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Caminar caminando se hacen los caminos
Victorien Lavou Zoungbo et Théophile Koui

PLAN

Partance
Objectifs

TEXTE

… in ter ro geant plu sieurs do‐ 
maines et re pré sen ta tions dis‐ 
cur sives  : l’al té ri té, le corps, le
dé mem bre ment ou la dé vas ta‐ 
tion voire la dés in té gra tion
iden ti taire, le pro ces sus d’auto
iden ti fi ca tion (pri maire) à un
nou veau groupe so cial (groupe
pro duit par une concep tion
éco no mique des rap ports entre
peuples et de la mar chan di sa‐ 
tion du vi vant) : le co lo ni sé/es‐ 
clave, dans un pre mier temps
his to rique, l’exilé en quête de
tra vail dans un pays (dit) d’ac‐ 
cueil/éden fan tas mé, pour la
pé riode plus contem po raine.
Deux âges de dia spo ra ayant en
com mun la re la tion fonc tion‐ 
nelle terre- identité-corps et
les rap ports de do mi na tion,
qu’il s’agisse de l’Afrique noire,
des An tilles ou du Magh reb.
Poids de la co lo ni sa tion des
ima gi naires en fonc tion des
pé rio di sa tions et des cultures.
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Mo nique Carcaud- Macaire, on
going échanges, 2022.

Afro- Caribbeans («  African
Europeans ») couldn’t simply be
African, it was lit er ally im‐ 
possible to re trace their ori gins.
Sym bol ic ally, they have to ac‐ 
know ledge they have a com plex
cul tural in her it ance… Their
roots are routes, the vari ous
places along the path of slavery,
(post co lo ni al ism) and mi gra tion
.
Stuart Hall, «  Les en fants de
Marx et de Coca- Cola », 1997.

1. boat people 
carnes tri tu ra das
tiburón de onix 
pelícano en su salsa 
en su volantín de alas y cris tal 
cac tus be bi do 
muér da go de es pi na 
cuer pos hin cha dos como mo lus cos 
bus can do en el fondo del mar 
el cielo 
de la boca 
que es su vientre. 
Mayra San tos Febres, Boat people, 2005.

Par tance
Lorsque Mi chèle So ria no, di rec trice de la revue en ligne So cio cri ti‐ 
cism, nous a pro po sé de prendre en charge un dos sier thé ma tique,
nous y avons été très sen sibles. Nous voyions en effet dans sa dé‐ 
marche la marque d’une in dé fec tible ami tié dou blée d’une confiance
in tel lec tuelle. Tout comme notre col lègue, nous avons en effet connu
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et éprou vé l’« aven ture » de la So cio cri tique (de Mont pel lier) dans ses
dif fé rentes tem po ra li tés, dans ses dif fé rents mo ments fon da teurs,
dans les dif fé rentes « dia spo ras » qui lui don naient en quelque sorte
corps, vi ta li té et contri buaient à as su rer son rayon ne ment aussi bien
au plan na tio nal qu’in ter na tio nal.

Se po sait alors la ques tion de la pro blé ma tique qu’il nous fal lait pri vi‐ 
lé gier et qui soit de na ture à sus ci ter ques tion ne ments, ré flexions et
ana lyses cri tiques fé conds. Après moult échanges nous avons conve‐ 
nu fi na le ment de mettre l’ac cent sur «  dia spo ras/dia spo ri sa tions
noires : pra tiques théo riques, po li tiques, ar tis tiques et cultu relles ».

2

Nous y avons été en quelque sorte lo gi que ment pous sés par nos
propres par cours tran sin di vi duels, par les ef fets mul tiples du fol dé‐ 
ploie ment de la mon dia li sa tion (ca pi ta liste, néo li bé rale) ainsi que par
l’in té rêt que nous por tons tous les deux à l’Afrique et à ses «  frag‐ 
ments » dis per sés dans le « « Tout- Monde » (E. Glis sant). Et puis, de‐ 
puis presque une dé cen nie, nous avons, à l’ini tia tive de notre col lègue
Jean- Arsène Yao, contri bué à l’ins tal la tion à Abid jan (Côte d’Ivoire)
d’un Col loque in ter na tio nal bian nuel por tant pré ci sé ment sur les rap‐ 
ports et dé tours ima gi naires, po li tiques, cultu rels, etc., entre l’Afrique
au plu riel (même si au final de compte l’Afrique dite noire y est lar ge‐ 
ment re pré sen tée) et ses «  frag ments ». Y par ti cipent ré gu liè re ment
des col lègues ve nant de dif fé rentes ré gions d’Afrique, d’Eu rope, des
Ca raïbes, des Amé riques. Les Actes des der niers Col loques ont été
pu bliés par l’Uni ver si té Al ca la de He nares (Es pagne), une des ins ti tu‐ 
tions par te naires de ce Col loque  : Áfricas y Amé ri cas. Idas y vuel tas,
re eva lua cio nes y pers pec ti vas ac tua les (2018)  ; Afri ques, Amé ri ques et
Caraïbes. Re pré sen ta tions col lec tives croi sées, XIX- XXI siècles (2020).

3

Pour ce qui est de la dé fi ni tion de la pro blé ma tique de ce dos sier, de
ses at ten dus, de la la ti tude lais sée aux par ti ci pants.es quant au choix
des ré gions du monde à ins truire, aux cor pus à exa mi ner, aux épis té‐ 
mès pri vi lé giées, etc., nous ren voyons à notre appel à contri bu tions,
dans le quel nous po sions fon da men ta le ment « Dia spo ras » tout à la
fois comme dé bords et ques tion ne ments/re si gni fi ca tions des lo‐ 
giques d’ap par te nance ou d’as si gna tion na tio nale et conti nen tale.

4

Dans les ar ticles fi na le ment re te nus, on compte des par ti ci pa tions en
pro ve nance du Gabon, de la Mar ti nique, de la Gua de loupe, de Porto
Rico, du Bré sil, des USA, de pays- France. Nous re gret tons ce pen dant
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qu’il n’y ait pas des contri bu tions en pro ve nance de/por tant sur les
dia spo ras/dia spo ri sa tions noires au Moyen Orient et en Asie. Les ex‐ 
pé riences his to riques, cultu relles, po li tiques et ima gi naires des afro- 
péen.nes n’ont pas non plus été sujet à ques tion ne ments et in ter ro ga‐ 
tions. Ce nom-hy phen mé rite do ré na vant une at ten tion cri tique ap‐ 
pro priée. Est- il for cé ment so luble dans «  dia spo ras noires  », son
émer gence est- elle ima gi nai re ment po li ti que ment conso li dée  ? En
quoi permet- il de dire à nou veau frais les lo giques trans na tio nales
qu’in duisent ima gi nai re ment et po li ti que ment les dia spo ras/dia spo ri‐ 
sa tions noires ?

Mal gré leur im por tance avé rée, nous consta tons, là aussi avec re gret,
que les pra tiques ci né ma to gra phiques (une contri bu tion les aborde
plu tôt la té ra le ment), cy ber né tiques, pho to gra phiques, mu si cales,
théâ trales et leur rap port aux dia spo ras/dia spo ri sa tions noires
manquent aussi ici à l’appel. Il nous semble aussi que le volet des
« dia spo ri sa tions » n’a pas été à pro pre ment dire exa mi né. Le rap port
cri tique entre ces deux termes pour rait être l’« afri ca ni té ab sente ».
Au sens où il de vient de plus en plus ha sar deux d’éta blir des lignes de
conti nui té fixes et pré cises entre l’Afrique- Terre mère/ma trice (« au‐ 
then tique ») et les co pré sences dans le « « Tout- Monde » (E. Glis sant)
de ses «  en fants dis per sés  ». En même temps, l’Afrique n’est ja mais
pas là dans ces co pré sences, ne serait- ce comme ré fé rent ima gi né,
comme fan tasmes, comme né ga ti vi tés ou an goisse lan ci nante,
comme pos sibles po li tiques sans cesse ré ac ti vés. Elle peut aussi être
tapie dans des mé con nais sances tran quilles ou dans des dénis des su‐ 
jets in di vi duels ou col lec tifs af fron tés à l’afri ca ni té, au Signe
Afrique/Noir. Au fond, d’un point de vue théo rique, ce qui dis tingue
« dia spo ra » et « dia spo ri sa tion » est peut- être moins l’idée d’un locus
fixe et d’un mo bile à l’in fi ni (ou presque) que ré vèlent les par cours et
po si tio na li tés des su jets dia spo riques, qu’il faut s’at ta cher à dé cryp ter
et à in ter ro ger au- delà ou à tra vers des ma té ria li tés em pi riques ou
des « airs de fa milles » par ta gés des deux côtés de l’At lan tique (sur‐ 
tout) ou au sein même de la scène noire/Afro.

6

Le lec to rat aura tout le loi sir d’en vi sa ger dans son en semble ce dos‐ 
sier tout comme il pour ra prendre connais sance, de ma nière ci blée,
des ar ticles qui l’in té ressent ou in ter pellent. Le som maire pro po sé ici
ré pond à cette double at tente. La pro blé ma tique des dia spo ras/dia‐ 
spo ri sa tions nous pa raît fé conde à plu sieurs titres. Elle croise des ex ‐
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pé riences his to ri que ment et ima gi nai re ment vé cues dont on peut dé‐ 
ce ler les traces dans les dis cours, les pra tiques lit té raires, cultu relles
et mé mo rielles, dans cer taines pa tho lo gies  ; elle tend à l’ins ti tu tion
d’un Ré fé rent ima gi naire (ab so lu ti sé ou pas) pro je té qui n’est ce pen‐ 
dant pas dé pour vu d’en jeux po li tiques, d’iden ti fi ca tion et de re con‐ 
nais sance pour les su jets dia spo riques  ; elle s’ac com pagne de la for‐ 
ma tion de «  tro pi ca lismes  » ou d’une sté réo ty pie te nace et ob jec ti‐ 
vante ; elle est tout au tant ha bi tée par des ques tions d’ap par te nance
et d’ex clu sion, d’as si gna tion et d’auto- assignation iden ti taires  ; elles
in duisent fa ta le ment des ques tion ne ments au sujet des gé néa lo gies,
des fon de ments ima gi nés des so cié tés consti tués/éta blies ainsi qu’au
sujet des épis té mès hé gé mo niques (ou pas) qui pré tendent les dire
pro pre ment  ; elle touche à la ques tion de l’avè ne ment de nou velles
iden ti tés et des pra tiques po li tiques contre- hégémoniques. Nous par‐ 
lons donc bien ici d’un em mê lé, in stable, com plexe et, pour ce faire,
bien sou vent dé rou tant.

Les dif fé rentes contri bu tions réunies dans ce dos sier abordent dans
leurs sin gu la ri tés l’un et/ou l’autre as pect de cette pro blé ma tique ; on
y re mar que ra à la fois des points de conver gence mais aussi des ap‐ 
proches cri tiques dif fé ren ciées. En tout état cause, nous avons ici af‐ 
faire à un «  fait glo bal  » dont l’ap pré hen sion convoque né ces sai re‐ 
ment du trans dis ci pli naire. Quoi qu’il en soit, dia spo ras/dia spo ri sa‐ 
tions ne consti tuent pas un «  objet  » fixe, fa ci le ment ba li sable mais
bien un « sujet » dont la per cep tion et l’ap pré hen sion sont né ces sai‐ 
re ment et fon da men ta le ment cri tiques.

8

Ob jec tifs
Ten tons à pré sent de re si tuer briè ve ment les ob jec tifs des ar ticles
que ce dos sier contient, sans for cé ment nour rir l’ob ses sion de les
« ar ti cu ler » les unes aux autres, comme il est sou vent d’usage dans
les mar chés uni ver si taires dans ce type d’ex pé rience édi to riale.

9

Dans le cha pitre I in ti tu lé Mé moires par ta gées, mé moires ques tion‐ 
neuses et ana mnèse, Clo tilde Chan tal Allela- Kwevi porte un re gard
per son nel sen sible, mais fi na le ment tran sin di vi duel, sur les dia spo ras
qui ont, à dif fé rents mo ments, connu et vécu la tra jec toire de la so‐ 
cio cri tique mont pel lié raine telle qu’Ed mond Cros et d’autres, dont
Mo nique Carcaud- Macaire, l’ont conçue. Par ler de la So cio cri tique,
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comme avè ne ment cri tique spé ci fique, c’est aussi prendre en compte
ac ti ve ment tous les vécus, les mo ments par ta gés, les doutes, les mo‐ 
ments de bon heur, de dou leur et les ques tion ne ments hu mains qui
l’ont ja lon née. C’est ce sur quoi la col lègue a choi si de s’ap pe san tir, à
par tir des dia spo ras noires, por teuses de sub jec ti vi tés et de tem po ra‐ 
li tés post co lo niales/trans con ti nen tales pas for cé ment ho mo gènes ni
uni voques. L’au trice ne re late donc pas une ex té rio ri té de ces dia spo‐ 
ras afri caines par rap port à d’autres su jets so cio cri ti ciens.nes (dia spo‐ 
riques ou pas) ou en core par rap port à la So cio cri tique (dés in car née)
qu’on ne vou drait alors ap pré hen der que comme épis tème, pra tique
cri tique tex tuelle, sé miose de l’idéo lo gie ma té ria li sée dans la consti‐ 
tu tion des sub jec ti vi tés, dans la trans crip tion socio- discursive par les
pra tiques lit té raires, fil miques, pu bli ci taires, pho to gra phiques, etc.

C’est à par tir de l’ex pé rience vécue d’un des lieux de mé moire liée à la
traite trans at lan tique, en l’oc cur rence les ex comp toirs et forts de El
Mina et de Cap Coast au Ghana, que Jean Mu te ba Ra hier in ter roge,
te nant compte des « notes » lais sées par des vi si teurs noirs (mais pas
ex clu si ve ment), afri cains ou afro- descendants, la ques tion de l’exis‐ 
tence (ou pas) d’une sub jec ti vi té glo bale noire consti tuée par ce trau‐ 
ma his to rique mo nu men tal. L’exa men de leurs dif fé rents com men‐ 
taires fait état d’af fects par ta gés tout au tant que de re gards dif fé ren‐ 
ciés por tés sur ces lieux de mé moire mais aussi sur les consé quences
trans con ti nen tales ac tuelles de l’«  ex pé rience du gouffre  » (E. Glis‐ 
sant). La lec ture que pro pose notre col lègue entre des fois en dis so‐ 
nance et dis cor dance avec cer taines pos tu la tions/conclu sions
d’autres cher cheurs sur la ma nière dont la traite et l’es cla vage trans‐ 
at lan tiques ont pu mar quer les sub jec ti vi tés noires dans le «  Tout- 
Monde ».

11

Tanto monta monta tanto : la Ré pu blique Do mi ni caine sœur sia moise
de celle du Pérou. Il ne fait pas bon être Noir.e en Ré pu blique do mi ni‐ 
caine. Cette af fir ma tion ba nale dans son énon cia tion n’est pas moins
d’une rare vio lence socio- politique. En effet, elle dé nonce une pro jec‐ 
tion iden ti taire na tio nale hé gé mo nique qui s’est cris tal li sée dans ce
pays de puis son in dé pen dance. L’his to rio gra phie, au sens large de ce
terme, en té moigne am ple ment tout comme le mé pris de la par tie
voi sine de l’île qui est re pré sen tée comme une al té ri té ra di cale parce
que noire et afri caine. La peur de l’« afri ca ni sa tion » et de la conta mi‐ 
na tion de l’idio syn cra sie na tio nale par la né ga ti vi té noire afri caine
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s’ex prime dans une culture du déni sys té ma tique de la « co pré sence
noire  » (V. Lavou Zoung bo). Le sin gu lier par cours contre in sur rec‐ 
tion nel, an tiim pé ria liste et na tio na liste de Papà Li bo rio reste de ce
fait lar ge ment mé con nu. À tra vers le re tour à cette fi gure his to rique,
Ariel Os val do Tapia Me di na en ap pelle en quelque sorte ici à une in‐ 
sur rec tion mé mo rielle de na ture à pro mou voir une prise en compte
ra di cale de la par ti ci pa tion des Noirs.es aux évè ne ments po li tiques
qui ont mar qué l’his toire po li tique de la Ré pu blique Do mi ni caine.

Au Pérou, du point de vue de la pro jec tion iden ti taire na tio nale, on se
re trouve aussi confron té à la même ques tion de l’am pu ta tion mé mo‐ 
rielle et de l’in ter ro ga tion des Ré cits Pé da go giques Na tio naux (H. K.
Bhabha). C’est ce dont rend compte la contri bu tion que pro pose
Alexis Fir min Ros se mond. En effet, mal gré la que relle qui les op pose,
c’est en core à tra vers le mi roir obs cur de la his pa ni dad et de l’in di gé‐ 
nisme (dans une moindre me sure) que le Pérou ima gi né aime à se
contem pler. Ce qui a pour consé quence de pro gram mer du ra ble ment
l’éli sion socio- politique de la «  co pré sence noire  » dans ce pays. La
bel li gé rance des mou ve ments so ciaux afro- péruviens n’a eu de cesse
ce pen dant de dé non cer pu bli que ment et po li ti que ment une telle
« co lo nia li té de l’être » (A. Qui ja no). Dans les an nées 1990, sous la pré‐ 
si dence de Alan Gar cia, et de plain- pied avec le « mo ment mul ti cul tu‐ 
rel » (S. Hall), on a as sis té ce pen dant à une es pèce de po li tique gra‐ 
dua liste vi sant à la prise en compte de la re ven di ca tion d’une ci toyen‐ 
ne té pleine et en tière des po pu la tions noires du Pérou. La « dia spo ra
noire » agit ainsi comme un ana ly seur des fon de ments idéo lo giques
du Pérou ima gi né. La contri bu tion pose aussi la ques tion de la por tée
réelle et ef fec tive de cette po li tique gra dua liste. Un doit d’in ven taire
s’im po se rait en quelque sorte ici.

13

Su jets noirs, pra tiques lit té raires et socio- politiques : Cha pitre deux. Le
« sujet » semble tou jours fâ cher. Jusqu’à quel point est- il bâillon né par
ce qui, en même temps, as sure son avè ne ment  ? Pour ce qui nous
concerne ici l’«  en clos de l’es cla vage  » (F.  Fanon) et ses dif fé rents
en/co dages in ter na li sés et so cia li sés empêche- t-il un en ga ge ment
lit té raire, cri tique et po li tique en fa veur d’une «  dé clo sion  »
(A. Mbembe) sa lu taire de l’hu maine condi tion, à par tir de la « dif fé‐ 
rence » noire dans les Amé riques/Ca raïbes ? Ce mo nu men tal ques‐ 
tion ne ment par cours les tra vaux pro po sés par Quince Dun can, à tra‐ 
vers la pra tique poé tique de Nicolás Guillén d’où sur gi ra la poé tique
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de l’« afro rea lis mo », que re pren dront à leur compte d’autres au trices
et au teurs noirs des Amé riques/Ca raïbes. Yei son Ar ca dio Me neses
Co pete, à tra vers l’exa men de la somme de l’eko bio mayor Ma nuel Za‐ 
pa ta Oli vel la, Chan go el gran putàs l’aborde de même. L’idée et la pra‐ 
tique par cet au teur du « va ga bun deo » entrent plei ne ment en ré son‐ 
nance avec la pro blé ma tique gé né rale de ce dos sier. Cet objet lit té‐ 
raire fi na le ment in clas sable per met, à re bours, une re lec ture sub ver‐ 
sive de l’es cla vi sa tion trans at lan tique ; il donne lieu aussi à un re gard
que le sujet- auteur porte sur des évè ne ments po li tiques ini tiés par
des Noirs  dans les lieux- Monde qu’il a par cou rus et dont il rend
compte. Il se des sine aussi dans ce livre une « afro- épistémologie »
si gni fi ca tive  ; le Muntú en est le signe. Il ar ti cule les deux côtés de
l’« at lan tique noir » (P. Gil roy). Si le tra vail des deux au teurs cités est
dé ci sif, il n’est pas moins ha bi té par une lo gique ex clu sive mas cu line.
S’il est vrai que le sujet fé mi nin noir n’y est pas ab sent en tant que
sujet po li tique doté d’une his to ri ci té et d’un faire, sur tout chez Za pa ta
Oli vel la, elle y fi gure néan moins prio ri tai re ment comme un « objet »
de dis cours poé tique. La contri bu tion conjointe pro po sée par Kouas si
Da woule Bo hous sou et Nfono Ondo, à par tir du prisme du genre in‐ 
ter roge cela en ou vrant à des tem po ra li tés nou velles (dis si dentes  ?)
qui in vite à ré flé chir la « scène afro » (Afrique noire/Ca raïbes) à par tir
de nou velles luttes pour la re con nais sance d’une voix/voie fé mi niste
afro/noire. D’où le vis- à-vis cri tique qu’elles pro posent, à par tir de ce
qu’elles nomment les «  in té rac tions dis cur sives  » entre les œuvres
de  Wendy Guer ra et de  Tri fo nia Me li bea Obono Ntu tu mu. Ces au‐ 
trices dé montent tout aussi bien la sys té ma tique de la sté réo ty pie qui
fait en core et tou jours corps à la noire.

Cha pitre troi sième  : Art, ar chive po pu laire, com mé mo ra tion et spi ri‐ 
tua li tés. Pen dant une charge de temps long temps, les pro duc tions et
per for mances sym bo liques des Afri cains.es et des Afro- 
descendants.es n’étaient pas te nues pour de l’Art. Leur nul li té (im pu‐ 
tée) était alors in ver se ment pro por tion nelle à la ma gni fi cence de l’Art
ma jus cule eu ro péen, oc ci den tal ins ti tué en Ré fé rent ou mo dèle ex‐ 
clu sif. West and the rest là aussi, on n’y dé roge pas. Pas sûr qu’un tel
épis té mi cide dont les pos tu lats in fusent en core de nos jours soit vé ri‐ 
ta ble ment de ve nu un hapax. Au pis, ou au mieux, selon le re gard qui y
est porté, ces pro duc tions ne sont consi dé rées que comme des « ob‐ 
jets » eth no gra phiques. Le pa ra doxe de ce re gard sur plom bant, et le
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« unk no wing pri vi lege » qui le fonde et au to rise, c’est que nombre de
ces « ob jets », des fois pillés pen dant la Co lo nie, se re trouvent dans
les mu sées ou ga le ries d’Art en Eu rope et font même l’objet d’ex po si‐ 
tions cou rues dans le «  Tout- Monde  ». Au gré des spé cu la tions du
mar ché de l’Art, ils at teignent des sommes folles. C’est de plus en plus
le cas, en post co lo nie, de la pro duc tion ar tis tique de cer tains.es Afri‐ 
cains.es et Afro- descendants.es cités.s par ita Fré de ric Le fran çois.
Au- delà de l’as pect mer can tile, ces pro duc tions ar tis tiques et ces
per for mances disent ou s’ins crivent dans une his toire  ; dans leur
concep tion es thé tique com plexe, elles in ter rogent les mé moires en‐ 
dor mies, ins truisent une nou velle éco no mie po li tique du re gard,
brusquent les vel léi tés eu ro péo cen tristes per sis tantes et s’ins crivent
for te ment dans l’entre deux, dans la Re la tion. D’où l’idée d’ar chi pé li té
que pri vi lé gie l’au teur dans l’exa men du tra vail des ar tistes qu’il exa‐ 
mine. L’ac cent est ici ce pen dant mis sur les lieux- monde Ca raïbes et
les par ties in su laires des Amé riques. Ces pro duc tions ré vèlent aussi
une struc tu ra tion com plexe des rap ports avec le Signe Afrique/Noir
que les ar tistes évo qués ne du pliquent pas mais dif fractent.

L’ob jec tif prin ci pal de la con tri bu tion de Zaira Ri ve ra Ca se llas se trou‐ 
ve dans la con clu sion qu’elle tire de sa lec tu re de l’ou vra ge de Paul
Gil roy, Black Atlan tic  : « … la bús que da de ma te ria les y pro ducc cio nes
cul tu ra les que na rren lo vi vi do y lo ex pe ri men ta do his tó ri ca men te por
las co mu ni da des afri ca nas y afro des cen dien tes, sobre todo, aque llas
his to rias que, por lo ge ne ral, no apa re cen en li bros aca dé mi cos. Se trata
de una tarea crí ti ca en la que ma te ria les que po drían ser con si de ra dos
ile gí ti mos o de es ca so valor cul tu ral, pasan a con for mar un ar chi vo
muy sin gu lar y ex cep cio nal…  ». Point n’est be soin ici de rap pe ler la
place et l’im por tance du Ci né ma dans la fa brique des iden ti tés ra‐ 
ciales, eth no cul tu relles et sexuelles ima gi nées. L’au trice se concentre
sur des «  pé ri textes  » ci né ma to gra phiques, en l’oc cur rence, sur les
af fiches, pour exa mi ner les biais idéo lo giques, à tra vers un large cor‐ 
pus issu de la Colección de car teles de cine mexi ca no y cu ba no Efran
Bar ra das (Uni ver si té De Flo ri da, Gai nes ville, USA). Elle re vient dans
son ar ticle sur la ge nèse de cette col lec tion et sur l’im por tance qu’elle
y voit pour qui s’in té resse à la fa brique des iden ti tés, à par tir de la
culture ou de l’ar chive po pu laire. Dans la me sure où les af fiches des
films an ti cipent où jouent sur des ho ri zons d’at tente à la fois na tio‐ 
naux et trans na tio naux, elles se prêtent, à l’ins tar d’autres ob jets
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cultu rels comme ceux dont il a été ques tion pré cé dem ment, à l’ana‐ 
lyse cri tique de la pro jec tion iden ti taire. L’ac cent est ici mis sur l’af‐ 
fiche la Mu lâ tresse (1953) de Josep Renau. Elle sera re prise par l’af‐ 
fiche du film Mu la ta (1954), une co pro duc tion mexicano- cubaine. Le
pas sage de l’une à l’autre va en traî ner d’im por tantes trans for ma tions,
aussi bien au ni veau tech nique, es thé tique, lin guis tique qu’au ni veau
in for ma tif et de l’éco no mie vi suelle. Ces trans for ma tions liées sans
nul doute à la dif fu sion in ter na tio nale (USA, France, Al le magne, etc.)
de ce film, ne re cons truisent et re jouent pas moins les sté réo types
en tou rant à la fi gure de la Mu la ta au Mexique et à Cuba. L’Afrique est
aussi convo quée dans cette sté réo ty pi fi ca tion fan tas ma go rique:
danses, ins tru ments mu si caux, of frande re li gieuse, chro ma tisme de
cer tains per son nages, etc. Ainsi, sans perdre de vue l’im por tance de
la mé dia tion idéo lo gique qui in forme les ho ri zons d’at tente in ter na‐ 
tio naux, l’au trice sou ligne que l’af fiche du film Mu la ta est à rap pro‐ 
cher de la ma nière dont le ci né ma mexi cain et cu bain de l’époque
struc ture et donne à voir les iden ti tés ra cia li sées, no tam ment noires
et afro- descendantes.

Il est dif fi cile voire im pos sible, mal gré les dénis per sis tants, d’ap pré‐ 
hen der vé ri ta ble ment l’his toire des Amé riques/Ca raïbes sans tenir
compte de l’es cla vage trans at lan tique. La ques tion cru ciale de la re‐ 
con nais sance et de la cé lé bra tion des mé moires de ce trau ma his to‐ 
rique fon da teur a été éva cuée po li ti que ment dans les ex- Empires co‐ 
lo niaux et es cla va gistes tout au tant que dans leurs ex- Colonies, après
les abo li tions de l’es cla vage. Seules les com mu nau tés noires et mar‐ 
ronnes por taient et dé fen daient les mé moires en ques tion : ré cits fa‐ 
mi liaux, ar te facts, cultures, mythes, lé gendes, fi gures de la ré sis tance
à la dé ré lic tion co lo niale es cla va giste, etc. De puis quelques dé cen‐ 
nies, on note ce pen dant l’émer gence d’une re con nais sance mé mo‐
rielle. Elle se tra duit, entre autres choses, par l’érec tion des murs de
la mé moire, la pa tri mo nia li sa tion des lieux de mé moire, la créa tion
des mu sées dé diés, l’adop tion des jours dé diés dans le ca len drier of fi‐ 
ciel, l’adop tion sub ver sive des pra tiques ri tuelles fon dées sur la spi ri‐ 
tua li té afri caine, etc. Selon les lieux- monde et selon les lo giques gé‐ 
né ra tion nelles, la com mé mo ra tion de ces mé moires laisse ce pen dant
trans pa raître des dif fé rences et des di ver gences. Il en est ainsi, par
exemple, de la Guyane, de la Mar ti nique, de la Gua de loupe. L’ar ticle
de Jean Moo mou rend compte de ces dif fé rences/di ver gences. Dans
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les trois cas, mal gré une sym pa thie pour la fi gure de Vic tor Schœl‐ 
cher, pour son im pli ca tion dans la lutte en fa veur de l’abo li tion de
l’es cla vage (1848) dans ces ré gions concer nées, se pose en core dans
les dé bats pu blics la ques tion de la « schœl che ri sa tion » des An tilles,
de la Guyane. L’im por tance don née à sa fi gure ap pa raît, pour cer‐ 
tains.es, comme la marque de la per pé tua tion de la Co lo nie. D’où la
re mise en cause de la pra tique of fi cielle com mé mo ra tive de la mé‐ 
moire de l’es cla vage dans ces ré gions. Le dé tour par l’Afrique or ches‐ 
tré et as su mé par cer tains mi li tants de la mé moire dé bouche ainsi sur
la re/va lo ri sa tion du mar ron nage et de la ré sis tance à la Co lo nie dont
les Noirs.es ont été les ac teurs/ac trices. Le dire mé mo riel ré vèle ainsi
des contra dic tions si gni fi ca tives dans les sub jec ti vi tés post- 
esclavagistes et post co lo niales en Guyane, en Gua de loupe, à la Mar ti‐ 
nique.

Qua trième cha pitre : Nom mer et dé cons truire : au croi se ment des en‐ 
jeux épis té miques et po li tiques. Com ment dire, énon cer, dé faire pour
don ner à en tendre dif fé rem ment ? Jusqu’à quel point, le vou loir dire,
loin d’une dé marche po si ti viste, toute in tel lec tuelle, in ter roge ou
engage- t-il ré so lu ment à une autre com pré hen sion de la chose nom‐ 
mée ? Qui est au to ri sé à dire ? Quelle est la force du déjà- là socio- 
discursif, dont les mé dia tions uni ver si taires, aca dé miques et po li‐ 
tiques, au quel le sujet ve nant à dire au tre ment que d’ha bi tude est
confron té  ? Sa voir et pou voir sont in ti me ment liés, il y a dé sor mais
belle lu rette que ce pos tu lat est at tes té. Il est tout aussi bien dé sor‐ 
mais at tes té que les per cep tions dé coupent le réel et tendent à en
im po ser sa forme hé gé mo nique, «  na tu relle  ». Les ex pé riences des
dia spo ras/dia spo ri sa tions ré ac tivent fa ta le ment cet en semble in tri‐ 
qué de ques tion ne ments. Com ment les dire donc ? Dans sa contri bu‐ 
tion, Co rine Mencé- Caster in ter roge un éven tail de noms don nés au
phé no mène de dis per sion des po pu la tions noires dans le Tout- 
Monde. Elle en gage à s’éloi gner de la pa res seuse sy no ny mie lexi cale,
et les pos sibles confu sions qu’elle pro gramme, pour em bras ser vé ri‐ 
ta ble ment les re gistres de vé ri té, les tem po ra li tés contraires, le mal
de voir, au tant d’en jeux épis té miques, ima gi naires et po li tiques que le
sé man tisme de ces « noms » com porte. Comme l’in dique déjà le titre
de son ar ticle, le signe Afrique, comme Ré fé rent his to rique ou ima gi‐ 
naire, tout au tant que le signe « noir » (nom, ad jec tif, ca té go rie ra ciale
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et/ou po li tique), sou vent ac co lé au pre mier, sont ici en même temps
ma tière à ré flexion, à dis pu ta tio.

Avec Alain Pas cal Kaly on par le rait plu tôt, à par tir de ce lieu situé
qu’est pays- France, de culture aca dé mique, uni ver si taire et po li tique
du déni. L’au teur pré fère, et on ne peut que le suivre dans sa dé‐ 
marche, par ler de « né ga tion nismes ». Abor der les ques tions de dia‐ 
po ras/dia spo ri sa tions noires sans par ler du Bré sil eût été une ga‐ 
geure pour moult rai sons dé sor mais bien do cu men tées. Alain Pas cal
Kaly montre com ment la mé dia tion po li tique de l’Etat bré si lien « joue
dans le noir » en ac cord avec l’in fra struc ture aca dé mique et uni ver si‐ 
taire de ce pays. Il re vient sur des exemples pré cis de pra tiques et de
lois hé ri tées de la pé riode post- abolitionniste (1888) qui jettent une
lu mière crue sur le sort glo bal ac tuel des po pu la tions noires au Bré sil.
On ne sau rait com prendre le déni sys té ma tique de leur co pré sence
fon da trice, leur re lé ga tion so ciale et leur dif fè re ment po li tique sans
prendre en compte ces pra tiques et ces lois. Sa contri bu tion met l’ac‐ 
cent aussi sur deux mo ments po li tiques fon da teurs, d’après la pé riode
dic ta to riale, ca rac té ri sés par la «  po li tique du gra dua lisme  ». La
confé rence in ter na tio nale de Dur ban (Afrique du Sud, 2001) ainsi que
les voyages et dis cours de Nel son Man de la, no tam ment au Bré sil, ne
sont pas pour rien dans cela. Il fau drait dé sor mais, contrai re ment, à
ce que la ma jo ri té (dont les mou ve ments po li tiques noirs bré si liens)
croit ou pense, se faire à cette idée.
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Sans ver ser dans une psy cha na lyse de bazar, on peut dire, au re gard
de cer tains tra vaux (dont ceux du GRE NAL), qui s’in té ressent ri gou‐ 
reu se ment à l’Afro- Amérique, que le rap port ima gi naire hé gé mo nique
au Signe Afrique/Noir dans les Amé riques/Ca raïbes est, par na ture,
si mi laire au rap port de cer tains su jets à l’« objet anal ». Il est consti‐ 
tué tout à la fois de fas ci na tion, de peur, d’ef froi et de fan tasmes  :
negra an gus tia, black an guish, el plátano, etc. Un «  trou noir » qu’on
peut dé cli ner sous dif fé rents angles : une me nace, un vide cultu rel et
épis té mo lo gique, une tache on to lo gique in dé lé bile, un in fan ti lisme
congé ni tal, un manque à être, un im/propre, un ir re pré sen table ou
un a- présentable, etc. A re bours, ce «  «  trou  » (Le Muntu, on di rait
plu tôt avec Clé ment Akas si Ani man) a pour lui l’avan tage po li tique et
épis té mique de consti tuer un puis sant ana ly seur de l’idée de l’Amé‐ 
rique (dite) La tine, des dis cours à son pro pos, ainsi que de la hié rar‐ 
chie qui par court ses iden ti tés ima gi nées. Le double ob jec tif cri tique
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du tra vail que pro pose son au teur est ainsi énon cé «  … sai sir toute
l’im por tance du tour nant (afro-) post co lo nial/(afro-)dé co lo nial dans la
construc tion d’une contre contre- épistémologie propre au sujet (cultu‐ 
rel) co lo ni sé, en gé né ral, et au sujet (cultu rel) co lo ni sé afri cain, en par‐ 
ti cu lier… Le deuxième ob jec tif, qui porte le pos tu lat de la com mu ni ca‐ 
tion, c’est de mon trer com ment la rup ture épis té mo lo gique opé rée par
Ma nuel Za pa ta Oli vel la, à par tir d’un concept afri cain, le Muntú, s’ins‐ 
crit dans l’ordre de la dé co lo ni sa tion des ima gi naires et des épis té mo lo‐ 
gies en Amé rique La tine… » Le Muntú, tel qu’il est ici posé et pensé,
per met trait ainsi donc de dé faire et de contrer les cris pa tions (qua si‐ 
ment) sphinc té riennes au sujet de l’idée hé gé mo nique de l’Amé rique
(dite) La tine. C’est à cette condi tion que pour ra de ve nir une concré‐ 
tude ce que Ma nuel Za pa ta Oli vel la ap pelle de ses vœux, à sa voir « el
ma ri daje de todas las sangres » qui com posent les Amé riques.

En tre tien/En tre vis ta  : Cha pitre  5. Le tra vail de thèse qu’en tre prend
ac tuel le ment Adjo N’go Ro sine Bo hous sou ne pou vait que la conduire
à la ren contre, par en tre tien écrit in ter po sé, de Justo Bo le kia Boleká.
Elle pro pose en effet un re gard croi sé entre l’œuvre de Do na to Ndon‐ 
go By dyo go (Los po deres de la tem pes tad) et celle de Mi guel Angel As‐ 
tu rias (El papa verde). Par- delà le cor pus pré cis de ces au teurs qu’elle
in ter roge dans sa thèse, il y a aussi un cadre his to rique et géo gra‐ 
phique spé ci fique, une for ma tion cultu relle hé té ro gène qu’elle prend
en compte et dont on peut dire, les airs de fa mille mis à part, qu’ils
posent in fine la ques tion de la place des faits lit té raires et celle de la
trans crip tion socio- discursive par les biens sym bo liques des en jeux
po li tiques et so ciaux en contextes post co lo niaux. Justo Bo le kia
Boleká, de par son par cours per son nel et tran sin di vi duel, ses en ga ge‐
ments mul tiples, était le sujet idoine pou vant ré pondre, au tant que
faire se peut, aux in quié tudes cri tiques fon dées de l’im pé trante. Dans
ce genre d’exer cice, les ques tions adres sées comptent tout au tant
que les ré ponses re tour nées. Ainsi, remarquera- t-on au moins deux
choses im por tantes. Tout d’abord, la mé lan co lie liée à l’ex pé rience de
la dis per sion. Celle- ci est source de trau mas  ; elle ré vèle une ex pé‐ 
rience re dou table de dé cen tre ment, d’ef fon dre ment ou de dés in té‐ 
gra tion du sujet dia spo rique tout comme elle donne (sou ven te ment)
lieu à une puis sance d’agir in di vi duelle et/ou col lec tive y com pris au
fé mi nin. Il y a, en outre, cette cou pure do ré na vant in dis cu table que
sou ligne Justo Bo le kia Boleká, entre la lit té ra ture guinéo-
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 équatorienne des dia spo ras et celle qui est pro duite dans l’avant- pays
Gui née Equa to riale. Mais, da van tage qu’une cou pure franche, il s’agit
d’une ten sion pro duc tive au vu de la quelle on ne de vrait (en prin cipe)
plus ré fé rer au to ma ti que ment et sys té ma ti que ment la lit té ra ture
guinéo- équatorienne mo derne à ses dia spo ras (Afrique, Eu rope, USA)
où vivent les au trices et les au teurs guinéo- équatoriens.nes les plus
connus.es et re con nus.es à ce jour. Il est en ten du aussi que cette ten‐ 
sion n’em pêche pas des pas sages, des in ter con nec tions, des
inter/mé dia tions et des co- marquages entre ces lieux- Monde : ré fé‐ 
rents lit té raires par ta gés, mé moires de la tribu, mai sons d’édi tion,
prix lit té raires, col loques, in quié tudes po li tiques, mé moires in ter gé‐ 
né ra tion nelles par ta gées ou dif frac tées, mo dèles lit té raires re ven di‐ 
qués (ou pas), ca ma ra de rie ou ini mi tié, li brai ries, pu blic en par tage
(spé cia li sé ou pas), ecua to gui nei dad ima gi née, etc.

Nous sommes par ti cu liè re ment ho no rés de la par ti ci pa tion à ce dos‐ 
sier des doc to rants.es et ré cents doc teurs. Faut- il rap pe ler à ce sujet
qu’Ed mond Cros avait tou jours à cœur le souci de bien pré pa rer et
for mer la re lève ? Au de meu rant, ses Sé mi naires, que ce soit en pays- 
France, aux USA, à Abid jan, au Ca na da, en Amé rique (dite) La tine leur
étaient aussi ou verts. Nous n’avons donc pas dé ro gé ici à l’at ten tion
que le re gret té Maes tro por tait aux « primo cher cheurs.es ». Cela dit,
la plu part des col lègues ayant par ti ci pé à ce dos sier sont, pour ainsi
dire, des cher cheurs.es confir més.es et re con nus.es. Leurs dif fé rents
par cours uni ver si taires, leurs dif fé rentes pu bli ca tions, leur en ga ge‐ 
ment dans une re cherche uni ver si taire de qua li té en té moignent am‐ 
ple ment. L’in té rêt qu’elles/ils ont porté à la pro blé ma tique gé né rale
de ce dos sier nous ho nore d’au tant et nous leur en sa vons sin cè re‐ 
ment gré.
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Ga geons bien mo des te ment qu’il trou ve ra une place de choix dans les
« bi blio thèques », déjà consé quentes (même si par trop mar quées par
l’Em preinte à-«  tra di tion uni ver si taire anglo- saxonne »), por tant sur
les dia spo ras/dia spo ri sa tions noires dans le « Tout- Monde ». Tel est,
en tous les cas, notre sou hait et le pari cri tique que nous fai sons.
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Nous adres sons nos vifs re mer cie ments aux col lègues qui nous ont
fait confiance en nous sou met tant leurs contri bu tions. Puissent- 
ils/elles être sa tis faits.es du ré sul tat final que nous de vons aussi à
l’at ten tion toute par ti cu lière que notre col lègue Mi chèle So ria no et
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