der have been com mit ted al most with im pu nity upon the per sons

and pro perty of Hai tians by white men wea ring the uni form of the Uni ted States. Black men have been dri ven to re‐
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treat to the hills from ac tual sla very im po sed upon them by white Ame ri cans, and to re sist the ar med in va der with

fan tas tic ar se nals of an cient horse pis tols, Spa nish cut lasses, Na po leo nic sabres, French car bines, and even flint locks.

In this five years' mas sacre of Hai tians less than twenty Ame ri cans have been killed or woun ded in ac tion.

Of all this Ame ri cans at home have been kept in the pro foun dest igno rance. The cor res pondent of the As so cia ted

Press in Cape Hai tien in for med me in April, 1920, that he had found it im pos sible in the pre ce ding three years, owing

to mi li tary cen sor ship, to send a single cable dis patch concer ning mi li tary ope ra tions in Haiti, to the Uni ted States.

News pa pers have been sup pres sed in Port au Prince and their edi tors pla ced in jail on pu rely po li ti cal grounds. Even

Uni ted States ci ti zens in Haiti told me of their fear that if they too frankly cri ti ci sed "the Oc cu pa tion," exis tence in

Haiti would be made un plea sant for them. Du ring my stay of so me thing over a month in Haiti se ve ral en ga ge ments

oc cur red bet ween Hai tian re vo lu tio nists and Uni ted States Ma rines. Early in April, Lieu te nant Muth, of the Hai tian

gen dar mery, was killed, his body mu ti la ted, and a ma rine woun ded. In that en ga ge ment, as in others which oc cur red

wi thin a few weeks of it, Hai tian re vo lu tio nists or ca cos suf fe red ca sual ties of from five to twenty killed and woun ded.

No re port of these clashes and ca sual ties, so far as I know, has been pu bli shed in any news pa per of the Uni ted States.

The Uni ted States Go vern ment and the Ame ri can mi li tary Oc cu pa tion which has pla ced Haiti un der mar tial law do

not want the people of the Uni ted States to know what has hap pe ned in Haiti.

For this de sire for se crecy there are the best of rea sons. Ame ri cans have concei ved the ap pli ca tion of the Mon roe

Doc trine to be pro tec tion ex ten ded by the Uni ted States to wea ker States in the wes tern he mis phere, against fo reign

ag gres sion. Un der co ver of that doc trine the Uni ted States has prac ti ced the very ag gres sions and ty ran nies it was

pre ten ding to fight to sa fe guard wea ker states against. In 1915, du ring a riot in the ca pi tal of Haiti, in which Pre sident

Vil brun Guillaume Sam was killed, the mob re mo ved a man from the sanc tuary he had clai med in the French le ga tion.

It is said the French threa te ned to in ter vene, also that the Ger man Go vern ment had, be fore the Eu ro pean war, de‐ 
man ded control of Hai tian af fairs. In jus ti fying its in va sion of Haiti in 1915, the Uni ted States makes use of the pre text

with which the Im pe rial Ger man Go vern ment jus ti fied its in va sion of Bel gium in 1914. The in va sion was one of de‐
fense against any Po wer which, ta king control of Haiti, a wea ker state, might use its ter ri tory as a base for na val ac tion

against the Pa nama Ca nal or the Uni ted States.

Ins tead of main tai ning a force of ma rines at Port au Prince suf fi cient to sa fe guard fo reign le ga tions and consu lates

against vio lence, the Uni ted States pro cee ded to as sume control of the is land. The Ame ri can hold was for ti fied by a

conven tion em po we ring the Uni ted States to ad mi nis ter Hai tian cus toms and fi nance for twenty years, or as much

lon ger as the Uni ted States sees fit; and by a re vi sed consti tu tion of Haiti re mo ving the pro hi bi tion against alien ow‐ 
ner ship of land, thus en abling Ame ri cans to pur chase the most fer tile areas in the coun try. Then ce for ward Haiti has

been re gar ded and has been trea ted as conque red ter ri tory. Mi li tary camps have been built throu ghout the is land.

The pro perty of na tives has been ta ken for mi li tary use. Hai tians car rying a gun were for a time shot at sight. Many

Hai tians not car rying guns were also shot at sight. Ma chine guns have been tur ned into crowds of unar med na tives,

and Uni ted States ma rines have, by ac counts which se ve ral of them gave me in ca sual conver sa tion, not trou bled to

in ves ti gate how many were killed or woun ded. In some cases Hai tians pea cea bly in cli ned have been afraid to come

to Ame ri can camps to give up their wea pons for fear they would be shot for car rying them.

The Hai tians in whose ser vice Uni ted States ma rines are pre su ma bly res to ring peace and or der in Haiti are ni ck na med

"Gooks" and have been trea ted with every va riety of contempt, in sult, and bru ta lity. I have heard of fi cers wea ring the

Uni ted States uni form in the in ter ior of Haiti talk of "bum ping off" (i.e., killing) "Gooks" as if it were a va riety of sport

like duck hun ting. I heard one ma rine boast of ha ving sto len mo ney from a pea ceable Hai tian fa mily in the hills whom

he was pre su ma bly on pa trol to pro tect against "ban dits." I have heard of fi cers and men in the Uni ted States Ma rine

Corps say they thought the is land should be "clea ned out"; that all the na tives should be shot; that shoo ting was too

good for them; that they in ten ded ta king no pri so ners; that many of those who had been ta ken pri so ners had been

"al lo wed to es cape," that is, shot on the pre text that they had at temp ted flight. I have seen pri so ners' faces and

heads dis fi gu red by bea tings ad mi nis te red to them and have heard of fi cers dis cus sing those bea tings; also a form of

tor ture -- "sept" -- in which the vic tim's leg is com pres sed bet ween two rifles and the pres sure against the shin in crea‐ 
sed un til agony for ced him to speak. I know that men and wo men have been hung by the neck un til stran gu la tion im‐ 
pel led them to give in for ma tion. I have in my pos ses sion a copy of a "bon ha bi tant" (good ci ti zen) pass which all Hai‐ 
tians in the in ter ior have been re qui red to carry and present to any ma rine who might ask to ins pect it. Fai lure to

carry the pass for merly in vol ved being shot or ar res ted. Ar rest for tri vial of fenses has in vol ved de ten tion in Cape Hai‐ 
tien and Port au Prince for as long as six months. In jus tice to the of fi cers and men of the Ma rine Corps, it should he

said that many of them de test what they have had to do in Haiti. One of fi cer re mar ked to me that if he had to draw

a car toon of the oc cu pa tion of Haiti he would re present a black man held down by a white sol dier, while ano ther

white man went through the black man's po ckets. Other of fi cers and men have cri ti ci sed the en tire Hai tian ad ven‐ 
ture as a tra vesty upon hu ma nity and ci vi li za tion and as a las ting dis grace to the Uni ted States Ma rine Corps. But the
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pre vai ling at ti tude of mind among the men sent to as sist Haiti has been such de ter mi ned contempt for men of dark

skins that de cency has been al most out of the ques tion. The Ame ri can di sease of co lor pre ju dice has ra ged vi ru lently.

The oc cu pa tion points with pride to mi li tary roads. These roads were in large part built by Hai tian slaves -- I in tend

the word li te rally -- un der Ame ri can task mas ters. An old Hai tian law of cor vée, or en for ced road la bor, ra rely if ever

in vo ked, au tho ri zing three days' work in each year on roads about the ci ti zen's do mi cile, was made the ex cuse for kid‐ 
na ping thou sands of Hai tians from their homes -- when they had homes -- for cing them to live for months in camps,

in suf fi ciently fed, guar ded by Uni ted States ma rines, rifle in hand. When Hai tians at temp ted to es cape this das tardly

com pul sion, they were shot. I heard ugly whis pers in Haiti of the sud den ac cu mu la tion of funds by Ame ri can of fi cers

of the Hai tian gen dar mery who had the res pon si bi lity of pro vi ding food for these slave camps. Char le magne Per alte,

an im por tant po li ti cal lea der un der the Za mor Go vern ment, ar res ted for po li ti cal ac ti vity, was for ced to la bor in pri‐ 
son garb on the streets of Cape Hai tien, where he was well known. He es ca ped in Sep tem ber, 1918, fla ming with ha‐ 
tred and be came known throu ghout Haiti as Char le magne, one of the most re sour ce ful of re vo lu tio nary lea ders in

the Hinche dis trict un til he was killed in the au tumn of 1919. It is no coin ci dence that his po wer was grea test and the

re volt se ve rest in the re gions where the cor vée sla very had been most in use.

Co lo nel John Rus sell, at present bri gade com man der in Haiti, who is strug gling with an im pos si bly dif fi cult si tua tion,

lar gely crea ted by his pre de ces sors, for mally abo li shed the cor vée late in 1919. That was not un doing the da mage

which had been done. Co lo nel Rus sell could not, even by is suing the most strin gent or ders against in dis cri mi nate

mur der of Hai tians by ma rines, wipe out what had oc cur red un der a for mer com man ding of fi cer who had been sent

to Haiti al though it was in his re cord that he had been court-mar tial led for bru ta lity to na tives in the Phi lip pines.

Ano ther crea tion of the Ame ri cans in Haiti, al though it is now im pro ved in per son nel and lea der ship, fan ned the

flames of ha tred and vio lence which swept the is land. I re fer to the Gen dar me rie d' Haiti. This is a mi li tary force of

black men, of fi ce red with one or two ex cep tions by cor po rals and ser geants of the Ma rine Corps pro mo ted to lieu te‐ 
nan cies and cap tain cies over Hai tians. Many of the white men were igno rant and bru tal. Some of the Hai tians en lis‐ 
ted in the gen dar me rie were no to rious bad men. Se ve ral of them have been shot for mur der and ex tor tion among

their own people.

The ar med peace which has re sul ted from the conquest of Haiti by the Uni ted States has ope ned a new field for

Ame ri can in ves tors. Al ready the Banque Na tio nale d' Haiti, the bank of is sue of all Hai tian pa per cur rency, is ow ned

by an Ame ri can bank. The Na tio nal Rail ways of Haiti are ow ned by Ame ri cans. Su gar mills and ligh ting plants are in

Ame ri can control. Groups of Ame ri cans are pur cha sing or are en dea vo ring to pur chase the most fer tile land in the

coun try. The re pre sen ta tive of one com pany told me they ow ned 58,000 acres. In this scheme of Ame ri can "pro tec‐ 
tion" of Hai tian wel fare, the Hai tian's place is illu mi na ted by a re mark which I heard one Ame ri can en tre pre neur

make. He ad vo ca ted that Chi nese coo lies be im por ted to sup plant unins truc ted Hai tian la bor.

Af ter an in de fen sible in va sion of a hel pless coun try, af ter the pro fes sions of so li ci tude and good-will which ac com pa‐ 
nied the crime, what has the Uni ted States to of fer in ex te nua tion? Mi li tary roads, which the Hai tian people do not

par ti cu larly want, a ci vil hos pi tal in Port au Prince, and the Hai tian Gen dar me rie. The present Go vern ment of Haiti

which dangles from wires pul led by Ame ri can fin gers, would not en dure for twenty-four hours if Uni ted States ar med

forces were wi th drawn; and the pre sident, Sudre d'Ar ti gue nave, would face death or exile. No be gin ning has been

made in com ba ting with tea chers the ap pal ling illi te racy of the Hai tian people. No at tempt has been made to send

ci vi lian doc tors or even mi li tary doc tors to mi nis ter to the needs of di sea sed Hai tians in the in ter ior. These sins of

com mis sion and of omis sion are at tri bu table less to the men confron ted with the over work and the dif fi cul ties, and

of ten with the in fe rior food which their Go vern ment sends them, in Haiti, than to an Ad mi nis tra tion, and es pe cially a

State De part ment ready to coun te nance ar med in va sions wi thout plan and to un der take, by a na tion which has si‐ 
gnally fai led in ad mi nis te ring its own co lor pro blem, the go vern ment of a black re pu blic.

The jumble of ju ris dic tions im po sed upon Ame ri cans in Haiti by the ir res pon sible gent le men in Wa shing ton would

pa ra lyze even a ge nuine at tempt at re ge ne ra tion of Hai tian go vern ment. The cus toms re ceipts and the dis bur se‐ 
ments of Haiti are ad mi nis te red by two Ame ri cans in de pendent of the mi li tary com mand. Of the cus toms ad mi nis‐ 
tra tion, suf fice it to say that not one bu si ness man to whom I tal ked, and there were pro minent Ame ri cans as well as

Hai tians among my in for mants, had a word to say in its fa vor. There is no ap peal from the scru pu lously inept cus toms

ru lings ex cept to Wa shing ton. The fic tion of a Hai tian re pu blic is main tai ned, al though the Ame ri can mi li tary com‐ 
mand can sup press news pa pers and vir tually controls Hai tian po li tics and elec tions. The Hai tian Go vern ment, such as

it is, ei ther yields per force to Ame ri can pres sure or finds it self in feeble and in ef fec tual op po si tion. The gen dar me rie,

theo re ti cally un der the Hai tian Go vern ment's com mand, is of fi ce red by Ame ri can ma rines, paid by both Haiti and

the Uni ted States.

This mi li ta rist, im pe ria list bur lesque on the pro fes sion, with which the Uni ted States en te red the war in be half of wea‐ 
ker states leaves the Hai tians lit tle to do but to won der what the Uni ted States in tends. If they had po wer, they
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would drive the ar med in va der into the sea. They have not the po wer. They are di sar med and cy ni cal, those who can

think. If Hai tian go vern ment was not conspi cuously suc cess ful, lives of Ame ri cans and other fo rei gners were safe be‐ 
fore the in va sion. For the rest, in the ab sence of an plans for Hai ti's re ge ne ra tion ex cept through "de ve lop ment" of

the coun try by ex ploi ters, the Hai tian may de rive what spi ri tual nou rish ment he can from the Wil so nian phrases with

which Uni ted States thug gery dis guises its deeds.

Pro po si tion de tra duc tion :

Au Congo belge, à la Bel gique al le mande, à l'Inde et à l'É gypte an glaises, les États-Unis ont ajouté une mi nia ture par‐ 
faite en Haïti. Cinq an nées de vio lence dans cette ré pu blique noire des Ca raïbes, sans sanc tion du droit in ter na tio nal

ou de toute loi autre que la force, ont main te nant suc cédé une époque où les au to ri tés mi li taires tentent d'é touf fer

ce qui a été fait. L’his toire de l’in va sion amé ri caine d’Haïti n’est qu’une preuve sup plé men taire que les États-Unis font

par tie de ces puis sances dans les re la tions in ter na tio nales pour les quelles la dé mo cra tie et la li berté ne sont que de

simples mots et les vies hu maines sont né gli geables face au sno bisme ra cial, aux chi canes po li tiques et à l’ar gent. Les

cinq an nées d’oc cu pa tion amé ri caine, de 1915 à 1920, ont servi de com men taire sur la ci vi li sa tion blanche qui brûle

en core sur le bû cher des hommes et des femmes noirs. Car des hommes, des femmes et des en fants haï tiens, au

nombre es timé à 3 000, in no cents pour la plu part de tout dé lit, ont été abat tus par des balles de mi trailleuses et de

fu sils amé ri cains ; des hommes et des femmes noirs ont été tor tu rés pour leur faire don ner des in for ma tions ; des

vols, des in cen dies cri mi nels et des meurtres ont été com mis presque im pu né ment sur les per sonnes et les biens des

Haï tiens par des hommes blancs por tant l'u ni forme des États-Unis. Les hommes noirs ont été pous sés à se re ti rer

dans les col lines pour échap per à l'es cla vage qui leur était im posé par les Amé ri cains blancs et à ré sis ter à l'en va his‐ 
seur armé avec de fan tas tiques ar se naux com po sés d'an ciens pis to lets à che val, de cou te las es pa gnols, de sabres na‐ 
po léo niens, de ca ra bines fran çaises et même de fu sils à si lex. Au cours de ces cinq an nées de mas sacre d' Haï tiens,

moins de vingt Amé ri cains ont été tués ou bles sés au com bat.

De tout cela, les Amé ri cains chez eux ont été main te nus dans la plus pro fonde igno rance. Le cor res pon dant de l'As so‐ 
cia ted Press au Cap-Haï tien m'in forma en avril 1920 qu'il lui avait été im pos sible, au cours des trois an nées pré cé‐ 
dentes, en rai son de la cen sure mi li taire, d'en voyer aux États-Unis un seul té lé gramme concer nant les opé ra tions mi li‐ 
taires en Haïti. Des jour naux ont été sup pri més à Port-au-Prince et leurs ré dac teurs en chef ont été em pri son nés pour

des rai sons pu re ment po li tiques. Même les ci toyens amé ri cains en Haïti m'ont fait part de leur crainte que s'ils cri ti‐ 
quaient trop fran che ment « l'oc cu pa tion », l'exis tence en Haïti leur se rait ren due désa gréable. Au cours de mon sé‐ 
jour d'en vi ron plus d'un mois en Haïti, plu sieurs com bats ont eu lieu entre des ré vo lu tion naires haï tiens et des Ma‐ 
rines amé ri cains. Dé but avril, le lieu te nant Muth, de la gen dar me rie haï tienne, a été tué, son corps mu tilé et un ma rin

blessé. Dans cet en ga ge ment, comme dans d'autres qui ont eu lieu quelques se maines après, les ré vo lu tion naires haï‐ 
tiens ou ca cos ont subi entre cinq et vingt morts et bles sés. À ma connais sance, au cun rap port sur ces af fron te ments

et ces vic times n'a été pu blié dans au cun jour nal des États-Unis. Le gou ver ne ment des États-Unis et l'oc cu pa tion mi li‐ 
taire amé ri caine qui a placé Haïti sous la loi mar tiale ne veulent pas que le peuple des États-Unis sache ce qui s'est

passé en Haïti.

Ce dé sir de se cret a les meilleures rai sons. Les Amé ri cains ont conçu l’ap pli ca tion de la doc trine Mon roe comme une

pro tec tion ac cor dée par les États-Unis aux États les plus faibles de l’hé mi sphère oc ci den tal contre toute agres sion

étran gère. Sous le cou vert de cette doc trine, les États-Unis ont pra ti qué les mêmes agres sions et ty ran nies contre les‐ 
quelles ils pré ten daient lut ter pour pro té ger les États les plus faibles. En 1915, lors d'une émeute dans la ca pi tale d'‐ 
Haïti, au cours de la quelle le pré sident Vil brun Guillaume Sam fut tué, la foule ex pulsa un homme du sanc tuaire qu'il

avait re ven di qué dans la lé ga tion fran çaise. On dit que les Fran çais ont me nacé d'in ter ve nir et que le gou ver ne ment

al le mand avait, avant la guerre eu ro péenne, exigé le contrôle des af faires haï tiennes. En jus ti fiant leur in va sion d' Haïti

en 1915, les États-Unis uti lisent le pré texte avec le quel le gou ver ne ment im pé rial al le mand jus ti fiait son in va sion de la

Bel gique en 1914. L'in va sion était une in va sion de dé fense contre toute puis sance qui, pre nant le contrôle d' Haïti, un

État plus faible , pour rait uti li ser son ter ri toire comme base pour une ac tion na vale contre le ca nal de Pa nama ou

contre les États-Unis.

Au lieu de main te nir à Port-au-Prince une force de ma rine suf fi sante pour pro té ger les lé ga tions et consu lats étran gers

contre la vio lence, les États-Unis ont pris le contrôle de l'île. L'em prise amé ri caine a été ren for cée par une conven tion

au to ri sant les États-Unis à ad mi nis trer les douanes et les fi nances haï tiennes pen dant vingt ans, ou aussi long temps

que les États-Unis le jugent op por tun ; et par une consti tu tion ré vi sée d' Haïti sup pri mant l'in ter dic tion contre la pro‐ 
priété étran gère des terres, per met tant ainsi aux Amé ri cains d'a che ter les zones les plus fer tiles du pays. Dé sor mais

Haïti est consi déré et traité comme un ter ri toire conquis. Des camps mi li taires ont été construits dans toute l'île. Les

biens des in di gènes ont été confis qués à des fins mi li taires. Des Haï tiens ar més d'une arme à feu ont été pen dant un

cer tain temps abat tus à vue. De nom breux Haï tiens non ar més ont éga le ment été abat tus à vue. Les mi trailleuses ont

été trans for mées en foules d'in di gènes non ar més, et les ma rines amé ri cains, d'a près les ré cits que plu sieurs d'entre
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eux m'ont don nés au cours d'une conver sa tion in for melle, ne se sont pas sou ciés de vé ri fier com bien ont été tués ou

bles sés. Dans cer tains cas, des Haï tiens en clins à la paix ont eu peur de ve nir dans les camps amé ri cains pour rendre

leurs armes, de peur d'être abat tus s'ils les por taient.

Les Haï tiens au ser vice des quels les ma rines amé ri cains sont cen sés res tau rer la paix et l'ordre en Haïti sont sur nom‐ 
més « Gooks » et ont été trai tés avec toutes sortes de mé pris, d'in sultes et de bru ta lité. J'ai en tendu des of fi ciers por‐ 
tant l'u ni forme amé ri cain à l'in té rieur d' Haïti par ler de « tuer » des « Gooks » comme s'il s'a gis sait d'une va riété de

sports comme la chasse au ca nard. J'ai en tendu un ma rine se van ter d'a voir volé de l'argent à une fa mille haï tienne

pai sible dans les col lines, qu'il pa trouillait pro ba ble ment pour pro té ger contre les « ban dits ». J'ai en tendu des of fi‐ 
ciers et des hommes du Corps des Ma rines des États-Unis dire qu'ils pen saient que l'île de vrait être « net toyée » ; que

tous les in di gènes se raient fu sillés ; ce tir était trop beau pour eux ; qu'ils avaient l'in ten tion de ne faire au cun pri son‐ 
nier ; que beau coup de ceux qui avaient été faits pri son niers avaient été « au to ri sés à s'é va der », c'est-à-dire fu sillés

sous pré texte qu'ils avaient tenté de s'en fuir. J'ai vu des vi sages et des têtes de pri son niers dé fi gu rés par les coups qui

leur ont été in fli gés et j'ai en tendu des po li ciers dis cu ter de ces coups ; Il s'a git éga le ment d'une forme de tor ture - le

"sept" - dans la quelle la jambe de la vic time est com pri mée entre deux fu sils et la pres sion sur le ti bia aug mente jus‐ 
qu'à ce que l'a go nie l'o blige à par ler. Je sais que des hommes et des femmes ont été pen dus par le cou jus qu'à ce

qu'ils soient étran glés pour don ner des in for ma tions. J'ai en ma pos ses sion une co pie d'un lais sez-pas ser de « bon ha‐ 
bi tant » que tous les Haï tiens de l'in té rieur doivent por ter et pré sen ter à tout ma rin qui pour rait de man der à l'ins pec‐ 
ter. Le fait de ne pas por ter le lais sez-pas ser im pli quait au pa ra vant d'être abattu ou ar rêté. Les ar res ta tions pour des

dé lits in si gni fiants ont en traîné une dé ten tion au Cap-Haï tien et à Port-au-Prince pen dant des pé riodes al lant jus qu'à

six mois. Pour rendre jus tice aux of fi ciers et aux hommes du Corps des Ma rines, il faut dire que beau coup d'entre eux

dé testent ce qu'ils ont eu à faire en Haïti. Un of fi cier m'a fait re mar quer que s'il de vait des si ner une ca ri ca ture de l'oc‐ 
cu pa tion d' Haïti, il re pré sen te rait un homme noir re tenu par un sol dat blanc, tan dis qu'un autre homme blanc fouille‐ 
rait dans les poches de l' homme noir. D’autres of fi ciers et hommes ont cri ti qué toute l’aven ture haï tienne comme

une pa ro die de l’hu ma nité et de la ci vi li sa tion et comme une honte du rable pour le Corps des Ma rines des États-Unis.

Mais l'at ti tude d'es prit do mi nante parmi les hommes en voyés pour ai der Haïti a été un mé pris si dé ter miné en vers les

hommes à la peau fon cée que la dé cence est presque hors de ques tion. La ma la die amé ri caine des pré ju gés de cou‐ 
leur fait rage avec vi ru lence.

L’oc cu pa tion montre avec fierté les routes mi li taires. Ces routes ont été en grande par tie construites par des es claves

haï tiens – j’en tends le mot lit té ra le ment –   sous la di rec tion de maîtres d’œuvre amé ri cains. Une vieille loi haï tienne de

cor vée, ou tra vaux rou tiers for cés, ra re ment in vo quée, voire ja mais, au to ri sant trois jours de tra vail par an sur les

routes au tour du do mi cile du ci toyen, a servi de pré texte pour en le ver des mil liers d' Haï tiens de chez eux -- alors

qu'ils avaient des mai sons. -- les obli geant à vivre des mois dans des camps, in suf fi sam ment nour ris, gar dés par des

ma rines amé ri cains, fu sil à la main. Lorsque les Haï tiens ont tenté d'é chap per à cette ignoble contrainte, ils ont été

abat tus. J'ai en tendu de vi laines ru meurs en Haïti sur la sou daine ac cu mu la tion de fonds par des of fi ciers amé ri cains

de la gen dar me rie haï tienne qui avaient la res pon sa bi lité de four nir de la nour ri ture à ces camps d'es claves. Char le‐ 
magne Per alte, un im por tant di ri geant po li tique du gou ver ne ment Za mor, ar rêté pour ac ti vi tés po li tiques, a été

contraint de tra vailler en te nue de pri son dans les rues du Cap-Haï tien, où il était bien connu. Il s'en fuit en sep tembre

1918, en flammé de haine et de vint connu dans tout Haïti sous le nom de Char le magne, l'un des di ri geants ré vo lu tion‐ 
naires les plus in gé nieux du dis trict de Hinche jus qu'à ce qu'il soit tué à l'au tomne 1919. Ce n'est pas un ha sard si son

pou voir était le plus grand et la ré volte la plus sé vère dans les ré gions où l'es cla vage de la cor vée avait été le plus pra‐ 
ti qué.

Le co lo nel John Rus sell, ac tuel le ment com man dant de bri gade en Haïti, aux prises avec une si tua tion in croya ble ment

dif fi cile, en grande par tie créée par ses pré dé ces seurs, a of fi ciel le ment aboli la cor vée à la fin de 1919. Cela ne ré pa‐ 
rait pas les dé gâts cau sés. Le co lo nel Rus sell ne pou vait pas, même en émet tant les ordres les plus stricts contre le

meurtre aveugle d' Haï tiens par des ma rines, ef fa cer ce qui s'é tait passé sous le règne d'un an cien com man dant en‐ 
voyé en Haïti, même s'il fi gu rait dans son dos sier qu'il avait été tra duit en cour mar tiale pour bru ta lité en vers les in di‐ 
gènes des Phi lip pines.

Une autre créa tion des Amé ri cains en Haïti, bien qu'elle soit dé sor mais amé lio rée en termes de per son nel et de lea‐ 
der ship, a at tisé les flammes de la haine et de la vio lence qui ont ba layé l'île. Je fais ré fé rence à la Gen dar me rie d'‐ 
Haïti. Il s'a git d'une force mi li taire com po sée d' hommes noirs, di ri gée, à une ou deux ex cep tions près, par des ca po‐ 
raux et des ser gents du Corps des Ma rines pro mus lieu te nances et ca pi tai ne ries au près des Haï tiens. Beau coup

d’hommes blancs étaient igno rants et bru taux. Cer tains des Haï tiens en rô lés dans la gen dar me rie étaient des

hommes no toi re ment mé chants. Plu sieurs d’entre eux ont été abat tus pour meurtre et ex tor sion de fonds au sein de

leur propre peuple.
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La paix ar mée is sue de la conquête d' Haïti par les États-Unis a ou vert un nou veau champ aux in ves tis seurs amé ri cains.

Déjà la Banque Na tio nale d' Haïti, la banque d'é mis sion de tout le pa pier-mon naie haï tien, ap par tient à une banque

amé ri caine. Les che mins de fer na tio naux d' Haïti ap par tiennent à des Amé ri cains. Les su cre ries et les usines d’éclai‐ 
rage sont sous contrôle amé ri cain. Des groupes d’Amé ri cains achètent ou tentent d’ache ter les terres les plus fer tiles

du pays. Le re pré sen tant d'une en tre prise m'a dit qu'elle pos sé dait 58 000 acres. Dans ce pro jet amé ri cain de « pro‐ 
tec tion » du bien-être haï tien, la place de l’Haï tien est éclai rée par une re marque que j’ai en tendu faire par un en tre‐
pre neur amé ri cain. Il pré co ni sait que les coo lies chi nois soient im por tés pour sup plan ter la main-d'œuvre haï tienne

non ins truite.

Après une in va sion in dé fen dable d’un pays sans dé fense, après les pro fes sions de sol li ci tude et de bonne vo lonté qui

ont ac com pa gné le crime, qu’ont les États-Unis à of frir en guise d’at té nua tion ? Des routes mi li taires, dont le peuple

haï tien ne veut pas par ti cu liè re ment, un hô pi tal ci vil à Port-au-Prince et la gen dar me rie haï tienne. Le gou ver ne ment

ac tuel d' Haïti, qui pend à des fils ti rés par les doigts amé ri cains, ne tien drait pas vingt-quatre heures si les forces ar‐ 
mées amé ri caines se re ti raient ; et le pré sident, Sudre d'Ar ti gue nave, ris quait la mort ou l'exil. Au cun dé but n'a été

fait dans la lutte avec les en sei gnants contre l'ef froyable anal pha bé tisme du peuple haï tien. Au cune ten ta tive n'a été

faite pour en voyer des mé de cins ci vils ou même des mé de cins mi li taires pour ré pondre aux be soins des Haï tiens ma‐ 
lades à l'in té rieur du pays. Ces pé chés de com mis sion et d'o mis sion sont moins im pu tables aux hommes confron tés

au sur me nage et aux dif fi cul tés, et sou vent à la nour ri ture de qua lité in fé rieure que leur en voie leur Gou ver ne ment,

en Haïti, qu'à une Ad mi nis tra tion, et sur tout un Dé par te ment d'É tat prêt à ac cep ter des armes ar mées. des in va sions

sans plan et d'en tre prendre, par une na tion qui a ma ni fes te ment échoué dans la ges tion de son propre pro blème de

cou leur, le gou ver ne ment d'une ré pu blique noire.

Le fouillis de ju ri dic tions im po sées aux Amé ri cains en Haïti par des mes sieurs ir res pon sables à Wa shing ton pa ra ly se‐ 
rait même une vé ri table ten ta tive de ré gé né ra tion du gou ver ne ment haï tien. Les re cettes doua nières et les dé cais se‐ 
ments d' Haïti sont ad mi nis trés par deux Amé ri cains in dé pen dants du com man de ment mi li taire. À pro pos de l’ad mi‐ 
nis tra tion des douanes, il suf fit de dire qu’au cun homme d’af faires avec qui j’ai parlé, et parmi mes in for ma teurs il y

avait d’émi nents Amé ri cains ainsi que des Haï tiens, n’a eu un mot à dire en sa fa veur. Il n’y a au cun ap pel contre les

dé ci sions doua nières scru pu leu se ment ineptes, sauf au près de Wa shing ton. La fic tion d’une ré pu blique haï tienne per‐ 
dure, même si le com man de ment mi li taire amé ri cain peut sup pri mer les jour naux et contrô ler vir tuel le ment la po li‐ 
tique et les élec tions haï tiennes. Le gou ver ne ment haï tien, tel qu'il est, soit cède for cé ment à la pres sion amé ri caine,

soit se re trouve face à une op po si tion faible et in ef fi cace. La gen dar me rie, théo ri que ment sous le com man de ment du

gou ver ne ment haï tien, est di ri gée par des ma rines amé ri cains, payés à la fois par Haïti et par les États-Unis.

Ce bur lesque mi li ta riste et im pé ria liste sur la pro fes sion, avec le quel les États-Unis sont en trés en guerre au nom des

États les plus faibles, laisse aux Haï tiens peu d’autre choix que de se de man der quelles sont les in ten tions des États-

Unis. S’ils avaient le pou voir, ils chas se raient l’en va his seur armé à la mer. Ils n’en ont pas le pou voir. Ils sont désar més

et cy niques, ceux qui savent pen ser. Si le gou ver ne ment haï tien n’a pas connu un suc cès re ten tis sant, la vie des Amé‐ 
ri cains et des autres étran gers était en sé cu rité avant l’in va sion. Pour le reste, en l’ab sence de plans de ré gé né ra tion

d’Haïti au tre ment que par le « dé ve lop pe ment » du pays par des ex ploi teurs, l’Haï tien peut ti rer toute la nour ri ture

spi ri tuelle qu’il peut des phrases wil so niennes avec les quelles la bru ta lité amé ri caine dé guise ses actes.

n. Annexe 14. Rapport de Louis Borno à la Commission d’enquête Medill Mc Cormick

An nexe 14. Rap port de Louis Borno à la Com mis sion d’en quête Me dill Mc Cor mick, no vembre 1921, cité par Fran çois

Blanc pain, Haïti et les Etats-Unis  : 1915-1934. His toire d’une oc cu pa tion , Pa ris / Mont réal, L’Har mat tan, 1999, pp. 146-

150.

Mes sieurs,

Vous m'a vez fait l' hon neur de me de man der mon opi nion sur l'œuvre amé ri caine en Haïti. Je vous la donne ici, sans

phrase, briè ve ment.

I. Sur le main tien de l'oc cu pa tion :

En at ten dant qu'une force pu blique haï tienne, sé rieu se ment or ga ni sée, puisse ga ran tir le main tien de l'ordre in dis‐ 
pen sable au dé ve lop pe ment du pays, l'oc cu pa tion doit se pour suivre. Mais il im porte d'or ga ni ser sé rieu se ment cette

force pu blique haï tienne, no tam ment en y fa ci li tant aux Haï tiens ca pables et re com man dables l'ac cès aux grades su‐ 
pé rieurs.

II. Sur les actes de cruauté qui ont été com mis :

Il est hors de doute que des actes dé plo rables ont été ac com plis par cer tains of fi ciers amé ri cains, entre autres, la

des truc tion du vil lage des "Cro chus", des truc tion qui n'a pas d'ex cuses lé gi times. Ce pen dant, l'o pi nion im par tiale

n'at tri bue pas ces actes au gou ver ne ment et au peuple des Etats-Unis. Ce sont des faits in di vi duels ; ils ap pellent une
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ré pres sion et une ré pa ra tion, qui donnent sa tis fac tion aux vic times et au peuple d' Haïti, et qui af firment de vant le

monde le haut idéal de jus tice du peuple des Etats-Unis.

III. Sur l'in ten tion, at tri buée à cer tains Amé ri cains, de ré cla mer une in ter ven tion des Etats-Unis dans l'ad mi nis tra tion

de la Jus tice et de l'Ins truc tion Pu blique :

Celle in ten tion, contre la quelle l'o pi nion haï tienne est una nime, doit être aban don née, parce que

a) en ce qui concerne la Jus tice, s'il est vrai que cer tains juges de nos tri bu naux in fé rieurs dé parent la ma gis tra ture, ce

sont des ex cep tions. Dans tous les cas, le gou ver ne ment peut très bien y re mé dier lui-même. II est d'ailleurs juste de

faire ob ser ver que, pour ce qui est spé cia le ment des juges de paix, le sa laire qui leur est payé est dé ri soire et ne peut

être ac cepté par des hommes de réelle va leur so ciale et in tel lec tuelle ;

b) en ce qui est de l'Ins truc tion Pu blique, notre or ga ni sa tion est bonne et il y a peu de chose à faire pour qu'elle soit

ex cel lente. Si le per son nel est, en par tie, in adé quat à sa tâche, c'est que, là sur tout, le sa laire est ri di cule. Peut-on,

dans nos cam pagnes, exi ger de la com pé tence et du dé voue ment pour un sa laire men suel de 4 à 5 dol lars?

IV. Sur l'exé cu tion de la Conven tion de I915 :

Cette Conven tion a pour ob jet :

1) d'as su rer l'ordre, la paix pu blique en Hatti. Cela est ob tenu : et c'est un grand bien fait dont nous sommes re de‐ 
vables aux Etats-Unis.

2) de res tau rer les fi nances d' Haïti, d'y ef fec tuer de grands tra vaux pu blics, d' hy giène et autres, de dé ve lop per les res‐ 
sources éco no miques du pays (agri cul ture, com merce, mines, etc.), et de pro cu rer, en un mot, à Haïti, la pros pé rité

ma té rielle. De ce côté, des ré sul tats no tables n'ont été ob te nus qu'en ce qui concerne l' hy giène pu blique, qui est au‐ 
jourd' hui mieux as su rée, et les routes pu bliques qui ont été ré pa rées en bonne par tie.

Quant à la si tua tion fi nan cière et éco no mique, elle est peu brillante. Il est vrai qu'elle se res sent, comme par tout

ailleurs, de la crise ré sul tant de la guerre ; mais des me sures doivent être prises, sans plus tar der, sous peine de voir

consi dé rer l'in ter ven tion amé ri caine comme une la men table faillite.

Le pro gramme à exé cu ter de vrait com prendre, à mon avis :

1. un em prunt im por tant (25 à 30 mil lions de dol lars), pour ra che ter la dette ex té rieure en francs, per mettre d'en tre‐ 
prendre les grands tra vaux pu blics (routes, ponts, ir ri ga tion, tra vaux de port, wharfs), in dis pen sables au dé ve lop pe‐ 
ment du com merce el de l'a gri cul ture, à l'ex ploi ta tion de nos fo rêts, de notre sous-sol, à la mise en va leur du do maine

de l'E tat, source de re ve nus pu blics ;

2. La conso li da tion de cette dette flot tante ; le ré gu lier de toute la dette in té rieure ;

3. une ré forme de notre sys tème d'im pôts, com por tant de nou velles taxes et un meilleur amé na ge ment de cer taines

taxes ac tuelles (en re gis tre ment, douanes, biens do ma niaux), et per met tant d'a bou tir, par une ré duc tion pro gres sive,

à la sup pres sion des droits d'ex por ta tion sur les pro duits na tio naux ;

4. des me sures di verses (en sei gne ment agri cole pra tique, contrôle ef fec tif de la pré pa ra tion des den rées et fruits,

etc.) en vue d'a mé lio rer, en qua lité et quan tité, notre pro duc tion de café, de ca cao, de co ton, et en vue de pro mou‐ 
voir la culture éten due et l'ex por ta tion des fruits du pays ;

5. une lé gis la tion fon cière, don nant com plète sé cu rité aux titres de pro priété (créa tion des livres fon ciers), amé lio rant

le ré gime hy po thé caire, fa vo ri sant le cré dit fon cier et agri cole.

Tels sont les points es sen tiels d'un pro gramme de res tau ra tion fi nan cière et éco no mique, au quel le gou ver ne ment

amé ri cain pour rait et de vrait, en vertu de l'ar ticle Ier du Traité, nous ai der à mettre la main, et dont la réa li sa tion se‐ 
rait pro fi table aux deux pays, au double point de vue mo ral et ma té riel.

Or, si je com prends bien les choses, il me semble que ce double in té rêt ne peut être que très mal servi par des pra‐ 
tiques de na ture à pous ser les Haï tiens à dé tes ter le gou ver ne ment et le peuple des Etats-Unis, et par une mé thode

de co opé ra tion qui met obs tacle à la réa li sa tion des ré formes né ces saires.

Il im porte donc :

a) que les chefs amé ri cains (oc cu pa tion et gen dar me rie) veillent avec soin à ce que leurs su bor don nés ne mal traitent

pas les Haï tiens,

b) que les re pré sen tant de l’ac tion amé ri caine (chef de l'oc cu pa tion, conseiller fi nan cier, re ce veur gé né ral, in gé nieurs

et autres) ne portent pas at teinte à la di gnité des membres du gou ver ne ment et, en gé né ral, des Haï tiens res pec‐ 
tables qui peuvent être en rap port avec eux : qu'ils réa lisent, vrai ment, avec l'au to rité haï tienne, la co opé ra tion cor‐ 
diale dont parle le Traité de 1915,

c) que la sté rile mé thode de col la bo ra tion qui consiste à ex pé dier à Wa shing ton tous les pro jets de l'ad mi nis tra tion

haï tienne, soit aban don née et rem pla cée par une mé thode de tra vail qui four nisse des so lu tions sur place. En d'autres

termes, or ga ni ser à Port-au-Prince une co opé ra tion amé ri cano-haï tienne ef fec tive, en confé rant, par exemple, à un

mi nistre amé ri cain de choix, de com pé tence et de droi ture re con nues, les pou voirs à cette fin
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d) que les lois qui or ga nisent le contrôle des re cettes et des dé penses pu bliques, et qui ne sont pas contraires au

Traité, s'im posent aux agents amé ri cains. Quand j'é tais se cré taire d'E tat des Fi nances en 1918, j'ai constaté que toutes

les re cettes de la Ré pu blique, pro ve nant du ser vice des té lé graphes, étaient en cais sées à la Banque Na tio nale, non

point au compte de l'E tat haï tien, mais au compte per son nel de Mr Thomp son, un su bor donné de l'in gé nieur chef

amé ri cain. J'ai dû mettre fin à une pa reille ir ré gu la rité.

Le res pect des règles qui pro tègent les de niers de l'E tat évi tera beau coup de conflits, de mal en ten dus et de gas‐ 
pillages

J'en ai as sez dit pour don ner une idée de la si tua tion exis tante, de ce qu'elle a de bon, de ce qu'elle a de mau vais, et

de ce qu'il fau drait faire pour amé lio rer le bien et re mé dier au mal.

Si gné Louis Borno

o. Annexes 15.

An nexe 15.1. In quiry Info Oc cu pa tion and Ad mi nis tra tion of Haiti and Santo Do mingo. Hea rings be fore a Se lect Com mit‐ 
tee on Haiti on Santo Do mingo, Uni ted States Se nate, 67th Congress, Wa shing ton, Go vern ment Prin ting Of fice, 1922

[consul table en Google Book].

WA SHING TON, D. C., Ja nuary 5, 1920.

Sta te ment of Lieut. Col. A. S. Williams, Uni ted States Ma rine Corps, re la tive to cer tain ir re gu la ri ties al le ged to have

been com mit ted by of fi cers and en lis ted men in the Re pu blic of Haiti:

1. I was pla ced on duty in connec tion with the or ga ni za tion of the gen dar me rie in Au gust or Sep tem ber, 1915; I was

com mis sio ned by the Pre sident of Haiti as as sis tant chief of the gen dar me rie about the middle of 1917. In that ca pa‐ 
city I ser ved un til May, 1918, when I was com mis sio ned chief of the gen dar me rie, re lie ving Gen. S. D. But ler at that

date. Gen. But ler had been on leave for about two months prior to this, so that my ac tual conduct of gen dar me rie af‐ 
fairs be gan about March, 1918. I ser ved as chief of the gen dar me rie un til July 19, 1919, when I was re lie ved and or de red

to the Uni ted States.

2. In or der to build cer tain pu blic roads which were consi de red ne ces sary for the com mer cial de ve lop ment of Haiti

and also for the mi li tary control of the Re pu blic, free la bor, known as cor vee, was used. This free la bor was avai lable

by vir tue of cer tain pro vi sions of the Hai tian laws contai ned in the Code Ru ral. The ne ces si ties of the pu blic works

de man ded a grea ter sup ply of la bor than was avai lable in any one lo ca lity, and it was the re fore ne ces sary in ob tai ning

the sup ply of la bor to ignore, to a cer tain extent, the let ter of the law bea ring on this mat ter. This consis ted prin ci‐ 
pally in igno ring that pro vi sion of the law which pro vi ded that coun try people were to work in or near the lo ca lity in

which they li ved, in hol ding them for lon ger per iods than the law per mit ted, and on work not contem pla ted by law.

The re sults of this ex ploi ta tion of la bor were two: First, it crea ted in the minds of the pea sants a dis like for the Ame ri‐ 
can oc cu pa tion and its two ins tru ments - the ma rines and the gen dar me rie - and, se cond, im bued the na tive en lis ted

man with an en ti rely false concep tion of his re la tions with the ci vil po pu la tion. As the cor vee be came more and more

un po pu lar, more and more dif fi culty was ex pe rien ced in ob tai ning men; and this dif fi culty cau sed the gen darme to

re sort to me thods which were of ten bru tal but quite consistent with their trai ning un der Hai tian of fi cials. I soon rea li‐ 
zed that one of the great causes of Ame ri can un po pu la rity among the Hai tians was the cor vee and de ter mi ned to

put a stop to the prac tice. For va rious rea sons it was not consi de red a good po licy to stop it be fore cer tain road work

had been com ple ted. Af ter consul ta tion with the mi li tary com man der, the Ame ri can mi nis ter, Ame ri can treaty of fi‐ 
cials, the Pre sident of Haiti, and his ca bi net, I an noun ced that cor vee would shortly en ti rely cease. This an noun ce‐ 
ment, if my me mory serves me, was fol lo wed by a for mal an noun ce ment that cor vee would cease; and in Oc to ber,

1918, I think, I is sued an or der de fi ni tely stop ping all cor vee of any sort throu ghout Haiti. This or der was not is sued by

the Pre sident of Haiti, but was is sued by my self, on my own res pon si bi lity. The or der was en thu sias ti cally re cei ved not

only by the Hai tians but by the gen dar me rie of fi cials in ge ne ral, prac ti cally all of whom rea li zed the evils which cor‐ 
vee had brought about, and wel co med the op por tu nity to rees ta blish them selves in the good graces of the in ha bi‐ 
tants as well as to take up their more le gi ti mate work of or ga ni zing and trai ning a mi li tary po lice.

Tra duc tion :

WA SHING TON, D.C., 5 jan vier 1920.

Dé cla ra tion du lieu te nant. Co lo nel A. S. Williams, Corps des Ma rines des États-Unis, concer nant cer taines ir ré gu la ri tés

qui au raient été com mises par des of fi ciers et des hommes de troupe en Ré pu blique d' Haïti :

�. J'ai été mis en ser vice dans le cadre de l'or ga ni sa tion de la gen dar me rie en août ou sep tembre 1915 ; J'ai été

nommé chef ad joint de la gen dar me rie par le pré sident d' Haïti vers le mi lieu de l'an née 1917. À ce titre, j'ai

servi jus qu'en mai 1918, date à la quelle j'ai été nommé chef de la gen dar me rie, rem pla çant le gé né ral S. D. But‐
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ler à cette date. Le gé né ral But ler était en congé de puis en vi ron deux mois au pa ra vant, de sorte que ma

conduite réelle des af faires de gen dar me rie a com mencé vers mars 1918. J'ai servi comme chef de la gen dar‐ 
me rie jus qu'au 19 juillet 1919, date à la quelle j'ai été re levé et en voyé au poste de com man de ment. États-Unis.

�. Afin de construire cer taines voies pu bliques ju gées né ces saires au dé ve lop pe ment com mer cial d' Haïti mais

aussi au contrôle mi li taire de la Ré pu blique, on a eu re cours à la main d'œuvre libre, connue sous le nom de

cor vée. Cette main d'œuvre gra tuite était dis po nible en vertu de cer taines dis po si tions des lois haï tiennes

conte nues dans le Code Ru ral. Les né ces si tés des tra vaux pu blics exi geaient une plus grande quan tité de main-

d'œuvre que celle dis po nible dans au cune lo ca lité, et il était donc né ces saire, pour ob te nir la quan tité de

main-d'œuvre, d'i gno rer, dans une cer taine me sure, la lettre de la loi por tant sur cette ques tion. Cela consis‐ 
tait prin ci pa le ment à mé con naître la dis po si tion de la loi qui pré voyait que les gens des cam pagnes de vaient

tra vailler dans ou à proxi mité de la lo ca lité où ils vi vaient, à les re te nir pen dant des pé riodes plus longues que

la loi ne le per met tait, et à ef fec tuer des tra vaux non pré vus par la loi.

Les ré sul tats de cette ex ploi ta tion du tra vail ont été doubles : pre miè re ment, elle a créé dans l'es prit des pay sans une

aver sion pour l'oc cu pa tion amé ri caine et ses deux ins tru ments - les ma rines et la gen dar me rie - et, deuxiè me ment,

elle a im pré gné l' homme en rôlé in di gène d'une idée en tiè re ment fausse. concep tion de ses re la tions avec la po pu la‐ 
tion ci vile. A me sure que la cor vée de ve nait de plus en plus im po pu laire, on éprou vait de plus en plus de dif fi cul tés à

re cru ter des hommes ; et cette dif fi culté a amené les gen darmes à re cou rir à des mé thodes sou vent bru tales mais

tout à fait conformes à leur for ma tion au près des res pon sables haï tiens. Je me suis vite rendu compte que l'une des

grandes causes de l'im po pu la rité amé ri caine parmi les Haï tiens était la cor vée et j'ai dé cidé de mettre un terme à

cette pra tique. Pour di verses rai sons, il n'a pas été consi déré comme une bonne po li tique de l'ar rê ter avant que cer‐ 
tains tra vaux rou tiers ne soient ter mi nés. Après avoir consulté le com man dant mi li taire, le mi nistre amé ri cain, les res‐ 
pon sables des trai tés amé ri cains, le pré sident d' Haïti et son ca bi net, j'ai an noncé que la cor vée ces se rait bien tôt

com plè te ment. Cette an nonce, si ma mé moire est bonne, fut sui vie d'une an nonce for melle de la fin de la cor vée ; et

en oc tobre 1918, je crois, j'ai émis un ordre in ter di sant dé fi ni ti ve ment toute cor vée de quelque sorte que ce soit à tra‐ 
vers Haïti. Cet ordre n'a pas été émis par le Pré sident d' Haïti, mais a été émis par moi-même, sous ma propre res pon‐ 
sa bi lité. L'ordre fut ac cueilli avec en thou siasme non seule ment par les Haï tiens mais par les of fi ciers de gen dar me rie

en gé né ral, qui pra ti que ment tous se ren dirent compte des maux que la cor vée avait pro vo qués, et se fé li ci tèrent de

l'op por tu nité de se ré ta blir dans les bonnes grâces des ha bi tants ainsi que de prendre leur tra vail plus lé gi time d'or ga‐ 
ni sa tion et de for ma tion d'une po lice mi li taire.

An nexe 15.2. Mil ls paugh Ar thur Ches ter, Haiti un der Ame ri can control, Bos ton, Mass., 1915-1930, World Peace Foun da‐ 
tion, 1931. Ré édi tion West port, CT, Ne gro Uni ver si ties Press, 1970, pp. 88-89 [https:// ba bel.ha thi trust.org/].

Mo reo ver, there were ir ri tants and pro vo ca tives which ope ra ted di rectly on the masses. The gen dar me rie, which was

in close contact with the pea sants and vil la gers, had had an in suf fi cient per iod of trai ning, and Hai tian gen darmes,

not yet tho roughly dis ci pli ned, ex hi bi ted that bru tal dis re gard for in di vi dual rights which had been a ha bit with the

po lice and sol diers of the old re gime. It is pro bable, too, that some - though not many - of the Ame ri can of fi cers of

the gen dar me rie had so mew hat the same at ti tude to ward the people.

Fur ther more, it see med to the Ame ri can na val and ma rine of fi cers in Haiti ab so lu tely ne ces sary for the pa ci fi ca tion

and de ve lop ment of the coun try to make the main trunk roads im me dia tely pas sable. For this work suf fi cient go vern‐ 
ment funds were not avai lable; and it was de ci ded in the sum mer of 1916 to ap ply a pro vi sion of the ru ral code which

re qui red the men of each dis trict to work a cer tain num ber of days each year on the roads of that dis trict. The cor‐ 
vee, as this sys tem of road work was cal led, had not been re cently en for ced; but, as pres cri bed in the code, it was

nei ther un rea so nable nor op pres sive. By means of the cor vee, en for ced by ma rines and gen dar me rie, a ser vi ceable

road to Cap-Hai tien, lar gely a re cons truc tion of one of the French co lo nial high ways, was be gun in Oc to ber, 1917, and

fi ni shed at the end of the year; and about 100 miles of other roads were built or re built.

Hai tians who were com pel led to work on the roads were not, at least in the be gin ning, ge ne rally ill trea ted or dis con‐ 
ten ted. In 1918, ho we ver, va rious abuses crept into the en for ce ment of the cor vee, and in some cases Hai tians were

for ced to work out side their own dis tricts and for more than the le gal num ber of days. The cor vee was or de red dis‐ 
con ti nued on Oc to ber 1, 1918; but, ap pa rently through a mi sun ders tan ding, it conti nued, per haps in a mo di fied form,

in the Mais sade-Hinche dis trict.Most of the mis treat ment of cor vee wor kers ap pears to have been by Hai tian gen‐ 
darmes.

Tra duc tion :

De plus, il y avait des ir ri tants et des pro vo ca teurs qui s’adres saient di rec te ment aux masses. La gen dar me rie, en

contact étroit avec les pay sans et les vil la geois, avait eu une for ma tion in suf fi sante et les gen darmes haï tiens, pas en‐ 
core com plè te ment dis ci pli nés, fai saient preuve de ce mé pris bru tal des droits in di vi duels qui était une ha bi tude
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chez les po li ciers et les sol dats de l'ar mée. an cien ré gime. Il est pro bable aussi que cer tains - quoique peu nom breux -

des of fi ciers de gen dar me rie amé ri cains aient eu à peu près la même at ti tude à l'é gard du peuple.

En outre, il sem blait aux of fi ciers de la ma rine amé ri caine en Haïti qu'il était ab so lu ment né ces saire, pour la pa ci fi ca‐ 
tion et le dé ve lop pe ment du pays, de rendre im mé dia te ment pra ti cables les prin ci paux axes rou tiers. Pour ce tra vail,

les fonds gou ver ne men taux n'é taient pas dis po nibles ; et il fut dé cidé, dès l'été 1916, d'ap pli quer une dis po si tion du

code ru ral qui obli geait les hommes de chaque dis trict à tra vailler un cer tain nombre de jours chaque an née sur les

routes de ce dis trict. La cor vée, comme on ap pe lait ce sys tème de tra vaux rou tiers, n'a vait pas été ré cem ment im po‐ 
sée ; mais, comme le pres crit le code, ce n'é tait ni dé rai son nable ni op pres sif. Grâce à la cor vée, im po sée par les ma‐ 
rines et la gen dar me rie, une route uti li sable vers Cap-Haï tien, en grande par tie une re cons truc tion d'une des routes

co lo niales fran çaises, fut com men cée en oc tobre 1917 et ache vée à la fin de l'an née ; et en vi ron 100 milles d'autres

routes ont été construites ou re cons truites.

Les Haï tiens obli gés de tra vailler sur les routes n'é taient gé né ra le ment pas, du moins au dé but, mal trai tés ou mé con‐ 
tents. En 1918, ce pen dant, di vers abus se sont glis sés dans l'ap pli ca tion de la cor vée et, dans cer tains cas, les Haï tiens

ont été contraints de tra vailler en de hors de leur propre dis trict et pen dant plus que le nombre de jours lé gal. La cor‐ 
vée fut in ter rom pue le 1er oc tobre 1918 ; mais, ap pa rem ment à cause d'un mal en tendu, cela s'est pour suivi, peut-être

sous une forme mo di fiée, dans le dis trict de Mais sade-Hinche. La plu part des mau vais trai te ments in fli gés aux ou‐ 
vriers de la cor vée semblent avoir été im pu tés aux gen darmes haï tiens.

p. Annexe 16. « Janus à deux visages » ou « la dictature bicéphale »

An nexe 16. « Ja nus à deux vi sages » ou « la dic ta ture bi cé phale » Borno-Rus sel, Ar thur Mil ls paugh, conseiller fi nan cier

1927-1928, cite par Ho gar Ni co las, L’oc cu pa tion amé ri caine d’Haïti. La re vanche de l’his toire, Ma drid, In dus trias gra fi cas

Es pa1956., pp. 226-228  ; par Fran çois Blanc pain, Haïti et les Etats-Unis : 1915-1934. His toire d’une oc cu pa tion , Pa ris /

Mont réal, L’Har mat tan, 1999, pp. 226-228  ; ainsi que par Jean Fou chard, His toire d' Haïti, Tome 2, 1804-1990, Port-au-

Prince, Édi tions Henri Des champs, 2017, p. 340-341.

No mi na le ment, le gou ver ne ment de la Ré pu blique d' Haïti est resté consti tu tion nel le ment sou ve rain. Haïti a un sys‐ 
tème pré si den tiel, donc tous les pou voirs sont cen tra li sés dans la per sonne du pré sident. Mr Louis Borno, élu pré‐ 
sident le 15 mai 1922, pour une pé riode de 4 ans, a été ré élu en 1926 pour une pé riode sem blable.

D'in tel li gence re mar quable et ré puté parmi les Haï tiens pour la dis tinc tion de son es prit, il a constam ment col la boré

avec les fonc tion naires du Traité. II ne doit pas ce pen dant y avoir de mé prise sur la réelle si tua tion du pré sident

Borno. La Consti tu tion de 1918 pré voit que l'au to rité com pé tente pour élire le pré sident et faire les lois est le Corps

lé gis la tif consis tant en un Sé nat et une Chambre des dé pu tés - tous deux élus au suf frage uni ver sel et di rect, mais il

est pres crit que le pou voir lé gis la tif en at ten dant la re cons ti tu tion des Chambres sur la convo ca tion du pré sident,

sera exercé par un Conseil d'E tat nommé par le chef du pou voir exé cu tif. Borno a été élu par le Conseil d'E tat, et de‐ 
puis 1922, il a lui-même nommé les conseillers, et il a été ré élu en 1926 par le Corps qu'il avait lui-même nommé.

Dans l'exer cice de leur pou voir lé gis la tif, les conseillers d'E tat obéissent au pré sident et l'ac cep ta tion par ce lui-ci d'un

pro jet de loi équi vaut gé né ra le ment à son vote -. En ce qui re garde l'ad mi nis tra tion, les mi nistres haï tiens, nom més

par le pré sident, s'en ré fèrent or di nai re ment à lui-même pour ré gler des ques tions de dé tail ad mi nis tra tif. De plus, les

amen de ments consti tu tion nels vo tés (par plé bis cite) en fé vrier 1928 donnent au pré sident une au to rité di recte sur la

ma gis tra ture, qui était au tre fois in dé pen dante.

Le pou voir des Amé ri cains dans les af faires haï tiennes est ef fec tif quoique moins ap pa rent. Par le fonc tion ne ment

des ser vices du Traité et par le droit de veto du haut-com mis saire sur toute la lé gis la tion, les fonc tion naires amé ri‐ 
cains exercent pra ti que ment un pou voir ab solu en ce qui re garde le main tien de l'ordre pu blic, les fi nances, l'é co no‐ 
mie, la santé pu blique et le pro gramme d'ex ten sion agri cole ; in di rec te ment, ils pos sèdent une forte et, po ten tiel le‐ 
ment dé ci sive in fluence, en d'autres do maines de la vie na tio nale. No mi na le ment, les fonc tion naires du Traité sont

res pon sables vis à vis du pré sident et des mi nistres de qui re lèvent leurs ser vices ; en fait, ils sont di ri gés par le haut-

com mis saire, qui est en même temps le re pré sen tant spé cial du pré sident des Etats-Unis, l'agent di plo ma tique du

gou ver ne ment amé ri cain et le com man dant des "ma rines" en Haïti. Non seule ment le haut-com mis saire met son veto

aux lois haï tiennes, mais il les ré dige. II né go cie les contrats avec les com pa gnies amé ri caines, fixe l'at ti tude ad mi nis‐ 
tra tive que les fonc tion naires du Traité doivent ob ser ver à l'é gard de ces com pa gnies. JII s'in té resse en per sonne aux

dé tails des ré cla ma tions, à la per cep tion des re ve nus, à la construc tion des routes, aux ques tions d'a gri cul ture, d'é du‐ 
ca tion et d' hy giène. Les fonc tion naires amé ri cains ont peu de contact avec l'exé cu tif haï tien et leurs re la tions avec

les mi nistres sont né ces sai re ment su per fi cielles et de pure forme. A la sur face, le ré gime est ca rac té risé par une sé pa‐ 
ra tion et à la fois une confu sion d'au to rité et de res pon sa bi lité. En pra tique, il conduit à une al liance entre le pré‐
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sident d' Haïti et le re pré sen tant du gou ver ne ment des Etats-Unis, qui ac cen tue le pou voir et la res pon sa bi lité des

Etats-Unis dans les af faires in té rieures d' Haïti.

q. Annexe 17. Lettre du Haut Commissaire américain John H. Russel à Léon Déjean

An nexe 17. Lettre du Haut Com mis saire amé ri cain John H. Rus sel à Léon Dé jean, se cré taire d’Etat des Re la tions ex té‐ 
rieures sous la pré si dence de Louis Borno, le 18 no vembre 1922, cité in Fran çois Blanc pain, Haïti et les Etats-Unis : 1915-

1934. His toire d’une oc cu pa tion, Pa ris / Mont réal, L’Har mat tan, 1999, pp. 208-209.

Mr. Mi nis ter,

The go vern ment of the Uni ted States, af ter ca re ful study of condi tions in Haiti as bea ring on the pur poses of the

Treaty of sep tem ber 16, 1915, bet ween the Uni ted States and Haiti, is of the opi nion that the pur poses of this Treaty

wouId be more fully ac com pli shed if a more ef fi cient sys tem of edu ca tion were es ta bli shed un der the di rec tion of a

com petent of fi cer ha ving un der his ju ris dic tion the ne ces sary num ber of trai ned as sis tants. Such an of fi cer should be

gi ven suf fi cient po wer to en able him to de ter mine and put into ef fect the most ef fi cient edu ca tio nal sys tem and he

should inau gu rate, if in his judg ment he finds it de si rable, a sys tem of ma nual trai ning or vo ca tio nal schools and of

agri cul tu ral ins truc tion. I am the re fore ins truc ted by my go vern ment to pro pose to you the fol lo wing:

That the Pre sident of Haiti ap point, upon no mi na tion by the Pre sident of the Uni ted States, an ame ri can of fi cial to

be known as the di rec tor of Pu blic Edu ca tion who will have the su per vi sion, di rec tion and control of edu ca tion in the

Re pu blic of Haiti;

That the Hai tian go vern ment pay to the di rec tor of Pu blic Edu ca tion a sa lary of ten thou sand dol lars (10,000.00) Uni‐ 
ted States cur rency per an num;

That the Hai tian go vern ment pro vide by law for the crea tion of a Bu reau of Edu ca tion to be es ta bli shed in the de‐ 
part ment of Pu blic Ins truc tion which shall func tion un der the di rec tion and su per vi sion of the di rec tor of Pu blic Edu‐ 
ca tion and which shall have such as sis tants and per son nel as the di rec tor may deem pro per and the fi nances of the

Hai tian go vern ment will per mit, in the judg ment f the Fi nan cial ad vi ser;

That the Hai tian go vern ment by law or ap pro priate de cree pro vide for the exe cu tion of such mea sures as, in the opi‐ 
nion of the di rec tor of Pu blic Edu ca tion, it may be ne ces sary to take for the ad van ce ment of edu ca tion in the Re pu‐ 
blic;

That the of fice of di rec tor of Pu blic Edu ca tion, as pro po sed here in, be main tai ned by the Hai tian go vern ment du ring

the life of the Treaty bet ween the Uni ted States and Haiti of sep tem ber 16, 1915, with its ad di tio nal act of march 28,

1917.

Upon re ceipt of Your Ex cel len cy's ap pro val of this pro po sed mea sure, I will com mu ni cate with my go vern ment in or‐ 
der that the of fice crea ted there in may be filled at the ear liest pos sible date.

Be plea sed to ac cept, Mr. Mi nis ter, the as su rance of my high consi de ra tion.

Si gné John H. Rus sell

Ame ri can High Com mis sio ner

Tra duc tion :

Mon sieur le Mi nistre,

Le gou ver ne ment des États-Unis, après avoir soi gneu se ment étu dié la si tua tion en Haïti en ce qui concerne les ob jec‐ 
tifs du Traité du 16 sep tembre 1915 entre les États-Unis et Haïti, est d'a vis que les ob jec tifs de ce Traité se raient plus

plei ne ment at teints. si un sys tème d'é du ca tion plus ef fi cace était éta bli sous la di rec tion d'un fonc tion naire com pé‐ 
tent ayant sous sa ju ri dic tion le nombre né ces saire d'as sis tants qua li fiés. Un tel fonc tion naire de vrait être doté de

pou voirs suf fi sants pour lui per mettre de dé ter mi ner et de mettre en œuvre le sys tème édu ca tif le plus ef fi cace et il

de vrait inau gu rer, s'il le juge sou hai table, un sys tème de for ma tion ma nuelle ou d'é coles pro fes sion nelles et d'en sei‐ 
gne ment agri cole. Je suis donc chargé par mon gou ver ne ment de vous pro po ser ce qui suit :

Que le Pré sident d' Haïti nomme, sur pro po si tion du Pré sident des États-Unis, un res pon sable amé ri cain connu sous le

nom de Di rec teur de l'Ins truc tion Pu blique qui aura la su per vi sion, la di rec tion et le contrôle de l'é du ca tion en Ré pu‐ 
blique d' Haïti ;

Que le gou ver ne ment haï tien verse au Di rec teur de l'Ins truc tion Pu blique un sa laire de dix mille dol lars (10,000,00)

mon naie amé ri caine par an ;

Que le gou ver ne ment haï tien pré voit par la loi la créa tion d'un Bu reau de l'É du ca tion qui sera éta bli au sein du dé par‐ 
te ment de l'Ins truc tion pu blique qui fonc tion nera sous la di rec tion et la su per vi sion du di rec teur de l'É du ca tion pu‐ 
blique et qui aura les as sis tants et le per son nel que le di rec teur pourra le ju gera ap pro prié et que les fi nances du gou‐ 
ver ne ment haï tien le per met tront, de l'a vis du conseiller fi nan cier ;
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Que le gou ver ne ment haï tien, par loi ou dé cret ap pro prié, pour voie à l'exé cu tion de telles me sures qui, de l'a vis du di‐ 
rec teur de l'Ins truc tion Pu blique, pour raient être né ces saires pour le pro grès de l'é du ca tion dans la Ré pu blique ;

Que la fonc tion de di rec teur de l'Ins truc tion pu blique, telle que pro po sée ici, soit main te nue par le gou ver ne ment

haï tien pen dant la du rée du Traité entre les États-Unis et Haïti du 16 sep tembre 1915, avec son acte ad di tion nel du 28

mars 1917. Dès ré cep tion de l'ap pro ba tion de Votre Ex cel lence sur cette me sure pro po sée, je com mu ni que rai avec

mon gou ver ne ment afin que le poste qui y est créé puisse être pourvu dans les plus brefs dé lais.

Soyez heu reux d'a gréer, Mon sieur le Mi nistre, l'as su rance de ma haute consi dé ra tion.

Si gné John H. Rus sell

Haut-com mis saire amé ri cain

r. Annexes 17. Deux opinions de présidents haïtiens sur l’occupation américaine.

An nexe 17.1.  Lettre du pré sident haï tien Phi lippe Sudre Dar ti gue nave au pré sident amé ri cain War ren G. Har ding le 21

jan vier 1922, ci tée par Jean Fou chard, His toire d' Haïti, Tome 2, 1804-1990, Port-au-Prince, Édi tions Henri Des champs,

2017, p. 340-341.

[…] Si au point de vue po li tique le dé faut de co opé ra tion a en traîné tant de consé quences fâ cheuses, il a, au point de

vue de l'ad mi nis tra tion ci vile, conduit à des faits plus mal heu reux en core. Le peuple haï tien avait conçu le grand es‐ 
poir que le concours des États-Unis al lait lui per mettre d'as seoir ses fi nances sur des bases du rables et dé ve lop per ses

ri chesses ma té rielles et mo rales par une ra tion nelle im pul sion don née à l'a gri cul ture, l'in dus trie, à l'ins truc tion pu‐ 
blique. J’ai le re gret de dire que rien de sé rieux n'a été fait pour réa li ser cet es poir. Quelques-uns des hauts fonc tion‐ 
naires ci vils de la « Conven tion » mon trèrent dans l'ac com plis se ment de leur mis sion en Haïti une mé con nais sance

ab so lue des vrais be soins du pays et un mé pris sys té ma tique des droits et at tri bu tions du Gou ver ne ment. Ils n'ont

fait au cun ef fort pour es sayer, de bonne foi, de com prendre le mi lieu haï tien, si nou veau pour eux, en rai son de la dif‐ 
fé rence de langue et de mœurs ; ils n’ont pas cher ché à connaitre les vrais be soins du peuple, ils ont constam ment

fait fi de toute co opé ra tion avec les fonc tion naires haï tiens, en ten dant, en toute oc ca sion, im po ser leur fa çon de

voir, quelque évi dem ment er ro née qu'elle fût. Il y a là un manque de tact, une ab sence de mé na ge ment qui consti‐ 
tuent les prin ci pales causes des fré quents conflits consta tés de puis cinq ans et ex pliquent les ré sul tats né ga tifs ou

nui sibles de l'in ter ven tion. Aussi les es pé rances du Peuple haï tien se sont peu à peu chan gées en dé cou ra ge ment, puis

chez le plus grand nombre, en ani mo sité ou verte.

An nexe 17.2.  Lettre de Louis Borno à H.P. Da vis, 12 juin, ci tée par Jean Fou chard, His toire d' Haïti, Tome 2, 1804-1990,

Port-au-Prince, Édi tions Henri Des champs, 2017, p. 349.

[…] Je suis convaincu que le fonc tion ne ment des Chambres lé gis la tives is sues du suf frage po pu laire est in com pa tible

avec une exé cu tion vrai ment fé conde du Traité de 1915. Si mon pro grès, à tous les points de vue - édi fices pu blics,

routes,  rues, ponts, écoles, hy giène pu blique et pri vée, hô pi taux, dis pen saires gra tuits, en sei gne ment mé di cal, en sei‐ 
gne ment agri cole et pro fes sion nel, etc. - si on a pu dire que mon gou ver ne ment, en ce court es pace de temps, a plus

réa lisé que tous les gou ver ne ments an té rieurs pris en semble, pen dant plus de cent ans, c'est que le Conseil d'É tat,

agis sant comme Pou voir lé gis la tif, a pu tra vailler comme un co opé ra teur avec le Pou voir exé cu tif, s'abs te nant de dis‐ 
cours in utiles dé bi tés pour la ga le rie, étu diant sans parti pris po li tique et sans cal culs in té res sés, les pro jets que lui

pré sen tait l'Exé cu tif, d'ac cord avec le re pré sen tant of fi ciel du Gou ver ne ment amé ri cain. Cette co opé ra tion pra tique,

conduite de bonne foi, il sera im pos sible de l'ob te nir des Chambres lé gis la tives. L'ex pé rience en a été faite deux fois,

et, deux fois il a été re connu né ces saire de dis soudre les Chambres […]. Au lieu de cette po li tique claire et mé tho‐ 
dique, nous voilà main te nant lan cés dans l'a ven ture ! Je sou haite que mes pré vi sions pes si mistes ne se réa lisent pas,

mais je vois dif fi ci le ment le suc cès d'une co opé ra tion du Gou ver ne ment haï tien avec le Gou ver ne ment des États-

Unis, quand cette co opé ra tion de vra, pour conduire des ré sul tats, ob te nir le consen te ment des Dé pu tés et des Sé na‐ 
teurs.

s. Annexes 18. L’haïtianisation en 1934

An nexe 18.1. Sté nio Vincent, Pro cla ma tion au people haï tien du 21 mai 1934, Bul le tin des lois et actes sur le site Ar‐ 
chon to lo gie. A Guide for Study of His to ri cal Of fices, 1934, pp. 112-114 [https:// ia800906.us.ar chive.org/ 17/ items/ bul le tin‐ 
des loi se10 hait/ bul le tin des loi se10 hait.pdf].

Sciences humaines et sociales - Histoire - L’occupation américaine d’Haïti et le processus d’institutionnalisation du
modèle totalitaire (1915- 1934)

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

https://ia800906.us.archive.org/17/items/bulletindesloise10hait/bulletindesloise10hait.pdf


An nexe 18.2. Ac cord du 24 juillet 1934, Bul le tin des lois et actes sur le site Ar chon to lo gie. A Guide for Study of His to ri‐ 
cal Of fices, 1934, pp. 177-178 [https:// ia800906.us.ar chive.org/ 17/ items/ bul le tin des loi se10 hait/ bul le tin des loi se10‐ 
hait.pdf].
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