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III 

Depuis 1994, l'habitation de Loyola est le théâtre d'une intense activité archéologique- 

Toutefois, ,k mise au jour & cetk habitation du = a du XVW siècle d & v e  je 

problème de la conservation de ces vestiges, témoins partiels de l'Ancien Régime. Le but 

premier de ce mémoire consiste à proposer un wnœpt de mise en valeur des vestiges 

archéologiques afin de Ies réinsérer dans la société guyanaise actuelle- D'abord nous 

verrons de quelle façon l'expérience québécoise, dans le domaine de la muséologie a de 

I'aménagement du temtoire, peut contribuer à œ projet. Ensuite, nous démontrerons 

qu'il est possible de faire connaître les résu1tats de la démarche scientifique de 

I'archéologie dans une perspective d'interprétation en amenant à la fois un public 

touristique et la population locale, à comprendre le site et ce qui été vécu par une 

communauté de Jésuites et d'esclaves d'une manière globaiisante. 
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INTRODUCTION 

L'habitation de Loyola en Guyane française (tig. l), fut exploitée en tant qu'habitation 

sucrière de 1668 a 1763 par les Jésuites. Elle se présente comme un ensemble de fondations et 

de terrasses dispersées sur un contrefort de la montagne de Rémire (fig. 2). Depuis 1994, sous 

la direction de l'archéologue Yannick Le  Roux, plusieurs sondages y furent effectués. En 

1996, l'Université Laval s'est jointe à l'équipe fiançaise en vue de mettre en commun nos 

efforts pour la fouille et la mise en valeur de l'habitation de Loyola. Dans le cadre d'un projet 

d'étude de deuxième cycle, nous participions à ce projet en rédigeant le programme de mise 

en valeur de ce site. 

La prolifération de la végétation, notamment le bois diable ( H u m  crepitum,, a rendu 

impossible toute mise en culture des lieux. ce qui a permis de préserver le site de ses effets 

dévastateurs. A l'exception de la chapelle et du cimetière, la présence sur la vue cavalière de 

1730 (fige 3) de bâtiments tels que la maison de maître, la purgerie, le moulin, les séchoirs et 

un magasin témoigne de la vocation industrielle du site. Outre le sucre, on produisait à Loyola 

en 1736 la moitié du café de toute la colonie et l'essentiel de l'indigo guyanais en 1740. Cette 

habitation prospère devait en grande partie sa productivité à une main-d'œuvre servile qui 

atteignit 400 esclaves au moment du départ des Jésuites. 

Les sondages, effectués en 1994 et 1995, qui ont permis de localiser les bâtiments, 

apparaissant sur la vue cavalière de 1730, ont porté sur la chapelle et la cour attenante, le mur 

d'escalier de la maison de maître, l'angle de la terrasse, l'entrée de la purgerie et la cour 



principale. La fouille de la chapelle nous laisse entrevoir un bâîiment constitué d'une 

charpente à pan de bois reposant sur un soubassement en pierre. Les archéologues ont mis au 

jour un sol dallé, qui fut en partie pillé. 

Une première campagne de fouilles programmées triennales fut entreprise en 1996. Au nord 

de la purgerie, où selon la vue cavalière de 1730 aurait dû s'étendre une forte végétation, des 

sondages ont révélé la présence d'un bâtiment qui pourrait fort bien être un moulin, élément 

essentiel d'une habitation sucrière.' En 1997, la seconde campagne de fouilles, menée 

conjointement avec l'Université Lavai, a permis de confirmer l'usage d'une forge sur 

l'habitation2. La cheminée de la purgerie a aussi été mise au jour. Et finalement, la suite du 

sondage dans le présumé cimetière, débuté en 1996, a révélé la présence des taches 

anthropomorphiques jaunâtres confirmant ainsi le document iconographique de 1730. Tout. 

récemment à l'été 1998, les secteurs de la cuisine, de la maison de maître et du dépotoir ont 

fait I'objet d'une nouvelle campagne de fouilles. Les résultats obtenus ont révélé tout un pan 

de la vie domestique sur cette habitation. 

1.1 La problématique de recherche 

11 faut d'abord prendre en considération que le site de Loyola est avant tout un vestige qui ne 

restitue qu'une vision fragmentaire du passé. Bien que les éléments du site encore en place 

sont désormais réduits à l'état de mine, le site n'en perd pas pour autant sa valeur scientifique, 

car aux yeux des archéologues, il constitue un bon exemple d'une habitation de l'Ancien 

Régime. Honnis la richesse des documents écrits, la compréhension de l'habitation de Loyola 

repose principalement sur la recherche archéologique dont les résultats font I'objet de 

rapports. Loin d'ètre des œuvres littéraires, leur aridité et leur jargon scientifique en font des 

documents à l'usage quasi exclusif des professiomels de l'archéologie. 

1 Y. Le Roux C. Lorren et E. Broine, Loyola rapport atchéoIogiqrte 1996. Cayenne, SRA. 1 996, p. 1 7- 1 8. 
2 A- C houinard, Le site de Loyola : Campagite de fouilles 1997, Rapport prdimitiaire drr secleur des areliers, 
Québec. Rapport déposé au Service régional de l'Archéologie de la Guyane, 1997,2447. 



Or, selon la Charte intemationde pour la gestion du patrimoine archéologique, le paîrimoine 

archéologique est l'héritage de l'humanité toute entieree3 Le problème est que l'humanité 

toute entière ne possède pas les connaissances de l'archéologue pour bien saisir la valeur 

scientifique d'un site archéologique- Sans la diffusion à grande échelle des connaissances 

archéologiques, on ne peut sensibiliser la population à l'importance de la préservation des 

vestiges. En tant que gardien d'une ressource non renouvelable, il nous faut résoudre le 

problème de la réinsertion àes traces du passé dans le présent de façon à transmettre cet 

héritage aux générations firtures. 

À la lumière de ces constatations, se pose la question suivante : est-il possible, d'une part, de 

communiquer les résultats de la recherche archéologique à un plus vaste public sans en altérer 

les valeurs scientifiques, et d'autre part, de le faire de façon à sensibiliser la population à son 

rôle de gardienne du passé ? La pertinence d'une telle question est encore pius évidente 

lorsqu'on l'applique au conte'xte guyanais ; l'exercice de l'archéologie coloniale y est récente 

et les vestiges de cette période sont souvent menacés de disparition bien avant d'être étudiés. 

En fait, la solution au problème qui vient d'être posé réside dans la pratique de la muséologie. 

Notre approche que nous qualifions d'archéo-muséologique, nous permet d'atteindre les trois 

objectifs que nous nous sommes fixés : 

1. L'objectif premier de notre démarche consiste à faire connaître les résuitats de la démarche 

scientifique de 17archéologie dans une perspective d'interprétation. il faut amener le public 

touristique et la population locale a comprendre le site et ce qui a été vécu par une 

communauté de Jésuites et d'esclaves d'une manière holistique. De ce fait, nous souhaitons, 

non seulement mettre en valeur le site, mais aussi la démarche archéologique, car n'est-ce pas 

le rôle des institutions muséales que de promouvoir la connaissance scientifique ?' 

3 ICOMOS, « La charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique ». La cornervafion du 
parrimoim. Reeueif des chartes et autres guides. Québec, ICOMOS, 1 990. 
4 B. Brookes. « Asking the public what they want », M~~seurnsund The. Public C/~?derslmrding of Scie~ices. 
Londres, Committee on the Public Understanding of Science, 1992, p. 97. 



2. Le second objectif vise la réinsertion cuiturelle du site de Loyola, qui bien qu'abrité par une 

forêt épaisse, est situé en bordure de la zone urbaine. Sa localisation pose le problème de son 

intégration à la trame urbaine actuelle. Déjà sauvé in extremis des ravages d'un projet de 

développement immobilier, sa découverte l'expose a nouveau aux affres du temps. Pour ces 

raisons, les ruines de Loyola doivent désormais être au cœur des préoccupations patnhoniaies 

et temtoriales de la population de Rémire. Considérant le potentiel patrimonial de cette 

municipalité (nous n'avons qu'à penser au site de Vidal, au moulin à vent et au fort Diamant), 

la réinsertion de ces vestiges pourrait fort bien se faire grâce au développement du tourisme 

culturel. 

3. Ce qui nous amène à notre troisième objectif, qui est de convaincre les instances publiques 

à la nécessité d'un tel projet de mise en valeur. Tout projet de ce type exige une @cipation 

active et financière de l'État et des municipalités. L'habitation de Loyola est un excellent 

témoin de la vie en Guyane sous l'Ancien Régime. Son exceptionnel état de conservation, la 

profusion du matériel archéologique et les études qui en découlent, concourent tous au succès 

d'une telle entreprise. 11 reste donc à en faire la preuve. 

1.2 Musée d'histoire et archéologie historique 

Inscription de Loyola dan.. un courant muséologique 

La mise en valeur du site de Loyola s'inscrit dans le même courant muséologique que celui du 

musée d'histoire. En retraçant l'évolution de ce type de musée, on observe principalement 

deux phases qui eurent un impact sur la mise en valeur des vestiges archéologiques, soit la 

création des musées de plein air et l'avènement de l'archéologie industrielle. 

Jusqu'au X W  siècle, les musées sont à l'usage quasi exclusif de l'élite sociale qui affichait 

une nette préférence pour l'histoire des civilisations classiques5. En réaction à cette vision 

classique, Hazelius créa en 189 1 le premier musée de plein air destiné à un large public, le 

Skansen. Ce musée mis sur pied quelques années après le Nordiska Museet, à la fois musée et 

centre de recherche, était voué lui aussi à préserver, d'une industrialisation grandissante, les 

5 G. Kavanagh, Hislory Curatorship. Londres, Leicester University Press, I W O ,  p. 14. 



modes de vie anciens de la suède6. Mais surtout, ces deux institutions muséales constituèrent 

la première véritable articulation entre la recherche fondamentale et la muséologie populaire, 

prouvant ainsi que l'histoire pouvait se vulgariser et être enseignée a un plus large public7. 

Près d'un siècle plus tard, on assiste à l'avènement de L'archéologie industrielle dont la 

pratique impose un élargissement de la notion de monument historique et révolutionne la 

façon de présenter l'histoire par la présemation in situ. Cet intérêt pour le patrimoine 

historique et sa mise en valeur est présenté par Choay comme M le révélateur, négligé et 

néonmoins écl~tanr~ d 'un état de société et des questions qui I 'Mirent. »' Ahsi I'auteure 

souligne l'ambivalence de la mise en valeur du patrimoine qui résulte d'un ensemble de choix 

dictés par la société actuelle. Cette réflexion est d'autant plus pertinente pour un projet tel que 

celui de Loyola, où l'esclavage constitue un des éléments majeurs du programme 

d'interprétation. Ainsi, il aurait été simple de proposer un concept qui fasse l'apologie du 

succès des Jésuites sans parler du système esclavagiste de l'époque. Or aujourd'hui, 

l'anthropologie, l'ethnologie et récemment l'archéologie historique ont pour objet d'étude la 

culture créole et ses origines; il va s'en dire qu'un projet comme celui de Loyola doit tenir 

compte d'un tel mouvement. 

Toutefois, la mise en valeur În situ suscite de nouvelles préoccupations quant a I'utilisation du 

patrimoine historique et à sa réinsertion dans la société actuelle- Au Québec, depuis le début 

des années 1980, on assiste à un mouvement en faveur d'une réinsertion culturelle des traces 

du passé notamment depuis l'implication des municipalités dans le domaine patrimonial. Des 

lors, plusieurs auteurs ont tenté de circonscrire les liens existant entre l'archéologie en tant 

que discipline scientifique, la muséologie et le public. Cette problématique a constitué le 

thème principal en 1994 de tout un numéro de la revue hférnoire Vives, mais c'est dans l'étude 

de pomiang sur les musées d'archéologie que nous trouvons une excellente analyse des 

mécanismes du musée achéologico-technologique qui est organisé autour de l'objet, témoin de 

A de Jong et Skougaard, M, Les premiers mu& de plein air. LP tradition des musées consacrés aux 
traditions populaires D, 1Cfics~urn, vol. 44 ( l992), p. 152. 
7 G. Kavanagh, op. C~L. p. 19. 
8 F. Choay, L 'afligorie du pirimoitw, Park, Seuil, 1992, p. t O. 
9 K. Pornian, « Musée archéoiogique : art, naturev histoire n. DÉBA T. 49 ( 1988). p. 57-68. 



la capacité de l'homme à s'adapter à son environnement Le musée de site de Loyola 

appartiendrait à cette catégorie, car chaque vestige est le reflet de l'activité d'une 

communauté d'esclaves et de Jésuites. 

Les études archéologiques et historiques sur la Guyane 

Les premières descriptions à tendance ethnographique sur la Guyane remontent au XW5 

siècle, on les retrouve dans les récits de voyage des explorateurs. Mais c'est surtout au XVIIIC 

siècle, que s'amorce une collecte d'information systématique sur la Guyane et les Antilles 

comme en font foi les ouvrages du Père Labat, de Goupy des Marets et de Guisan, C'est à la 

même époque que sont effectués les premiers travaux de cartographie fondés sur les relevés 

topographiques de  ess sin^^'^. Plusieurs planches de L'Encyclopédie portant sur les 

habitations sucrières furent réalisées à la même époque. A ce sujet, il est intéressant de 

souligner qu'au XVIIIe siècle les gravures étaient exécutées en France par des graveun qui 

n'avaient jamais vu ce qu'ils représentaient D'où l'importance d'utiliser avec une certaine 

réserve cette iconographie qui parfois relève plus de l'histoire de l'art que de l'ethnohistoire. 

Les premières descriptions des vestiges archéologiques, datant du siècle portent 

exchsivernent sur la préhistoire et il en demeura ainsi jusqu'au début des années 1980. Au 

cours de cette décennie se manifesta un nouvel intérêt pour l'archéologie coloniale, mais 

comme cette dernière en est encore à ses débuts, le nombre d'études portant sur ce sujet 

demeure limité. La publication de tels ouvrages a principalement pris de l'ampleur dans les 

années 1980 notamment grâce au Service régional de l'archéologie en Guyane qui publie 

annuellement le Bilan scientifique de la région Guyane. Cette publication fait le point sur les 

recherches archéologiques en préhistoire ainsi que sur celles qui portent sur la période 

coIoniale. 

L'archéologie en Guyane est aussi le sujet de trois ouvrages généraux : Le Roux et Rostain 

présentent une vue d'ensemble sur les enjeux de l'archéologie préhistorique et coloniale" qui 

10 M. Mazière et G. Mazière, « La recherche archéologique en Guyane D, L 'arc~ofugîe en GIIY~W- Cayenne. 
APPAAG, 1997, p. 25. 
" Y. Le Roux et S. Rostain, ArchJoICq$e. Cayenne, Saga, 1989. 



constitue a m i  le sujet d'un collectif d'auteurs;I2 une troisième étude porte uniquement sur la 

période coloniale. II s'agit de la thèse de doctorat de Le ~ o u x ' ~  Immense ouvrage de 

référence, qui par l'étude de la culture matérielle, aborde des sujets tels que l'environnement, 

l'univers matériel des esclaves, l'habitation, le pouvoir religieux, etc. Cette thèse offre aussi 

l'avantage non négligeable de présenter un inventaire exhaustif des sources écrites, On y 

trouve, entre autres, des textes de Bajon, Guisan, Goupy des Marets, etc. Finalement, 

soulignons l'importance des rapports de fouilles sur le site de Loyola, notamment ceux de Le 

ROUX", chouinard'* et croteau16 qui constituent I'infomation de base de notre projet de 

recherche. 

Plusieurs auteurs ont entrepris de rédiger l'histoire de la Guyane, mais nous avons choisi de 

nous attarder aux ouvrages récents, caractérisés par une impartialité que seul le recul 

historique permet. ~arn- am-~ouc k " ~iacottino'~ et Michel l9 présentent de façon générale 

la période de l'Ancien Régime et donnent les causes de l'échec de l'expérience coloniale. 

Bien que l'esclavage, aboli définitivement en 1848, soit un sujet délicat, plusieurs livres furent 

publiés sur ce sujet . De façon générale, l'esclavage y est présenté en fréquente relation avec 

la religion (pour ne pas dire en relation avec l'action des Jésuites), notamment dans Deru: 

siècles dtescfuvuge en Guyane fronçaise'O. Les études de ~ebien" décrivent l'univers 

'" 'arch6oIogie ett Guyane. Cayenne, APPAAG, 1997. 
13 Y. Le Rowq L 'habitation gryanaise sous I 'ancien rigime : kti~de de la c d t ~ ~ r e  mathneIfe Paris, École des 
Hautes Études en Sciences Socides, 1994.3 tomes. 
14 Y. Le Roux et L. Joignerez, Rapport archiofogique-Habitation de Lqvoia u RJmire. 1994. Cnqene. Service 
Régional d'Archéologie de la Guyane. 1994. 

Y. Le Roux, L 'habitatior~ de Loyola à Rkmirr. Rapport archi!ologrgrqm 1995. Cayenne, SeMce Régionai 
d'Archéologie de la Guyane, 1995. 

Y. Le ROUY, C. Lorren et E. Broine, Loyola Rapporl archioiogique IW6. Cayenne, SeMce Régional 
d'Archéologie de la Guyane, 1996. 
1' A. Chouinard, op. Cit-. 56p. 
l6 N. Croteau, Loyola f Y98 : scictm~r de /a misine- Rapport prifiminnire. Québec, Rapport déposé au Service 
Régional de L'Archéologie en Guyane, 1998. 
17 S. Mam-Lam-Fou& La Giyane française de la colotir~4fion à la Jiparterne~~taIisatio~~~ Paris, Désorma- 
1983. 
1 R J.-C. Giacottino, Les Gganrs. Paris, P.U. F., 1984. 
'9. Michel, Lu Guyane sous I 'Ancien Régime- 12 désastre de Ko1ir011 et ses s c d I e i ~ s e s  suilesjirdiciaires. 
Paris, L'Harmattan, 1989. 
'O Deux si2cfes d*esc/avage en Guynrjrançaise 1652-1818. Paris, L'Harmattan, 1 986. 
" G. Debien, « La société coloniale aux XWIC et XWr siècles, ill. Destinées d'esclaves a la Martinique ,>, 
BtrIIetit~ de I % F A X .  Tome XMI, Série B. N" 1-2, 1960. 



matériel des esclaves avec beaucoup de détail, ainsi que la hiérarchie du travail servile ; celle 

de ~ i s l e f  développe entre autre la perception que les Jésuites avaient de l'esclave. L a  thèse 

de cardoso3, quant à elle, pose le problème d'un point de vue économique tout en soulignant 

les visées mercantiles du colonialisme fiançais. 

1.3 La méthodologie 

Le f erruin 

Pour entreprendre un tel projet, il nous fdlait connaître l'environnement, le climat social, les 

contraintes et les ressources. C'est au cours de nos deux séjours en Guyane, en 1997 et 1998, 

que nous avons pu nous rendre compte de l'ampleur de la tâche qui nous attendait. Nous 

fümes tellement impressionnée par la puissance de la nature et par son emprise sur les 

activités humaines, qu'il devint alors impératif de donner une grande place au facteur 

environnemental dans l'interprétation des vestiges de Loyola. A I'occasion de ces deux 

séjours, nous avons pu évaluer le potentiel des collections et avoir un aperçu des objets qui 

pourraient être présentés dans le cadre d'une exposition. 11 a aussi fallu établir un contact avec 

le Direction Regionde des Affaires Culturelles de la Guyane, l'Office National des Forêts et 

la municipalité de Rémire afin de connaître les attentes de chacun et leurs intentions face à un 

projet de mise en vaIeur. 

L'approche archéo-muséologique, préconisée pour l'élaboration du concept de mise en valeur 

du site de Loyola, implique que sa destination fùture soit considérée comme un facteur 

déterminant la stratégie de l'intervention archéologique. II faut toujours avoir à l'esprit que la 

fouille archéologique est un procédé irréversible et que le patrimoine archéologique est une 

ressource non renouvelable. Étudier un site destiné a devenir un monument historique entraîne 

une constante évaluation des choix à faire par rapport aux objectifs à atteindre. Par exemple, 

est-ce suffisamment pertinent de démonter le plancher d'un bâtiment pour vérifier ce qu'il y a 

en dessous ? Dans un même ordre d'idée, un vestige insuffisamment étudié perd toute sa 

G. Debien, Les esclaves aux Antrlfesfiar~çaises (XVIP-XVTIf sièc/e). Fort-de-France, Société d'histoire de la 
Martinique, 1974. 
" A. Gister. L *esciavage aux Anrillesfiançai.ses (XV7F et XY;IIf siècle). Paris, Karthala, 198 1. 



valeur scientifique au profit d'un esthétisme mal calculé. Le juste milieu se trouve à la 

rencontre de ces professionnels que sont l'archéologue et le rnuséologue, l'informateur et le 

communicateur. Voilà pourquoi, il s'est avéré nécessaire de nous joindre à l'équipe 

d'archéologues. Il était impératif de participer a la démarche archéologique en nous 

impliquant autant dans la fouille archéologique que dans le traitement des résultats en 

rédigeant un rapport préliminaire, toujours en ayant à l'esprit des objectifs de conservation. 

Lu base dommeniaire 

L'importance de l'habitation de LoyoIa ne devient tangiile que lorsquyelle est remise dans le 

contexte plus large de l'Ancien Régime. Cette tranche de l'histoire de la Guyane a contribué à 

son image actuelle, El dorado et enfer vert, elle suscite encore de la curiosité, de la crainte et 

même des préjugés en raison de son passé esclavagiste et carcéral. Pour bien comprendre la 

place qu'occupait Loyola dans un tel contexte, il faut établir une base documentaire reposant 

sur des données historiques et archéologiques vérifiables qui complétera l'enseignement des 

vestiges archéologiques. Dans un esprit de rapprochement entre la recherche fondamentale et 

le public, nous vulgariserons les principaux événements de l'Ancien Régime sous le thème de 

l'exploitation sucrière. 11 devient alors possible d'aborder des sujets tels que l'environnement 

naturel, la colonisation et surtout l'esclavage. 

Les éludes de CU 

II sera démontré, par l'exemple du Québec, que la muséologie demeure la meilleure 

alternative pour communiquer les résultats de la recherche archéologique. Il s'avère donc utile 

de faire une synthèse de la mise en valeur de quelques vestiges archéologiques au Québec, 

tout en soulignant des facteurs comme la Loi sur les biens culturels et l'instauration du 

schéma d'aménagement du territoire. A cette synthèse, suit l'étude de trois démarches : celles 

de Parcs Canada, du Ministère de la culture et des communications du Québec et de la Ville 

de Québec. À chacune de ces démarches correspond un cas représentatif de la dificulte de 

mettre en valeur des vestiges archéologiques. L'étude des Forges du Saint-Maurice, de Pointe- 

- 

xi C. F. S. Cardoso, ,&Image colonial et écortomiee Paris, L'Harmattan, 197 1.2 t. ( Coli. (c Les cahiers du 
CERAG D). 



du-Buisson et du paiais de L'Intendant permet de faire I'invenîaire des problèmes susceptibles 

d'être rencontrés et des solutions qui y ont été apportées. 

L 'khborurion d'un concept de mise en valeur 

Le concept de mise en valeur répond directement a la problématique de mettre en valeur les 

vestiges archéologiques dans me perspective scientifique. Il constitue l'exemple concret de la 

possibilité de communiquer l'archéologie et de faire connaître sa démarche scientifique. Ce 

document, destiné à ceux qui auront a décider de l'avenir du site de Loyola, présente le cadre 

conceptuel, tes différents pubtics et les besoins matériels d'un tel projet Ce concept repose 

sur une approche directe par la consemation in silu des vestiges, car croyons-nous, c'est 

l'approche la plus propice à I'assimilation des connaissances. De cette façon, nous estimons 

que le visiteur pourra ainsi se rendre compte par lui-même du cadre environnemental qui a 

influencé cette communauté de Jésuites et d'esclaves. 

Cette relation entre l'homme et la nature est présentée selon la thématique principale de 

I'économie qui reflète le mieux le fondement de la colonisation française sous l'Ancien 

Régime. De façon à faire le lien entre l'économie et l'humain, deux thèmes sont développés : 

Les truvuur forcés qui permet d'expliquer le principe de l'habitation et Q m d  le sucre est 

umer. .. qui souligne le rôie des différents acteurs de l'industrie sucrière. 

Au-delà de la théorie, notre travail doit se concrétiser par un parcours d'interprétation et une 

exposition itinérante dans lesquels seront développés ces deux thèmes. Le parcours 

d'interprétation mettra l'accent sur la fonction des bâtiments et leurs liens avec le reste de 

l'habitation, ainsi que sur les indices archéologiques qui permettent à l'archéologue d'émettre 

des hypothèses. Des la seconde station, le visiteur pourra se diriger vers un carbet ou il 

trouvera l'historique du site et une synthèse de l'environnement naturel afin de souligner son 

action en tant qu'agent formateur d'un site archéologique." Le choix des vestiges qui repose 

sur l'état des connaissances actuelles, propose neuf stations : le chemin ; la maison de maître, 

la cuisine et le jardin ; la chapelle et le cimetière ; la purgerie, le moulin, les ateliers et les 

24 A. Gallay, L 'archéologie &main. Paris, Pierre Belfond, 1986, p. 14 1. 



magasins- Pour s'ajuster à plusieurs types de visiteurs, nous ferons appel à la hiérarchie du 

contenu utilisé par ~rouin? Ainsi dans le texte, on trouvera une partie interprétative liée a 

l'histoire du site et une autre partie plus archéologique s'adressant aux visiteurs désireux de 

m i e u ~  connaître l'archéologie. 

L'exposition (dont un bref aperçu est présenté en annexe) senrira a compléter le parcours. Elle 

portera sur des sujets concernant I'enviromement naturel, les contraintes reliées à 

l'approvisionnement et ['histoire du site. Afin de participer a l'essor d'un tourisme qui reste à 

développer, te concept d'exposition itinérante s'avère le meilleur choix pour attirer un plus 

large public touristique. En effet, il permet de promouvoir I'archéologie historique en Guyane 

auprès d'éventuels touristes, 

Plus qu'un simple concept d'interprétation, ce mémoire se veut une réflexion sur la place du 

patrimoine archéologique dans la société et sur le rôle qui revient à son principal intervenant, 

I'archéologue. C'est aussi la constitution d'une base documentaire qui fait la synthèse des 

événements sous l'Ancien Régime tels que l'instauration de t'habitation et le phénomène de 

I'esclavage. Mais c'est surtout, enfin nous l'espérons, un outil de travail à l'usage des 

différents intervenants du milieu patrimonial, qui auront a convaincre le public et les instances 

publiques, de l'importance de promouvoir un tel projet dans le cadre du tourisme culturel- 

Après avoir travaillé si dure pendant deux ans, tant sur le site qu'à la rédaction de ce mémoire, 

nous vouions que la population s'approprie les ruines de Loyola afin qu'elles ne retombent pas 

à nouveau dans L'oubli. Nous avons ici une chance de faire revivre ce Lieu abandorné en 

participant à sa réinsertion dans le présent. En fait, nous espérons avoir été capable de nous 

distancer suffisamment du rôle traditionnel de l'archéologue, détenteur d'un savoir 

archéologique, pour devenir, le temps d'un mémoire, un archéologue-médiateur, conscient de 

son rôle de conservateur. 

25 C. Drouin, L Ïfe arnc Basques .+ rtnflewe. me terre. des hommes- Mise en vaiav d'un parrimoine historique et 



CHAPITRE 2 

LA MLTSÉOLOGIE RELIÉE A L'ARCEEÉOLOGIE COMME MOYEN 

DE COMMUNICATION 

2.1 Communiquer l'arcbtologie 

Avant de disserter sur les liens que peuvent entretenir la muséologie et l'archéologie, il est 

d'abord nécessaire de définir ce qu'est le patrimoine et plus particulièrement le patrimoine 

archéologique. Et qui plus est, définir le patrimoine archéologique, c'est aussi définir son 

apport à la société d'aujourd'hui et tout ce qui entoure sa conservation. 

Ce n'est pas un hasard, si depuis quelques décennies la collectivité s'intéresse davantage aux 

traces du passé. II existe bel et bien un lien entre notre société en constante mutation et 

l'intérêt croissant pour le patrimoine. Devant l7éventue1Ie disparition des valeurs 

traditionnelles, s'est fait sentir l'urgence d'établir des 5 poinrs d'ancrage 

réfrentiels. »26 C'est ainsi que s'est constituée une institution patrimoniale qui <CS 'inscrit d m  

i 'ensemble des formes de rapports des sociétés à leur passé. Elle donne sens ù l'héritage 

coliecîif et finde sa valeur dons le présent. nt' L'institution patrimoniale réagit en fait à la 

mondialisation des valeurs et des références occidenta[es fiz8 en créant un corpus de valeurs 

traditionnelles communes a tous les membres d'une société. Ces multiples réactions rendent 

archéologrq~te. Mémoire de maitrise déposé a l'université Lavai, Québec, 1994, p. 106-1 07. 
26 L. Brunelle-Lavoie, A GeUy et C. Kirjan, La mm rItr pahimoirre. La commision des biens cuitttreis dir 
@,bec 1922-1994. Sülery, Éditions du Septentrion, 1995, p. 185. 
" J. Mathieu, a L'imtihnion patrimoniale D. dans Le trairemenf d u p i m o i t w  urbmit. intégration. intigrarol. 
i~rtegriti. Actes du colloqre àè Mons-Q~îébec 1996. Rocher U-C. et A Ségal (du.). Qu-, Musée de la 
Civilisation, 1997, p. 2 1 O. 
2g F. Choay, op. Cit.. p. 1 60. 



i'instihition patrimoniale dynamique, la maintenant dans une constante réadaptation qui relie 

le passé, le présent et le futur- Il est alors possible de voir le patrimoine. comme un nécessaire 

retour aux sources dont le but est de solidifier une identité culturelle en évolution Ainsi le 

patrimoine, défini selon Poulot, « n 'est p. en effet. une chose. mais une relnrion spécifique 

entre la vie sociale et des obiers tenu tout à h fois pour indices du passé et garants de 

i *uuthentique au sein d ùn présent qui plonge sans cesse en avant. » 29 

II s'établit alon une relation au passé, procédant à la fois de la construction du temps 

historique et de l'image de soi, qui évolue au gré de la succession des générations. Chacune de 

ces générations ressent le besoin de recomposer le corpus patrimonial pou. englober un passé 

de plus en plus récent, ce qui entraine un élargissement du champ chronologique dans lequel 

s'inscrit le monument historique. A ce phénomène s'ajoutent les découvertes de I'arch~ologie 

historique qui contribuent à l'expansion typologique du patrimoine historique et qui désornais 

englobe les témoins d'un passé modeste et f'kagmentaire.30 De ce fait, le patrimoine 

archéologique peut accéder au statut de monument historique car il constitue a le témoignage 

essentiel sur les activités humaines du passé- Sa proteclion et sa gestion attentive sont donc 

indispemubles pour permettre o u  archéolops et aur autres suvants de L'étudier et de 

l'interpréter au nom des générations présentes et à venir. *' 

La mise en valeur du patrimoine archéologique 

Étudié et compris par les archéologues, il n'en demeure pas moins vrai que ce patrimoine 

appartient à toute la population La préservation de son intégrité physique, menacée par de 

longs séjours dans le sol, est donc le devoir de chacun. a Lo présentation au grand public du 

putrimoine archéologique esr un moyen essentiel de le faire accéder à la connaissance des 

origines et du développement des sociétés modernes. En même temps. c'est le moyen le plus 

importunt pour fore comprendre la nécessité de protéger ce potrimoine. » " 

w D. Poulot, Le sens du patrimoine : hier et aujourd'hui », A m l e s  ESC, 6 (novembre-décembre i993), p. 1613. 
'O F. Choay, op. Cit. p. 161. 
3' ICOMOS, « Charte intemationaie pour la gestion du paîrimoine archéologique m. dans Lu c o n s e ~ ~ i o ~ t  dt, 
patrimoine. Remeil des cinutes et mitres grrides, Québec. ICOMOS, 1 990, p. 1. 
'' Ibid, article 7. 



Pour atteindre le double objectif de communication et de préservation, il s'avère nécessaire 

d'avoir recours a une seconde discipline telle que la muséologie. L'institution patrimoniale 

elle-même commande la multidisciplinarité, car (( elle procède d'une commumté  de 

personnes qui anime un pan de la vie dureIfe par le recours a u  passé. vJ3 D'autant plus que 

l'aridité des rapports archéologiques et le jargon scientifique utilisé sont autant d'éléments qui 

nuisent à la promotion du patrimoine archéologique. Au savoir des archéologues, il faut 

associer les qualités des comrnunicateurs afin d'établir un bon programme de mise en valeur 

du patrimoine archéologique qui puisse à la fois le rendre accessible à un large public et en 

préserver la valeur scientifique- 

Il est évident que l'archéologie et la muséologie ont beaucoup a s'apporter mutuellement ; la 

coopération entre ces deux disciplines s'appuie sur des démarches visant un même b u t  En 

effet, la démarche archéologique, tout comme la démarche muséologique, reposent sur des 

objets concrets, auxquels elles cherchent à redonner un sens en les replaçant dans leurs 

contextes culturels Mais bien qu'elles partagent des buts communs, ces disciplines 

different par leurs natures. L'information recueillie par l'archéologie, aussi révélatrice soit- 

elle, demeure hgmentaire. Sa nature conjecturale impose une vision réduite du passé qui ne 

permet qu'une reconstitution hypothétique. Or, la mise en valeur, s'appuyant sur le choix 

d' une thématique, peut imposer elle aussi une vision réduite des résultats archéologiques. Par 

ailleurs, le procédé de l'exposition permanente, utilise par la muséologie, va à l'encontre du 

dynamisme de l'archéologie qui se caractérise par un perpétuel questionnement. 

L'avantage de la mise en valeur est indéniabte ; elle permet une plus grande diffùsion de 

l'archéologie auprès de différents publics. Il faut néanmoins porter une attention particulière à 

t'expression <mise en valeun, car elle renferme une mise en garde- L'expression nous 

renvoie, non seulement, aux valeurs du patrimoine a faire co~aître:~ mais aussi à celles de la 

société actuelle. Le processus de mise en valeur, influencé par le courant de pensée dominant 

33 J . Mathieu, loc Cil.. p. 21 O. 
34 M. Moussette, ((L'archéologie et la muséologie au Québec, des itinéraires convergents », kfQm0iire.s Vives. 8 
(1994). p. 6. 
'' F. Choay, op. Cit.. p. 164. 



de l'époque, impose une sélecîion parmi les éléments du pirimoine archéologique qui peut 

déformer la réalité historique. Tel est le cas du lieu historique de Williarnsburg où 

l'interprétation souligne la grandeur du passé de 17Amerkpe coloniale tout en abordant le plus 

discrètement possible le passé es~lavagiste~~. 

Intégration du patrimoine archéologique ji la vie contemporaine 

Audela de la diffusion du patrimoine archéologique, il est essentiel pour sa survie à moyen 

terme de veiller à son intégration a la vie contemporaine, de procéder à sa réinsertion 

culturelle. La mise en vaIeur d'un site archéologique consiste à faire ressortir un ancien 

aménagement du territoire et a le réinsérer dans la réalité actuelle. La cohabitation de I'ancien 

et du moderne apporte alors un sens qui se const~uif dans la contiguïté, par d~férence. mais 

à condition que Iajuxraposition des signes devienne orticuIation. »37 Elle pexmet à celui qui 

profite du patrimoine archéologique de l'appréhender à partir du connu, de faire le lien entre 

le passé et le présent. Bref d'insérer le vestige archéologique dans la longue durée. La 

réinsertion culturelle, axée sur le partage d'une richesse patrimoniale, donne ainsi un plus 

grand rôle à la population. En tant que détentrice de cette richesse, la population participe 

elle-même à sa préservation et à sa d i h i o n  auprès des visiteurs. 

De façon concrète, une b 0 ~ e  intégration sera visible dans l'aménagement du territoire, que si 

le facteur archéologique est pris en compte lors de i'élaboration des plans d'urbanisme. 

Toutefois, malgré les avantages évidents, l'intégration du patrimoine archéologique a la 

réalité actuelle comporte certahs risques : 

1. L 'exposition à I 'mure du temps 

Après un séjour prolongé dans le sol, l'état de conservation des vestiges se 

stabilise. Or, la mise au jour des ruines accelère le processus de dégradation, les 

exposant non seulement à l'usure du temps, mais aussi à « I'usurpation de 

I*mage. M~~ En effet, il existe des lieux qui n'ont pas été conçus initialement 

" G. KaMMgh. op. Cit.. 1990. p. S. 
37 Ibid. p. 176. 
38 Ibid. p. 170- 



pour accueillir une multitude de visiteun qui en compromettent ainsi la 

conservation. Pour s'en convaincre nous n'avons qu'à penser à la trop célèbre 

grotte de Lascaux 

2. L 'intégrité 

L'intégration des traces archéologiques au présent ne peut se faire sans en 

altérer, à divers degrés, l'intégrité. En effet, l'aménagement d'un site entraîne 

certaines interventions allant de la consolidation à la reconstruction qui peuvent 

dénaturer ou même masquer la fonction première du site. 

3. Un tourisme accru 

À long terme, une mauvaise gestion du patrimoine archéologique pourrait avoir 

des effets sur son environnement L'attitude extrême serait d'aménager l'espace 

urbain uniquement en fonction du tourisme. Cette attitude aurait pour 

conséquence de refouler la population locale, créant ainsi un lieu 

essentiellement touristique. C'est le cas du Vieux-Quebec, dont le secteur 

compris a l'intérieur des fortifications avec ses boutiques et ses restaurants, 

laisse peu de place a la vie quotidienne. D'autant plus que cet imporiant flux 

touristique concentré dans une petite partie du territoire se fait au détriment des 

autres secteurs de la Ville de Québec. 

Bien que la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique joue aussi un rôle dans 

le développement économique des régions et des municipalités, il ne faut pas oublier que la 

richesse patrimoniale doit profiter a tous. Ainsi, l'intégration du patrimoine archéologique à 

la vie contemporaine relève du bon sens et d'une a sensibdité inscrite dam In longue durée 

des traditions Mouines et des cornporiemenfs patrimoniau. d9 Cette position suppose que 

chaque pays, région ou municipalité peut développer sa propre façon de faire. 



La rôle de l'archéologue dans k processus de mise en vaieur 

II est maintenant nécessaire de souligner l'importance de la recherche archéologique dans le 

processus interprétatif du petrimoine archéologique. La mise en valeur de vestiges 

archéologiques se doit de dépasser la pure joie de l'esthétique. Cette attitude est d'autant plus 

essentielle du fait que les vestiges sont souvent hgmentaires et rarement spectaculaires. 

Voila pourquoi la démarche muséoiogique doit également considérer les résultats de la 

recherche fondamentale qui guidera le choix d'une thématique souple et adéquate, laissant 

une ouverture à de nouvelles hypothèses. Dans un même ordre d'idée, 17analyse préparatoire 

d'un concept demande un retour aux sources qui peut générer une remise en question des 

comaissances. 

Cet échange entre les intervenants, archéologues et muséologues, permet de prendre du «recul 

sw la matière archéologique. de pointer du doigt les points forts et les faiblesses de la 

documenrution et de questionner b démarche archéologique elle-même. fl Dans ce contexte, 

il s'avère primordial d'assurer la participation d'un archéologue dans le processus de mise en 

valeur. Non seulement, 17archéologue doit participer à la sélection de la matière à 

communiquer, mais par sa façon d'appréhender la réalité archéologique, il influence la 

présentation de la matière, 

En fait, I'archéologue peut incamer deux rôles dans un projet de mise en valeur: celui 

d'intermédiaire ou celui de médiateurculturel."' L'archéologue-intermédiaire acquiert 

l'information brute par une approche rationnelle et scientifique ; il campe ainsi le personnage 

de l'expert-conseil. Quant à l'archéologue-médiatew-culturel, il i n t e ~ e n t  de façon plus 

sensible : son rôle n'est pas tant de diffuser l'information, mais de susciter un sentiment 

d'appartenance vis-à-vis le patrimoine archéologique. Cette opposition entre le rôle 

scientifique et le rôle culturel de l'archéologue marque bien la différence entre la diffusion et 

la réinsertion culturelle. 

M L. Pothier et Ranallo, V., <c L'os et la bouteille : s'exposer autour de fragments archéologiques », Mémoires 
vites, 8 (1994). p. 14, 
" J. Mathieu, lm. Cik, p. 214. 



Le musée archéologique 

Que ce soit un centre d'interprétation, un musée de site ou simplement un parcours 

interprétatif, le musée archéologique possède certaines caractéristiques qui le distingue des 

autres musées. Dans son analyse, porniad2 distingue deux types de musée archéologique : le 

musée archéologic~~a~stique et le musée archéologico-technologique. Le premier axe son 

action sur la conservation et la présentation d'objets « nobles ». Le second, quant a lui, abrite 

des objets « communs » principaiement liés à des activités quotidiennes. Pour les besoins de 

notre propos, nous nous intéresserons padcuiièrement au second type de musée qui véhicule 

la démarche archéologique. Grandement influencé p l'évolution même de la pensée 

archéologiquey ce type d'institution muséale met l'accent sur l'harmonie entre culture et 

nature. 

Le musée archéologico-technique se distingue essentiellement par sa façon de traiter l'objet 

En effet, contrairement au musée archéologico-artistique où I'objet est d'abord exposé pour 

lui-même, I'accent est mis sur la matérialité de l'objet qui n'est jamais exposé seul. A la 

manière de l'archéologie contextuelle, il est mis en relation avec d'autres objets, des plans, 

des coupes stratigraphiques, des photos, des résultats d'analyses diverses, etc.13 De même, la 

culture matérielle devient alors un prétexte pour mieux connaître l'histoire économique et 

sociale, les modes de production, la vie quotidieme de toutes les couches de la société, même 

ceIIes qui ont laissé peu de traces. 

En dépit du fait que ce procédé favorise une approche contextuelle, il faut pourtant souligner 

le danger de perdre le propos initial sous une avalanche d'informations. La présentation d'un 

objet archéologique suppose donc la sélection d'informations les plus pertinentes pour le 

théme de l'exposition axée sur la relation entre l'homme et son environnement Pour 

développer cette relation, on fait appel à des objets d'origines diverses : artefacts, écofacts, 

restes animaux et humains, etc, 

'" K. Pomian lm.  Cit. p. 57-68. 
" 1. Hodder, « The contemai analysis of symbolic meanings », Thr Arcliaeology of corrtextrtal meanit~gs. 
Londres, Cambridge University Press, 1987, p. 1. 



Même le processus qui conFere a l'objet me dimension muséale, caractérise le musée 

archéolgico-technique. Comme nous le savons tous, les fouilles archéologiques fournissent les 

objets, ainsi que la majorité de l'information quant à leur contexte. Or, un site archéologique 

est entre autre chose un site abandonné, les objets qu'on y trouve sont dépossédés de leurs 

fonctions primitives. Il en est de même pour les vestiges archéologiques in situ. Cene période 

pendant laquelle l'objet ou le vestige est alors un déchet marque la «fionfière entre le présent 

et le passé, eiIe objective littéralement ce dernier. car elle en fait un ensemb/e d'objets qui, 

uyunr perdu leurs f m i o n s  originaires. ne se prêtent qu ù être erposés au regard ou soumis à 

des examens potrr en extraire des renseignements M limr éiut primitif et sur leurs relations 

avec d'autres objets. fi 

Cette approche propre aux musées archéologico-techniques remonte à la seconde moitié du 

X W  siècle. Cette période se caractérise par une intense activité intellectuelle principalement 

dans le domaine des sciences et qui prend racine d'abord au nord de l'Europe. On assiste alors 

a fa constitution d'une archeologie scientifique qui engendre les approches préhistorienne et 

paléolithique, qui influencèrent non seulement la recherche fondamentale, mais aussi la façon 

de présenter les restes archéologiques. Ces approches se sont développées à la faveur des 

travaux de ~homsen" (1788- 1865) sur la datation relative en archéologie préhistorique qui 

eurent une incidence sur la façon de présenter les objets selon une progression- Dans le 

domaine de l'archéologie paléolithique, les découvertes de Boucher de ~erthes* (1 788-1 868) 

et de ~ubbock"' (1834-1913), qui remirent en question les origines de !'humanité, ont incité 

plusieurs petits musées a présenter l'histoire locale selon la double évolution, somatique et 

technique de I'homme. 

Comme I'archéologie scientifique, les musées de plein air suivent la même évolution 

géographique. En 1882, le musée de Skansen près de Stockholm ouvre la voie à ce nouveau 

genre de muséeJS. Ces premières manifestations de mise en valeur in situ résultent d'une 

U Ibid, p. 59. 
'' B. G. Trigger. A h i s t q  of orckoIkgr*cai fhought. Cambridge, Cambridge University Press, 1989. p. 73-80. 

Ibid. p. 91-92. 
47 Ibid. p. 114-1 18, 
48 k de Jong et Skougaarâ, M, foc. Ca.. p. 152. 



volonté de montrer des intérieurs et d'émouvoir le visiteur. Inspirées des Expositions 

universelles, le but était d'abord de procurer une expérience sensorielle par la amise en 

vitrine» de tableaux vivants. Cette intégration du facteur humain à la démarche muséologique, 

notamment dans le cas de villages ethnographiques reconstitués, montre «le dualime 

fondamental du concept des musées de plein air : rendre !'histoire vivante d'une manière 

divertissante tout en veillant au respect de !'authenticité et de lu science. wJ9 

Le dernier quart du XIX? siècle est donc marqué par l'ouverture des musées à un plus large 

public par la vulgan*sation5O a h  de répondre a I'intérêt croissant de la population pour la 

tradition populaire. II n'y a rien d'étonnant à cela, car en Europe l'avènement de 

17industrialisation et de I'urbanisation entraînent la désertion des campagnes. En réaction à ces 

grands bouleversements, l'impression selon laquelle les racines plongent dans le monde rural 

s'intensifie, assimilant l'identité nationale aux valeurs traditionnelles rurales. A la faveur d'un 

régionalisme ainsi stimulé, plusieurs musées archéologiques, axés sur le passé local, voient le 

jour. 

Avec le recul historique, il va sans dire que l'approche des musées de plein air, basée sur la 

promotion d'une identité nationale par la diffusion des valeurs rurales, est aujourd'hui 

dépassée. D'une part parce que les valeurs d e s  ne correspondent plus à la génération 

actuelle dont la majorité vit dans les zones urbaines. D'autre part, contrairement a ce qu'on 

croyait, la reconstitution n'est pas garante de l'authenticité, car plus une reconstitution est 

concrète plus elle risque de donner une fausse représentation de la réalité. Finalement, 

soulignons le fait que les premiers musées de plein air, à la manière du « period room » tant 

apprécié des musées américains, avaient le désavantage de consacrer une période historique 

figée dans le temps, excluant par le fait même toute notion d'évolution du lieu? 

49 fbid. p. 153. 
'O R Schaer, L 'invention des mrmies. Paris, GalIimard, 1993, p. 96. 



2.2 La mise eu valeur des vestiges anhdologiques au Q u C k  

Lorsqu'il y a deux ans, nous avons entrepris ce projet de maîtrise su .  la mise en valeur d'un 

site archéologique en Guyane, nous &*O= loin de penser qu'il faudrait passer autant de temps 

à étudier la démarche québécoise dans ce domaine, Cette étape a toutefois été nécessaire car 

les chercheurs fiançais, plutôt habitués aux vestiges de grande envergure, étaient intéressés 

par l'expérience nord-américaine qui porte en grande partie sur la mise en valeur de petits 

sites archéologiques. II a donc fallu examiner les différentes facettes de cette expérience pour 

finalement découvrir qu'il existait en fait plusieurs approches qui ont évolué avec les 

changements de mentalité. Nous nous pencherons sur trois approches, (celles de Parcs 

Canada, du Ministère de la culture et des communications du Québec et de la Ville de 

Québec), qui selon nous, caractérisent succinctement la démarche de mise en valeur au 

Québec. Ces trois approches, bien que différentes sont souvent indissociables et ont un même 

et ultime objectif : celui de rendre au public les vestiges du passé. 

Trois phases dans l'évofution de la mise en valeur au Québec 

Au fil du temps, la préoccupation pour le patrimoine archéologique prend différentes formes 

souvent dictées par le contexte socioéconomique de l'époque. Ces formes sont regroupées en 

trois grandes phases : commémorative, compilative et explicative. Ces phases soulignent 

I'évolution d'un cadre législatif qui contribue à mettre en place une démarche québécoise 

dans le domaine de la mise en valeur. 

Commémorer : une quête d'identité nationale 

Au milieu du W siècle, on voit apparaître au Québec les premières tentatives pour 

s'approprier le passé. Cette quête d'identité est provoquée par les propos de Lord Durham 

qualifiant le peuple canadien de peuple sans histoire ». Dès lors, « Z'éfite découvre la 

richesse &une expérience collective. »" Ce courant de pensée bénéficie d'un contexte 

politique axé sur la prise de conscience nationale. 

51 G. Bazin, Le temps des tm~sées. Li& Desoer, 1967, p. 250. 
52 P.-L. Martin, « La conservation du patrimoine culturel : origines et évolution », dans Les clwmim de fa 
mémoire- Monimte~~ts et sites hislori~t~es drr @ékc. Tome 1, Québec, Les Publications du Québec, 1990, p. 2. 



Plus tard, soit en 1875, on assiste à une des premières défenses de la valeur patrimoniale de la 

haute-ville de Québec' en la personne de Lord DufKerin qui s'oppose vigoureusement a la 

destruction des murs de fortification Dans un même temps, il commande une proposition de 

mise en valeur de la partie historique de la haute-ville. En considérant la vieille ville comme 

un ensemble monumental, Dufferin conûiiue à la première ébauche d'une approche globale. 

Cependant, cette attitude avant-gardiste ne va pas plus loin. Ce qui caractérise cette période, 

c'est la volonté de souligner l'évolution d'un peuple par des objets concrets, notamment, des 

1891, par la pose de plaques commémoratives instaurée par la Société de numismatique et 

d'archéologie de Montr&l; l'année suivante, cette acîivit6 est reprise par la SociCti historique 

de  ontr réal." Afin de protéger cette richesse patrimoniale nouvellement acquise, le Québec 

se dote, en 1922, d'une Loi sur les monuments et sites historiques et d'une commission qui 

veille à la faire appliquer. Cette commission, à l'instar de la Commission canadienne des lieux 

et monuments historiques créée en 19 19, vise à célébrer l'enracinement et la continuité par la 

commémoration d'événements et de personnages ayant marqués l'histoire du pays. 

Compiler : Pour la préservation d'une idenfité nationale. 

En 1921, la population de la province de Québec est majoritairement urbaine (51'8%);~ en 

193 1, Montréal compte près d'un million d'habitants;55 les usines et les quartiers poussent 

comme des champignons. En dépit d'une fierté nationale nouvellement affirmée, les valeurs 

traditionnelles du Québec souffrent grandement de l'avènement de l'industrialisation et de 

l'urbanisation qui sont accélérées par la crise économique. On assiste alors au déclin d'un 

mode de vie traditionnelle. La loi de 1922 vise justement à contrer les effets de ce nouveau 

climat politique et social en se donnant pour objectif de conserver G des monumenrs et des 

objers d'art dont le car~ctère historique ou artistique est incontestable. )»% Pour la première 

" Ibid. p. 5. 
Y P.-A Linteau, R Durocher a I.C. Robert, Hisîoiie du @&ec contemporaïin P i e  1. De la conf=dérrilion a 
la crise (1867-1929). Montrd, Boréal. 1989, p. 470. 
'"lid. p. 474. 
56 Loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique. Arrêtes 
z;; Cûr"u"c;,! qantJ8~ix dz loi d m  /a provirrce de Qrf2bec. Québec, Imprimeur de sa très exceliente hfajestk Ie 
Roi, 1922. Chap. 30, p. 



fois, l'État reconnaît, comme I'ont fait avant lui les sociétés historiques et certains individus 

comme le juge ~ r u n e a ~ ~  l'intérêt national de classer les vestiges du passé. 

Ce nouvel enthousiasme est néanmoins &né par le marasme de la crise économique de 1929. 

Malgré tout, la décennie qui suivit fut marquée par une activité d'inventaire dans le domaine 

du patrimoine matériel". En 1952, on ajoute la notion de monument historique et site 

historique à la loi de 1922. Désonnais, les vestiges et les sites préhistoriques peuvent être 

classés et ce, sans l'accord du propriétaire. De ce fait, on admet la préséance de l'héritage 

collectif, transmissible aux générations futures, sur les intérets d'un individu 

A la même époque, une grande partie des travaux de Ia Commission des monuments et sites 

historiques consiste à valoriser les témoins de l'histoire par la restauration. On choisit de 

mettre en valeur le bâti selon la tradition canadienne héritée du Régime fiançais »59. Ce 

choix s'appuie sur la théorie de Viollet-le-Duc qui se traduit par la recherche d'un état achevé, 

et ce, même si cet achèvement n'a jamais existé6'. Ce n'est plus simplement une question de 

préservation de l'identité nationale ; désormais, celle-ci est épurée, magnifiée, pour n'en faire 

ressortir que les caractéristiques idéales D. Cet état d'esprit se traduit concrètement par le 

programme de restauration mis en œuvre en 1964 a Place Royale. Ce premier véritable projet 

de mise valeur est l'aboutissement d'un processus de réflexion d'où émerge l'idée d'une 

protection d'ensemble. En raison des menaces de destruction qui planent sur la partie 

historique de la Ville de Québec, cette idée se concrétise, en 1963, par un amendement à la 

Loi sur les monuments historiques, qui ajoute la notion d'arrondissement historique. 

Malheureusement, cette loi, comme toutes les autres avant elle, demeure imprécise quant à la 

protection des vestiges archéologiques. 

57 P.-L. Martin, loc. Cit., p. 9. '' P.-L. Martin, lm Cil.. p. 11. 
59 L. Brunelle-Lavoie, A Gelly et C. Kirjan, Lapssion dipatr imoi~.  La cotnmissio~~ des biens ctrltrmls di 
Quibec 1922-1991. Sillery, Éditions du Septentrion, 1995, p. 70. 

Ibki, p. 17. 



Erplquer : dans ï *intérêt du public 

Dans Ies années 1960, la culture commence a s'organiser autour du Ministère des Affaires 

culturelles et dès sa création des inventuires et des fouilles sont entrepris, tant dans le 

domaine préhistorique que de I'hisrorique »? C'est aussi à cette époque que le Musée 

d'archéologie préhistorique de Trois-Rivières ouvre ses prtes? Cette nouvelle vigueur de la 

discipline, pose néanmoins le problème de la conservation des vestiges menacés de 

détérioration dès qu'ils sont mis au jour 

Avant les années 1970, l'intérêt de 17institution patrimoniale porte principalement sur 

l'inventaire et la conservation du patrimoine architectural et religieux. L'archéologie ne 

devient un véritable enjeu que dans les années 1970 qui marquent un tournant dans la 

démarche de mise en valeur du patrimoine archéologique. Sensibilisé à la nécessité de 

protéger les traces du passé, le Ministère des Anaires culturelles, par le biais de sa ministre 

Claire Kirkland-Casgrain, dépose le 20 juin 1972, le projet de la Loi des biens culturelr Cette 

loi reconnaît que : a Le patrimoine historique. archéologique et naturel occupe une place 

importante dons la mémoire des Québécois, mois amsi dans leur cadre de vie. Ce patrimoine 

est omnrprésenr. varié dans ses origines. dans sa forme et, surtour, if est propice à bien des 

utilirotions. »63 D'une part, l'objectif premier est de préserver, désonnais dans l'intérêt du 

public, (es biens culturels qui apparaissenf cornrne des points d'ancrage réfrenrieZs. fia 

D'autre part, on souligne l'importance d'intégrer le patrimoine à la vie urbaine pour le 

développement culturel et touristique d'un territoire. Pour y arriver, le Québec doit N présenier 

un échonrillonnage vaIabIe de sa production artisanale et artistique de toutes les époques .'% 
Enfin une loi consacre officiellement I'archéologie, longtemps négligée, comme champ de 

sauvegarde par la protection légale des sites archéologiques, mais aussi par l'obligation 

d'obtenir désonnais un permis de fouille. Cette dernière mesure a I'avantage de garantir un 

bïïnîsttire des Afkhes culturelles, L 'urcheoIogie au Québec. Qu* Minintire d a  -res culturelles, 1985. 
p. 33. 
62 C .  Simard k Lapointe et C. Ki jan, Patrimoine rm~séof~que  au Québec, repéra chronologiqr~es. Quéùec, 
Gouvernement du Québec, 1 992, p. 73. 

Ministère des Maires culturelles, A propos de fa  loi sur les biens ~11ltureI1es.. Le staft~t de bie~i crrlfurel et ses 
effets. Québec, Ministére des AEtires cultureiies, 1986. p. 1. 
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contenu scientifique rigoureux pour les projets d'interprétation Malheureusement, dans les 

faits peu de sites archéologiques sont protégés; jusqu'en 1983, neuf sites seulement sont 

classés ou reconnus? 

En fait, c'est avec l'adoption, en 1 979, de la Loi sur l'aménagement et sur l'urbanimie, que la 

mise en valeur des vestiges archéologiques acquiert un rôle d'importance dans le 

développement du territoire. Jusqu'alon, c'est au gouvernement central que revient la tâche 

d'intervenir dans la conservation du patrimoine. Le processus de décentralisation, amorcé 

dans Ies années L970, a pour codquence la respoasabilisation progressive des municipalités. 

La création de la loi de  1979 donne lieu aux premières ententes formelles, dont les plus 

importantes sont celles concluent entre les villes de Québec et de Montréal et le Ministère des 

Affaires culturelles. 

Dans le cadre de ce projet de loi, la création des municipalités régionales de comté (MRC) 

permet de structurer l'action des municipalités. Chaque MRC doit préparer un schéma 

d'aménagement dans lequel elle mentionne les parties du territoire présentant un intérêt 

historique, culturel ou esthétique. À partir de ce schéma, qui s'applique autant a ce qui est 

visible (le patrimoine bâti) qu'à ce qui est enfoui dans le sol (patrimoine archéologique), les 

municipalités peuvent désormais proposer des projets de sauvegarde et de mise en valeur. 

Ceci nous amène au nouvel engagement des municipalités dans le domaine de l'archéologie. II 

faut dire qu'en raison de l'aspect touristico-paûimonial, celles-ci se prêtent de bonne grâce à 

la gestion des biens archéologiques, comme en font foi les exemples de Pabos, Grande 

Bergeronne et Melocheville. Désonnais, N la culture est devenue un volet important de la 

qualité de vie de la popuhtion. du développement du tourisme culturel ainsi qu'un stimulant 

65 « Projet de loi no 2. Deuxième lecture N. Jmnmf des &buts de I 'Assemblée mfiomIee Québec, 4 juillet 1972. P. 
1844. 
69. Bruneue-Lavoie. A Gelly et C. Ki dan. op. Cii.. p. 2 17-2 18. 



majeur du dévekppeemet écconomiqw local et c?u positionnement municipal sta i 'échiquier 

régional. >f7 

Désormais, l'interprétation est commandée par la rigueur de la recherche archéologique dans 

l'intérêt du public, grâce a la constitution d'une mise en valeur « explicative » de toutes les 

phases significatives de notre passé. L'omniprésence de cette rigueur scientifique a d'ailleurs 

d o ~ é  lieu à une nouvelle approche qui s'exprime notamment au Musée de Pointe-à-Callières 

a Montréal, où les vestiges archéologiques et architecturaux deviennent prétexte à la mise en 

valeur de la démarche arch6ologique elle-même. D'une part cela rétablit l'équiliire entre 

l'importance du contenant par rapport à celui du contenu, en laissant une place plus grande 

aux archéologues en tant que conseillers scientifiques et d'autre part, cela permet une 

meilleure implication du visiteur. en lui donnant les outils pour critiquer les informations qui 

lui sont présentées. Nous sommes bien loin de la commémoration d'une période sélectionnée 

en vigueur dans les années 1920 et des principes de reconstruction de Viollet-le-Duc. 

2.3 Trois approches parall&les : Études de cas 

Bien que l'intérêt pour la conservation du patrimoine remonte au milieu du XIX? siècle. on 

remarque que les vestiges archéologiques ne sont véritablement pris en considération par les 

instances gouvernementales et publiques que depuis environ 25 ans. Avec des projets 

d'envergure comme ceux de Place Royale et des Forges du Saint-Maurice, immenses 

laboratoires d'expérimentation, s'est constituée une véritable expérience québécoise de la 

mise en valeur des traces du passé. Au fil du temps, trois approches parallèles se sont 

développées, celles de Parcs Canada, du Ministère des Maires culturelies du Québec et des 

municipalités, notamment celle de la Ville de Québec. A chacune de ces approches 

correspond un projet de mise en valeur in situ de vestiges archéologiques. Nous considérons 

que ces trois projets constituent un échantillonnage intéressant des problèmes liés à la 

d i h i o n  de l'archéologie. 

67 Ministère des A t i à k  cultureIles, Pour rrrt partenuriut ditr~bie- L kntenfe de rieveloppement ctthrel entre les 
municipiité et le ministère de /a ctdture er des commrmicatio~t~. Québec, Ministère des Affaire culturelies, 1995, 
p.5. 



Parcs Canada et les Forges du Saint-Maurice 

Bien que jusqu'a maintenant nous ayons abordé le problème d'un point de vue provincial, iI 

n'en demeure pas moins que les interventions fédérales dans le domaine patrimonial ont 

contribué à la constitution d'une façon de faire québécoise. Créé en 1885, Parcs Canada gère 

les parcs nationaux et les lieux historiques sur le territoîre fédéral. Son action vise a : 

Suuvegarder à jamais les richesses historiques des endroits arsociés à des 

personnages, ù des iieux et à des événements d'importance historique nationale 

dans le cadre d'un réseau de pures historiques nationaux et favoriser chez le 

public la connaissance. l'appréciation et la jouissance du patrimoine historique 

rifin de le léguer infacî m a  génémtions ir venir? 

Au début, Parcs Canada gère principalement l a  parcs naturels nationaux. Graduellement., 

grâce à la loi de 1919, les parcs historiques nationaux viennent en agrandir le champ 

d'intervention. Les premiers efforts portent surtout sur l'identification des champs de batailles 

et des ouvrages militaires tels que les fortifications de Québec, le parc de 1' ArtillerÏe, le Fort 

Lennox, etc. Viennent ensuite les préoccupations pour la rencontre entre les cultures 

autochtones et européennes, l'exploration de l'Amérique du Nord et les sites qui rappellent le 

développement swiu-économique du pays.69 

Pendant la période faste des années 1970 et 1980, période d'apprentissage caractérisée par une 

suite d'essais et d'erreurs, s'élabore l'approche de Parcs Canada, notamment avec le projet 

des Forges du Saint-Maurice. Ce parc historique national, qui couvre une superficie d'une 

cinquantaine d'hectares au nord de Trois-Rivières, commémore la première industrie 

sidérurgique d'importance au pays en opération de 1729 à 1883. D'abord reconnu en 1919 par 

la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le site fait l'objet de fouilles 

archéologiques sous l'égide du Ministère des Anaires culturelles du Québec (MACQ) de 1966 

68 Parcs Canada, Politique de P a r a  Cam&. Ottawa, 1979, p. 28. 
69 C. Cameron, a Parcs Canada, une action fiéfale. Parcs nationaux et lieux d'histoire D, Mommenrs hisroriqrres, 
196 (1 995). p. 28-29- 



à 1972. Finalement en mai 1973, le Ministère des m i r e s  indiemes et du Nord et le MACQ 

signent une entente, en vertu de laquelle, les Forges passent sous la juridiction du 

gouvernement fédéral. Parcs Canada s'engage dors à créer << m parc historique national ofin 

d'ussurer Icr préservution et lu mise en valeur des Forges, pour le bénéfice des générations 

actuelles et fifures des ~anudiens~'~  Ne possédant alon que six hectares du site, une des 

premières actions du gouvernement fédéral fut d'acquérir les terrains avoisinants afin de 

regrouper les zones les plus significatives et protéger les abords du site de toute nouvelle 

implantation incompatibie. Aujourd'hui le potentiel des ressources archéologiques du site 

s'exprime par une thématique à deux volets soit : l'industrie et t'habitat qui permettent de 

traiter toute la dimension technique du site sans Iaisser de côté ta dimension humaine. Cette 

approche porte sur les cinq secteurs suivants : le complexe du haut fourneau, l'ensemble des 

forges hautes et le fourneau neuf, l'habitat et les services, la forge basse et la maison des 

forgerons. 

Pour bien saisir la difficulté d'un projet de l'envergure des Forges, il faut d'abord prendre en 

considération deux contraintes qui eurent une incidence dans le choix des moyens 

d'intervention : la présence de vestiges archéologiques difficiles à décoder et l'état du terrain 

actuel qui en fait ne correspond plus à celui des XV[F et siècles. Ainsi, pour mettre en 

valeur les vestiges encore apparents, les traces disparues et le paysage, il a fallu intervenir sur 

ie site en utilisant les trois procédés muséologiques suivants: la volumétrie expressive, ia 

reconstruction et l'exposition. Ces interventions furent pratiquées graduellement, en tenant 

compte des réactions du public. 

1. La volzrrnErrie erpressive 

Dans les années 1970, on a pas encore vraiment saisi l'importance d'une concertation 

multidisciplinaire ; il n'y a pas vraiment de symbiose entre les différents intervenants. 

Architectes et ingénieurs créent chacun de l e m  côtés sans vraiment prendre en compte la 

réalité des vestiges. Cette attitude donne lieu à la volumétrie expressive dont l'objectif est de 

pp p p p  -- 

70 Parcs Canada. Les forges drr Srinf-Mimice. P h  directetir. Ottawa, 198 1, p, 1 1. 



« ruppeier symboliquement les fimes ou Iafonction ancienne d tm bâtiment. )u7* Ce concept, 

visible dans le complexe du haut fourneau, repose sur l'utilisation d'une structure métallique 

tridimensionnelle qui s'élève au dessus des vestiges (fig. 4). La volumétrie expressive dénote 

ainsi une volonté de rendre un aspect monumental à des ruines. Bien qu'avant-gardiste, cette 

solution demeure une vision de l'esprit qui n'a plus grand chose à voir avec la réalité 

historique. D'autant plus que de telles structures faussent la lecture du paysage. 

2. La recomtluction et l'utilisation de matériau contemporains 

Le concept de la volumétrie expressive provoqua des commentaires négatifs de la part du 

public, qui avait encore en mémoire l'image des Forges véhiculée par une télé-série. Afin de 

se conformer à la volonté de la population, on décida de reconstruire, selon les techniques de 

construction contemporaines, la Grande Maison en lui restituant son aspect extérieur d'antan. 

Désormais, ce bâtiment abrite le centre d'accueil. 

3. L 'exposiiion des vestiges 

Bien qu'a l'origine, il ait été prévu que les habitats et le secteur de la forge basse soient traités 

par la volumétrie expressiveR, les compressions budgétaires imposèrent une nouvelle 

approche. Les vestiges de ce secteur sont simpiernent exposés tel quel grâce à un 

aménagement simple. Des panneaux interprétatifs sont disposés à proximité pour en faciliter 

la compréhension. 

En somme, l'expérience des Forges a amené Parcs Canada à privilégier deux modes 

d'intervention lors de la mise en valeur des vestiges archéologiques. D'une part, les réactions 

du public, ainsi que la réduction des budgets, ont imposé une réévaluation des méthodes 

d'intervention de Parcs Canada qui a adopté une approche multidisciplinaire afin d'optimiser 

les ressources et les comaissances. Ce partage N des savoirs >> fait aussi appel à la mémoire 

des communautés concernées par un projet de mise en valeur.73 Et d'autre part, les projets 

" Ibid. p .  53. 
lbid.  p. 61. 

73 L. Cyr et C. Soucy, Lieu historique riarional du Fort-Témiscami~~gue~ Programme de realisatiorj- Québec. 
Parcs Canada, 1997, p. 8. 



d'aménagement répondent désormais à un nouvel objectif, celui d'amener le visiteur à lire le 

paysage tel qu'il était. Pour y arriver, les projets de mise en valeur doivent coller davantage à 

la fonction du site en utilisant des moyens discrets par respect du Iieu. 

C'est ainsi que se développe la notion d'esprit du Iieu. Cette notion, simple, presque évidente, 

est plus difficile à cerner qu'il n'y pararat. Elle exprime le contact entre le visiteur et le lieu, le 

paysage, les formes. les vestiges, etc. C'est la façon de transmettre le sens des vestiges. En fait 

l'esprit du lieu, c'est lonqu'on entre dans une église, et qu'on ressent le besoin de chuchoter 

de peur de profaner le caractère sacré du temple. Mais surtout, t'esprit du Iieu ne s'impose pas 

avec des artifices, il s'impose nomalement de lui-même dans la mesure où on « laisse parler » 

le site. 

Le Ministère de la culture et des communications : de la Place Royale à la 

Pointeau-Buisson 

Le Ministère de la culture et des communications du Québec (MCCQ) est le principal 

responsable de l'identification et du classement du patrimoine, jusque dans les années 1980 et 

son projet de mise en valeur le plus important en sans contredit la reconstitution de Place 

Royale. Toutefois, l'époque où le Ministère intervenait directement dans la conservation du 

patrimoine est révolue. Désormais, il agit comme partenaire principal en offrant un soutien 

financier et une expertise dans les diverses opérations de conservation des vestiges 

archéologiques- 

Ainsi en 1985, avec la révision de la Loi sur les biens culturels, les municipalités deviennent 

aptes à identifier et à conserver le patrimoine local. Parce que le patrimoine revêt une 

dimension collective, il doit faire l'objet d'une reconnaissance collective et d'une adhésion de 

tous les  intervenant^.'^ Le Ministère devient alors un partenaire qui, par un apport financier, 

participe au développement du territoire en stimulant la recherche archéologique et la 

diffusion. L'accent est alors mis sur l'affirmation de l'identité culturelle québécoise par la 

conservation et la mise en valeur du patrimoine afin d'atteindre deux objectifs principaux: 



1. F a v o r i .  me intégtation accrue du patrimoine sous toutes ses formes dans la 

plan~jkation et dans le dbeIoppement d a i n  

2. Favoriser lu participation des citoyens et des organismes du patrimoine d 

I'identtfcation et au choir des moyens de sauvegarde et de mire en valeut des 

ressources putrimoniales loca~es. '' 

Le meilleur exemple, que I'on puisse donner pour illustrer cette nouvelle attitude, est celui 

du parc archéologique de Pointe-du-Buisson, situé en bordure du fleuve Saint-Laurent dans la 

municipalité de MelocheviIle. Son inauguration, en 1986, résulte d'une concertation entre les 

citoyens, les chercheurs de l'Université de Montréal, la municipalité de Melocheville et le 

Ministère de la culture et des communications, En effet, en 1984, le Ministère participe à la 

mise en valeur du site en octroyant à la municipalité une subvention de 980 000s. Depuis, sa 

contribution au projet se renouvelle annuellement par un soutien financier de 70 000$ et par 

une participation, a titre de membre observateur, aux sessions du conseil d'administration du 
76 parc. Cet effort collectif a donné lieu à l'aménagement du parc avec des sentiers en forêt et 

à la construction de deux bâtiments modernes qui abritent des salles d'exposition et un 

laboratoire d'archéologie- 

D'abord et avant tout un site archéologique, qui est le théâtre d'une intense activité 

archéologique depuis 1965, la Pointedu-Buisson témoigne à Ia fois d'une occupation 

amérindienne qui remonte à 5000 ans avant aujourd'hui et de la présence euroquébécoise tout 

au long des XIX? et siècles. Pointedu-Buisson est aussi un lieu ou I'on enseigne les 

rudiments de la discipline depuis 1977 dans le cadre du chantier-école du Département 

d'Anthropologie de 1 'Université de Montréal. 

74 R Arph N Valoriser l'héritage collectX L'approche du ministère de la Culture f i ,  Mommenrs historiques, 196 
(1995). p. 10. 
75 Ministère des A f f h  culturelles. Pour unprtenurial durable. L Lnfente de dékdopp4mnl d u r e l  etme les 
mrirziciplité et le ministère de la c11Ititre et des commimications. Qudxq Ministère des maire culturelles, 1995, 
pi 12. 
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Le concept de mise en valeur lui-même dépend d'une problématique particulière : celle de 

rehausser les traces discrètes d'une population préhistorique. En fait, c'est l'état hgmentaire 

des vestiges à valoriser, qui permet d'axer l'interprétation sur la pratique de l'archéologie et 

de sa méthodologie par une remise en contexte qui englobe à la fois les données 

environnementales, démographiques, culturelles, technologiques, etc. L'objectif principal est 

donc de susciter une réflexion sur la relation entre l'homme et la nature? Les éléments de 

l'interprétation sont présentés selon une approche inductive et visuelle où l'on invite le 

visiteur a emprunter le cheminement intellectuel de l'archéologue dans la compréhension des 

traces du passé- Dans ce contexte, les fouilles archéologiques toujours en cours sur Ie site, 

permettent au visiteur d'entretenir un contact direct avec la recherche fondamentale. D'autant 

plus que l'intégration de la recherche assure le renouvellement et la mise à jour de 

I' interprétation- 

Le cas du parc archéologique de Pointe-du-Buisson, non seulement, illustre bien la 

problématique de la mise en valeur des vestiges archéologiques préhistoriques, mais en plus, 

il permet de souligner une nouvelle attitude : celle du partenariat. La décentralisation des 

responsabilités vis-à-vis du patrimoine archéologique peut être vu comme un moyen de 

déléguer les problèmes, mais il n'en demeure pas moins que cette nouvelle attitude suscite 

une prise de conscience face a la conservation des vestiges archéologiques au niveau 

municipal. Maintenant pris en compte par les municipalités, le patrimoine archéologique doit 

désormais faire partie du développement du territoire. 

La Ville de Québec et le Palais de l'intendant 

En dressant un tableau historique de l'intervention patrimoniale au Québec, nous avons vu de 

quelles façons les municipalités peuvent dorénavant intervenir dans leur propre 

développement culturel. Nous prendrons comme exemple la Ville de Québec qui a su 

exploiter son potentiel patrimonial pour stimuler son développement économique et culturel. 

En 1985, le Ministère de la culture et des communications, l'Office de planification et de 



développement du Québec (OPDVQ) et la Ville de Québec signent une Entente sur Zn mise en 

valeur des biens cuiturels pour une période cinq ans. La Ville s'engage donc à gérer les 

subventions du Ministère et à superviser l'exécution du programme de développement dont un 

volet porte sur « i 'améfioratim de ia connaissance. la d l f i i o n  et I ' a r c h é o ~ ~ ~ i e . » ~ ~  

Toujours en 1985, la Ville Québec se voit conférer par l'UNESCO, le titre de Ville du 

putrirnoine mondiat. Consciente qu'elle possède un des plus forts potentiels archéologiques au 

Québec, la Ville rédige, en 1988, un Plan directeur d'ménagement et de développement, 

dont I'essentiel porte sur la consewation et la promotion des biens archéologiques. II y est 

souligné que « Za vifle est un ensemble vivant qui ne saurait être msu~etti sans danger à m e  

conception étroite et rigide de la notion de conservution fi" 

En plus de s'engager a respecter la Comention du Patrimoine mondial, la Ville se dote, en 

1989, d'un Concept général d'interprétation du patrimoine de Zu Ville de Québec, dont 

l'objectif général est de « communiquer avec succès pur des moyens, activités et progrurnmes 

adéquats, les richesses patrimoniates de fa Ville de Québec. joyau reconnu du pufrimoine 

mondial. ù tous ses résidents et à tous ses visiteurs. »80 

La mise en valeur in situ est bien entendu l'approche privilégiée, mais lorsque l'espace 

englobant les vestiges doit retourner à sa fonction contemporaine, les modules 

d'interprétation, le repérage au sol, la visite de chantiers archéologiques et le Centre 

d'interprétation de la vie urbaine sont autant de moyens concrets pour interpréter et mettre en 

valeur le patrimoine archéologique. C'est ainsi que s'est développée, dans un souci de 

réinsertion culturelle, une approche de la ville-musée, un musée éclaté dont les différentes 

expositions disséminées a travers la ville s'intègrent de façon ponctuelle et discrète a la trame 

urbaine actuelle. 

Melocheville, Société de développement ailturei du parc archéologique de la Pointe-du-Buisson 1983, p. 42. 
" Cuiwa. Concept général d *inte'pretation du pahrpahrmoiine & ia d i e  rk. Qtebe. Québec, 1989, p. 3. 
19 Ville de Québec. Pimr directeur d'aménagement et uk dëveloppment de la ville de Qrrébec. Québec, 1986, 
p. 23. 
80 Cultura, op. Cit., p- 15. 



Le site du Palais de l'Intendant, premier site géré et mis en valeur par la Ville de Québec, 

s'intègre dans le Pion de dlmion des connc~issunces acquises en ~ r c h é o ~ o ~ i e ~ ~  et de 

l'intégration du patrimoine archéologique à la vie urbaine. Ce projet, comme Pointe-du- 

Buisson est le résultat d'un partenariat entre la Ville de Québec, le Ministère de la culture et 

des communications et l'Université Laval. Objet d'étude du chantier-école de l'Université 

Laval de 1982 à 1990, la fouille de ce site archéoIogique a mis en lumière la richesse du passé 

de ce secteur de 1s basse-ville. C'est sur ce lieu que furent érigés successivement la brasserie 

de Jean Talon (1668-1675)' le palais de l'Intendant (1684-1713), le magasin et les prisons du 

roi ( 1 7 1 6- 1 7691, une habitation domestique et une boulangerie ( 1760-1 852), la brasserie 

BoswelI(1852-1971)' et finalement jusqu'en 1982, un parc urbain.'' 

Comme le public pouvait assister à la mise au jour du site, on peut considérer que la fouille 

archéologique a constitué la première étape dans la diffusion de la connaissance et de la mise 

en valeur du site. Bien que les vestiges soient consolidés et préservés des intempéries par un 

abri de type Sprung (fig. 5) et qu'un centre d'interprétation ait été aménagé dans les 

anciennes voûtes du palais, le programme de mise en valeur du site n'est pas encore définitif 

Il n'en demeure pas moins que l'état actuel du lieu constitue un bon exemple du traitement du 

patrimoine archéologique au Québec. Et surtout, il témoigne de la volonté de la Ville de 

Québec de créer un lieu de diffusion de I'archéologie, de redistriiuer le flux touristique en 

basse-ville et de revitaliser le 

Contrairement à la haute-ville, dont la mise en valeur porte principalement sur des bâtiments 

a caractère militaire et des logements bourgeois, le site du Palais de l'Intendant correspond à 

la fois au siège du pouvoir administratif de la Nouvelle-France et a un site industriel du début 

du siècle. Caractérisé par trois siècles d'occupation, la superposition des vestiges inscrit ce 

site dans la longue durée, ce qui a une incidence sur la présentation des vestiges. Ces derniers 

81 Locus Loisir et Cuiture inc. Plan de dimon des connaisrcnses acquises en urchéofogrk lbpportfTr1a1. 
Québec, 1994, p. 12. 
82 M. Mousette, Le sire du Pafaisde f 'In~endiatt à Québec- Genèse et stmczuration d'un lieu urbuir~ Sillery, 
Éditions du Septentrion, 1994. p. 21 1-213. 
83 Les recherches Arkhis inc. et Cinémanima inc, In situ ou le passé mw vospie&. Concept de mise en det i r  drr 
silci arch&o!ogiq~ie du premier plais de l 'Irttetrckutt p r  la i*ilfe de Quibec. Québec, 1986, p. 27. 



sont exposés en étage pour bien marquer la séquence stratigraphique. Le choix de la 

thématique, un passé sow vos pie*, reflète aussi l'épaisseur du temps. 

2.4 Pour conclure sur l'expérience québécoise 

Ce survol de l'évolution de la mise en valeur au Québec, nous permet de voir comment s'est 

développée une approche québécoise dans son traitement du patrimoine archéologique pour 

stimuler le développement du territoire. Hier d'intérêt national, aujourd'hui d'intérêt public, 

la conservation du patrimoine évolue au gré des changements de mentalité- Toutefois, ce 

n'est qu'avec l'adoption de la Loi sur Ies biens cultureIs et la Loi sur l'aménagement et 

I'urbanisme, que l'archéologie est vraiment prise en charge par les gouvernements fédéral, 

provincial et municipai. 

L'originalité de l'institution patrimoniale québécoise ne réside pas tant dans l'élaboration de 

son cadre législatif, car en fait celui-ci s'inspire largement de l'exemple fiançais. Nous 

n'avons qu'à penser à la Loi sur les monuments et sites historiques de 1922, qui suit 

l'exemple de la loi française de 1913, ou bien à la notion d'arrondissement historique de 

1963, qui rappelle celle proposée par André Malraux en 1962. Une telle concordance n'est 

pas étonnante, car les menaces de l'urbanisation, de l'industrialisation, des crises 

économiques, qui planent sur le patrimoine mondial, sont communes à toutes les nations. 

Non, l'originalité de la démarche québécoise, s'exprime surtout dans sa façon de traiter les 

vestiges archéologiques. En effet, la récente histoire de l'Amérique du Nord, ainsi que la 

présence d'humbles vestiges, ont contniué à l'élaboration d'une nouvelle approche qui peut 

être résumée selon deux particularités : l'acceptation de l'envergure limitée des vestiges et la 

mise en valeur de la discipline. 

1. L ùcceptation de 1 énvergure limitée des vestiges 

C'est un fzit. notre patrimoine archéologique n'est pas monumental; les traces fkgmentaires 

qui subsistent sont souvent le reflet d'activités quotidiennes. Face a ce constat, la première 

réaction fbt de recréer les volumes d'antan-par la reconstitution et la reconstruction, afin de 

redonner de l'ampleur aux sites archéologiques- Toutefois, une telle approche, encore visible 



aux Forges du Saint-Maurice, va à l'encontre de la réalité historique en plus de nuire à la 

compréhension de l'environnement Les budgets de plus en plus limités et la réaction négative 

du public, ont incité les concepteurs à présenter les vestiges sans artifice selon une approche 

plus contextuelle. 

2. La mise en valeur de la discipline 

Comme l'archéologie a longtemps été considérée comme une discipline subordonnée a 

I7 histoire, le patrimoine archéologique était présenté selon une approche déductive, comme 

une preuve supplémentaire pour soutenir et illustrer un propos historique. Depuis que la 

valeur scientifique de l'archéologie est reconnue, l'interprétation des traces du passé se 

construit désormais selon une approche inductive ou tous les éléments d'un site sont 

signifiants pour sa remise en contexte. Celle-ci permet d'augmenter le potentiel évocateur des 

vestiges par l'utilisation de données enviromementales, démographiques et technologiques. 

Cela n'a rien d'originai, c'est le propre de tous les musées archéologiques. Mais lorsque le 

musée s'organise à partir de l'objet ou du vestige pour élaborer un discours s u  la pratique de 

I'archéoIogie, le musée archéologique devient alors musée de l'archéologie. Objets et 

données contextuelles y sont toujours présents, mais désormais ils illustrent le cheminement 

du raisonnement archéologique. 

Ces deux particularités sont étroitement liées, car l'abandon des prétentions monumentales 

n'a pu être possible que lorsqu'il fut évident que le potentiel interprétatif résidait dans 

l'archéologie elle-même. De même, l'envergure limitée des vestiges a suscité une valorisation 

de la discipline. Mais il est a noter que la démarche québécoise se caractérise aussi par une 

approche multidisciplinaire et par un partenariat actif qui responsabilise non seulement les 

instances gouvernementales mais la population toute entière. 



CHAPITRE 3 

LA GUYANE SOUS L'ANCIEN RÉGIME 

3.1 El dorado e t  enfer vert 

La colonisation 

L'histoire de la Guyane coloniale, qui se résume par une succession de tentatives de 

colonisation vouées à l'échec économique, remonte au début du siècle avec 

l'installation des Français sur les bords de l'Amazone et du Maroni dans le but d'exploiter, 

sans grand succes, les ressources naturelles. Contrairement à l'action des Anglais et des 

Hollandais, l'intervention coloniale des Français demeura toujours limitéew, en raison d'un 

manque d'intérêt de la part de capitaux privés et de l'Étatg5 

On tenta d'y envoyer des colons libres et même des soldaîscolons, auxquels on concédait des 

terres, mais peu de candidats se manifestèrent. Afin de pallier une maind'œuvre déficiente, 

un système d'hommes engagés, communément appelés les 36 mois, fut instauré. Ces hommes, 

comme leur sobriquet l'indique, devaient travailler pour un habitant pendant cette période, au 

terme de laquelle, ils pouvaient obtenir une terre a exploiter pour leur propre compte, 

Toutefois, Ia rigueur du travail et l'indifférence des habitants face aux conditions de travail de 

leurs engagés découragèrent les éventuels candidats. 

Toutes les autres tentatives de colonisation qui suivirent eurent le même dénouement. Ce Fut 

Ie cas de l'expédition de Kourou en 1763, dans laquelle le gouvernement métropolitain 

J - C  Giacottho, Les Guyanes. Paris, P.U.F., 1984, p. 30-36. 
85 IbÏd. p. 42. 



investit environ 30.000.000 livres- Au cours de cette malheureuse aventure, 12 000 

Européens et Acadiens débarquèrent sans qu'on ait préparé leur arrivée. De ce nombre, 7000 

moururent de maladies tropicales et la majorité des survivants furent rapatriés. Jusqu7au début 

du XXc siècle, la Guyane demeure le théâtre d'un incessant va et vient où peu de familles 

réussirent à faire 

L'habitation 

L'habitation, qui constitue la cellule de base de l'organisation politique colonia~e,~ s'est 

instaurée sous l'Ancien Régime. La Fonction première de cette exploitation agricole, régie par 

le système concessionnaire, consistait à produire des denrées pour l'exportation. D'abord et 

avant tout lieu de production, les habitations, dans la majorité des cas, étaient construites avec 

des matériaux simples qui traduisent une voIonté de s'installer rapidement mais 

temporairement. 

On rencontrait sur l'habitation deux groupes ethniques : les habitants, Européens, et les 

esclaves, Aficains. On distinguait deux classes d'habitants : le gmnd habitant qui possédait au 

moins cent esclaves et qui  se consacrait principalement a Ia culture de la canne à sucre, et le 

petit habitant, qui avec peu ou pas d'esclaves, cultivait le coton, le cacao ou le roucou 

Majoritairement originaires de provinces maritimes telles que la Normandie, l'Aunis et la 

Saintonge, tes premiers habitants guyanais, des flibustiers a la retraite, des engagés et des 

vagabonds, n'étaient pas préparés au travail de la terre.89 La Guyane servait alors de lieu de 

retraite pour les parias et les laissés-pour-compte de la société. 

Bien que l'exploitation d'une habitation représentait l'idéal colonial, la presque totalité des 

planteurs, qui se risquaient dans cette aventure, s'endettaient auprès du magasin du Roi et des 

marchands d'esclaves. Bien sûr, les dificultés financières constituaient le lot de toutes les 

- 
86 C. F. S .  Cardoso, EscI'age colonial er économie- Paris, L'Harmattan, 197 1, p. 190. 
87 &CL, p. 44. 
88 Y. Le Roux, L *habitation guvm~ise sous l'ancien régime : ~ r t d e  de /a d u r e  matirieile- Paris, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, 1994, p. 69. 
89 Ibid, pp. 35-44. 



colonies de l'Amériqueg0, mais ce fut encore plus vrai dans le cas de la Guyane. Même si les 

terres étaient concédées gratuitemenf l'établissement d'une habitation nécessitait 

l'investissement d'importants capitaux pour la construction des bâtiments et pour l'achat 

d'esclaves, de bêtes et d'outillage- 

Le climat et l'agriculture 

Au XVUle siéfle, la Guyane correspondait a la zone littorale qui est bordée au nord par 

l'océan Atlantique et au sud par une forêt équatoriale touffue qui c o r n  les 9/10 de la 

superficie de la colonie. Cette forêt abrite toujours une faune très variée : des carnivores tels le 

jaguar et le puma ; des insectivores tels les tatous; des reptiles de toutes espèces ; ainsi que des 

herbivores tels les agoutis et les tapirsg' 

Le climat y est constamment chaud avec un taux d'humidité variant de 80% à 90%. Les vents 

y sont modérés, les Alizés soufflent toute l'année. L'alternance des saisons d' «été » et 

d' « hiver », entraînait parfois des pertes comme en témoigne ce commentaire de l'Abbé 

Raynal: « On sait que dam presque toute la zone torride, i'annge est partagée en deux 

saisons, l'une sèche, i'autre pluvieuse. À la Guyane. les pluies sont si abondances depuis le 

commencement de novembre jusque& la fin de mai que les terres sont submergées et hors 

Jërar d'êrre cultivées. »" La saison sèche apportait aussi son lot de catastrophes comme ce 

fut le cas en 1758, lorsque les colons vécurent une sécheresse si terrible que les arbres 

dépérirentg3 Il est d'ailleurs intéressant de constater que la plupart des auteurs de l'époque 

avaient tendance à louer la bonté du climat et à souligner l'injustice de sa mauvaise 

réputation? On imagine aisément que les raisons qui les y poussaient étaient d'ordre 

économique. 

90 C. F. S .  Cardoso. op- Cit.. p. 186- 187. 
" J .  iMichel La G~cyancr SOUS f Ancien Ripine. Le désastre de Kourott et ses sccrndaIettses suites jttdiciaires. 
Paris, L'Harmattan, 1989, p.29-30. 
9' R a y d  L *anticofonia[il~ au XMIP siècle. Histoire phiIos0phiîpte et pofitique des t!tabfi~~~ements et dtt 
commerce des Européens dms les dera Ide... XVlII, 8, Uï. 
"-' Y.  Le R o u i  op. Cit.. P .  139. 



Sous l'Ancien Régime' l'agriculture se pratiquait sur l a  tenes hautes composées 

d'accumulations fluvio-marines anciennes cowertes par la savane.gs Contrairement aux 

Hollandais, en Guyane, les Français ne cultivèrent les terres basses qu'à partir du milieu du 

X V T F  siècle- Ces terres étaient considérées impropres à l'agriculture en raison des 

inondations, des eaux stagnantes et des herbes coupantes.% L'opulente végétation de la 

Guyane a fait croire a w  colons et aux administrateurs que les terres devaient y être très 

productives. Or, les colons furent plutôt confrontés à une terre cristalline, très acide et sujette 

à I'érosion- La méconnaissance des terres constitua un problème de taille, et même si les 

observations de naturalistes comme Bajon. Leblond et Guisan fiirent publiées et distribuées 

gratuitement, les colons préféraient cultiver la terre selon le procédé de l'abattis. Ce procédé 

consistait à couper les arbres à un mètre du sol pour ensuite mettre le feu aux branches et au 

feuillage qu'on avait laissé sécher. On répandait alors la cendre sur tout le sol. Comme les sols 

tropicaux, trop minces, ne permettaient pas l'utilisation de la charrue, il fallait ameublir la 

terre à la houe ; la glèbe n'étant jamais retournée7 le sol ne powait produire que deux ou trois 

récoltes." Ce type de sol et le climat tropical demeurèrent des obstacles insurmontables. 

Deux faits importants peuvent expliquer l'échec de l'agriculture. Premièrement, la capacité 

d'adaptation des Européens à ce climat était limitée. Le travail de la terre s'avérait ardu, ils 

refusèrent donc de cultiver eu-mêmes. Dès lors ta rudesse du travail justifia, du moins en 

partie, le principe de l'esclavage. Toutefois, les colons, absorbés par leur volonté de s ' e ~ c h i r  

rapidement, se soucièrent peu de planifier L'exploitation de leurs terres a long terme. 

Deuxièmement, l'administration coloniale s'entêtait à transposer, dans un pays tropical, un 

modèle agricole européen? 

91 Ibid, p. 137. 
95 S. Mam-Lam-Fouck, « La France en Guyane : conquête et mode d'occupation de I'espace u, L *urchu'oI~e en 
Gitpre. C~qyenrre. APPAAG. p. 148. 
96 Y. Le Roux. « La révolution agricole au XMIC siècle en Guyane )B. Symposium infen~afioml sur i*éw,Ir~tior~ 
des litruraux des Guyanes et de la zone carafbe méridrdrot~le p e h r t  le ~ilafemaïre~ Cayenne, ORSTOM, 1990, 

329- ' I. Michel. op. Cit.. p. 30. 



3.2 La production du sucre 

L'être humain est naturellement attiré par les aliments sucrés. Il n'empêche que jusqu'au 

début du XMnC siècle, moment où les colonies européemes commencèrent à s'installer dans 

les régions tropicales du continent américain, le sucre constitua une denrée de luxe. La 

production devint alors assez importante pour en faire chuter le prix et ainsi permettre à 

l'homme ordinaire de satisfaire son désir pour le sucre !'' De façon générale, l'exploitation de 

la canne à sucre dans les Antilles fut une industrie prospère, nous n'avons qu'à penser a la 

Martinique pour s'en convaincre. 

Malheureusement, ce ne tùt pas le cas en Guyane. Bien entendu, là comme ailleurs, 

l'habitation sucrière constituait le modèle agricole idéal. Le titre de propriétaire sucrier 

représentait un statut social élevé, digne de l'aristocratie qui se matérialisait souvent par la 

présence sur l'habitation d'au moins un des éléments suivants : un jardin à la française, un 

colombier et une chapelle'". Les sucreries, qui avaient l'ampleur de manufactures, 

nécessitaient des dépendances, des ateliers de transformation, et même dans certains cas, d'un 

atelier de forgeron pour la production de l'outillage nécessaire a la culture des champs. Les 

pIus grandes sucreries pouvaient aussi abriter des artisans, des contre-maîtres et des 

gestionnaires. 

Dans l'histoire de la Guyane, et celle des colonies tropicales américaines, l'industrie du sucre 

est intimement liée à l'esclavage. En effet, jusqu'en 1750, la majorité des esclaves 

travaillaient sur les sucreries, alors qu'elles ne représentaient que 18% à 20% des 

habitations.'*' Bien que l'échec du sucre fut causé en grande partie par l'épuisement des sols, 

le coup de grâce fiit donné en 1848, lors de l'abolition définitive de l'esclavage. Déjà a la fin 

du XWF siècle, l'exploitation sucrière avait été affaiblie au moment du premier 

affranchissement général des esclaves (17944802) qui avait cause une pénurie de main- 

98 Y. Le Roux, L *habitation guylamise sous t'ancien régime : ~ m d e  ck? fa cuIture matérielle. Park, École des 
Hautes Études en Sciences S d e s ,  1994, p. 326. 
w J. H. Galloway, Thr sugar cerne indtrsay. An hi~loricalgeogrrylhyj?om ils origrgrns Co 1914 Cambridge, 
Cambridge University Press* 1989, p. 1. 
100 Y. Le Roux, op. CÎL. p. 40 1. 
'O' (bÎd. p. 401. 



d'œuvre. Finalement, beaucoup de sucreries dispanirent aussi à cause d'un système de société 

et d'un régime successoral inadaptédo' Pensons a la coutume de Paris, en usage à Cayenne, 

qui prévoyait le partage de la succession entre chacun des héritiers, entraînant ainsi le 

morcellement des habitations. 

La culture et la transformation de la canne Q sucre 

Cette plante robuste (fig. 6), qui s'accommode de sols très variés, nécessite un climat humide, 

beaucoup de chaleur, entre 27 OC et 38 OC, et de L'eau en abondance afin d'assurer une 

croissance Les meiiîeurs terrains doivent être ventilés par les b r k s  marines et 

avoir une pente exposée au soleil. Sous l'Ancien Régime, on cultiva principalement sur les 

terres hautes selon le mode de  abattis.'^ Principaiement cultivés avec le sabre et la houe, les 

champs de cannes s'organisaient en planches, longs rectangles étroits, séparés par de grandes 

allées qui facilitaient le passage des cabrouets Ces grandes allées contribuaient aussi à 

prévenir les incendies qui  pouvaient survenir à la fin de la saison sèche. Au début du cycle de 

croissance de la canne, on pouvait aussi y pratiquer la culture associée, notamment celle des 

légumineuses. 'O' 

Pour ce type de culture, l'économe devait pratiquer une gestion à long terme de la terre. {î Lu 

canne à. sucre exige un sol labouré, on la plante dans un terrain nouvellement &?Fiché, sans 

ordonnuncentent ni labour. »'O6 Pendant les six premiers mois, les jeunes plants étaient 

chaussés par sarclage. Après dix-huit mois, la canne a sucre étant mûre, on la coupait avec un 

coutelas ou une serpe. Quinze mois plus tard, on répétait l'opération à la suite de laquelle G il 

était préférable d'exploiter me  nouvelle pièce et de brûler les chaumes de I 'oncienne pour 

permettre sa régénération. »'O7 

- -  - 

l m  &id, p. 408. 
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En fait, la coupe de la canne à sucre ne constitue que le début d'une chaî~e d'opérations 

comprenant la récolte, la roulaison, la cuisson et l'enformage. Pour réaliser ces étapes, il 

s'avérait nécessaire d'élaborer une saine gestion En effet, il fallait éviter de couper la canne 

au-delà de la productivité de la terre- De même, un bon économe devait bien connaître la 

capacité de son moulin, car la canne coupée ne se conserve que vingtquatre heures : « un bon 

oeconome ne doit pas oublier de faire tous les jours un journal, & d'écrire ce qui se fait dans 

une habitation. & surtout de rnurquet qwtui on t o m e ,  le nombre de formes de sucre que I 'on 

aura fiif porjoia. ),'OB 

Le fonctionnement de la sucrerie 

Les plus grosses dépenses étaient occasiomées par la construction et l'entretien du moulin 

Ce dernier, construit en bois avec des rolles* en fer, était abrité par un bâtiment, lui aussi en 

bois, généralement de forme circulaire (fig. 7). Le moulin pouvait être actionné par l'énergie 

hydraulique, par la traction animale et même par la force des bras. En général, on privilégiait 

les bêtes, surtout les bcieufs, quoique à Loyola les Jésuites semblent avoir opté pour les 

chevaux'0g Comme la roulaison* du moulin se faisait sur plusieurs jours, le garde devait 

organiser une rotation des bêtes. Le broyage de la canne (la roulaison*) était entrepris par un 

esclave qui passait, à deux reprises, jusqu'à trois cannes. Le jus qui s'en extrayait était 

recueilli sur la table* du moulin et dirigé vers le réservoir de la chaufferie située dans la 

purgerie (fig. 8). Les débris de cannes, communément appelés bagasse*, étaient réutilisés 

comme cornbusti'ble pour la chaufferie. 

C'est alors que commence la transformation du vesou* en sucre selon le modèle diffusé au 

cours de la seconde moitié du XVF siècle en Guyane et dans les Caraïbes à partir du Brésil, 

par les Juifs réfugiés du Pernambouc : « Celuy quy o commencé le premier à faire du sucre à 

Cuyenne est un nommé Vermeille, un juif, quy avoit son habitation au Jambon proche le 

bourg sur I'ille de laditte Cayenne. )n ' 'O 

108 Goupy des Marets, dans Y. Le Roux, op. cit.. p. 4 17. 
'" Y. Le ROW op. C~L,  p. 420. 
"O Goupy des M m  Jo11muI de Goupy des Mme& (1675-1676 et 1687-1690). Édité par G. Mien, Daicar. 
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Le vesou était transformé dans un équipage dit a « l'anglaise N, constitué d'un ensemble de 

marmites alignées et enchâssées dans une maçonnerie, qui étaient chauffées par un foyer 

central et un tunnel de chauffe communiquant avec une cheminée (fig. 9). De façon a assurer 

une évaporation progressive, le diamètre des marmites allait en décroissant, alors que leurs 

températures allaient en s'élevant. À la fin de ce processus, on obtenait un mélange de sucre 

et de mélasse que l'on versait sur un bassin a fond plat : le rafiaîchissoir*. 

Une fois ce mélange obtenu, on le déposait dans des formes à sucre* embdtées dans des pots 

de raffineurs* qu'on disposait dans la purgerie (fig 10). La mélasse s'écoulait dans le pot se 

séparant ainsi du sucre cristallisé. Dans les faits, le raffinage du sucre ne devait se faire qu'en 

métropole, selon le principe qui autorisait les colonies à ne produire que ce qui ne pouvait 

l'être en France. Toutefois en raison des difficultés liées au tramport du sucre non raffiné7 qui 

coulait, l'État autorisa le raffinage sur les sucreries. 

Ainsi pour obtenir un sucre marchaad, dont la qualité dépendait du rafinage"', il fallait 

couvrir la surface du sucre d'uw marne blanche dont les particules calcaires s'unissaient à la 

matière grasse. Pour obtenir un meilleur sucre, l'opération pouvait être répétée. Finalement, 

on faisait sécher le sucre, en poudre ou en morceau, sur des draps tendus sur des boucans*. Le 

séchage pouvait aussi s'effectuer dans une étuve : sorte de pavillon chauffé par un foyer et 

accolé à la purgerie et dont les parois internes supportaient une série de claies superposées où 

les pains de sucre étaient déposés (fig. 1 1). 

Après une période qui pouvait durer trois semaines, le sucre était alors expédié dans des 

tonneaux de bois cerclés avec des essences locales, notamment le Gustuvia Augwta. 

Malheureusement, la production sucrière de la Guyane ne fut jamais reconnue, car le sucre 

était mal raffiné et mal séchéH2. La qualité des sols et le manque de main-d'œuvre 

demeurèrent des obstacles insurmontables qui causèrent, du moins en partie, l'échec de 

l'industrie du sucre. I l 3  

' ' ' Aussi nomme terrage. 
Il2 Avec un degré d'humidité variant de 80./0 à W?i on ne peut s'en étonner. 
"' Y. Le Roux, op. Cir.. p. 419-446. 



3.3 L'esclavage 

Un approvisionnement probiimatique 

Dès le début, la colonie dut firire face à un problème de peuplement et de main-d'œuvre : la 

maladie décimait une partie de la population et, isolée du commerce colonial, la Guyane était 

condamnée à la pawreté. L'esclavage fit alors son apv-tion sans toutefois changer le cours 

des choses. Bien qu'à l'origine le gouvemement français montrait une ceriaine répugnance à 

établir une colonie basée sur l'esclavage, on réussit à convaincre le roi Louis XIii qu 'on ne 

créait l 'esclawge. qu'on ne faisait que déplacer des escloves de I 'Afrique ota îïes pour leur 

profil parce qu'ils y étaient buplis& u*" 

Bien qu'elle se soit accrue au XVmC siècle, l'importance de la traite des Noirs en Guyane 

n'atteignit jamais celle des Antilles, en raison des problèmes d'approvisionnement En effet, 

le port de Cayenne était exposé au vent du nord qui faisait dériver les navires. De plus, la 

présence de bancs de vase et de roches à fleur d'eau obligeait parfois les navires à mouiller a 

deux lieux au large.''* De même la navigation en haute mer demandait des habiletés 

particulières, car les navires pouvaient être entraînés loin du port par les courants et les vents- 

Ainsi lorsqu'un navire dérivait trop au nord, il était plus simple de profiter du vent et du 

courant pour faire voile sur les prospères Antilles. Les négriers auraient siirement surmonte 

ces difficultés si cela en eut valu la peine, mais la pauvreté de la colonie ne les y incitait 

guère. Les colons étaient donc confrontés à des difficultés insurmontables: ils étaient trop 

pauvres pour se payer des esclaves, et sans esclaves, ils étaient incapables de s'enrichir. De 

façon à conserver et à accroître le nombre d'esclaves, le gouvemement toléra même les 

tractations avec la Hollande, bien qu'officiellement cela fut interdit? 

--- - -- 

I t4 G. Debien, Les esclaves ara AnfiIIesfratçaises (XF7F-XP7ï.f sÎècies). Fort-de-France, Société d'histoire de la 
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La condition d'esclave 

Nous possédons peu d'informations sur les esclaves et leur condition de vie : c'était une 

population qui n'avait pas accès à l'écriture et qui n'a laissé que des traces matérielles ténues. 

En fait, l'ensemble de nos connaissances repose sur des documents écrits, tels que la 

correspondance des administrateurs et le Code Noir, qui reflètent la vision des maîtres. Nous 

savons néanmoins que l'esclave était une force de production dont le labeur profitait au 

maître. Souvent ma1 nourri et vêtu de haillons, l'esclave pouvait être fouetté et même mutilé. 

Toutefois, « la pénurie de min-d'œuvre en plus de la pauvreté de la colonie hitaient le 

choir des colons et ~rungtomient Ièur  comportemenî vis-à-vis de teurs escîàves . >lu' 

Selon le Code Noir, le maître avait des devoirs envers son esclave, notamment celui d'assurer 

sa subsistance. Idéalement, ce devoir pouvait s'accomplir de deux façons : soit par la 

distribution de vivres tels que farine de manioc*, bananes, pois, patate et salaisons ; soit en 

prenant en charge les repas des esclaves. Parfois, le maître distribuait du tatia* en guise de 

récompense, mais il arrivait que la distri'bution d'alcool remplaçait celle des vivres. 

L'acquisition de fhits, de légumes et de produits de la pêche revenait aux esclaves selon le 

système du a samedi nègre D, hérité des Portugais, et qui fut en usage en Guyane jusqu'en 

1 848. Chaque esclave recevait un lopin de terre qu'il pouvait cultiver. En fait l'administration 

coloniale réprouvait ce système, car trop souvent l'habitant en profitait pour se décharger de 

son rôle de powoyeur. ' '' Mal heureusement, cette prescription du Code Noir relevait plus de 

l'utopie que de la réalité, car généraiement I'esclave était laissé à lui-même. 

La principale tâche des esclaves consistait à assurer l'entretien des bâtiments et du matériel, la 

culture du sol, ainsi que la transformation des produits. Une journée de travail pouvait durer 

de treize à quatorze heures et même se prolonger de trois heures au moment de la fabrication 

des sucres. Le travail n'était pas sans danger, car souvent la négligence des maîtres, plus 

préoccupés par les profits que par la sécurité des esclaves, entrainait des accidents. il n'était 

pas rare qu'un enfant soit estropié pour le reste de ses jours parce qu'on lui avait imposé de 

I l ?  A. Karam, i( Les esclaves de la sucrerie Noël B, Deta siecies d 'escfmge et1 Guyanefiançoise 1652-18-18. 
Paris, L'Harmattan, 1986, p. 73. 
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trop lourdes tâches. II amhait que l'esclave servant le moulin se prenne la main dans les 

rouleaux. En prévision de cet accident, on gardait une hachette à proximité de façon a pouvoir 

couper la main prise entre les rou~eaux"~. 

De façon générale, sur une habitation moyenne, on retrouvait environ 50 esclaves, un 

économe et un contre-maître : le commandeur. Le commandeur était la plupart du temps un 

noir choisi parmi une ethnie minotitaire sur l'habitation, afin d'éviter qu'il ne développe une 

attitude de bienveillance envers les autres esclaves. '*O Il devait être jeune, âgé entre 28 et 40 

ans, intelligent et expérimenté. Mais surtout, il était choisi pour son autorité naturelle et sa 

fidélité au maître. En plus de faire rapport à l'économe, il devait punir les esclaves 

désobéissants d coup de fouet. lx 

Sur les grandes habitations, l'ensemble des esclaves pouvait se répartir en trois groupes de 

travail : les « Nègres de la terre », les domestiques et les « Nègres à talent D. Les « Nègres de 

la terre » travaillaient soit a w  champs dans le grand atelier pour accomplir les plus gros 

travaux, soit dans l'atelier secondaire qui était réservé aux négrillons, aux convalescents et 

aux vieillards. '" Le service de la case à demeurer » était effectué par les domestiques. Ce 

travail, moins pénible, était accompli de façon générale par des femmes. Elles bénéficiaient de 

meilleures conditions de travail et d'un meilleur entretien- Toutefois, ces tâches ne retenaient 

que les seMces d'un dixième des adultes. Quant aux (c Nègres ouvriers », ou Nègres à 

talent », leur nombre dépendait des besoins de I'habitation. On peut en distinguer quatre 

groupes : celui des charpentiers, des to~el iers  et des maçons ; celui des gardiens, des tailleurs 

de haies et des ratiers ; celui du moulin et de Ia raffinerie ; et finalement celui des hommes 

d'écurie, des charrois et des cabro~etien.'~ La valeur accordée a chacun de ces groupes était 

représentative de leur statut au sein de l'habitation et se reflétait aussi dans i7im@t que devait 

Y, Le Roux, op. Cit., p. 424. 
"O S. Mam-Lam-Fouck, op. Cit-, p. 57. 
121 G. Debien, op. Cit., p. 124-1 25. 
122 G. Debien, cc La société coloniale aux XVW et XVmC siéctes, ïïI- Destinées d'esclaves a la Martinique », 
Bidktin de I K E A  M Tome XMI, Série 8, N" 1-2, 1960, p. 18. 

Ibid, p. 32. 



payer le propriétaire. Ainsi on accordait plus de valeur aux a Nègres a talent » en raison de la 

spécificité de leur travail. '" De même l'esclave âgé n'était plus imposable. 

Notre connaissance sur la vie quotidienne des esclaves se limite à ce que les auteurs anciens 

ont bien voulu nous dire; leur univers matériel se composait en partie d'objets en matière 

organique qui sont dissout par l'acidité du sol. On peut cependant dire que les esclaves 

logeaient a la vue de la maison de maître dans des cases regroupées en quartier (fig. 12). 

Construites rapidement avec des matériau de moindre qualité, les cases pouvaient abriter 

deux à trois ménages. Le mobilier se composait de récipients milles dans des calebasses*, de 

quatre à cinq plats en bois ou en terre cuite, d'ustensiles en bois, d'un chaudron et d'un 

tonneau pour les patates et les bananes. Le hamac, ou un lit (fait d'une planche et d'une natte 

de paille), un banc, une table et un coffre pour le linge meublaient l'intérieur. A I'exténeur, 

selon une habitude africaine, fwnait un feu pour chasser les moustiques. l3 

Originaire d7Afkique, transplanté en Guyane à l'âge adulte, l'esclave am-vait avec sa propre 

culture. Par assimilation, cette culture subit des changements pour .devenir peu iî peu une 

culture afio-américaine. L'étude de la culture matérielle nous permet de faire une distinction 

entre les vestiges liés a l'esclavage et ceux qui expriment l'identité afro-américaine. Le 

mobilier qui se rapporte à la condition d'esclave est principalement composé des outils 

nécessaires a I'accomplissement des tâches quotidiennes (fg. 13). Quant à l'identité 

culturelle, elle s'exprime dans l'habillement et les loisirs (pipes, instruments de musique (fig. 

14), etc.) qui constituaient I'occasion d'exercer un art ~pécifique.'~~ Par exemple, les pipes 

abaméricaines demeurent les rares témoins de la présence des esclaves en Guyane et nous 

restituent une partie de la vie des esclaves. Utilisées pour faire du troc, les pipes, expriment la 

manifestation de la culture africaine par un décor de festons, de triangles et de lignes brisées 

(fig. 15)."' 

II.) Ibid, p. 35. 
Ibid. p. 225-233. 
Y. Le Roux, op. Cir.. p. 807. 

"?/bid, p. 814-815. 



3.4 Les Jésuites 

La Guyane ne connut pas miment de grandes révoltes d'esclaves et ce, même s'il existait une 

disproportion assez importante entre la population blanche et les esclaves (soit un blanc pour 

dix  esclave^)."^ Il y eut surtout des cas de petit manonage. Les cas de grand marronage 

étaient rares, car il y avait peu de grandes exploitations et les habitations étaient dispersées ce 

qui empêchait les regroupements. Les lois civiles, notamment le Code Noir, et les lois 

religieuses contniuèrent a w i  à réprimer toute envie de ~oulèvement"~ 

Ainsi, on favorisa la pratique de la religion catholique pour éliminer toute réminiscence de 

cuke africain. Toutefois, afin d'éviter de troubler l'ordre esclavagiste, les notions de charité 

chrétienne et d'égalité fixent écartées. Le rôle de la religion consistait surtout à convaincre 

l'esclave que sa condition était le prix pour une vie meilleure dans l'Au-delà : 

Les missionnaires Iégitiinaient le droit du plus fort, fui apportaient la cuution 

morde qui lui rnunquaiî et ils assuraient tmnquiflernent que la souffrance de 

I 'escfme en le purzj?ant' le préparait uur béatitudes célestes. Muintenir t 'esche 

dum I'abéissance à son muître. rumener les figitijis, habituer [es Noirs uxr 

exigences et contraintes de l'ordre escimagiste, relevaient normalement du 

ministère des reiigieux 

Et bien que les Jésuites s'avérèrent de précieux collaborateurs de l'administration coloniale, 

cela n'empêcha pas les colons d'être toujours à l'affût du moindre propos qui aurait pu inciter 

les esclaves à se rebeller. 13' 

Les missionnaires appartenaient à différents ordres religieux : Capucins, Frères-Précheur, 

Carmes et ~ésuites.'~' Comme certains prêtres cherchaient à se faire oublier de leurs 

128 S. Mam-Lam-Fou& La France en Guyane : conquête et mode d'occupation de l'espace », L 'archt?ologie en 
Gf~yrne- Cayenne, APPAAG, p. 148, 
Ir, Y. Le Roux. op. Cir. p. 806. 
I M  S. Mam-LM-FOUC~ La -fimpirre de /a coIonliFtion a B &parrementalisatiom Paris, Dêsormaux, 
1982, p. 60. 
131 A. Gisler. L 'escdavage aux Antillesfianpiszs (XKV et A W I f  siècle). Paris, Karthala. 198 1, p. 1 70. 
"' V. Belrose-Huyghues. « Sources problématiques d'une histoire religieuse de i'esclavage en Guyane aux XVW- 
XWIT siècles B. Detrx sikcles d 'esclavage en Gtyanefirmçaise 1652-1848. Paris, L'Harmattan, 1986. p. 1 03. 



supérieurs dans les Îles, les missionnaires n'étaient pas toujours bien vus. Le manque de zèle 

résultait en grande partie d'une mauvaise préparation des missionnaÏres et de leur ignorance 

du créole.133 Dès 1665, lorsqu'ils obtinrent l'autorisation de s'installer en Guyane, les Jésuites 

participèrent activement a la vie de la colonie. 11s « régnèrent sans partage sur tout le 

spiriluel de la colonie d3' et assurèrent entre autre la « cure des Nègres » qui consistait a la 

prise en charge des esclaves dès leur arrivée en Guyane. 

Bien que les Jésuites ne s'élevèrent jamais contre i'esclavage des Noirs, il n'en demeure pas 

moins que la religion humanisa les rapports maitredesclaves en obligeant les maîtres a 

respcter les joun de congé, même si cela allait à l'encontre du principe colonial.'35 

L'évangélisation fonctionna si bien que les esclaves adoptèrent les rites formalistes de la 

religion ~hrétienne'~. Rien d'étonnant à ce que les Jésuites hirent les plus grands 

propriétaires d'esclaves. 

En dépit du marasme économique qui régnait a l'époque, l'action des Jésuites se démarqua 

dès leur m-vée. Pour financer les missions indiennes, les Peres exploitaient, entre autres, les 

habitations de Mont-Xavier à Kourou, de Maripa et de Saint-Régis sur la Comté et celles de 

Mont-Louis et de Loyola à ~érnire '~ '  qui fourni-ssaient un revenu évalué à environ 30.000 

i i~res."~ 

Le succès des Jésuites reposait sur différents facteurs. Favorisés par leur statut social, ifs 

reçurent du gouvernement fiançais d'immenses terres qui comptaient parmi les meilleures de 

la ~ u ~ a n e ' ~ ~ .  Les investissements nécessaires a l'achat d'esclaves et à la construction des 

bâtiments étaient assurés par la richesse de l'Ordre qui « à In Martinique seule possédait pour 

13' G. Debien, Les escki7ve.s AnfiIJesfi.çaises fl7f - W I f  siècfe). Fort-de-France, Société d'histoire de la 
Martinique, 1974, p. 2 79-282, 
1 34 Le Roux, Riapport archr?'oIogrogrque 1995. L 'habiMion Loyola ri RPmire- Cayenne, Service Régional 
d'archéologie de la Guyane, 1995, p. 4. 
13' K Boehmer. Les Jeaitees. Paris, Armand Colin, 19 10, p. 175- 176. 
136 G. Debien, « La société colonide airx et XVlIF siécles, UI. Destinées d'esclaves à Ia Mamnique », 
Bulletin de I %F.A.IV.. Tome XXII, Série B, N" 1-2, 1 %O, p. 6 1 - 
137 Y. Le Roux, « L'archéologie de la période coloniale », L 'mchéofogrë ert Guyane. Cayenne, APPAAG. 1997, p. 
173. 
138 M. Jacques, op. Cil.. p. 41. 



4 millions de biens-foruk »''O D'autant plus que l'Ordre n'hésitait par à «employer à 

soutenir les établissements pauvres les excédents des maisons riches. On arrivait ainsi à ne 

hisser aucun établissement dans la misère. et à trouver toujours les ressources nécessaires 

pour les grundes entreprises. .»'Il' Mais surtout, n'oublions pas que les Pères étaient des 

hommes lettrés et qu'ils avaient denière eux une solide expérience acquise lors d'entreprises 

coloniales antérieures. 

L'attitude des Jésuites envers leur main-d'œuvre servile a aussi contribué à la bonne marche 

de leurs habitations. Les Pères étaient des mai- respectueux des Iois coloniales, iIs finent 

parmi les rares propriétaires à respecter les prescriptions du Code Noir. Ainsi. l'esclave 

n'avait pas a se préoccuper de sa subsistance, les Jésuites pourvoyaient à tous ses besoins 

essentiels. Le bien-fondée de cette attitude se confirmait par la bonne condition physique des 

esclaves, car en plus d'avoir une main-d'œuvre plus productive, les Jésuites furent les seuls 

propriétaires à pouvoir compter sur un taux de naîalite suffisamment élevé pour compenser 

les décès.'" Les esclaves eux-mêmes se trouvaient bien traités, à tel point qu'au moment de 

la liquidation des biens des Jésuites, ils se mutinèrent de peur d'être vendus à des maîtres 

potentiellement cruels. Par crainte d'une insurrection générale, le gouverneur dut prendre 

possession des biens des Jésuites au nom du ~oi.'" Tout ceci concorde à dire que les Jésuites 

souffrirent moins que quiconque de la pénurie de main-d'œuvre. Toutefois, les succès des 

Jésuites ne furent pas sans susciter de la jalousie parmi les colons. Cette prospérité fut 

néanmoins reprochée aux Pères qu'on accusait d'être capitalistes malgré leur voeu de 

polrvreté . u'" C'est ainsi qu'en 1763, la saisie de leurs biens fut ordonnée et qu'ils durent 

quitter la Guyane. 

-- - - - - - 

139 ' A l'exception de i'habitation de Loyola dont les terres ont toutes été achetées 
1 JO H. Boehmer, op. Cit., p. 22 1. 
14' Ibid. p. 222. 
142 G. Debien, Les escimes aux Anfi~esfira~çuises (W?f -mWf sikclcr). Fortde-France, Société d'histoire de Ia 
Martinique, 1974, p. 2 14. 
143 M.-L. Marchand-Thébault, loc. Cit.. p. 50. 



3.5 Loyola 

Au milieu du X W  siècle, les Jésuites créèrent une habitation dans les environs de Cayenne 

qui prospéra et devint un modèle d'administrati~n.'~~ Le site de l'habitation de Loyola comme 

un ensemble de fondations et de terrasses dispenées sur un contrefort de la montagne de 

Rémire. L'habitation fbt d'abord ind lee  s u  la concession du Juif Quincy, a laquelle vint 

s'ajouter celle de Drague, un Juif Hollandais qui dut fuir au Surinam. Les Jésuites prirent 

possession de ces deux concessions en 1668 au prix de 6000 livres de sucre payable à la 
156 ' Martinique. A parti-r de 1674, les Jésuites réorganisèrent le lieu pour Le transformer en une 

habitation sucrière qui, par ajouts successifs de terrains, finit par dépasser 1500 hectares vers 

1720.'"' En 1738, la culture du sucre fut abandonnée et on déménagea tout I'équipement lié à 

la sucrerie à St-Régis. La dissolution de la compagnie de Jésus en 1763 entraîna l'abandon 

progressive de L'habitation. Au moment de l'expédition de Kourou, en 1764, elle firt à 

nouveau occupée par des soldats du régiment de Saintonge qui y causèrent de graves dégâts. 

Le dernier Jésuite quitta les lieux en 1768, date après laquelle les installations de l'habitation 

furent transférées deux kilomètres plus au sud, sur le site de Beauregard En 1769, 

l'habitation est définitivement abandonnée aux caprices de la nature.I4' 

À l'exception d'une chapelle et d'un cimetière, des bâtiments tels que la maison de maître, la 

purgerie, un moulin, des ateliers, des séchoirs et un magasin témoignent de la fonction 

essentiellement économique du site. En 1737, on y cultivait 25 carrés de cannes à sucre qui 

produisaient la plus importante quantité de sucre de la colonie. Cette habitation prospère, qui 

produisait aussi la moitié du café de toute la colonie en 1736 et l'essentiel de l'indigo 

guyanais en 1740, devait en grande partie sa productivité à une main-d'œuvre servile qui 

L U  A. Mater. Les Jésuites. Paris, Éditions Rieder, 1932, p. 166. 
I.-C. Giacottino. Les Guyanes. Paris* P.U.F., 1984, p. 43. 

146  Y. Le Roux Loyola Rapport cvchéoi~qr~e 1994. Cayenne, SeMce régional d'archéologie de la Guyane, 
1994, p.5. 
147 Y .  Le Row L'habitation & LoyoIa à Rimire. Rapport mchëoIogrogrque 1995. Cayenne, Service Régional 
d'Archéologie de la Guyane, 1995, p. 5. 
1 Ihid, Y. Le Roux, L 'habitation de Loyola c i  Rémim. Kkpport archéologiqr~e 1995. Cayenne, SeM'ce Régional 
d'Archéologie de la Guyane, 1995, p. 7. 



atteignit le nombre de 400 esclaves au moment du départ des ~ésuites. '" Une grande poterie, 

dont on trouve encore les traces dans le Parc Lindor à ~érnire'~, et une forge, qui 

produisaient autant pour les petites habitations avoisinantes, assuraient un revenu 

supplémentaire aux ~ésuites."' 

En plus de financer les missions indiennes, cette habitation servait de résidence secondaire 

aux Jésuites dont le siège était à Cayenne. On y recevait aussi des hôtes de marque. Ainsi en 

1744, ta Condamine profita de son séjour à Loyola pour effectuer ses expériences sur le 

curare. De même, Fusée-Aublet, lors de son passage en 1762, y coIlecta une grande partie des 

plantes décrites dans son Histoire des plantes de la Guyane fiançoise ( 1775). Is2 

Recherches archéologiques h Loyola 

Le site de Loyola, découvert en 1988 et inscrit en 1992, est actuellement le théâtre d'activités 

archéologiques entreprises en 1994 par I'archéologue Yannick Le Roux, sous l'égide du 

S e ~ k e  régional de l'archéologie de la Guyane. Depuis 1996, ce site est l'objet de trois 

projets de recherche qui portent sur la culture matérielle des esclaves, sur la caractérisation du 

travail du forgeron et sur I'étude comparative de la faïence française. Ces recherches sont 

menées respectivement par Jacques-Alexis Bernardin, Alain Chouinard et Maggy Bernier, 

trois étudiants de deuxième cycle de l'université Laval. 

La fouille archéologique a permis de corroborer l'organisation spatiale suggérée par la vue 

cavalière de 1730 (fig. 3) et panni les constructions reconnues et étudiées, nous avons la 

purgerie, l'étuve et le moulin ; les magasins et les ateliers ; la chapelle, la maison de maître et 

la cuisine. 

compléter 

D'autres aménagements tels que le cimetière, le jardin et des dépotoirs viennent 

1 'ensemble de l7 habitation. Toutefois, I'emplacement du quartier des esclaves 

'" Ibid. p. S. 
150 Y. Le Row « Parc Lindor, Rémire-Monrjofy )» Bifun scienf~JTq~e. 1993, p. 30. 
151 Y. Le Roux, « L'archéologie de la période coloniale », L 'archéoIqgie en Grtycuze. Cayenne, APPAAG, 1997, p. 
173. 
''* Y. Le Roux. Loyofa. Rapport a r c h é ~ f ~ q u e  1991. Cayenne, Service régional d'archéologie de la Guyane, 
1994, p 6. 



demeure inconnu. Grâce aux résultats préliminaires de toutes ces recherches, nous pouvons 

d'ores et déjà tracer un portrait de cette habitation du XVF et du W siècle. 

À I'est du site, on observe les traces de la purgerie, grand bâtiment rectangulaire en pierre 

d'une superficie de 500 m', au nord duquel est accolé l'étuve dont la cheminée a été mise au 

jour (fig 16). Au sud de la purgerie, devait reposer une multitude de formes à sucre 

enchâssées dans des pots de raffmeun. À 17extérÏeur, au nord-ouest, étaient disposés des 

boucans* supportant des draps sur iesquels on faisait sécher le sucre au soleil. 

À I'est de ces constructions, un moulin a bêtes assurait l'alimentation de la purgerie. La 

présence de cette structure nous est confirmée par de légers indices. Les traces de neuf trous 

de poteaux disposés selon un cercle d'environ 15 m de diamètre, ainsi que la présence de 

clous, laissent entrevoir une charpente de bois circulaire- Les analyses anthracologiques ont 

confirmé l'utilisation du Courbaril, espèce prisée pour la fabrication des mécanismes de 
153 ' moulin. A l'intérieur du cercle une couche très compacte nous indique l'aire de circulation 

des chevaux qui actionnaient les mécanismes du moulin.'5* 

Au sud de la purgerie, s'étend ce que l'on pourrait nommer le complexe religieux, composé 

de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce et du cimetière. Les mines de la chapelle nous laissent 

entrevoir un bâtiment modeste, d'environ 100 mZ, constitué d'une architecture à pan de bois 

qui s'élevait sur un soubassement de pierres.'55 L'intérieur était composé de la nef, du choeur 

et de la sacristie dont le sol était pavé de carreaux de terre cuite (fig 17). Au nord, devant la 

chapelle, s'étend une petite cour clôturée où devaient prendre place les fidèles qui ne 

pouvaient suivre les offices à l'intérieur. Bien qu'elle fut à usage privé, la chapelle de Loyola 

accueillait à l'occasion les paroissiens de Rémire lorsque leur église était en réfectionfi6 

Selon une source écrite tirée du registre paroissial de Rémire, le corps du Père Rullier 

153 Y. Le Roux, C. Lorren et E. Broine, Loyola, rapport archéo/ogrgrque 1996. Cayenne, Seince régionaie de 
l'archéologie de la Guyane, 1996, p. t 6. 
I El Ihid, p. 18. 
"' Y. Le Rouq L *habitation de LoyoIa a Remire. Rapport m c h é ~ l ~ q t t e  1995. Cayenne, Service Régional 
d'Archéologie de la Guyane, 1995, p. 1 0. 



reposerait sous la sacristie du côté de l'épître. Cet anecdote témoigne d'une pratique courante 

sous l'Ancien ~égime.'" 

A l'est de la chapelle, s'étend un cimetière où sont enterrées plus d'un millier de personnes. 

En raison de l'acidité naturelle des sols guyannais, qui dissolvent les traces organiques en 

moins de dix ans, aucun ossernent n'a été retrouvé. Par contre la fouille a révélé les traces de 

fosses à sépulture indiquées par des taches anthropomorphiques jaunâtres (fig. 18). Ces traces 

montrent que les corps, enroulés dans des Linceuls, étaient inhumés sans mise en bière."' 

En plein cœur de l'habitation, à l'ouest du complexe religieux, se trouve les restes de la 

maison de maître, du jardin et de la cuisine. Le choix de l'emplacement de ce complexe 

domestique est dicté par deux facteurs : ce lieu est à la fois le plus nais de toute l'habitation 

et il permet d'avoir une vue sur les champs. Les vestiges de la maison de maître, qui sera 

fouillée prochainement, ne nous permettent pour l'instant qu'une reconstitution fi-agmentaire. 

En combinant les informations archéologiques a la vue cavalière, nous pouvons dire que ce 

bâtiment se caractérisait par une architecture à pan de bois qui s'élevait sur une assise de 

pierres. Une toiture débordante recouvrait cette maison de « style créole » qui s'ouvrait, à 

l'avant sur une véranda bordée de deux pavillons, et a l'arrière su .  le jardin a la française. Au 

sud-ouest de la maison, s'élève les restes de la cuisine, un bâtiment rectangulaire d'une 

dimension moyenne de 75 mZ, entièrement en pierre et recouvert, du moins en partie, de tuiles 

en terre cuite. Elle se divisait en deux pièces, dont I'une, au nord, abritait un large foyer et 

une potager qui servaient à la cuisson des aliments (fig. 19). '" 

Quant aux magasins et à la forge, ils se situent à l'ouest de l'habitation. La forge se présente 

comme un bâtiment de 144 m2 entièrement fait de pierres qui se divise en deux parties. Dans 

-- 
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la pièce ouest, une plate-forme à soufflet témoigne de l'activité métallurgique (fig. 20).Ia Les 

magasins servaient de lieu d'entreposage des marchandises et des outils liés à la production. 

À la lumière de ces fouilles, il apparaît que Loyola fut un site de grande importance à 

l'échelle de la Guyane. Cette grande habitation, construite de matériau durable, témoigne de 

la richesse des Jésuites. Sur la vue cavalière, la représentation du jardin, de la chapelle et du 

colombier soulignent l'importance du statut social des Jésuites au sein de la colonie. Le 

potentiel évocateur de ce site est indéniable. D'autant plus que la proIiferation d'une 

végétation envahissante, notamment le bois diable, a rendu impossible toute mise en culture 

des lieux, préservant ainsi le site de ses effets dévastateurs. Ii est évident que Loyola constitue 

1 'exemple parfait de 1' habitation sucrière sous l'Ancien Régime dont nous avons longuement 

discouru précédemment. Cependant, il est évident que Loyola représente plus 

partkulièrement le succès des Jésuites en Guyane, car l'envergure de cette habitation est un 

cas unique. Mais il n'en demeure pas moins que ces vestiges se révèlent être un excellent 

prétexte pour mettre en pratique la collaboration de deux disciplines telles que l'archéologie 

et la muséologie. 

3.6 La mise en valeur du patrimoine culturel et naturel en Guyane 

Encore aujourd'hui la Guyane ne cesse de susciter la curiosité. Pourrait4 en être autrement ? 

Sa nature omniprésente, généreuse et puissante recèle tant de secrets. Sous son couvert 

végétal, la Forêt préserve les traces d'un passé révolu qui témoignent de l'ancienneté de 

l'humanité. Un tel potentiel interprétatif mérite d'être mis en valeur. Toutefois, il faut se 

rendre a l'évidence qu'il reste a accomplir un énorme travail. Un programme de mise en 

valeur te1 que celui du site de Loyola nous oblige à faire le point sur la situation du patrimoine 

culturel en Guyane. 

160 A C houinad, Le sire de Loyola : Campagne de foiilies 1997, Rapporî préliminaire drr secfertr des ateliers. 
Québec, Rapport déposé au Service régional de d'Archéologie de la Guyane, 1997,2427. 



Les contraintes 

Le plus grand défi consiste à développer l'intérêt de la population locale envers son 

patrimoine historique. Lors de nos sijours, nous n'avons pu nous empêcher de remarquer le 

manque d'intérêt pour le patrimoine. tant de la part de la population que des autorités 

politiques locales. Nous l'avons vu précédemment, tout au long de l'histoire, toutes les 

tentatives pour implanter une population permanente ont échoué. 11 y eut même une 

émigration de Guyanais de souche vers la Métropole afin d'occuper des emplois qualifiés.'6' 

Tous ces événements expliquent la faible proportion de descendants au sein de la population 

actuelle; iI n'est donc pas étonnant que les gens n'aient pas deeloppé un sentiment 

d'appartenance vis-à-vis ces vestiges. 

Mais en fait, il n'est pas tout à fait vrai de dire que la population n'a plus de lien 

d'appartenance, car cela reviendrait ê justifier la disparition de ces vestiges. C'est parce qu'ils 

sont les témoins d'une époque révolue, qui a contribué à la formation de la Guyane telle 

qu'elle est aujourd'hui, que toute personne qui habite ce pays, peu importe depuis combien de 

temps, doit se sentir concernée par la préservation de ce patrimoine. Malheureusement, 

certains règlements municipaux n'incitent pas la population à préserver le patrimoine bâti. 

Ainsi à Cayenne, toute personne, qui investit dans la construction d'un édifice neuf, peut 

bénéficier d'une exemption de taxes. Il n'est donc pas rare de voir disparaître de vieilles 

maisons du WC siècle, qui ne demandaient qu'à être restaurées, pour faire place à des 

édifices récents. 

Dans un pays comme la Guyane, on ne peut passer sous silence le rôle prépondérant que 

jouent les conditions climatiques telles que l'humidité, les pluies et l'acidité du sol. Ce climat 

tropical, caractérisé par un taux d'humidité variant entre 80% et 90%- favorise la corrosion 

des métaux À titre d'exemple, les appareils ménagers ont une durée d'utilisation relativement 

courte, entre 5 à 20 ans. 11 est évident que ce facteur a également une incidence sur le choix 

des matériaux lors de l'aménagement du site. De même l'acidité du sol, combiné à ce climat 

chaud et humide, ne permet pas la conservation des vestiges organiques. Dans ces conditions, 

''' J-C. Giacottino, op. Cir. p.56. 



des ossements peuvent se dissoudre en moins de 10 ans, ce qui d'ailleurs influencera 

grandement la constitution de la collection a présenter. Ce sera un coup de chance de 

retrouver des objets fabriqués en matière végétale, dont un grand nombre devait pourtant être 

utilisé par les esclaves. Quant aux pluies, elles constituent un autre facteur important. Leur 

abondance, ainsi que leur fréquence, environ 200 a 250 jours pluvieux par an162, nous obligent 

à prévoir un abri ou les visiteurs pourront se protéger des averses. Quant a la végétation 

luxuriante, mais tellement envahissante, sa rapide régénération nécessitera des soins constants 

afin de préserver la lisibilité des vestiges. 

La protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique 

Amorcée dans les années 1940, la recherche archéologique en Guyane ne se développe 

miment qu'à la fin des années 1970 surtout avec la mise en place de la Direction des 

Antiquités (l'actuel Service régional de l'archéologie). Depuis 1993, dans le cadre de 

l'élaboration de la carte archéologique, le temtoire guyanais est l'objet d'un intense 

recensement de tous les sites archéologiques connus afin de constituer une banque de données 

centrale qui a jusqu'à maintenant permis d'évaluer le potentiel archéologique de la Guyane à 

près de 700 sites, toutes périodes confondues. '63 

Avec toute cette activité archéologique, qu'advient41 des vestiges mis au jour ? Selon la loi de 

19 13, ces derniers peuvent faire l'objet d'une protection au titre des Monuments 

~ i s t o r i ~ u e s . ' ~  Or en Guyane, 71 monuments historiques, dont 20 sites archéologiques, sont 

classés ou inscrits.'65 C'est bien peu par rapport au temtoire fiançais, qui comptait en 1992, 

40 000 monuments historiques protégés.'66 C'est un f i t  que les départements d'outre-mer ne 

suscitent pas autant d'intérêt que la France métropolitaine. Alors que le potentiel patrimonial 

est indéniable, on constate un déséquilibre flagrant entre le patrimoine légal (protégé par la 

'" J. Michel op. Cit., p. 3 1. 
'" M Mazïère a G. Maziëre, << La rsherche archéologique en Guyane m, L *archéologie en Gujm. Cayenne, 
APPAAG, 1997, p.28. 
'" Direction du patrimoine, Les journées du parrimoirio. Guyavie- Matoury. Ministère de Ia culture, 1995. p. 1 1. 
16'16id. p. 19-22. 

D. Bayle et U-S. Humeau. VaIoriser le putrimoine de sa comrnrme par le zot~rkme crdfurei. Paris, Éditions du 
Moniteur, 1992, p. 47. 



loi) et le patrimoine réel?' C'est vrai pour l'ensemble des Antilles. même pour la 

Guadeloupe, qui parmi tous les départements d'outre-mer, compte le plus grand nombre de 

monuments classés. '" 

On peut observer le même phénomène en Guyane. Jusqu'à maintenant, on a dénombré un 

potentiel de 700 sites archéologiques, de ce nombre, seulement 20 sont protégés. Sur les 200 

habitations répertoriées dans les archives, 38 sont actuellement reconnues ou mentionnées sur 

la carte archéologique169, de ces 38 habitations, seulement deux sont inscrites sur l'inventaire 

supplémentaire des monuments historiques.'70 Bien entendu, la plupart des vestiges 

archéologiques sont trop fragmentaires pour nécessiter une protection. Mais alors qu'en est-il 

de sites tels que Maripa, la Montagne anglaise et le Fort Cépérou ? En fait, le problème de la 

préservation des vestiges va audelà des dispositions légales. La loi a beau protéger contre la 

destruction délibérée, elle ne peut préserver les vestiges de la dégradation et du manque 

d'entretien- Pensons aux ruines de l'habitation Vidal et du Fort Diamant, 

Dans les environs de Cayenne s'élèvent les ruines du fort Diamant datant du siècle et qui 

fut restauré à grands frais il y a quelques années. Toutefois, lonqu'on arrive sur les lieux, on 

ne peut s'empêcher de remarquer les herbes qui masquent ce lieu historique. D'autant plus 

qu'il est maintenant impossible d'accéder à la partie couverte du site. Quant au programme 

d'interprétation. il se résume à un bref historique ; la seule manifestation d'une volonté de 

préserver le lieu de l'oubli consiste en un écriteau (fig. 21) sur lequel on peut lire : 

Ceci est un monument historique 

Ne le détmisez pas 

Respectez notre patrimoine 

Contribuez à sa réhabilitation 

Le manque d'entretien est encore plus flagrant à l'habitation Vidal, à Rémire. Les vestiges 

sont envahis par la végétation au point d'être cachés par elle, tel est le cas de la machine à 

'" J.-P. Giordani, La Gwdelovpe f a e  a son parimoine. Paris, Kinhala, 1996, p. 1 13. 
168 Ibiu!. p. 1 10. 
1 69 Le Roux, « L'archéologie de la période colonide », L 'archéoIogie en Grr)'mee Cayenne, APPAAG, 1997, p. 
166. 
170 Direction du patrunoine, op. Cir,, p. 22, 



vapeur qui constitue pourtant la pièce maîtresse du site (fig- 22). Les rouleaux du moulin 

servent de poubelles (fig 23). Et surtout, aucun effort d'interprétation n'est fait, aucun 

commentaire historique, aucune identification des vestiges, rien ! 

Cependant, un exemple de mise e n  valeur, administré par l'Office National des Forêts, le 

sentier de la Mirande, qui ont fait l'objet d'une mise en valeur de la richesse écologique du 

Grand Matoury, nous a agréablement surprise. A l'en& du site, un panneau nous indique 

l'organisation des lieux selon des sentiers balisés par des couleurs différentes. Ces sentiers 

sont bien dégagés et surtout l'interprétation y est simple mais efficace tout en faisant appel a 

une intervention minimum. La découverte des sentiers se fait au cours d'une promenade qui 

nous introduit dans l'univers végétal de la Guyane grâce a des panneaux explicatifs. 

Un tourisme culturel A développer 

La preuve est faite que les vestiges archéologiques en Guyane ornent beaucoup de potentiel, 

mais « reste aujourd 'hui à assurer leur mise en valeur en vue de développer. ici. comme 

azlleirrs. un tourisme cuit ure f de quulité, partie intégrante du développement économique de 

Ia Guyane »"'. En effet, l'exploitation du patrimoine culturel passe par le tourisme, mais 

encore faut-il développer une industrie touristique qui jusqu'a maintenant a fait défaut. 

Pourtant, comme l'a déjà démontré Chérubini, les ressources naturelles y sont incomparables 

et le patrimoine culturel ne demande qu'à être exploité1". Culture et nature y sont 

constamment en interaction ce qui convient parfaitement aux nouvelles demandes des 

touristes qui «ne veulenr p h  sedement se reposer au soleil. mais ont désormais une 

demande ctdture(lee »"-' 

Pour offrir un produit culturel et touristique, il est nécessaire d'assurer la diversification des 

patrimoines accessibles à tous afin de ((proposer des agrégufs « àfinir soi-même M. à vivre 

selon son inspirution, et ménageant une port au hasard ou à fa providence . »' 7J N'est-ce pas 

"' J.-P. Jacob, << Avant-propos ni Archéofogre en Gqrzne. Cayenne, APPAAG, 1997, p. 1 S. 
I n  B. Chenibii u Patrimoine régional et aménagement rurai en Guyane Eiançaise w. Les cahiers d'uutre-mer. 164 
(1988). p. 393-407. 
'" D. Bayle et M - 4 .  Humeau. op. Cit.. p. 16. 
1 74 B. Roederer, « L'évolution de la demande en matière de tourisme culturel », op. Cit-, p. 88, 



exactement ce que peut o f f i  la forêt guyanaise qui abrite des espaces historiques ne 

demandant qu'à être découverts au hasard d'une randonnée pédestre. De même, l'amateur de 

patrimoine cuiturel peut profiter d'un environnement enchanteur. 

Le tourisme culturel procède d'une démarche axée sur la curiosité et la découverte d'une 

culture qui exprime l'identité d'une collectivité. Mais en plus, il participe au développement 

du territoire en dynamisant un espace, car il suppose la mise en relation de lieux, d'objets et 

d'événements historiques. Dans ce contexte, le patrimoine culturel, notamment le patrimoine 

archéologiquey constitue le gisement de base pour une teile démarche. Le succès d'une telle 

approche, dictée par le changement d'attitude des touristes, ne cesse de croître depuis le début 

des années 1980. En 198 1, 30 % des Français affirmaient avoir visité au cours de l'année un 

monument historique ; ce pourcentage passe à 37 % en 1987 et à 57 % en 1993. En fait la 

découverte du patrimoine est passée au deuxième rang des activités culturelles, juste derrière 

Ies sorties au cinéma'75 

Tous les éléments nécessaires pour promouvo.ir un tel tourisme sont présents, mais encore 

faut-il que chacun y mette du sien, car un tel projet implique la mobilisation de toutes « les 

ressources possibles dans des compétences diversifiées autour de projets et d'objectifs 

communs. »'76 il revient d'abord à l'État de promouvoir Les richesses naturelles et culturelles 

de la Guyane dans la France métropolitaine et même ailleurs. 11 doit aussi participer à la mise 

en place d'un schéma de protection et de mise en valeur des sites patrimoniaux à la grandeur 

du territoire guyanais. D'autant plus que cette mesure permettra de mieux répartir le flux 

touristique afin d'éviter une facheuse concurrence entre les communes. 

Quant aux autorités politiques locales, elles doivent prendre en charge l'amélioration de 

l'environnement des lieux patrimoniaux, a commencer par l'installation sur la route d'un 

balisage. Actuellement, il est plutôt difficile pour un touriste de trouver les lieux historiques 

disséminés dans la forêt il faut être du pays pour connaître la destination de toutes ces petites 

-- - - - - - - - -- 

t 7s P. Faucher, <c Mise en valeur du patrimoine et aménagement du territoire », Toun'sme et culturee Paris, 
Éditions touristiques européennes, 1994, p. 175. 
Li6 R Rinardo, « Tourisme culturel : un élément d'aménagement du territoire », op. Cit,. p- 179- 



pistes qui croisent les routes principales. L'accueil, la formation des guides et la création de 

circuits de découvertes reviement aussi à la commune- Dans le cas de circuits de découvertes, 

il s'avère même nécessaire de prévoir une coopération intercommunale. 

En fait, le secret pour réussir une telle aventure réside dans la collaboration des différents 

organismes oeuvrant de près ou de loin dans le domaine patrimonial. À titre d'exemple, les 

municipalités, dont les lieux patrimoniaux sont situés en forêt, auraient tout intérêt à faire 

appel à I7exp&ence de l'Office National des Forêts. De même le Bureau du paîrimoine à 

Cayenne, pourrait présenter des expositions en relation avec les activites patrimodes des 

communes. Tous ces efforts, non seulement, permettront de satisfaire les touristes, mais aussi 

ils contribueront a faire redécouvrir le passé coIonial de la Guyane à la population locale. La 

curiosité et l'envie de comprendre son environnement la concerne aussi. La preuve en est 

qu'en France, en période de vacance, 50 % des visiteurs sont des habitants du département ou 

des départements limitrophes. 



CHAPITRE 4 

LE CONCEPT 

4.1 Le cadre conceptuel 

Le con texte 

L'archéologie est une pratique cognitive qui repose sur une démarche 

scientifique. Trop souvent cette discipline ne s'adresse qu'à un petit 

nombre d'experts. Le grand public, n'ayant pas les connaissances ni le 

temps pour les acquérir, en vient à considérer souvent l'archéologie 

comme une chasse gardée. 

C'est dans ce contexte qu'apparaît l'utilité de la mise en valeur de 

sites archéologiquesy particulièrement dans le cas de la Guyane, ou 

l'archéologie historique n'existe que depuis le début des années 1980. 

Ainsi, dans ce cas, la ciiffision des connaissances peut aussi contribuer 

à l'essor de cette discipline. 

En rendant l'information intéressante et compréhensible, non 

seulement souligne-t-on 1' importance du patrimoine historique7 mais 

on justifie a m i  le rôle de l'archéologie dans la société. Ce rôle est 

d'autant pius grand dans la société guyanaise, où la plus grande partie 

de la culture matérielle, d'un passé bien que récenî, a disparu du 

paysage. En dépit de l'apport de l'iconographie et de la cartographie, 

la connaissance du passé guyanais demeure fragmentaire. Aucun 



vestige architectural d'avant le milieu du siècle n'est conservé 

dans son intéplité. ln 

La problématique 

Sous l'Ancien Régime s'est instauré le principe de l'habitation, cellule 

de base de l'organisation politique de l'époque. C'est dans ce contexte 

que diverses tentatives de colonisation furent mises en œuvre afin de 

favoriser la production de denrées exportables. Néanmoins, toutes ces 

tentatives fiirent vouées a I'échec. Lfexpérience c o l o d e  fbt marquée 

par des problèmes économiques engendrés par un sous-peuplement. 

D'abord la maladie décima un grand nombre de colons et par la suite, 

il devint de plus en plus difficile d'avoir des volontaires, en raison de 

la rudesse du mode de vie. De plus, il fallut faire face à une pénurie de 

main-d'œuvre servile due à des problèmes d'approvisionnement et à 

l'insolvabilité des colons. 

C'est dans ce contexte historique que Loyola firt exploitée par les 

Jésuites, de 1665 a 1763, dans le but de financer les missions 

indiennes. En dépit du marasme économique de l'époque, les Jésuites 

de Loyola ont possédé jusqu'à 400 esclaves. L'habitation était assez 

productive pour pourvoir aux besoins de ces derniers, alors que 

normalement, les esclaves devaient le faire eux-mêmes par le biais du 

samedi nègre D- 

Cette situation particulière nous montre que Loyola symbolisait la 

puissance économique des Jésuites en Guyane et que cette puissance 

passait nécessairement par l'esclavage. Ce succès des Jésuites était dû 

à la force de l'évangélisation qui permettait de prévenir les révoltes, 

Y. Le Roux et S. Rostain, ArcliJo/ogik Cayenne, Saga, 1989. p. 18. 



mais aussi qui justifiait l'esclavage, car affirmait-on alors, c'était le 

seul mojren pour convertir les Noirs- 

Les objectifs 

Les objectifs découlent de la volonté de concilier l'archéologie et la 

muséologie afin de réinsérer les vestiges dans la réalité a~tuelle."~ 

i Replacer Loyola dans le conterte global de f Ancien Régime : 

Les vestiges de cette ancienne habitation ïIIustrent bien Ie phénomène 

de l'habitation. En les situant dans un contexte global, nous pourrons 

faire le lien avec d'autres vestiges présents sur le temtoire de Rémire. 

Ainsi, ce site pourra éventuellement s'intégrer dans un parcours 

touristique. 

Communiquer f ÙrchéoIogie : 

Les connaissances archéologiques doivent être communiquées a un 

plus large public atin de souligner l'importance du patrimoine 

historique et de développer un intérêt pour la préservation des traces 

du passé. Communiquer l'archéologie c'est par le fait même justifier 

son rôle dans la société et contribuer à son essor- 



Les contraintes 

I Le contexte environnemental : 

Le climat chaud et humide, l'acidité du sol et l'abondance des pluies 

contribuent à détériorer rapidement les infiastructtues qui sont peu a 

peu envahies par l'abondante végétation. Un entretien régulier du site 

sera nécessaire afin de conserver la lisibilité des vestiges. 

I Les ressourcesfillcmcières : 

De fqon à éviter tout déficit, nous devons prendre en considération la 

faible population de la Guyane, qui se chifie à environ 150 000 

personnes. 11 est évident qu'un centre d'interprétation entraînerait des 

coûts, qui pour l'instant, ne se justitieraient pas par l'afflux de 

visiteurs. 

Le manque ci  'intérét pour le patrimoine historique : 

Tout au long de l'histoire, les tentatives d'implanter une population 

permanente se sont avérées des échecs. Le sentiment d'appartenance 

face aux vestiges du passé résulte de la faible proportion de 

descendants parmi la population actuelle. 

C. Iamandi, Entre la mise en valeur et l'enfouissement, Alternatives de c o m t i o n  des vestiges 



L'approche 

La mise en valeur de sites archéologiques nécessite un contact direct 

avec les vestiges. L'approche directe in sim permettra aux visiteun 

d'avoir un contact avec le lieu tout en les confrontant avec 

la réalité hgrnentaire des vestiges archéologiques. Ce procédé 

favorisera l'assimilation des connaissances historiques, car quoi de 

mieux que l'environnement naturel lui-même pour en expliquer 

I'impact sur une communauté Gesclaves et de Jésuites. Notre 

approche fera appel à deux discours, l'un global et l'autre local. Le 

discours global s'adressera au public de tourisme qui découvre la 

Guyane en lui proposant une vision élargie de l'Ancien Régime. Quant 

au discoun local, il portera sur les vestiges archéologiques au moyen 

du parcours interprétatif 

Toutefois, l'archéologie est une discipline dynamique, caractérisée par 

un perpétuel questionnement La difficulté de notre travail réside dans 

notre volonté d'éviter de se cantonner dans un concept trop rigide qui 

empêcherait l'ouverture à de nouvelles informations. On y arrivera en 

élaborant un système d'organisation de l'information afin de la traiter 

uniformément sur une longue période. Comme le site est encore 

l'objet de fouilles archéologiques. nous devons composer avec les 

premières données archéologiques qui portent sur la zone de 

production du site. Ces informations constituent le noyau de notre 

programme d'interprétation. Ce noyau est complet en lui-même; dans 

le cas de Loyola la zone de production du site suffit à nous renseigner 

sur la production du sucre sous l'Ancien Régime. Au fur et à mesure 

de la mise au jour de nouveaux éléments, il sera possible de les lier au 

archéologiques in siru », Les vestï&?s archéologiques La consenwfion in si- Montréai, ICOMOS, 1994, p. 207. 
''O J- Anderson, nme Miihirws. Ine WorH Living Historyry Nashvüie, The American Association for state and 
L o d  History, 1983, p. 45. 



noyau, comme des sarelltess, afin d'élargir graduellement notre vision 

du passé colonial. 

Finalement, nous favoriserons une intervention minimale sur le site, 

qui consistera a consolider et protéger les vestiges. Les raisons qui 

nous ont porté à faire ce choix sont au nombre de trois : 

I limiter l'entretien 

I mettre en &idence I'emprise de la végétation sur les vestiges 

et son action dans la formation d'un site archéologique. 

conserver l'aspect de ruine qui est l'évocation d'un 

événement précis dans le tempd8' Dans le cas de Loyola, ces 

ruines symbolisent le commencement de la décadence de 

1 'Ancien Régime. 

181 Y. Boiret, « Restaurer les ruines : rigueur scientifique et imagination contr6lée », firnefiens cfrr pHmoirre, 
acte des colloques de la direction à i r  prtrimoine- Fmtr-il resfaurer les ruines ?. Caen, Direction du Patrimoine, 
IWO, p. 70-7 1. 



4.2 Les publics 

4.2.1 Le public local 

r Les habitants de Rémire et des environs 

L'objectif est d'arriver a les intéresser a la présemation de leur 

patrimoine historique tout en leur faisant découvrir la richesse de leur 

passé. 

Les institutions scolaires 

En plus de compléter de façon visuelle l'enseignement de l'histoire en 

classe, un projet comme celui-ci participera au développement, dès le 

jeune âge, d'une attitude responsable vis-à-vis le passé. 

4.2.2 Le public touristique 

En dépit de ses nombreux charmes, la Guyane n'est pas un site 

balnéaire en vogue. Afin de développer un tourisme culturel, nous 

proposons d'alter chercher des touristes « potentiels D, notamment les 

Français, au moyen d'une exposition itinérante qui leur fera découvrir 

un temtoire riche en vestiges qui font partie d'une plus grande 

histoire, celle de la France coloniale. 

4.23 L'animation 

Les visiteurs pourront faire la visite du parcours en compagnie d'un 

guide-interprète. Toutefois, le visiteur à l'esprit plus indépendant, 

pouna effectuer la visite par lui-même en consultant le livret 

d'interprétation qu'il se sera préalablement procure au Syndicat 

d'initiative de Rémire. 



4.2.4 Les activités 

Les activités d'avant pro* 

Le chantier archéologique est déjà accessible aux gens qui désirent 

assister aux fouilles. Celles-ci ont déjà été couvertes par les journaux 

locaux De même RF0 fait, chaque année depuis le début des fouilles. 

un reportage sur les vestiges de Loyola Dans le cadre des journées du 

Patrimoine, une visite guidée est organisée au cours de laquelle 

quelques centaines de personnes, accompagnées par l'archéologue 

Yannick Le Roux, bénéficient d'une synthèse interprétative du site. 

En 1999, une exposition portant sur l'habitation de Loyola sera mise 

sur pied dans le cadre du Musée des cultures guyanaises. À cette 

occasion, on y présentera le matériel mis au jour lors des fouilles 

archéologiques. 

Les activités d'après projet 

Une brochure de présentation sera réalisée dans laquelle on trouvera 

de façon succincte le contenu historique, archéologique et écologique 

du parcours. Chaque année sur le chantier archéologique, on célèbre le 

31 juillet la Ete de St-Egnace de Loyola, l'éponyme de l'habitation- 

Afin de stimuler wi sentiment d'appartenance, nous proposons de 

perpétuer cette fëte au cours de laquelle le public invité pourra en 

apprendre plus sur les vestiges. Cette expérience a d'ailleurs été tentée 

au cours de l'été 1998, ou le public a été convié pour festoyer en 

compagnie de l'équipe de fouilleun. Les responsables des secteurs 

étudiés en ont profité pour présenter une synthèse des découvertes. En 

raison de la réaction positive du public. il est recommande de 

renouveler cette expérience. 



4 3  Mise en valeur 

4.3.1 Le développement thématique 

Par souci de clarté, on ne peut intégrer dans le concept toutes les 

informations recueillies lors des fouilles. C'en pour cette raison qu'il 

faudra choisir une thématique servant de fil conducteur qui permettra 

au public, ne possédant pas tout le savoir d'un expert ni le temps de 

I'acquérir, de pouvoir accéder facilement aux découvertes 

archéotogiques. 

L'expérience coloniale française en Guyane, fut marquée par une suite 

de problèmes économiques engendrés par un sous-peuplement et des 

problèmes d'approvisionnement en main-d'œuvre servile. En dépit de 

ce contexte défavorable, l'habitation de Loyola prospéra. Parce que 

cette situation particulière nous montre que cette habitation 

symbolisait la puissance économique des Jésuites en Guyane, la 

thématique générale du concept portera sur I'économie. Cette 

thématique est d'ailleurs inspirée d'une citation de Guisan qui résume 

parfaitement le principe de l'habitation sous l'Ancien Régime : « Un 

étabIissement de culture est un Iieu de travail. fila2 Cette citation nous 

amène à développer deux thèmes : Les truvut~r forcés et Quund [e 

sucre est amer,,. 

m m  1 

r Les travau. forcés 

Le développement du thème lié au parcours, consistera justement à 

présenter les vestiges en association avec l'environnement naturel 

comme un lieu de travail imposé a un groupe de 400 travailleurs 

IR Guisan dans Y. Le Roux, L Habitation gryunuise mû I 'Ancien Régime : ~ m d e  L Ia mftttre ma&ielle. Paris. 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1994, p. 190. 



serviles. Cette façon de présenter les vestiges, selon le double point de 

vue de fa production et de l'être humain, donne une approche à la fois 

didactique (raisornée) et sensorielle (sensible). 

Ce thème permet aussi de montrer l'organisation de la production 

d'une habitation sucrière, où furent amenés de force des esclaves qui 

devaient accomplir les travaux de la terre et de la transformation du 

sucre. Plus qu'un lieu de travail, l'habitation se présentait comme un 

K purgatoire terrestre n où I'esclave devait peiner sang et eau pour 

accéder à une vie meilleure- L'interprétation du site basée, sur la 

fonction des bâtiments, met en lumière une hiérarchisation du travail 

servile. Nègres de la terre, Nègres à talent et domestiques sont autant 

de groupes de travailleurs qui occupaient une fonction précise, encore 

visibte dans les ruines des bâtiments. Le choix de présenter le site sous 

cet aspect favorise l'apport de nouveaux éléments au gré des 

découvertes archéologiques. 

T E ~ M E  2 

a Quand le sucre est umer. .. 
Ce thème sera développé dans le cadre de l'exposition. Bien que la 

Guyane ait produit d'autres denrées pour l'exportation, c'est sur le 

sucre que nous porterons notre attention. D'abord parce que la plupart 

des vestiges conservés sont liés à l'exploitation sucrière. Mais aussi 

parce que grâce au sucre nous pourrons aborder des sujets permettant - 

de brosser un tableau complet de l'Ancien Régime qui fut marqué par 

l'espoir d'une terre riche et généreuse, mais qui au contraire ofiait 

une réalité décevante. Malgré toutes les dificultés que pouvaient 

rencontrer les habitants sucriers, l'exploitation de la canne à sucre 

demeure le mode de vie idéal pendant toute la période de l'Ancien 

Régime. L'exposition portera donc sur cet espoir, sur la réalité de la 



Guyane et surtout sur leur inadéquation qui se concrétisa par l'échec 

de l'instauration d'une population permanente- Intimement lié à 

l'esclavage, le thème du sucre nous permet de mettre en lumière 

l'existence de ces travailleurs seniles et de leur relation avec les 

Jésuites, évangéf isateurs et prospères habitants- 

43.2 La mise en espace 

I Accueil 

Afin de comprendre le contexte historique d'une habitation sucrière, 

les visiteurs pourront, s'ils le désirent, voir l'exposition sur le sucre au 

Bureau du Patrimoine de Cayenne ou éventueliement dans le fiitur 

Musée des cultures guyanaises qui sera constnUt à proximité du site de 

Loyola, Par la suite, ils pourront se diriger vers Rémire où ils 

découvriront l'habitation de Loyola, soit par leurs propres moyens ou 

accompagnés par un guide au cours d'un éventuel parcours des 

moulins comprenant le moulin à vent de Remire et celui de Vidal. 

Leparcours 

Nous présentons dans cette section une mise en espace du parcours 

ainsi qu'un bref exposé des sujets abordés dans l'exposition. 

Le parcours est composé de huit stations et d'un «carbet 

d'interprétation » qui porteront sur les vestiges suivants : le chemin ; 

la maison de maître, la cuisine et le jardin ; la chapelle et le 

cimetière ; la purgerie ; la chaufferie ; le moulin ; les ateliers et les 

magasins (fig. 24)- Le choix des vestiges repose sur l'état des 

connaissances actuelles. Ainsi7 d'autres stations pourront s'ajouter a la 

faveur de nouvelles découvertes. De même, on pourra inclure dans le 

parcours, une station portant sur une structure non fouillée de façon a 

souligner ce à quoi se heurte un archéologue qui entreprend l'étude 



d'un site. Cette station favorisera aussi la participation du visiteur qui, 

à la lumière de ce qu'il aura appris, sera invité à émettre ses propres 

hypothèses. 

L'interprétation mettra l'accent sur la fonction des bâtiments et leurs 

liens avec le reste de l'habitation, ainsi que sur les indices 

archéologiques qui nous permettent de faire des inductions. Dès la 

seconde station, le visiteur pourra se diriger vers le carbet où il 

trouvera l'historique du site et une synthèse de l'environnement 

naturel. Ii pourra a w i  y consulter un plan et une vue axonometrique 

du site. Devant chaque station s'élèvera un petit panneau contenant 

l'infomation qui sera organisée selon trois -niveaux de compréhension: 

r L'identification du bâtiment 

I La fonction et son lien avec le reste de l'habitation 

Les indices archéologiques et les facteurs de formation d'un 

site 

Le texte pourra être complété par une gravure ancienne ou une 

reconstitution bidimensionnelle du bâtiment 

À la fin du parcours le visiteur : 

I aura pris conscience que l'habitation doit être considérée 

dans son ensemble. 

I aura un aperçu de t'organisation du travail au sein de 

l'habitation. 

i sera sensibilisé a la démarche archéologique 

I percevra l'environnement naturel comme un facteur 

d'organisation spatiale du site. 

i prendra connaissance des facteurs de formation d'un site 

archéologique. 



I Le scénario 

Afin de lui faire ressentir l'organisation spatiale d'une habitation, le 

visiteur accède au site par l'ancien chemin dallé qu'empruntaient les 

habitants de Loyola En découvrant cette habitation, le visiteur 

prendra conscience de l'importance de la forêt dans la présewation 

des vestiges. Les stations sont regroupées en quatre complexes : 

le complexe domestique 

i le complexe sucrier 

le complexe religieux 

le complexe secondaire 

1. Le chemin d'accés 

Ce chemin de pierres constituait l'accès principale de l'habitation. 

Lors du transport de la canne à sucre vers le moulin, il facilitait le 

passage des cabrouets qui autrement s'enlisaient dans l'argile. 

Facteur de formation du site : 

Après l'abandon de l'habitation, le chemin servit de carrière, tous ces 

déplacements de pierres expliquent son aspect hgrnentaire et 

perturbé. 

2. a Le carbet d'interprétation » 

En plus de sen+ d'abri, l'étape du carbet permema au visiteur de 

prendre connaissance de l'historique et du contexte environnemental. 

Objectfs : 

i Situer Loyola dans le temps 

Favoriser la prise de conscience de l'impact 

environnernentaI sur l 'organisution p i d e  du 

site 



Favoriser la prise de conscience de l'impact 

environnemental sur la formation d'un site 

archéoIogiq ue- 

Situé dans Ie même axe que la maison des maîtres, le carbet permet 

d'avoir une vue sur la mer et de bénéficier de la hacheur des Alizés, 

deux éléments qui ont infiuencé le choix de l'emplacement de la 

maison des maîtres. Du carbet, le visiteur aura aussi une vue sur tout le 

site et il pourra donc localiser chacun des bâtiments à l'aide d'un pian. 

Historique 

L'habitation fiit nommée Loyola en l'honneur de saint Ignace, le 

fondateur de l'ordre des Jbuites. Ceux-ci acquirent l'habitation des 

Juifs Drague et Quincy en 1665 pour en faire une habitation sucrière, 

qui par des ajouts successifs de terrains, dépasse 1500 hectares vers 

1720. Outre le sucre, on y produisit aussi des vivres, du cacao, de 

l'indigo et du café. Cette habitation prospère devait en grande partie sa 

productivité à une main-d'oeuvre servile qui atteignit le nombre de 

400 esclaves à son apogée. En 1738, cependant, les Jésuites 

déménagèrent la sucrerie de Loyola pour la transporter à Saint-Régis. 

En 1 763, la dissolution de la Compagnie de Jésus entraîna l'abandon 

de l'habitation. Elle fit à nouveau occupée l'année suivante, par les 

soldats du regiment Saintonge pour être abandonnée à la végétation de 

façon définitive. 



La valeur patrimoaiale et scientifique de Loyoîa 

En plus d'avoir été la plus grande plantation sucrière de toute la 

colonie, Loyola demeure le plus important témoignage pour la 

compréhension du phénomène de l'habitation sous l'Ancien Régime. 

D'autant plus qu'on trouve à Loyola des éléments inédits en Guyane 

tels que les restes de la plus vieille chapelle. De même, la forge et le 

cimetière sont les premiers aménagements de ce genre à être identifiés 

et étudiés. 

L'environnement 

Non seulement l'environnement a joué un rôle important dans le 

fonctio~ement de l'habitation, mais il constitue un facteur majeur 

dans la formation des vestiges. De façon a bien résumer l'impact 

environnemental, nous suggérons qu'un botaniste de I'ORSTORM 

complète cette section. Nous dresserons toutefois un bref aperçu du 

type d'informations qui devrait la composer. 

Le bois diable (Hum crepitans) 

La prolifération de cet arbre épineux, dont la sève est toxique, a 

empêché la mise en culture des lieux et ses effets dévastateurs. 

Le bois puant (Gustavia Augusîa) 

La souplesse de ce bois en a fait le matériau idéal pour le 

cerclage des tonneaux. 

Le b o k n o n  (Cecropia 0btu.w) 

On utilisait les cendres de cet arbre pour clarifier le vesou*. 



Le cowydexe domedine 

Objectfs : 

I démontrer la puissance économique des 

Jésuites au sein de la colonie 

l o p p e r  la beaaté du jardin aux ruines des 

6ûtiments enviromanis afin de souligner les 

deux temps forts du liey soit I'opogée et la 

déchéance des Jésuites- 

3.1 La maison de maître 

Sur ces fondations de pierres, s'élevait une architecture à pan de bois. 

L'orientation de ce bâtiment, permetîait, non seulement de profiter de 

la vue sur la mer et de la hicheur des Alizés, mais aussi d'avoir un 

ail sur les champs et le quartier des esclaves. D'ailleurs, c'est en 

fonction de la maison que s'organise le reste de l'habitation. Le service 

de la case à demeurer » constituait la tache la plus valorisée par le 

système esclavagiste. La preuve en est que les esclaves qui y étaient 

affectés bénéficiaient d'un iraitement de faveur : ils étaient les mieux 

logés, nourris et habillés. 

3.2 Le jardin A la française 

Symbolisant la noblesse du statut de l'habitant sucrier, un jardin (< à la 

b ç a i s e  N &tait aménagé a l'arrière de la maison. 

3.3 La cuisine 

Ce bâtiment en pierre abritait dans sa partie nord, une cuisine équipée 

d'un large foyer et d'un potager qui servaient à préparer les repas des 

Pères venus se reposer a Loyola 



Le coqtere sucrier 

Objectijs : 

H montrer les étapes de transfomation du sucre 

I démontrer que même de peîites découvertes 

peuvent nous aider à comprendke les vestiges du 

passé 

4. Le moulin 

Une fois la canne à sucre coupée, elle était transportée au moulin afin 

d'en extraire le jus- Le moulin, construit en bois, était couvert par une 

charpente circulaire. Un esclave passait les cannes deux fois entre les 

rouleaux de fer du moulin qui était actionné par des chevaux. Cette 

étape n'était pas sans risque. En effet, il arrivait que l'esclave se broie 

la main entre les rouleaux. 

Le jus extrait, le vesou, était ensuite recueilli sur un plateau en bois dur 

et s'écoulait vers le bassin de réception de la chaufferie. 

Indices archéologiques : 

I I  ne subsiste que quelques traces du moulin construit avec des 

matériaux périssables. Toutefois, les empreintes de neuf trous de 

poteaux aIignés dans l'arc d'un cercle d'environ 15 m de diamètre, 

ainsi que la présence de clous, permettent de croire en la présence 

d'une charpente de bois circulaire. 

Image: Gravure tirée des récifs des voyages du Père Labat 

démontrant le fonctionnement d'un mou fin. 



5. La cheminée 

Cette cheminée, alimentée par des bagasses*, chauffait une étuve à 

sucre accolée à la purgerie. On y déposait sur des claies superposées 

les pains de sucre que l'on faisait sécher pendant environ trois 

semaines- 

h u g e  : G r m r e  tirée de l'Encyclopédie Diderot représentant 

l 'organisation intérieur d'une étuve. 

6. La purgerie 

On déposait le produit de la cuisson du vesou* dans des formes a 

sucre* emboîtées dans des pots de raffineurs* qu'on disposait dans Ia 

purgerie. Ce processus servait à séparer la mélasse du sucre. Pour 

raffiner le sucre, on étendait sur sa surface une couche de  marne 

blanche dont tes particules calcaires précipitaient les impuretés. 

huge : Gruvure tirée de I'Encyciop&die Diderot représentant Icr 

disposition des pots de r@neurs dans la  purgerie. 

Le complexe reîi&ïe~ 

La religion ponctuait chacun des moments de la vie sur l'habitation. La 

prière du matin et du soir ouvrait et concluait la journée de travail. La 

dimension spirituelle de L'habitation se matérialisait, entre autre, par 

un cimetière et une chapelle qui rappellent le rôle de la religion dans le 

système colonial de l'Ancien Régime. 

Ohm@ : 

I démontrer l'importance de la religion dans Ie 

maintien de l'ordre colonial. 



l grâce au cimetiGre, comparer l'habitation à un 

purgatoire terrestre. 

7.1 La cbapelle 

La chapelle symbolisait à la fois la noblesse et l'autorité spirituelle des 

Jésuites dans la société guyanaise. Bien qu'elle fut destinée à un usage 

privé, elle seMt aux habitants de toute la paroisse lorsque l'église de 

Rémire était en réfection 

Facteur de fonnarion du site : 

Le dallage fut en partie préservé du pillage par l'éboulis qui le 

recouvrait- 

7.2 Le cimetiére 

Les maîtres étaient tenus, par le Code Noir' de faire inhumer en terre 

sainte les esclaves baptisés. Drapés dans un linceul, les esclaves y 

étaient enterrés sans mise en bière. Dans ce lieu consacré sont inhumés 

près de 1000 personnes. 

Indice archéofugique : 

En dépit du fait que l'acidité du sol dissout les ossements en moins de 

dix ansLs3, les fouilles ont mis au jour des fosses fimeraires dont la 

présence fut signalée par de grandes taches anthropomorphiques 

jaunâtres, 

'* Nous avons recueilli cette information auprès du rerponsabie des inhumations du Qmetiere de Cayenne- 



Le cornpfere secondaire 

Objectif: souligner le degré d'autarcie de I 'hubirarion 

8. Les magasins 

Ce bâtiment servait de lieu d'entreposage d u  matériel et de I'outillage 

nécessaire à la production. 

9. Les Ateliers 

Cet édifice de pierre abritait des ateliers, notamment la forge. Le 

forgeron y fabriquait et réparait l'outillage nécessaire à 17habitation de 

Loyola et aux établissements avoisinants. Le travail de la forge 

nécessitait la présence d'un foyer et d'une plate-forme à soufflet. Le 

travail du forgeron, qui appartenait à la classe des « Nègres à talent » 

était très valorisé sur l'habitation, car il nécessitait des habiletés 

particulières et assurait aux Jesuites un revenu supplémentai-re. 



L'exposition ib'néran te 

Cette exposition s'adresse principaiement aux tom-stes qui 

connaissent peu l'histoire de la Guyane. L'approche globale permet de 

remettre en contexte des vestiges archéologiques du même type que 

Loyola L'exposition sera divisée en quatre grandes zones présentant 

chacune un aspect de l'Ancien Régime : 

I la colonisation 

I le sucre 

I les esclaves 

I les Jésuites 

Une cinquième zone traitera des vestiges archéologiques en Guyane 

et de leur apport à la co~aissance du passé. Les sites archéologiques 

des habitations de Loyola, Poulain et Vidal y seront présentés. Pour 

illustrer cette section, on pourra faire appel à des photos de vestiges et 

à des relevés graphiques tels que coupes stratigraphiques et dessins de 

maçonnerie, 

Le choix de l'exposition itinérante repose sur deux raisons. D'abord, 

comme I'industrie du tourisme en Guyane est peu développée, 

I'exposition itinérante permettra d'attirer d'éventuels touristes. La 

seconde raison rejoint l'objectif de stimuler l'intérêt de la population 

locale envers le patrimoine historique, en démontrant qu'il est digne 

d'intérêt- Toutefois, I'exposition devra être présentée au moins une 

fois par année au Musée des cultures guyanaises à Rémire au plus fort 

de la saison tounktique. Finalement, si le tourisme venait à se 

développer suffisamment, cette exposition pourrait être montée de 

façon permanente dans le cadre d'un centre d'interprétation. 



4.4 Le cadre mat&iti 

4.4.1 Les collections 

Une grande partie des collections provenant de la fouille de Loyola est 

conservée dans les réserves du Bwau du Patrimoine de Cayenne qui 

éventuellement deviendra le Musée des cultures guyanaises. L'autre 

partie des artefacts est entreposée au dépôt archéologique de Rebard a 

Cayenne sous la responsabilité du service régional d'archéologie- La 

collection qui servira de support visuel à l'exposition et au parcours 

sera principaiement composée : 

d'objets de métal, pour la plupart des outils agricoles. 

i de pipes afio-américaines 

de céramique locale (potene sucrière) et de céramique 

importée telle que la fdence et la porcelaine. 

de documents d'archives et iconographiques comprenant une 

vue cavalière de Loyola et des gravures tirées des récits des 

voyages de Stedman et du Père Labat. 

Le choix du mobilier rejoint les objectifs d'interprétation. Ainsi, la 

céramique locale fait référence a la production du sucre et la 

céramique importée souligne la richesse des Jésuites. Toutefois le 

potentiel évocateur de la céramique est limité, car ce matériau évoque 

peu L'univers matériel des esclaves (celui-ci étant essentiellement 

composé d'objets périssables). Il faudra donc faire appel à des outils 

agricoles qui rappellent la condition servile de l'esclave- Quant aux 

pipes afbaméricaines, elles opposent à la condition servile, l'idée 

d'une identité culturelle qui s'est développée parailelement à la vie 

quotidie~e de l'habitation Finalement, la recherche en archives a 

déjà été bien amorcée par Yannick Le Roux dans le cadre de la 

rédaction d'une thèse de doctorat qui, d'ailleurs nous donne un aperçu 

de la richesse de l'information. 



4.4.2 Le matCriel d'interprhtion et l'aménagement du site 

Même si une intervention minimum est préconisée, la nature 

fragmentaire des vestiges archéologiques nécessite un soutien 

interprétatif afin d'aller audelà du simple étalage. 

Le parcours 

i Le balisage 

Chaque station devra être identifiée au moyen de panneaux qui, en 

accord avec une suggestion de Jean-Paul Jacob, Directeur Régional 

des Maires Culturelles, pourrait être fabriqués de papier compressé 

avec du plastique. Il n'en demeure pas moins que le choix du meilleur 

médium revient aux aménagistes. 

Le carbet 

Le climat nous impose la prévision d'un abri. Cet abri prendra la 

forme d'un carbet qui constitue une construction en bois recouverte de 

feuilles de palétuviers ou de bardeaux de bois, qui est peu onéreuse et 

qui permet d'intégrer dans le projet un savoir-faire local. On y 

exposera des panneaux résumant l'historique et te contexte 

environnemental de 1' habitation- 

Situé au sud de la maison de maître, le carbet permettra de contempler 

le panorama et de profiter de la fraîcheur des Alizés. Notons que ces 

raisons sont les mêmes qui ont guidé le choix de l'emplacement de la 

maison de maître. 



I Le jmdin « à lafionçaise » 

Symbole du statut qu'occupaient les Jésuites dans la société guyanaise, 

le jardin était autrefois le lien entre la maison de maître, la cuisine et 

la chapelle. Son aspect soigné, qui devait trancher avec la végétation 

environnante, indiquait aux visiteurs une hiérarchie dans l'organisation 

spatiale de l'habitation. Afin de raviver ce secteur, il est suggéré 

d'aménager un jardin « à la fiançaise ». Ainsi, le visiteur arrivant à la 

maison de maître saurait immédiatement qu'il est au cœur de 

l'habitation. Splendeur du jardin et ruine de la maison de maitre, de Ia 

cuisine et de la chapelle, rappelleraient en un seul coup d'œil la 

grandeur et la déchéance des Jésuites. Il n'est pas question de 

reconstituer dans son intégralité le jardin, car ce serait trop 

hypothétique, mais il s'agit plutôt d'opposer la nature aménagée à la 

nature sauvage, 

Le livret d'interprétation 

Complément du parcours, le livret d'interprétation, qui sera disponible 

au Syndicat d'initiative de Rérnire et au Bureau du Patrimoine de 

Cayenne, comprendra : 

un plan pour se rendre au site 

une carte du site balisé 

une reproduction de la vue cavalière 

un plan et une vue axonométrique du site 

des photographies des fouilles et du mobilier 

Le stationnement 

Il sera nécessaire de prévoir une aire de stationnement au pied de la 

montagne de Rémire, ce qui implique I'aménagement d'une partie de 

la végétation en bordure de la route. 



4.5 Les ressources 

Pour qu'un projet de mise en valeur ait toutes les chances de réussir, il 

est nécessaire de favoriser me collaboration entre les différents 

organismes du milieu. La DRAC, la municipalité de Rémire, l'Office 

Nationale des Forêts (ONF) et le syndicat d'initiative de Rémire, son& 

nous semble-t-il, les organismes les plus susceptibles de garantir le 

succès de cette entreprise. 

Lu municipafité de Rémire 

Comme les vestiges se situent sur le temtoire de la municipalité de 

Rémire, celle-ci est la première à être concernée par ce projet de mise 

en valeur. Elle doit d'abord acquérir le terrain, investir dans son 

aménagement et ensuite en assurer l'entretien régulier. Quant à 

l'administration, la municipalité peut choisir de la déléguer à un 

organisme tel que le Syndicat d'Initiative ou I'ONF. 

DRAC 

Une fois le terrain acquis, la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles pourra intervenir en autorisant le projet &aménagemen& 

tout en proposant son architecte en chef De plus, elle peut octroyer 

une subvention couvrant entre 20% à 40% du coût total de 

l'aménagement. 

i Le syndicut d'initiative de Rémire 

L'apport du syndicat d'initiative de Remire consistera à faire connaître 

le site et pourra même, selon, le désir de la municipalité, aller jusqu'à 

son administration. 



= OlvF 

L'Office National des Forêts, depuis l'adoption d'un Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDPR), désire s'impliquer davantage dans la gestion des espaces 

historiques que recèle la forêt guyauaise. Leur expérience 

d'aménagement pounait constituer un atout a ce projet. 

En plus de ces quatre organismes, il est possible de faire appel à 

d'autres ressources. Pour tout ce qui concerne I'ethno-botanique, il 

serait opportun d'impliquer dans le projet un organisme comme 

I'ORSTORM. Finalement, l'archéologue Yannick Le Roux demeure 

une source d'information inépuisable pour tout ce qui a trait à 

l'Ancien Régime et à sa culture matérielle. 



CONCLUSION 

Nous avons vu que I'archéologie coloniale, bien qu'elle soit une discipline récente en Guyane, 

joue un rôle important dans la connaissance de l'Ancien Régime en complétant les nombreux 

documents écrits qui nous présentent cette période selon le point de vue de l'administration 

coloniale. Ainsi, l'archéologie appliquée à l'étude de cette période, dont les traces sont 

disséminées dans la forêt guyanaise, nous éclaire sur la condition des esclaves, la réalité 

matérielle de l'habitation et les raisons de l'échec économique de la colonisation et de 

l'exploitation de la canne a sucre. 

Dès leur arrivée, les colons fiançais ont cru pouvoir contrôler la nature. Son abondance leur a 

fait croire qu' ils pourraient en tirer d'immenses profits sans avoir à fournir trop d'efforts. Au 

lieu de cela, ils se heurtèrent à un climat imprévisible et à un sol capricieux. Et bien qu'au 

Surinam, les Hollandais avaient démontré hors de tout doute l'efficacité des polders pour 

l'exploitation des terres basses, les Français s'obstinèrent à cultiver les anémiques terres 

hautes. 

Malgré les embûches, l'exploitation de la canne à sucre, basée sur le système esclavagiste, 

demeura pendant tout IYAncien Régime le type d'exploitation idéal. Cette image était 

véhiculée par Ie succès des Antilles, notamment celui de St-Domingue. Mais contrairement à 

cette dernière, on ne pouvait compter sur une maind'œwre suffisante. Les colons tirant peu 

de profits de leur terre ne pouvaient se payer suffisamment d'esclaves et les négriers n'ayant 

pas assez de clients solvables, ne voyaient pas la nécessité d'affronter les multiples 

encombrements maritimes près de la côte guyanaise. Malgré tous les efforts, comment un tel 



système d'exploitation, fondé sur le travail s e ~ l e ,  eut4 pu fonctionner ? Sans l'aide de l'État 

pour attirer en Guyane des investisseurs privés qui auraient pu stimuler cette industrie, les 

colons étaient condamnés à la pauvreté. Malheureusement l'aide ne vint jamais. ou si peu, car 

la prospérité des Antilles détouraait I'aîîention des principaux intervenants du commerce 

maritime au détriment de la Guyane. 

Contrairement à ces petites habitations vivotantes, les différentes exploitations agricoles des 

Jésuites prenaient de I'ampleur. En fait, les Jésuites, en plus d'exercer une hégémonie 

spirituelle sur la colonie et sur la population servile, possédaient ce qui faisaient défaut aux 

autres habitants : d'immenses capitaux et une solide expérience du monde colonial. D'ailleurs 

cette aisance financière en fit les plus grands propriétaires d'esclaves. Considérés comme de 

bons maîtres, les Jésuites contribuèrent même à améliorer la condition des esclaves, sans 

toutefois s'opposer au principe de l'esclavage. Au contraire, ils l'ont cautionne sous le couvert 

de l'évangélisation II est évident que religion et esclavage constituaient le pivot autour duquel 

s'organisait le développement de la colonie au XVm siècle. 

Les traces archéologiques confirment que le marasme économique de l'époque n'eut pas le 

même impact sur toutes les habitations guyanaises. C'est du moins ce qui transparaît des 

ruines de l'habitation jésuite de Loyola. Exploitée avec succès sur près d'un siècle, Loyola 

constitue un cas exemplaire, et surtout rare, d'une b 0 ~ e  gestion des ressources naturelles et 

humaines. En dépit des problèmes d'approvisionnement, près de 400 esclaves y étaient 

rassemblés pour travailler a la plus grosse production sucrière de la Guyane. Les mines des 

bâtiments, la plupart en pierre, dénotent une ferme intention de s'implanter de façon 

permanente en Guyane. La valeur des matériaux de construction et la présence d'éléments tels 

qu'une chapelle et un jardin expriment concrètement la position sociale et le pouvoir 

économique des Jésuites au sein de la colonie. L'opulence de cette habitation exerçait même 

un pouvoir d'attraction sur des visiteurs de notoriété, tels que la Condamine et Fusée-Aublet 

qui contribuèrent au développement de la science grâce à leurs recherches menées en partie à 

Loyola. 



Sur le plan archéologique, la valeur scientifique de ce site est évidente, car non seulement 

Loyola est un des rares sites archéologiques qui pemet de comprendre une habitation dans 

son ensemble, mais en plus, elle est composée d'éléments rares en Guyane. On y trouve en 

effet les restes de la plus vieille chapelle retrouvée à ce jour, la forge et le cimetière sont les 

premiers aménagements de ce genre à être étudiés. Les valeurs scientifique et patrimoniale de 

ce site, son excellente consemation, ainsi que L'exemplarité de l'habitation, concordent à faire 

de l'habitation de Loyola un lieu rappelant la naissance de l'identité guyanaise- 

Il s'avère donc nécessaire, non seulement de diffuser tes résultats de la recherche 

archéologique, mais surtout de réinsérer Loyola au cœur des préoccupations patrimoniales 

actuelles. Afin de souligner l'importance du site sur le plan archéologique et historique, la 

mise en valeur du site, par la conservation in situ des vestiges, demeure la meilleure solution. 

Le programme d'interprétation, dans lequel sont développés les thèmes Les trmum forcés et 

Quand le sucre est amer. .., permet de mettre en lumière des sujets traitant du contexte 

environnemental, de l'esclavage et de l'évangélisation grâce à un parcours interprétatif et à 

une exposition itinérante. 

II faut cependant souligner les contraintes auxquels se heurteront muséologues et arnénagistes 

lors de la réalisation de ce projet de mise en valeur. Pour justifier la situation actuelle, 

l'impact de l'environnement naturel est constamment invoqué. La contrainte 

environnementale est Maiment réelle. Toutefois, elle ne devrait pas être considérée comme un 

obstacle à la conservation, mais plutôt comme une obligation d'entretenir les lieux historiques 

au même titre que la municipalité est tenue d'assurer aux citoyens un environnement urbain 

adéquat. D'autant plus que l'impact des facteurs environnementaux est notable partout 

ailleurs. Nous est-il nécessaire de rappeler le contraignant hiver du Québec, qui non seulement 

menace l'intégrité physique des vestiges, mais limite aussi l'accessibilité aux lieux de 

mémoire à la période estivale ? 

La dégradation des monuments historiques ne peut se justifier uniquement par les facteurs 

environnementaux. L'indifférence, plus difficilement mesurable que les phénomènes naturels, 



causent beaucoup plus de ravage. Comment se fait-il que la France, dont le patrimoine 

historique compte plus de 40 000 monuments protégés, ne dénoncent-ils pas un tel laxisme 

par rapport aux départements d'outre-mer? D'autant plus, que la constitution de ces 

départements véhiculent l'image de la France méîropolitaine partout dans le monde. Malgré 

cela, on ne peut que remarquer un déséquilibre flagrant entre le potentiel historique et 

archéologique par rapport au nombre de monuments historiques réellement protégés. 

Loyola n'est pas le seul site à présenter un tel potentiel interprétatif, mais malheureusement la 

situation patrimoniale en Guyane est loin d'être perfaite comme le montrent les vestiges de 

Vidal, qui, bien qu'ayant déjà fait l'objet de restauration, se dégradent a vue d'œil sous 

l'inexorable action de la nature. Face à la menace qui plane sur les traces matérielles de son 

passé, il est temps pour la population guyanaise d'amorcer uw réflexion sur la place qu'elle 

doit accorder au patrimoine archéologique. Les multiples ruines disséminées dans la forêt 

guyanaise constituent une partie importante d'un héritage collectif prenant racine à l'époque 

de l'Ancien Régime et qui s'exprime aujourd'hui dans la culture créole. Pour sensibiliser la 

population à la conservation de ce patrimoine, il faut tabler sur une approche cognitive qui 

s'adresse à un plus large public. Le patrimoine ne concerne plus uniquement les archéologues, 

c'est désormais l'affaire de la population. 

En théorie, il est évident que la conservation du patrimoine doit désormais être considérée 

comme un investissement dans l'industrie touristique, mais dans la réalité il en va tout 

autrement. Bien qu'il y ait déjà eu des sommes importantes investies dans la restauration de 

vestiges comme ceux de Vidal et du Fort Diamant, peu d'efforts sont déployés pour les 

entretenir. Il en va de même avec les Îles du Salut qui constituent une importante attraction 

touristique de la Guyane. Bien sûr on n'y trouve que des ruines qui peuvent paraître bien 

ténues en comparaison avec les châteaux de la Métropole. Mais ces ruines, datant du XVII' 

siècle et du XVIII' siècle, demeurent les rares témoins du combat de l'homme contre la 

nature. 



Nous avons vu avec l'exemple du Québec que pour stimuler l'économie, il fdlait prendre en 

considération le patrimoine archéologique dans le développement du territoire. Le parallèle 

avec le Québec est intéressant, car on y trouve des vestiges de même envergure datant de la 

même époque. De même, le cadre législatif. entourant la démarche patrimoniale du Québec, 

s'inspire largement de I'exemple français. D'autant plus que ces démarches partent d'un 

même besoin de constituer un héritage commun pour renforcer une identité nationale et 

culturelle. II n'y a rien d'étonnant à cela, car l'urbanisation et I'industn'alisation, qui ont 

entraîné des crises identitaires, sont des phénomènes mondiam 

Ce qui caractérise vraiment l'approche québécoise dans le traitement du patrimoine 

archéologique, c'est la notion de partenariat et une approche résolument archéologique qui est 

notable dans quelques lieux historiques. Depuis le début des années 1980, s'est développé un 

processus de décentralisation des responsabilités en faisant appel au partenariat entre le 

gouvernement provincial et les municipalités. Dans ce processus, la plupart des municipalités 

se sont rapidement rendues compte que le patrimoine archéologique pouvait constituer un 

atout majeur dans le développement économique d'un temtoùe. Non seulement cette prise de 

conscience a eu pour effet de stimuler la recherche archéologique, mais en plus, cela a permis 

de mettre l'accent sur la diffiision de la connaissance archéologique, notamment par la 

présentation au public des vestiges in situ. Cela a d'ailleurs amené certains musées de site, tels 

que Pointe-du-Buisson et Pointe-à-Callières, à axer leurs interprétations sur la démarche 

scientifique de l'archéologie. Une telle attitude a le double avantage de participer a l'essor de 

la discipline et de pouvoir mettre en valeur les vestiges archéologiques les plus fragmentaires. 

C'est cette approche archéologique, basée sur le partenariat, qui doit être appliquée au 

contexte guyanais. 

Tout cela doit contribuer a la mise en place d'un tourisme culturel qui stimulerait à la fois le 

développement économique de la région et l'aménagement du territoire. Tous les éléments 

pour assurer le succès d'une telle entreprise sont présents : un environnement naturel 

incomparable et une gamme de Iiew historiques et préhistoriques qui contribuent à diversifier 

des activités culturelles et de plein air. L'Office National des Forêts et la Direction Régional 



des Affaires Culturelles ont déjà manifesté leur volonté de @ciper au projet. En fait, il ne 

manque que l'implication de la commune et de la population qui ne peuvent plus demeurer 

indifférentes aux enjeux patrimoniaux. Audelà de la mise en valeur du site de Loyola, nous 

souhaitons surtout pouvoir susciter, par ce mémoire, une réfiexion sur l'importance du 

patrimoine guyanais. Dès à présent, il revient à la population de la Guyane d'intervenir dans la 

protection des traces de son passé, car il en va de son avenir culturel. 
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ANNEXE: A : FIGURES 



Figure I : Localisation de la Guyane française 
Traitement informatique : A- Héroux 



Figure 2 : Localisation de l'habitation de Loyola 
Le Roux=, Y ,  L 'habitation de Loyola à Rémire, (;Uyunefi.nnçaise. Rapport de 
synthèse sur i 'opérut ion de fouille progrummée triennale, p. 5. 



Figure 3 : Vue cavalière de Loyola vers 1730 
Hébert, Cartouche d'une carte de I 'île de Cuyenne, Vincennes, 
S. H, A, T. 7E 62. 



Figure 4 : Forges du Saint-Maurice : reconstitution du haut-foumeau par la volumétrie 
expressive. 
Photo : N. Croteau 

Figure 5 : Palais de l'Intendant : aménagement du site 
Photo : N- Croteau 



Figure 6 : La canne a sucre 
Galloway, J. il, The Sugar Cane industry, p. 12. 

Figure 7 : Moulin à sucre à traction animale 
Labat, I. B., Voyages a n  iles de I Amérique, p. 368. 



Figure 8 : Intérieur d'une chaufferie 
Encyclopédie Diderot et D 'Alembert, pl- 5 1. 

Figure 9 : Équipage dit « à l'anglaise » 
Encyclopédie Diderof et D 'Alembert, pl. 50. 



Figure 10 : Intérieur d'une purgerie où étaient entreposées les formes à sucre emboîtées 
dans les pots de raffineurs 
Encyclopédie Diderot et D 'Alembert. pl. 53. 

Figure 1 1 : Exemple d'une étuve où était séché le sucre 
EncycIopédie Diderot et D 'Alembert, pl. 48, fig. 3. 



Figure 12 : Cases-nègres regroupées dans un quartier situé à la vue de la maison de 
maître 
Encydopéde Diderot et D 'Alembert, pl. 48, fig 1 



Figure 13 : Outils agricoles reflétant le travail des esclaves 
Photos : A. Chouinard 



Figure 14 : La musique constituait l'expression d'une culture abaméricaine 
Stedrnan, Life in un Eighfeenth-Cer~wy Sime SocÎety, p. 279. 



Figure 15 : Les pipes aficaines constituent un des rares exemples retrouvés de la culture 
matérieHe des esclaves 
Photo : N. Croteau 



Figure 1 6 : Vestiges de la cheminée de la purgene de Loyola 
Le Roux, Y., « L'archéologie de la période coloniale », L 'archéologie 
Guyune, p. 173. 

Figure 1 7 : Vestiges de la chapelle de Loyola 
Photo : k Chouinard 



Figure 1 8 : Sépultures dans le cimetière de Loyola 
Le Row, Y., L'archéologie de la période coloniale N, L àrchéologie en 
Guycrne, p. 174, 

Figure 19 : Vestiges du foyer et du potager de la cuisine de Loyola 
Photo : N. Croteau 



Figure 20 : Plate-forme à soufflet témoignant d'une activité métallurgique 
Photo : N. Croteau 

Figure 2 1 : Le fort Diamant envahi par la végétation 
Photo : A. Chouinard 



Figure 22 : Habitation Vidal : machine a vapeur enfouie sous la végétation 
Photo : A, Chouinard 

Figure 23 : Habitation Vidal : au premier plan on remarque les rouleaux du moulin à bête 
Photo : A. Chouinard 



Légende: 

1. Accès principal 
2. Carbet d'interprétation 
3.1 .Maison de maiue 
3.2 Jardin à la h ç a i s e  
3.3 Cuisine 
4. Moulin 
5.  Cheminée de l'étuve 
6. Purgcric - --. ---. 

7.1 Chapelle 
7.2 Cimetière 
8. Ma asin 
9. ~tefiiers 

Quartier des esclaves 

Figure 24 : Organisation des stations 
PIan : Lemaire, G et A, Le Roux. 



ANNEXE B : EXPOSITION 



INTRODUCTION 
PANNEAUMURAL 

Texte 1 : 

Image 1 : 

La Guyane sous L'Ancien Régime 

Le cadre chronologique de l'Ancien Régime va de 1652 a 
1794, période qui cornpond à l'instauration du principe 
de l'habitation jusqu'à la première abolition de 
l'esclavage. À cette époque, la Guyane se résumait à la 
zone littorale, bordée au nord par l'océan Atlantique et au 
sud par une forêt équatoriale toufie qui couvrait plus de 
9/10 de Ia su@cie de la colonie. 

Carte localisant la Guyane 

Texte 2 : {i C/n étdlissernent de d u r e  est un lieu de travail » 
- Guisan 

Cellule de base de l'organisation politique coloniale, 
l'habitation est une exploitation agricole, régie par le 
système concessiomaire, dont la vocation première 
consiste à produire des denrées pour I'exportation. 

image 2 : Dessin d'une habitation. 



ZONE 1 

L'EL DORADO 

L'opulente végétation les a fait rêver de moissons 
abondantes. 

La réalité fit brutale ... 



L'EL DORADO 
PANNEAU MURAL 
Module 1 - 1 

Texte 1 : Les problèmes de colonisation 

L'histoire de la Guyane se résume par une succession de 
tentatives de colonisation toutes vouées à l'échec. 
L'administration coloniale ne parvint jamais a surmonter 
les problèmes de peuplement et d'approvisionnement en 
main-d'œwre senrile, Isolée du reste du monde colonial, 
Ia Guyane était condamnée à la pauvreté. 

Image 1 : Tableau chronologique 

Texte 2 : L'enfer vert 

Le climat de la Guyane est de type tropical humide. Deux 
saisons rythment la vie des colons : la saison des pluies 
de novembre a juillet et la saison sèche de juillet à 
octobre. Ce climat chaud et humide, combiné à un sol 
très peu fertile, constituèrent des obstacles 
insurmontables dans le processus de mise en valeur des 
terres, 

Image 2 : Photographie de la végétation et de la terre montrant la 
couieur rouge caractéristique de la plupart des sols 
tropicaux 



ZONE 2 

PANNEAUMURAL 
Module 2-1 

Texte 1 : Le goût du sucre 

Depuis longtemps L'être humain a manifesté un penchant 
pour les aliments sucrés, mais ce n'est qu'au XWl? 
siècle, que le sucre cessa d'être une denrée de !me. 
Grâce a l'installation des colonies européennes dans les 
régions tropicales du continent américain et a 
l'exploitation de la betterave, la production devint assez 
importante pour en faire chuter le prix. 

Image 1 : Carte des colonies productrices. 



De la canne au sucre 
PANNEAUMURAL 
ModuIe 2.2 

Texte 1 : La canne à sucre 

La robustesse de la canne a sucre lui permet de 
s'accommoder i des sols très variés. Toutefois, elle 
qttÏert un climat humide, de la chaleur, entre 27 OC et 
34 OC, et surtout de l'eau en abondance. 

Image 1 : Gravure d'une canne a sucre 

Texte 2 : La roulaison 

La roulaison consistait à passer des cannes entre les 
rouleaux du moulin pour en extraire le vesou 

Image 2 : Gravure d'un moulin à sucre extrait de Labat, Voyoge aar 
1~e.s de I 'Amérique. 

Vigneîte 2 : Les mouZim en usage à Cayenne correspondaient à cette 
gravure de La6at. 

Texte 3 : La transformation du sucre 

On obtient du sucre par I'évaporation progressive de ses 
parties aqueuses. Au cours du processus de 
transformation, le vesou passait par une série de 
mannites, nommée l'équipage, dont les diamètres allaient 
en décroissant, alors qu'inversement leurs températures 
s'élevaient. On obtenait ainsi un mélange de sucre et de 
mélasse qu'on versait dans un bassin a fond pIat : le 
rafkîchissoir- 

Image 3 : Gravure d'une chaufferie 



Vignette 3 : À la fin du XYIr siècle. ia ~ansfunnatiun du sucre 
s 'effectuait dum un gquipage a ci I'unglaise ». Alignées 
et enchksées dum une rnclçonnerie, Les mumites éruient 
chauffées pur un foyer centrai et un tunnel de chu@e 
communicant avec une cheminée. 

Texte 4 : L'afnnage et le raffinage du sucre 

Le mélange de mélasse et de sucre était versé dans des 
formes à sucre emboîtées dans des pots de &heurs 
qu'on disposait dans la purgerie- La mélasse s'écoulait 
dans le pot se séparant ainsi du sucre cristaIIisé. A h  
d'obtenir un sucre marchand, il fallait en couvrir la 
suface d'une marne blanche dont les particules calcaires 
précipitaient les impuretés. 

image 4.1 : Formes à sucre et pots de raffineurs 

Image 4.2 : Gravure montrant la disposition des formes à sucre dans 
la purgerie. 

Vignette 4.2 : Les formes ci sucre ernboftées dans des pois de rrrffineur 
étaient disposées dans Iu purgerie. 

Texte 5 : Finalement, le sucre était séché, pilé puis expédié dans 
des tonneaux. 

Texte 6 : Souvent mal raffiné et mal séché, le sucre guyanais ne firt 
jamais très apprécié. La qualité des sols et la pénurie de 
la maind'œuvre constituèrent d'autres obstacles qui 
causèrent, du moins en partie, l'échec du sucre. 



ZONE 3 

L'HABITANT SUCRIER 
PANNEAUMIRAL 
Module 3-1 

Texte 1 : Le modèle idéai 

Modèle idéai, l'habitant sucrier possédait au moins cent 
esclaves et se consacrait presque exclusivement a la 
culture de la canne à sucre. Le titre d'habitant sucrier 
correspondait à un statut social élevé, digne de noblesse. 
Cette position enviable se matéridisait par la présence 
sur l'habitation d'au moins un des éléments suivants : un 
jardin à la fiançaise, un colombier et une chapelle. 

Image 1 : Vue cavalière de Loyola ou l'on voit ces trois éléments. 

Vignette 1 : L 'habitation de Loyola, propriété des Jésuites. firr très 
prospère. La présence du jardin, du colombier et de la 
chapeIZe confirme la richesse de sa productim 

Texte 2 : Une grande disproportion 

Bien qu'il y ait eu une inégalité flagrante entre la 
population blanche et les esclaves, la Guyane c o ~ u t  peu 
de grandes révoltes. Les Iois civiles et la religion 
contn'buèrent a réprimer toute envie de soulèvement 

Image 2 : Tableau de la répartition des Libres et des esclaves en 
Guyane. 



Texte 3 : Le rôle de la religion 

A h  d'éliminer toute réminiscence de culte africain, 
l'administration coloniale encourageait la pratique de la 
religion catholique. Bien entendu, les notions de charité 
chrétienne et d'égaiité furent éliminées de façon a ne pas 
troubler l'ordre esclavagiste. 

Texte 4 : Les Jésuites 

Les Jésuites jouèrent KU rôle dans le maintient de l'ordre 
escIavagiste. Eux-mêmes propriétaires d'esclaves, ils 
légitimèrent le droit du plus fort en lui apportant une 
caution morale. Habiles administrateurs, ils gérèrent avec 
succès plusieurs plantations ou travaillaient près de 1000 
esclaves. Les profits générés par ces habitations servaient 
à financer leurs missions indiennes, 



ZONE 4 

L'ESCLAVAGE 
Intimement lié à l'esclavage, on ne peut parler du 
sucre sans y faire allusion. La majorité des esclaves 
travaillaient sur les habitations sucrières. 

Arrachés a leur Afnque natale, ils furent des milliers 
à être intégrés de force dans le système colonial en 
Amérique. 

La société guyanaise s'est formée dans ce contexte 
esclavagiste. 

Bien que supérieurs en nombre, ils laissèrent peu de 
traces, aucun écrit. Qui étaient-ils ? 



UN CHOIX A FAIRE 
PANNEAUM[_TRAL 
Module 4- 1 

Texte 1 : Un choix à faire 

Bien que quelques ~ s t r a t e u r s  coloniaux aient voulu 
éviter une colonisation fondée sur l'esclavage des Noirs, 
ils durent s'y résigner devant la difficulté à recruter une 
main-d'œuvre européenne- Toutefois, l'importance de la 
traite des Noirs en Guyane n'atteignit jamais celle des 
Antilles, en raison des problèmes d'approvisiomement, 

Texte 2 : Qui étaient-ils ? 

Hommes, femmes, enfaats provenant de IYAfi=ique, les 
Européens les amenèrent de force en Amérique. Outils 
du maître, ils étaient un produit de consommation. Leur 
statut se défissait par le Code Noir. 

Image 2.1 : Carte indiquant la provenance des esclaves. 

Images 2.2 : Reproducîion de quelques articles du Code Noir. 

Vignette 2.2 : Document juridique promulgué en 1685. Ie Code Noir 
régissait la situation des esclaves et les rapports 
rnaîlresiesclaves~ 



COMMENT VIVAIENT-ILS ? 
PANNEAUMLTRAL 
Module 4.2 

Texte 1 : Une main-d'œuvre servile 

L'esclave était une force de production dont le labeur 
profitait au maître. Sur les grandes habitations, 
l'ensemble des esclaves pouvaient se répartir en trois 
groupes de travail 

Texte 1.1 : « Les Nègres de la terre » 

Ils travaillaient aux champs soit dans le grand atelier pour 
accomplir les plus gros travaux ou dans l'atetier 
secondaire, réservé aux convalescents et aux vieillards 

Texte 1.2 : « Les Négres a talent » 

Charpentier, tonneliers, maçons, gardiens du moulin ou 
charrois, les Nègres a talent avaient une grande valeur en 
raison de la spécificité de leur travail. 

Texte 1.3 : Le sewhx de la case à demeurer 

Ce travail n'occupait qu'un dixième des adultes, 
majoritairement des f i  qui bénéficiaient de 
meilleures conditions de travail. 

Image 1.1 : Gravure montrant des esclaves aux champs 

Image 1.2 : Reproduction de L'inventaire de Loyola, dans lequel on 
altrihait une valeur monétaire aux esclaves- 

Vignette 1.2 : 
La voleur accordée à chacun des groupes de truvail 
représente leurs statuts au sein de l 'habitution 



Texte 2 : Les conditions de travail 

La négligence des maîtres, plus préoccupés par les profits 
que par la sécurité des esclaves, entrainait des accidents. 
Il arrivait que l'esclave qui servait le moulin se prenne la 
main dans les rouleaux. En prévision de cet accident, on 
gardait une hachette tout près du moulin de façon à 
pouvoir couper la main prise entre les rouleaux 

COMPTOIR 

Objets : Houes, serpes et ciseaux à bois 

Vignette : Ces outils de métal témoignent du labeur des escluves. 
Lu houe et h serpe servuient uux « Nègres des chumps M. 
Le ciseuu ci bois est [Ïi au travail des « Nègres c i  talent M. 



L'EXPRESSION D'UNE IDENTITÉ CULTURELLE 
PANNEAUMURAL 
Module 4.3 

Texte 1 : Des Mo-américains 

Transplantés en Guyane à l'âge adulte, les esciaves 
arrivaient avec leur propre culture. Par assimilation, cette 
culture devint pen à pea rme culture ah-américainee Les 
temps libres et les jours de fête étaient autant de prétextes 
pour L'expression de cette identité culturelle. 

Image 1 : Gravure de Stedman représentant des instruments de 
musique africains. 

Vignette 1 : La murique et la danse permetraient 2 'expression de la 
culme @O-amérzcajne 

COMPTOIR 

Objets : Pipes afio-américaines 

Texte : Utilisées pour fumer, mais aussi pour faire du troc, les 
pipes, décorées de festons, de lignes brisées et de 
îriangles, servaient de support i l'expression d'un ar& 
spécifique. 



ZONE 5 

LA DÉCOUVERTE DU PASSÉ 
PANNEAU MURAL 
Module 5.1 

Texte 1 : Les environs de C a y e ~ e  et la forêt guyanaise cachent les 
traces de la période coloniale. Plusieurs sites, qui ont déjà 
fait l'objet de fouilles archéologiques, ont contribué a 
enrichir notre co~aissance du passé. 

h a g e  1 : Carte localisant différents sites connus. 

Image 1.1 : Photos de fouilles archéologiques, à déterminer- 

Texte 2 : L'habitation de Loyola 

Située sur la montagne de Rémire, cette habitation jésuite 
fut exploitée de 1668 a 1768. Sa bonne gestion et sa 
nombreuse main-d'œuvre servile la plaça au premier rang 
des habitations sucrière. Étudiée depuis 1994, la recherche 
archéologique a permis de connmier la fonction de 
plusieurs des bâtiments et aménagements, entre autre la 
maison de maître, la cuisine, le jardin, la chapelle et le 
cimetière, la purgerie et le moulin. 

Image 2 : Vue cavalière de Loyola 

hage 2.2 : Série de photos présentant les vestiges de Loyola 



Texte 3 : L'habitation Poulain 

Les travaux menés sur ce site, instailé sur la montagne du 
Mahury, remonte à 1980. Us ont mis au jour tes naces 
d'une petite habitation oii l'on cultivait du coton, du cacao 
et des vivres. Bien que les bâtiments aient tous disparus, le 
site a livré une impressiomante quantité de céramique 
importée qui révèle le train de vie assez élevé de 
l'habitant-fonctionnaire'81. 

Image 3 : Relevé graphique des soubassements en pierre 

Image 3.1 : Dessins de la céramique trouvée su.  le site. 

Texte 4 : L'habitation Vidal 

L'habitation Vidal. dite Mondélice. témoigne de L'activité 
sucrière de la première moitié du siècle. Les 
archéologues y ont dégagé trois modin : un moulin a 
traction animal et deux moulins à vapeur. Les vestiges de 
la chaufferie, parmi Lesquels reposait toujours l'antique 
dispositif des chaudières, illustrent de façon exemplaire la 
transformation du jus de canne en sucre'". 

Image 4 : Photos des trois moulins et de la chauffene. 

'" Y. Le Roux, « L'archéologie de la période coloniale u, L 'urchéoI~e en Guyane. Cayenne, APPAAG. 1997, p. 
166. 
las Ibid, p. 172 



ANNEXE C : GLOSSAIRE 



GLOSSAIRE 

Abattis : Espace défiche sur lequel est pratiquée la culture su.  brûlis. 

Alizés : Vents régdiers soufflant de l'est 

Bagasse : Débris de canne a sucre broyée. 

Boucan : Tréteaux en bois sur lesquels ont étendaient des draps pour y faire sécher le sucre et 

les cerises de café. 

Carbet : Construction d'origine amérindienne dont la charpente, composée de pieux fichés en 

terre, supporte une toiture en pente recouverte de feuilles. 

Calebasse : Fruit du calebassier qui une fois vidé et séché est utilisé comme récipient. 

Chaufferie : Partie de la purgerie, aussi nommée sucrerie, où était chauffé le vésou pour être 

transformé en sucre. 

Forme à sucre : Grand entonnoir en terre cuite, qu'on enchâssait dans l'ouverture d'un pot de 

raffineur, utilisé pour séparer le sucre de la mélasse qui s'écoulait dans le pot de 

raffineur, 

Habitation : Exploitation, par un colon nommé « habitant », d'une terre concédée par le Roi 

dans le but de produire des denrées d'exportation. 

Manioc : Plante appartenant à la famille des euphorbiacées dont la racine sert à faire la farine 

de manioc pour la préparation du couac et de la cassave. 

Marroaage : Désigne la fugue d'un ou plusieurs esclaves. 

Pots de raffineurs : Grande jarre en terre cuite dans laquelle on enchâssait une forme à sucre 

afin de séparer le sucre de la mélasse. 

Rafraîchissoir : Bassin à fond plat en cuivre dans lequel on fait refroidir le mélange de 

mélasse et de sucre. 



RoUes : Partie du moului; cylindres en bois ou en métal qui m e n t  a broyer la canne à sucre. 

Roulaison : Broyage de la canne a sucre. 

Table : Plateau en bois dur creusé en gobière qui recueille le vesou et le dinge vers la 

chaufferie . 
Tafia : Eau-de-vie tirée de la méiasse de canne à sucre, mot créole pour désigner un rhum 

assez grossier. 

Vesou : Liquide extrait de la canne à sucre. 




